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SOMMAIRE 

Cette these etudie les changements et les continuites de la famille viernamienne d u  

point de vue du rapport intergenirratiomel et du rapport homrnes-fcmmes. de 1930 a 1990. 

Au cows de cette periode, le Vietnam a comu de nombreux bouleversements historiques 

dont la colonisation fianqaise, I'independance et la prise du pouvoir par un gouvernement 

socialiste en 1954, la guerre arnericaine, et enfin, depuis 1986, la mise en place de 

reformes economiques visant le deveioppernent d'une economie de marche. Par ailleurs. le 

Vietnam a atteint un stade avance de sa transition demographique. transition amorcee dans 

les annties cinquante par une baisse de la mortalite et acceleree depuis les annees soixantc- 

dix par une diminution de la feconditi. 

Sur cette toile de fond, nous Ctudions la famille des piriodes coloniale, socialiste ct 

(( des reforrnes )) en prenant comme terrain la ville de Hanoi. Notre objectif theorique est 

de contribuer a I'explication des changements demographiques par I'etude de la famillc. 

en prenant comme exemple le Vietnam. La methode employee combine une demarche de 

terrain ethnographique, le recours a des sources existantes et la collecte de donnees 

originales quantitatives et qualitatives. Nous procidons a des analyses thtimatiques 

d'entretiens qualitatifs ainsi qu'a des analyses statistiques de d o ~ e e s  issues dc 

questionnaires dlenquEtes. 

Nous abordons I'etude de la famille comrne unite risidentielle et relatiomelle. et 

ce, sous trois angles differents: I'etude des structures farniliales. qui montre une solidarite 

intergeneratio~elle au regard de la cohabitation; I'exarnen du mariage, qui temoigne du 

maintien de la recherche d'un consensus entre les generations relativement au choix du 

conjoint: finalement, I'etude de la relation prinuptiale. qui suggere une intensification de 



iv 

Ia relation entre hommes et femmes et une modification du rapport entre parents et enfants 

adultes celibataires. 

Dans I'ensemble, nous concluons sur une hypothese de continuite du rapport 

intergenerationnel et de changement du rapport entre h o m e s  et femmes. Par ailleurs, les 

transitions economiques et politiques qui nous ont semi de balises temporelles ne 

semblent pas correspondre a des moments de rupture pour la famille. Nos resultats 

doment des pistes d'explications relativement a la stabilite de la nuptialite et a la baisse ds 

la feconditi observies dans ce pays. 

Mots-clis: famille, rapport intergenerationnel, rapport hommes-femmes. mariage. 
sexualite, avortement. Vietnam, Hanoi 
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visions dir monde occidental el oriental. L'Asie rn avait certes totrchie el p n d r r n e u ~  

inrkressie mais elle rn 'Plait aussi opparue hors de mu portee. En dipif de cette impression 

prt!coce sur la dijjjculli de pPnitrer et dc saisir 1 'Orient et sans dottte aveuglr de ce q11e 

reprisentait un projet de these de dociorat el ignorante de la compiexitk dzr Viernatu, 

j'enrrepris tortt dc mPnw une r h k  sltr le wste sujet qu bst la famille viernamien~l~~. 

Mointenont un pelr plus &lair&, jc ne recommencerais pns pareille ,folk rnfentrtre, tic 

laquclle, pourtan!, je ne rcgrertr aucun episode. 

Pour ajourer a l'ambition rlu projet, j ' imis risolzie en dibzit (k. doctoror ON 

dimoflaphie a efictrrer une recherche s 'inscr i v m  dons les travara At group  de Coll /well 

priviligiant une dimarche mdthodologiqrte plus pris de cefle de 1 anthropologie qzre de /cr 

dimographie. Le dimographe s'entretient rarement avec ses a stgets n d'itude, les donnics 

statistiques Ptant son materiau dc base. Je ~?ouluis pour ma part adopter une dintarche 

ethnographique: apprendre la langue, passer le plus de temps possible slrr k terrcrin C I  

recueillir des matirioza dbnolyse originam Ma prksence a une Confireme s i r  lo 

dimographie anthropologique en 1994 a 1'Universiti Brown allr ~ t a t s - ~ n i s  conJrnta mrr 

conviction inteZleciuelle: pour que la dimographie s 'approprie le champ dc l 'explication des 

Pvolutions de'mographiqltes, i f  est impiratf que les chercheurs s 'approchent davantage (k 

leurs sujets et abordent les questions de population de fqon plus globale et en relation nvec 

les aupes sciences sociales. Cette approche s 'Ploignuit considirublement de la tradition dcs 

theses dit Dkpartement de dimographie de l'liniversite' de hlontrkal, plutdr fidile a In 
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dimographie classique franqaise otr aux analyses quanritarives utilisant des moddc~s 

PconomPtriques de rigression pour expliquer la variation d'une variable dipendante, ohjet 

central de ces thtses. 

Comment enfreprendre une relle demarche mirhodologique dans un paw a peinc 

ouverf axr chercheurs occidenram, encore rrPs meJant a 1'Pgard du chercheur irrunger cn 

sciences sociales? Comment duns ce conlexte pritendre vouloir me livrer une dimarche tie 

recherche empirique necessiranr des sejours dans le nord dtr pays alors qu'il etait encore 

d@cile d'y sejolirner a titre d'itudiant? Quelques heurcu.~ hasard.~ et la conjance tle 

cerrains me permirent dbller au Vietnan~ quatre fois er d )  stjourner en tout prts d'une 

annc'e er demie. Toutefois, mnn de'sir d 'eflec 1 uer une monographic vilhgeoise dans IN 

tradition anrhropologique mais en abordant des quesfions de popdorion ne put ~-9re rhlisL;. 

La diSjiculri encore grundc? pour un t/ttdianf, parricttliirement une femme, d'eflectuer tm loug 

sijolrr sur le reri-ail] en milieti rural au dibur des annies 1990 me fi opter pow Hunoi contn~c 

terrain de recherche comme me l'avait suggirk Pham Bich Sun, sociologue de l'hstifzlf de 

Sociologie de Hanoi, lors de norre premiire renconfre en 1993. 

Findement, dans tin pays oir la recherche en sciences sociales debute, oic les domics 

sratistiques commcncent a peine a itre libiries de la censure polirique, ou lo reclterciw 

comnwnce rinridement ci revendiqtrer tm starttt indipendant, il y n bemicoup ci jkire. I1 cu 

risulra que mon szdet de dipart, la famille, s'affina trop perr en cours de r o w .  Je 

m 'intircssai at1 mariagc? et au choix du conjoinr, aux relarions prinuptiales er a I 'avorrentotr 

ainsi qu bux srructures familiales. Pour faire tm tour cohtrenr de ces quelques annees de 

travail, ie rapport de parenth me parut un objer de recherche permetrunt de lier mes dflirrnrs 

risultau. Le lecteur senlira certainemen( le manque de precision du projel de recherche clcl 

depart, la nouvead du terrain ne potrvanr que m 'excuser en parrie. 

Cetre thtse appnrrient a unc nouvelle gineration dc travallr dc recherche stir Ic 

Yiernam. Malgrd ma connaissance encore jeune et pezr approfondie dtr pays, j b i  rolrt (/c 

mime eu le privilige, conrrairement ci mes pridicesseurs des derniires dkcerlnics, d'aller ct 

venir dans lc pays, de m'entretenir er de circuler librement avec ies gens de Hanoi, de 

sejourner dans trois familles diffdrentes et de partager une parrie de lettr qiroridien. De plus, 

j 'ai pu grbce a mn collaborarion avec ma colligue Khuar Thu Hong de l'lnstitrrt c k  

Sociologie, effecrut! quelques opirarions de collecte er ainsi ricolf i  un riche materiatr 

d bnalyse, er ce, duns un climat de de'rente er d'ouverrtrre avec les personnes enquiries. AprCs 



S V I I I  

10 ans de fernrelure et de rares contacts aver Ies Occidentaux, cette possibilite' qu bnr lets 

Vietnumiens dtr norci d'e'changer librement avec les visitettrs etrangers et celle qu 'ow IL,.s  

cherc!teurs de vivre prPs d'eux permet de renotrer avec la tradition coloniale ayanr donni lictr 

a de riches rravalos d m ,  par exemple, cews de Leopold Cadiere, Pierre Gouroir er lie i.uoi.s 

Dumont, pow n hn cirer que quelques-uns, et ainsi d aspirer a miew cotnprendre 10 sztirc t h r  

parcows de la societi viernamienne depuis 1935. 

En terminant, j e  ne plris qtte mexcuser aupris du lecteur averri pour nlon iporcmcc 

encore grande du Vietnam tour en l'assuranr de mon entiire since'rite' duns ma tenmtiw 

d'apportcr une modeste corltribution a la connaissance de la socide' vietnrltnientte. CVIICJ 

these -je I'espire- n'cst que le u'dbzrr d'un long chenlinenlent vers ma compre'hension d'tor 

pays, terrain esceptionncllemenr riche qtti me permet daborder Icr connaissatrce plus iargc 

des irrrs humnins er de lelrr exrraordinaire et troztblnnte diversiti cians le temps rr d m . v  

I 'espme. 
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Carte I .  Les Provinces et les Rigions du Vietnam 



CHRONOLOCIE 

Le Vietnam de 1 1 I a.v. J.C. a 1881 

1 I 1  a.v. J.C. 
-905 ap. J.C. 

Le Vietnam est un territoire conquis et occupe par la Chine: 
frequentes rebellions vietnamiennes 

Independance du Vietnam sous la dynastie des L i  
Ridaction er promulgation du Code des LC 

Division du Vietnam en deux grandes regions, 
les deux vice-rois sous le Roi de la dynastie LS 

Unification du pays sous la dynastie Tay-Son 

Dynastie des Nguyen 

Promulgation du Code des iVgzyen (otr Code de Gia Long ou Code 
annamite) par I'Empereur Gia Long de la 4vnastie des iVguyen 

Premiere attaque des Franqrlis au Sud du Vietnam 

Concession de la partie nord de la Cochinchine (Sud du pays) aux 
Franqais 

Concession de toute la Cochinchine aux Franqais 

Les Franqais attaquent Hanoi. 

La France revendique un droit exclusif de commerce exterieur avec le 
Vietnam et installe des posies commerciaux au Nord et au Centre du 
pays. 

Les Franqais attaquent Hue (capitale royale) et Hanoi. 

1883 L'Amam (region du centre) et le Tonkin (rigion du nord) deviennent 
des protectorat fnn$ais. 

1884-1 896 Premiere vague de resistance anti-coloniale en Annam et au Tonkin 

1890 Naissance de Ho Chi Minh 
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Sylvestre identiJe un document ancien comme &!ant le Code des Li .  

Deloustal publie sa traduction des articles du Code des LP. 

Ho Chi Minh forme la Ligue de la Jeunesse RCvolutionnaire 

Formation du Parti Nationaliste Vietnamien 

Recueil des Avis du comiti consultatifde jurisprudence annomire strr lcs 
coutumes des Annamites du Tonkin en matiire de droit de famille, de 
succession et de biens cultrrels 
Entree en vigueur du Code civil du Tonkin 

1940 Arrivee des troupes japonaises en lndochine 

194 1 Formation du Front Vietminh dirige par les Communistcs 

1945 Fin de la domination franqaise 
Le Vietnam est sous domination japonaise 

1945 Ho Chi Minh declare I'independance du Vietnam 

1946 ~clatement  de la guerre entre le Vietnam et la France 

1948 La France cree ((  tat du Vietnam n avrc I'Empereur Bao Dai i~ sa 
tite. 

I950 Defaite majeure des Franpis a la frontikre sino-vietnamiennc 
Aide militaire americaine aux Franpis au Vietnam 

, .  . . ance et perlode SOC& 

1954 Victoire des Vietminh a Dien Bien Phu 
lndependance du Vietnam 

Accords de Geneve 
Le Vietnam est temporairement divisi en deux parties 

1959 Premiire Loi sur le mariage et lajamille de la Ripblique Socialisre drr 
Vietnam (Vietnam du Nord) 

1960 Formation du Front de Liberation nationale du Vietnam du Sud 
Recensemenr depopulation (Vietnam du Nord) 

1965 Arrivee de I'armee de terre americaine au Vietnam du Sud 

1965- 1968 Piriode intensive de bombardements sur le Vietnam du Nord 

1975 Chute de Saigon 
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1976 Unification du Vietnam 

I979 Premier recensemenr general de popularion du Viemam reunrji 

1 979- 1982 Debut des reformes en agriculture (household contract system) 

PCriode du doi moi (le (( renouveau D) 

Les chercheurs etrangers peuvent sejourner au Viemam avec plus de 
facilite qu'auparavant. 

1986 Le sixieme Congres du Parti Communisre viernamien promulgue les 
riformes dzt h i  tnoi 
!Vouvelle Loi sur le mariage et la famille 

1988 Premiere enqudle u'e ficondite er de sanri (men& par le Comite 
National pour la Popularion er le P/anning Familial) 

I989 Deuxiime recensemenr general national de popularion et recensemenr 
parriel de l'habirar (men& par le Biueau des Statisriques du Vietnam) 

199 I VIIe Congres du Parti Cornmuniste vietnamien 
Maintien de la transition vers une Cconomie de marche 

1992-43 Enquete de la Banque mondiaie sur les niveaux de vie 
(menee par ie Comire Central de la Planificarion) 

1994 Enquite dimographique intercensitaire (menie par le Bureau des 
Statistiques du Vietnam) 
Abolition des permis de circulation en dehors des grands cenrres pour 
les itrangers 

Levee de I'embargo americain sur le Vietnam 

VIIIe Congres du Parti Communiste vietnamien 
Renforcement de la ligne dure du Parti 



La connaissance des transformations dernographiques de I'Asie cornportait une lacune 

importante il y a quelques anndes: le Vietnam. Avec ses 75 millions d'habitants, le Vietnam est 

presentement le treizieme pays le plus peuple au rnonde, et le deuxierne pami  les nations de 

I'Asie du Sud-Est, apres I'hdonesie (United Nations, 1996). Avec la parution des resultats de 

deux recensements tenus en 1979 et en 1989 et de deux enquztes demographiques rnenees en 

1988 et en 1994, un portrait de I'Cvolution dirnographique des quarante demieres annees a pu 

itre esquissi (Hull and Forbes, 1990; Banister, 1993). Un des faits saillants mis a jour par ccs 

donnees est Ie stade avancC de la transition dirnographique, particulierernent en milieu urbain. 

qui caracterise la population du Vietnam, un des pays les plus pauvres du mondc. 

Le recensement de 1989 donne une population totale d'environ 65 millions d'habitants. 

soit 12 millions de plus qu'en 1979. La structure de la population est jeune, la moitie environ dcs 

individus ayant moins de 21 ans. Les indicateurs de rnomlite sont rernarquablemcnt favorablcs 

pour un pays encore peu developpd sur le plan Cconornique: en 1996, I'espirance de vie Ctait dc 

65 ans et la rnortalite infantile de 42 p. 1000 (United Nations.1996). bien que certains 

observateurs ont decelf une sous-estimation probable des indicateurs de la mortalit6 

vietnamienne pour les annees precedentes (Banister, 1993; Allman, 1993). L'ensemble dcs 

donnees disponibles, quoique fragmentaires, suggere une baisse soutenue mais irreguliere de la 

mortalite entre la periode coloniale et les annees soixante, suivie par une augmentation 

attribuable i la guerre americaine, laquelle, selon la plus recente estimation (Hirschman et a].. 

1995), aurait co6te la vie 5 un million de Vietnarniens. Depuis le debut des annees quatre-vingts. 

la mortalite serait demeuree stable (Barbieri, 199%). Les ecrits sont unanimes a attribuer Its 

gains importants quant a l'esperance de vie et la faible monalite des enfants aux politiques de 

santC et d'education mises en place par le gouvernernent socialiste entre les annies cinquante et 

soixante-dix (Allman, 1993; Hirschrnan et al., 1995). Certains craignent cependant une 

eventuelle augmentation de la mortalit6 suite a I'instauration en 1989 de coiits pour I'utilisation 

des services de sante publique (Allman, 1991; Banister, 1993). Une mortalite diffirentielle entre 

groupes socio4conomiques et entre regions pourrait s'accentuer avec la rnontee d'inegalitcs 

sociales et economiques entrainee par la transition vers une econornie de marcht qui  a ere 

amorcee dans les annCes quatre-vingts a la suite de I'implantation de riforrnes connues sous le 

nom de ddi ma (Ngo Vinh Long, 1993). 



Par ailleurs, la baisse de la fecondite a particulierement artire I'attention. En 1970, unc 

femme avait en moyenne six enfants (United Nations-ESCAP, 1988). L'Enqutte demographique 

et de sante de 1988 a montre une baisse soutenue: au tournant de la decennic quatre-vingts le 

nombre moyen d'enfants par femme &it de 53, et d'environ 4,O en 1988 (National Committre 

for Population and Family Planning, 1990). En 1994, la dernikre enquite demographique 

rivelait pour I'annee 1993 un indice synthitique de fecondite de 3,l enfants par femme (Gcncml 

Statistical Office, 1995) alors que la plus ricente estimation des Nations Unies. pour 1'anni.e 

1996, est de 3,4 enfants (United Nations, 1996). La baisse de la ficondite vietnamienne est c'n 

partie attribuk aux efforts de reduction de la croissance demographique. Au debut des annCcs 

soixante, la forte densiti et la rapide croissance demographiques ont souleve des preoccupations 

et fait I'objet de discussions politiques. La rigion du Delta du Fleuve Rouge wait dkja frappe Ics 

observateurs franqais de la periode coloniale par sa forte densite de population (Dumont. 1935: 

Gourou, 1936). L'histoire demographique tumultueuse de cctte region marquee par dc 

frequentes et tragiques famines (Jones, 1982) et un taux de croissance de 3,5% calcule pour la 

decennie cinquante, suite au recensement de 1960 au Nord, ainsi que les politiques de 

population des pays du bloc socialiste ont incite le Vietnam a mettre rapidement en place line 

politique de population. Sur le plan politique, durant la mime periode, le leader Ho Chi Minh 

revendiquait I'amelioration du statut de la femme vietnamienne (Femmes dlr C'iefnant, 1969). 

Toutefois, les efforts diployis en vue d'un meilleur contrde des naissances sont peu associes ail 

processus d'emancipation de la femme. 

Le premier programme de planning familial fut lance au Nord en 1963 avec dcs 

objectifs de reduction de la croissance demographique clairernent etablis, mais peu rcalistcs 

(Nguyen Huyen Chau, 1988; Banister, 1990). Dis lors, un objectif de deux enfants par famillc 

fut fixe (Goodkind, 1994). Trop peu de moyens furent toutefois allouis a sa rialisation, bien quc 

I'acchs au sterilet, au preservatif et A I'avortement aient i te  considerablement amdiore. La 

guerre qui allait durer dix ans (1965- 1975) entrava serieusement ces premiers efforts. Au Sud du 

pays, peu de moyens de contraception etaient disponibles entre 1954 et 1975, ce qui pourrait 

expliquer la plus forte feconditd de cette region par rapport a celle du Nord (Goodkind, 1994). A 

partir de 1975, la volonte politique de reduire la croissance de la population s'afirma, pour 

culminer en 1988 par le lancement d'une politique de population visant a riduire la taille de la 

famille a un ou deux enfants. Les services de planification familiale offerts aux couples m a r k  

furent des lors sensiblement amiliores (Vietnam, l989), 
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Depuis 1989, le secteur prive de la sante se developpe, ce qui permet un accroissement 

de la disponibilite des ressources en matitre de contraception et d'avortement (Allman et al., 

1991). Malgre des progres considetables, le programme actuel souffre de carences importantes: 

i l  repose trop sur I'emploi du stirilet et n'atteint toujours pas un grand nornbre de femmes avant 

declare ne plus vouloir d'enfants dans les enquttes de fecondite (Nguyen Van Phai et al., 1996). 

Ce programme a neanrnoins joue un r d e  non negligeable dans la baisse de la fecondite des vingt 

dernieres annees. En 1994, 65% des femrnes en Bge de procrier utilisaient une methode 

contraceptive, la principale utilisee etant le sterilet (General Statistical Office. 1995). 

L'avortement semble jouer un r d e  important dans cette transition: en 1990, plus d'un million de 

femmes auraient eu recours a I'avortement ou a la regulation menstruelle (Trong Do Hieu et al., 

1993); le taux d'avonement estirne a 2,5 par femme en 1992 figurait parmi les pIus eleves a u  

monde (Goodkind, 1994). 

Le recul important de la monalite et la baisse significative de la fecondite ont ctC 

accompagnis. en revanche, de changements tres modestes et encore peu perceptibles en matiere 

de calendrier et d'intensite de la nuptialit6 (General Statistical Officc, 1995). 

Traditionnellement, la societi vietnamienne se caracterise par le mariage quasi universel. Or. la 

proportion de femmes encore cklibataires igees de 35 a 39 ans, tiree de I'echantillon de 

I'Enquete demographique et de santd de 1988 au Sud du pays (1 0% contre 2.5% au nord). laissc 

presager I'avenement du celibat detinitif dans cette region, phenornene rare chez les generations 

feminines plus Bgees. Le deficit masculin cause par la guerre expliquerait en panic ce 

changement d'intensite de la nuptialite feminine (Allman et al.. 1991 ; Goodkind, 1996a). Cetle 

tendance demeure toutefois a confirmer, les ksultats actuels n'ctant qu'indicatifs. D'apris 

I'Enqutte demographique intercensitaire de 1994, le calendrier de 1'Bge moyen au premier 

rnariage semble avoir tres peu varie des ginerations igees de 45-49 ans a celles des 25-29 ans, 

I'ige midian se situant autour de 21 ans; entre les generations des 30-34 ans et des 45-49 ans, 

les proportions de celibataircs a 20 et 25 ans sont demeurees stables (General Statistical Officc. 

1995). Cette stabilite de la nuptialite serait en panie expliquee par un retard du mariage chez Its 

generations les plus igees, car celles-ci ont atteint Ie debut de la vingtaine en periode de guerre 

(Huu Minh Nguyen, 1995). La nuptialite feminine vietnamienne demeure relativernent precace 

comparativement a celle des pays de 1'Asie de 1'Est mais s'approche toutefois de celle des pays 

de I' Asie du Sud-Est (Xenos et Gultiano, 1992). 



Les migrations internes furent, jusqu'a rkcemment, contrdees et dirigies par 1 ' ~ t n t  

vietnamien. Dans le but de mieux repartir la population sur un territoire inegalement peuple, le 

gouvernement instaura des programmes de diplacement de populations vers des rigions 

(( pionnieres )). En 1976, fut lance un ambitieux plan de redistribution de la population ayant 

pour objectif principal de deplacer environ 20% des habitants avant la fin du millinaire 

(Desbarats, 1987). Ces programmes, dont le succb  a souvent it6 mitige, furent progressivement 

abandonnes. La politique de repartition geographique visait egalement un contr6le etroit dc la 

croissance des centres urbains (Thrift and Forbes, 1986; Forbes and Thrift. 1987). L'EW 

vietnamien a longtemps cherche a regulariser la taille des villes afin d'iviter I'exode rural et la 

diminution Cventuelle de la production agricole. De recentes enquetes sur la migration indiqucnt 

toutefois un reldchement des contrdes administratifs sur la mobilitc et une rapide auzmentation 

des migrations de ruraux vers Ies centres urbains, particulierement au sud du pays (Truong Si  

Anh et at., 19%; Doan Mau Diep et al., 1996). 

L'histoire recente de la transition demographique au Vietnam est marquee par dcs 

cornportements diffirentiels importants entre la ville et la campagne. LIEnquCte detnographiqut. 

et de santC de 1988 presentait, pour les annCes 1986-87, un indice synthetique de ficonditi 

Iigerement au-dessus de deux enfants par femme en milieu urbain, contre 3 5  en milieu rural 

(National Committee for Population and Family Planning. 1990). D'apres la mOmc source, I'igc 

median au mariage dcs femmes de la ville etait d'environ 23,7 ans contre 20,7 chez les fcmmcs 

de la campagne (femmes de 30-34 ans). Ainsi, la population urbaine avait deji adopd un 

comporternent demographique tres pres de celui des urbains d'autres pays de la region. 

notamment ceux de I'Asie de I'Est (Leete et Alam, 1993), et ce, avant la promulgation de la 

vigoureuse politique de population de 1988 (Goodkind, 1995). Tout comme pour la baisse de la 

fecondite europeenne , les urbains figurent au Vietnam comme des pricurseurs de la transition 

demographique (Livi Bacci, 1986). Le mime modele de transition a d'ailleurs caracterisi Ics 

populations chinoises du continent asiatique (Taeuber, 1972; Coale et Freedman, 1993). Or. 

cette transition urbaine au Vietnam n'a pas attire I'attention des chercheurs qui s'indressent 

surtout aux populations rurales, lesquelles representent 80% de la population totale. selon le 

recensement de 1989 (Central Census Steering Committee, 1991). Neanmoins, la transition 

demographique urbaine souleve des questions importantes quant aux moteurs d'une telle 

transition et sa signification pour la famille citadine. 
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Ces transformations dirnographiques se sont opirees au Vietnam en piriode de 

transition politique et economique. D'abord, survient en 1954 la fin du regime colonial franqais 

et la transition vers I'inddpendance sous un gouvemement socialiste qui met en place une 

econornie de type planifie. Cette transition s'est accompagnie d'une volonte politique de romprc 

avec la familIe traditionnelle et de promouvoir des relations Cgalitaires entre les sexes et Ics 

generations (Eisen, 1984). Le mariage traditionnel et les rituels I'entourant furent a ce titre 

I'objet de campagnes particulikrement critiques et mime de repression chez les rtfractaires au  

mariage sobre pr6ne par I'ideologie (Malamey, 1993). La premiere Loi s w  le mariage et Iu 

familk de 1959 consacre le nouveau modele familial, fortement inspire de la conception 

(( occidentale )) du mariage et de la famille d'Engels (Goodkind, 1996b; Pelzer White, 1989). 

Durant cette piriode, la famille fut investie par les organes du Parti ayant la responsabilite de 

promouvoir ie statut de la femme (Mai Thi Tu, 1966) et la familIe ({ de nouvelle culture H 

(Fenrmes dri Vietnam, 1977) en participant, par cxemple, a la risolution de conflits 

rnatrirnoniaux, au choix d'un conjoint et aux decisions en maticre de taille finale de la familk. 

Nous nous interrcgerons, entre autres, sur le degre d'influence de ces efforts politiques de 

riforme des rappons familiaux sur la transformation de ia famille vietnamienne en milicu 

urbain, 

Au debut dcs annees quatre-vingts s'amorce une seconde transition, principaleme~it 

caracterisee par une reorientation vers une i.conomie de marche (Turley. 1993a) et par un 

relichement de la promotion de I'idiologie socialiste par les organes du Pani Comrnuniste 

auprlts de la population vietnamienne (Turley, 1993b). Les reformes connues sous l'appellation 

dd'i mi3 et votees par !e Vle Congres du Parti Communiste vietnamien en 1986 accelkrent donc 

ce processus de transition economique vers une economie de marche amorce quelques anners 

auparavant. Parrni une vaste serie de mesures, signalons le droit A la libre entreprise, le 

demantelement des communes et la reinstauration du menage en cant qu'uniti de production 

(Turley, 1993a). L'impact des reformes sur les zones rurales et agricoles fut extremement 

important et relativement bien documente (Hy Van Luong, 1993; Chu Van Lam, 1993), cette 

question ayant ed peu Ctudiee jusqu'a prCsent quant aux transformations vecues par Ies menagcs 

vietnamiens des zones urbaines au cours de la dernikre dkennie. Une autre de nos interrogations 

concerne la famille urbaine dans le cadre de cette seconde transition Cconomique et politique. 

Ce dtcoupage chronologique en deux transitions et en trois periodes, periodes que nous 

appelons coloniale, socialiste et du dbi nrm (ou des reformes), ne suppose aucun a priori en ce 
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qui a trait aux changements farniliaux. Nous abordons ces deux transitions, non pas comrne des 

rnorncnts de rupture, rnais comrne le resultat de rnouvements sociaux amorcks avant leur 

culmination, par des evenernents politiques et Cconorniques rnarquants retenus par I'histoire 

comrne les moments de passage d'un type de societi a un autre (voir Marr, 1981 pour la 

transition au socialisme; pour le doi' m m  voir Wurfel, 1993 et Fforde et de Vylder, 1996). 

D'aiIleurs, nous ne nous attarderons pas a ces transitions en elles-rntrnes; nous utiliserons plutbt 

ces balises historiques pour structurer notre observation et soulever des questions relatives a la 

famille du XXe siecle. 

Dans ce contexte de sociiti en transition sur Ies plans politique, Cconornique, social et 

dimographique, I'objectif general de cette these est d'itudier les transformations de la farnillc 

vietnamienne, et ce, particulierernent dans un milieu urbain au Nord du pays. La famille. pierre 

angulaire de I'organisation sociale vietnarnienne, nous apparait cornrne etant l'objet dc 

recherche le plus adiquat pour contribuer a la comprehension des changements demographiqucs 

tels qu'ils s'incrivent dans I'ensernble des changernents sociaux, politiques et economiqucs 

survenus au Vietnam au cours des dernikres decennies. Dans notre recherche, la famille est ainsi 

considCree cornrne une unite dynarnique qui participe et s'adapte aux changements 

dirnographiques et sociaux, plutd qu'elle ne les subit (Hareven, 1987). Ncannioins, la prise cn 

compte du contexte des deux grandes transitions, politique et iconornique, et des questions 

qu'elles soulevent pour la farnille, nous perrnet de reconcilier la dynamique familiale et 1cs 

changernents micro-sociaux avec la dynarnique sociale et les changernents macro-sociaux 

structurels ou institutionnels (Piche et Poirier, 1995). 

L'objectif thiorique de cette these est d'alirnenter, avec I'exemple du Vietnam, Ics 

theories de I'explication des changernents dernographiques privilegiant la farnille cornme 

unite fondamentale a leur comprehension (Ryder, 1983). Le cadre theorique general de 

reference fait ainsi appel 5 la rnutidisciplinariti puisque, dans cette approche. comme 1e 

proposait Halbwachs i l  y a plusieurs decennies, les faits de population doivent itre abordis 

cornme des faits sociaux (Halbwachs, 1938); dans la rntrne foulee, comrne le soutient Ryder. 

les changernents sociaux, familiaux et dernographiques sont considires cornme 

intrinsequement lies et doivent ttre etudies de concert (Ryder, 1992). Dans cette approche, les 

faits de population ne sont pas abordes cornme des phenornenes bio-dernographiques, mais 

socio-dernographiques. Ce choix renvoie a la necessite pour la demographie de depasser la 

description des faits de population afin de les expliquer, saut essentiel a la consolidation d'une 
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discipline encore jeune dont le corpus thiorique est developper (Loriaux. 1995; Gerard. 

1995). 

Pour atteindre cct objectif thcoriquc, nous awns  choisi de rompre avec la demarche 

methodologique dominante en dtmographie. Notre demarche generale se situe ainsi en dehors 

du schema hypothetico-deductif classique qui vise la vkification d'hypotheses posees o priori, 

souvent par I'Ctude des determinants de la variation d'une variable dite dependante, donc i 

expliquer. Nous avons plutbt opti pour une demarche ginirate propre a I'approche qualitative. I 1  

suffit de feuilleter les periodiques traitant de dkmographie pour constater que cctte demarchc 

scientifique des sciences sociales y est peu prisee, la demographie se definissant en tant q w  

science quantitative. Pourtant, depuis le debut des annees quatre-vingts, les avancies theoriqurs 

jugees les plus fructueuses pour leur comprehension des changernents demographiques sont 

issues de demarches qualintives. Les travaux de John Caldwell (Caldwell, 1982) ont, a ce titre, 

profondement marque la discipline alors qu'il aborde I'etude des transformations 

dCmographiques de f a ~ o n  microsociologique et qualitative. 

La demarche globale de la these se caracterise par une approche heuristique et ouverls. 

parente de celle utiIisCe en anthropologie, plutBt que par une approche deductive et 

conceptuellement prestructurie, laquelle caracthrise la plupart des recherches causales en 

dtmographie. Ce choix nous apparait d'autant plus approprik, vu notre position de cherchcur 

occidental itudiant une population asiatique en diveloppement. L'approche qualitative permct 

une vision contextualishe des observations et I'abandon progressif d'a priori conccptucls 

(Huberman et Miles, 1991). Bien que cette option puisse paraitre comme allant de soi pour 

plusieurs chercheurs en sciences sociales, elle s'avere nouvelle pour la dimographie. E lk  

s'inscrit dans un mouvement de valorisation de I'approche qualitative au sein de disciplines dcs 

sciences sociales dominkes par le paradigme quantitatif, mouvement qui comporte toutefois des 

risques, La rapide popularitk des (( focus groups discussions D, dont les exemples foisonnent 

depuis quelques annies en dirnographie, ternoigne a notre avis d'une faible comprehension de 13 

demarche qualitative chez les dtrnographes et de ses implications sur le plan thkorique et 

methodologique. Notre objectif methodologique fut donc de nous livrer a un apprentissage de 

longue durie de la demarche tout en I'expirimentant sur notre terrain de recherche. 

Tout en adoptant cette demarche globale, nous avions igalement pour objectif 

methodologique d'articuler le quantitatif et le qualitatif lors de I'analyse des donnees. La 

validation des observations est ainsi effectute par la triangulation des donnCes et matiriaus cn 
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projetant sur un mime objet de recherche differents eclairages pemis par le recours i des 

donnees chiffrees et textuelles. Nos analyses quantitatives donneront lieu a unc critiquc 

qualitative, donc localisee, des donnees, notamment par une prise en compte du langage. Ce 

demier aspect est rarement considere en dimographie au cours de I'analyse de resultats; nous 

estimons cependant cette etape cruciale et prealable a I'utilisation de donnees issues de 

questionnaires standardisis, tels ceux utilises pour les recensements ou les grandes enquites 

demographiques. 

Cette approche methodologique a exige plusieurs sejours sur le terrain, I'apprentissage 

de la langue, I'intkgration a la vie locale, I'analyse de sources de donnees existantes, la collecte 

de donnkes originales qualitatives et quantitatives et le recours a des mithodes d'analyse tris 

diversifiees. Bien qu'inhabituelle en demographie, cette demarche de terrain fut fondamentale 

pour la realisation de nos objectifs theoriques ct mhhodologiques. Alors que les demographcs 

eux-mimes critiquent leur discipline comme etan! trop ethnocentrique dans ses moddcs 

theoriques et d'analyse (Berquo et Xenos, 1992)' les travaux ethnographiques prenant comme 

point de depart les faits de population demeurent marginaux. Or. nous estimons que la 

connaissance de la langue, des categories de reference, des pratiques culturelles et de I'histoise 

peut grandement contribuer a la comprehension des changements demographiques vecus par 

une population. Pourtant, le dimographe ignore souvent ces considirations en abordant les faits 

demographiques cornme s'ils contenaient dans leur essence une dimension universelle. Or. 

fecondite, mortalit6 et nuptialite ne peuvent ttre etudies en dehors de leur contexte social. 

localise dam I'espace et dans le temps. Le premier chapitre prisente ces elements de I'approche 

thiorique et de la demarche methodologique generales. 

Notre recherche s'est echelonnee sur pres de quatre annees. Du projet de depart. 

precedant la premiere visite s i r  le terrain en 1993, au produit fini contenu dans les pages qui 

suivent, I'ecan est grand, bien que depuis le debut, notre objectif etait d'etudier la famille 

hano'ienne. Entre chaque sejour (quatre en tout, totalisant 18 mois de vie au Vietnam). le retour 

au Canada perrnettait un approfondissement de la reflexion en cours et la preparation de la visite 

suivante. La structure de la these reflete notre demarche d'elaboration du projet de recherche en 

plusieurs etapes. Nous avons d'abord procede a une recension des ecrits sur la famille 

vietnamienne afin de nous situer dans I'univers skmantique de notre terrain d'etude et d'aborder 

I'etude de la famille dans une perspective historique (chapitre 2). Cette premiere etape a mis en 

valeur I'importance nevralgique du rapport intergenerationnel comme element fondateur de la 



representation de la famille et de la parend vietnamiennes. Nous avons. par ailleurs. releve le 

statut relativement favorable de la femme vietnamienne. Le systeme de parente vietnamien, bien 

que portant I'heritage du confucianisme, et donc de la patrilineariti, est egalement canctcrise 

par la consideration de la lignee maternelle (Hy Van Luong, 1989). 

Cette premiere etape nous a Cgalement p e n i s  d'emettre trois questions. Premierement. 

les h i t s  suggerent qu'une transformation de la famille etait amorcee en milieu urbain durant la 

Wriode coloniale. Ainsi, des changements familiaux dans les annees trente et quarante auraient 

eu lieu avant les reformes de la famille traditionnelle instaurees par le pouvoir socialiste. Or. 

comment I'observation des relations familiales met-elle a jour la nature de ces changements? 

Deuxiemement, la famille pourrait avoir i te  affaiblie pendant la periode socialiste p x  

I'implication des organes du Parti Communiste dans les affaires qui, traditionnellement. 

relevaient de la famille. Par exemple, assiste-t-on au Vietnam a un retrait de la famille dans les 

decisions relatives au mariage? Finalement, les reformes du do'i mdi, qui redonnent a la famille 

son rde  d'unite de production, pourraient donner lieu a un rnouvement de consolidation dcs 

relations familiales et de la parente. Les travaux ethnographiques qui, depuis une dizaine 

d'annees, docurnentent I'intensification des rituels familiaux et villageois en milieu rural 

abondent dans ce sens (Hy Van Luong, 1993; Malamey, 1993; Krowolski. c, a pamitre). Qu'cn 

est-il pour la famille de Hanoi? 

Ces lignes directrices ont conduit a I'elaboration de la premiire partie de la recherche 

sur le terrain, soit I'etude du rapport intergeneratiomel entre la periode coloniale et le debut dcs 

annees quatre-vingt-dix. Pour ce faire, nous avons d'abord choisi une voie classique en 

demogaphie, celle de I'etude de la composition des menages (chapitre 3). Nous abordons ainsi. 

dans un premier temps, la famille en tant qu'unite residentielle. La cohabitation des generations 

sen ici d'indicateur de la relation parents-enfants aux differents stades de la vie. L'objectif de ce 

chapitre est de decrire les structures familiales, d'explorer les differences regionales et surtout. 

de tenter de rendre compte de I'evolution des modes de cohabitation dam le temps en depit des 

limites des donnees. Les politiques socialistes auraient-elles anenue les solidarites famil iales ct 

renforce la famille nucleaire? Nous tentons de repondre a cene question par I'etude des 

pratiques de cohabitation des differentes generations. Dans ce chapitre, nous elargissons notre 

observation a I'ensemble du pays. 

Or, la seule etude de la composition des menages n'offre qu'une portee lirnitie pour la 

connaissance des relations familiales. De plus, la mete de donnees anterieures a la periode 
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ricente fait entrave a une observation longitudinafe. Nous avons alors Clabore le deuxieme volct 

de notre recherche qui nous a conduit a etudier la familie en tant qu'uniti relationnelle. Pour 

proceder a I'observation dans le temps de la relation entre fes parents et les enfants, nous avons 

opt6 pour I'etude de la periode d'entree en union des enfants adultes (chapitre 4). Le mariage 

possede I'avantage d'avoir des proprietes demographiques, soit le calendrier et I'intensite de la 

nuptialite, et des proprietes sociologiques, soit le processus d'entrie en union et le choix du 

conjoint. Cette approche permet non seulement de mieux connaitre les modifications de 13 

formation des couples, aspect fondamental de la connaissance de la famille, mais egalement 

d'apprehender la relation entre parents et enfants adultes, telle qu'elle peut s'obsenler dans le 

processus de negotiation et d'ajustement reciproque auquel donne lieu le choix d'un conjoint. 

Ce chapitre aura essentiellement recours aux donnees qualitatives que nous avons recueillies a 

Hanoi en 1994, Nous visons ici confronter l'exemple vietnamien avec la theorie de In 

transition du mariage qui postule le passage du mariage arrange par les parents au mariage 

d'amour et d'affinite decide par les enfants. 

L'etude du rnariage et du choix du conjoint avait mis a jour les transformations du 

rapport entre hommes et femmes, particulierement pendant la piriode precedant le mariage. Ce 

constat nous a guide vers I'elaboration d'une recherche sur les ctlibataires, que nous avons 

effectuee lors de notre sejour en 1995-1996. Durant cece periode, nous avons itudie la relation 

prinuptiale du point de vue de la sexualitC via une etude sur l'avorternent et la contraception 

chez les femmes celibataires de Hanoi. Ce chapitre (chapitre 5) s'interesse donc ails 

transformations du rapport homrne-femme du point de vue de la relation prenuptiale en portant 

une attention particuliere a la sexualite avant le mariage. Les periodes coloniale et socialiste 

donnent lieu a des analyses sur des rnateriaux existants: analyse qualitative thematique pour la 

relation prenuptiale pendant la periode coloniale et analyse dimographique de I'intervalle 

protogenesique et des conceptions prhuptiales pour la periode dite socialiste. Pour la pCriode 

recente, nous nous interessons a la relation prinuptiale du point de vue de l'experience des 

jeunes femrnes ayant recours a I'avorternent. Le detour du cdte des interruptions volontaires de 

grossesse chez les cilibataires nous permettra de revenir a la famille et au triangle que foment 

mariage, sexualid et procreation. L'etude de la relation entre les sexes en demographie a e d  

introduite dans les theories fiministes de la baisse de la fecondite (Piche et Pokier, 1990). 

La famille v ie tnarn ie~e  est abordk tout au long de cette thtse sous differents aspects 

qui nous permettent d'apprdhender notre objet de recherche sous divers angles. Au fil dcs 
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analyses, notre objectif est de rendre compte des transformations de la famille et de les Ctudicr 

en liaison avec les transformations dkmographiques, et ce, dans le contexte socio-hisrorique de 

deux transitions majeures survenues au Vietnam au cours du siecle. Nous observons ainsi la 

composition des menages, la formation des couples, le rapport intergen6rationnel. le rapport 

entre hommes et femmes et la relation prenuptiale avec la meme hal i te :  contribuer i 

I'explication de la transition dkmographique du Vietnam par la connaissnnce des changements 

familiaux. 



In a srrict sense, demographers are arheoritical. Their objects of sruifv ore concrcre 
entities and evenrs rather than some particular class of analytic elemenrs absrractcd 
from those entities and events. The resultant pragmatic and empiricist bias has prrlled 
demographers toward the study of available data sets, ofren produced for nou- 
scienrijic (adminisrrarive) purposes, and rypically multidisciplina~ ij not 
nondisciplinary in design. Demographers are much less comfortable wih conceprs 
than with data. 

Norman Ryder.(I 983: 16) 

Soir une rialirP sociale relle que la famille. On peut disfinguer l'idee de I'instirurion 
familiale, des lois er des courumes qui s j. rupporrent, des senrimenrs de familie et de 
morale domesrique; d'aurre part les familles elles-mcmes, telles que nous pourons Ips 
dicrire extirieurement er les denombrer. Dirons-nous que la morphologie sociaie s 'en 
rienr oux familles duns I 'espace, el que le resfe relive d'aurres parries de la .sociologic? 
Mais arrcun de ces derix aspects ne se sufit, n b de rPalitt s 'il n 'esr lii a I aurrc. Q ~ t c  

serait I'idke d'une famille qui ne prendrair forme sensible nulle part et en aucrrn 
temps? Mais, d burre part, quelle vie propremenr sociale artrihtrer tr un group, s i .  
derriire Irs unitis rassemblies, ~elles qu 'elles tombenr sous Ies smns, nous n'u~re~gnotu 
pas des pensies, drs senrimenrs, surtout I'idir de lbrganisa~ion qui Ies unit? 
Parlerions-nous (peut-htre ri tort) de socie're's de fotirmis, si elks n 'iroient pour nous 
que des Plkmenrs mecaniques, des animaux-machines? 

Maurice Halhwachs (1938: 63) 

Ce chapitre prPsente d'abord notre demarche theorique generale laquelle s'inscrit d m  

le courant qui privilegie I'etude de la famille en vue de I'explication des changements 

demographiques. Ainsi, notre objectif theorique vise ultimement un appon i la 

comprehension de ces changements. et ce, par I'exemple du Vietnam. Comment I'etude des 

changements familiaux peut-elle nourrir I'explication des transformations dCmographiques. 

notamment de la transition demographique? A partir de cette question phare. nous avons 

aborde la famille vietnamienne en relation avec les tendances demographiques recentes 

observies, dont la stabilite du calendrier de la nuptialite et, dans une moindre mesure. la 

baisse de la fecondite. La premiere partie de ce chapitre retrace Ie parcours et les grandes 

caracteristiques de cette approche theorique, et se cldture par la presentation de nos questioris 

de recherche. Puis, nous abordons I'approche methodologique globale, laquelle se distingue 

de I'approche dominante en demographie. Les aspects theorique et empirique de notre 

recherche nous ont fait opter pour une demarche qualitative ethnographique, tout en 

combinant, lors de I'analyse, des observations quantitatives (chiffrees) et qualitative5 

(textuelles). Nous rCsumons dans ce chapitre notre double objectif methodologique. Dans un 
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premier temps, bien que nous situant en tant que demographe sur le plan theorique, nous 

visions la rialisation d'une demarche ethnographique qualitative, plus repandue en 

anthropologie et en sociologie. En second lieu, nous visions a experimenter I'aniculation du 

quantitatif et du qualitatif dans le cadre d'une ttude socio-demographique afin de contribucr, 

par un exemple, a I'elargissement de cette tendance rnethodologique en dimographie qui en 

est encore, dans I'ensemble, a ses balbutiements. Nous nous en tiendrons a ces considerations 

gCnCrales, les details sur les rnodalites de la collecte des donnees et I'utilisation des 

diffirentes sources figurant dans chacun des chapitres. 

La demographie a longtemps souffert d'une pauvrete theorique et d'une assurance 

mithodologique p4rilleuse. ~troitement liee au pouvoir politique a ses dibuts, la dimographie 

nait de preoccupations politiques et economiques et se donne comme objet I'obsewation dcs 

phknomines dhographiques affectant la taille et la structure de la population. et ce. en vuc 

de I'elaboration de micanismes pour sa regulation, qu'il s'agisse de structure, de taille, dc 

composition ethnique, ou de repartition ghographique. Foucault (1976) rend compte de 13 

relation entre pouvoir politique et etude des populations: i l  estime que la volonte de rigulation 

des populations est apparue au milieu du XVllle siecle et que cette volonte constitue un pile 

autour duquel s'est deployee I'organisation du pouvoir sur la vie. Le principe de population 

de Malthus (1798) illustre remarquablement bien cette caractiristique de la demographic: 

I'auteur aborde la croissance de la population, particulii.rement celle des pauvres, comme unc 

tare sociale, un frein au progres et justifie la nhcessite politique de contrder la croissance 

dtmographiquc de certains groupes. 

Bien que lo discipline ait acquis une certaine autonomie sur le plan scientifique au 

tournant du XXe sikcle, e l k  demeure marquee par ses origines du fait qu'elle constitue depuis 

longtemps un champ essentiellement empirique, Cette mission d'observation fit de la 

dimographie un champ d'etude vouC a la description des faits de population et a I'affinement 

d'outils techniques en vue de I'amelioration de ces descriptions. Aujourd'hui encore. les 

traces du pass6 sont omnipresentes: bien que forte de son ddveloppernent sur le plan 

methodologique, la demographie se cherche toujours un statut, une legitimite et une 

singularite parmi I'ensemble des sciences sociales. Or, ce titonnement et ce constant besoin 

de se justifier comme une discipline P part entiere, et non pas comme un sous-champ de la 

sociologie ou de I'economie, provient en grande panie de I'insuffisance de son corpi~s 
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thiorique. Les efforts de theorisation des transformations dernographiques derneurent rarcs, 

bien que la dirnographie ait accurnule un grand nornbre d 'obsc~at ions et etablit des 

regularites, des irregularit6s ainsi que des relations. 

La genese et la jeunesse de la discipline ne peuvent qu'excuser en partie cettc 

faiblesse thiorique. En fait, c'est une rivision de I'objet mime de la demographie qu'il a fallu 

envisager. De la description et de I'explication des phenomenes dernographiques par unc 

logique interne et mecaniste des transformations observees, ce qui en faisait une discipline 

plus pres de la biologie que des sciences sociales, la dernographie se devait d'envisager plus 

systernatiquernent le travail d'explication des faits dirnographiques. Pour ce, elle devait 

etudier les faits de population cornme des faits socio-dPmographiques et non plus seulernent 

cornrne des faits bio-de'mographiques (Loriaux. 1995), d'autant plus que dans I'ensemble dcs 

sciences sociales la critique de la determination de cause a effet partant de la constitution 

biologique vers le componernent humain, fait desormais partie de la conception de ccs 

disciplines, conception forgee en opposition a des ideologies telles le racisrne. le sexisme ct 

I'eugenisme. En dimographie par exemple, la baisse de la mortaliti des enfants. bien 

qu'abordee dam sa dimension bio-demographique, se doit d'itre simultanement considirdc 

comme un processus social s'inscrivant dans I'espace et dans le temps. De cette prisc dc 

position nait la demographie sociale, aussi appelie 13 socio-demographic ou la sociologie dcs 

populations, champ qui se distingue de la dhmographie classique. de la demographic 

mathematique ou encore de la demographie econornique. Notre approche thiorique s'inscrit 

dans ce courant de la demographie qui tente de reconcilier le dernographique et le social. 

Afin de developper le champ de I'explication des transformations demographiques - 
dont celle ayant fait couler le plus d'encre est la transition demographique- la dcrnographie 

sociale doit se livrer a une observation, non pas seulernent des evenernents en tant que 

phenomenes issus d'un processus sociologique, mais a ces processus mime en amonr tics 

eve'nernents. Pour aborder ces processus qui nous permenront d'eclairer les transformations 

demographiques qui en resultent, nous avons pris le parti de replacer les faits de population 

dans leur dimension familiaie. La dernographie dassique s'interessait a I'individu comme 

unite d'observation; la demographie sociale privilegie la famille. 

Dans cette approche, la famille est consideree centrale aux transformations 

dernographiques: elle constitue le foyer des interactions menant aux cornportements de 

fecondite, de mortalite, de nuptialite et de migration que nous observons. La farnille, dans 
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cette perspective, n'est pas seulement une unite sociale passive, riagissant 

(( dimographiquement r) aux changements macro-sociaux; elle est egalement le moteur de ccs 

changements (Hareven, 1987; Ryder, 1983). La notion de strategies famihales a permis dans 

cette approche de rendre la farnille son caractere dynamique et sa perennite en tant qu'unite 

d'observation en demographie sociale, comme elle I'est depuis plus longtemps en sociologie 

ou en histoire. A I'instar de Ryder (1983; 1992), nous estimons que cette etude des 

transformations demographiques via le microcosme familial, et plus particulierement Ics 

rapporrs familiaux, permettra de faire progresser la dimographie sur le plan theorique tout en 

hi lanqant des defis mithodologiques de taille. 

Sur le plan methodologique, la demographie s'est affirmee jusqu'a recemment comme 

discipline quantitative. I I  s'agit ici d'une caracteristique fondamentale. Louis Henry dira que 

Ie {( point de vue quantitatif est absolument preponderant en demographie, au point qu'il n'y a 

pas de demographie sans chiffres ni statistiques n (Henry, 1972: 15). Mais une fois les outils 

affines et I'analyse demographique passee maitre dans I'art de la mesure et de la description 

des faits de population, l'impnsse de I'explication et la prise en compte du social allaient fairc 

appel au dkveloppement de nouvelles avenues. D'abord, une voie statistique, grandement 

inspirte de I'Cconomie et de la sociologie positiviste, s'introduit dans la demographic. 

principalement par le recours a la modilisation et a I'analyse multivariee. Puis, plus 

recemment, s'est ouverte une voie qualitative issue de I'anthropologie et de la sociologie 

qualitative dont John Caldwell est un des figures les plus marquantes de I'itude dcs 

transformations dhmographiques, notamment en ce qui a trait a la baisse de la feconditi 

(Caldwell, 1982). Ces derniers dkveloppements methodologiques mettent en valeur la 

cornbinaison des approches quantitative et qualitative. Alors qu'un virulent debat entre ces 

deux approches agite les drapeaux et divise encore les sciences sociales (Poupart. 1993). c'est 

peut-0tre sur le terrain de la description et de I'explication des faits de populations, objet de la 

demographie sociale, que leur union sera la plus fructueuse (Preston, 1993). L'indgration de 

la demarche qualitative en demographie rend difficile I'adoption d'un modele theorique au 

centre duquel les farnilles seraient principalement des unites reagissant a des forces 

exdrieures; en fait, les comportements ne sont pas uniquement modules par des variables 

externes, mais igalement par une dynamique interne, que I'on peut capter grice a I'etude du 

rapport de parente. C'est dans cette approche theorique et methodologique que s'inscrit notre 

projet de recherche. 



Ces quelques remarques ginkales  temoignent du lien intrinsique entre theorie ct 

mfthode. Dans le cas du developpement de la demographie, I'avancement theorique fait appel 

a une ouverture methodologique et vice versa. Cette relation entre theorie et methode justifie 

notre traitement dans la mime foulee. 

1.1 Cadre thiorique general 

1.1.1 L'objet de la dimographie sociale ou de la sociologie dc la population 

Les faits de population sont des faits sociaux. Cette phrase de Maurice Halbwachs 

restitue le coeur de notre cadre theorique general. Tout en priviligiant une approche par Ics 

faits de population, nous visons Q aborder ces derniers dans leur dimension sociale et non 

seulement dkmographique. La prise en compte simultanee du demographique et du social fut 

celle de quelques-uns des pionniers de la sociologie, dont ~ r n i l e  Durkheim. qui eut I'arnbition 

de reunir divers champs des sciences de I'homme, dont la demographie et la sociologie. sous 

I'appellation de morphologie sociale. 

La vie sociale repose sur un substrat qui est determine dans sa grandeur comme 
dans sa forme. Ce qui le constitue, c'est la masse des individus qui composent la 
sociite, la maniere dont ils sont disposes sur le sol, la nature et la configuration 
des choses de toute sorte qui affectent les relations collectives ... D'un autre c6t6. 
la constitution de ce substrat affecte, directement ou indirectement. tous les 
phenomenes sociaux (Durkheim, 1899: 520-52 I ) .  

A la fin de cette citation, Durkheim envisage ainsi les faits de population dans leur relation 

avec d'autres phenomenes sociaux et de la, propose une approche multidisciplinaire qui 

permettrait de considerer divers aspects d'un phdnomene social pour mieux en captcr la 

complexite et les multiples facettes. 

C'est la geographic qui etudie les formes territoriales des ~ t a t s ;  c'est I'histoire 
qui retrace I'evolution des groupes ruraux ou urbains; c'est a la demogaphie que 
revient tout ce  qui concerne la distribution de la population, etc. I I  y a Iri. 
croyons-nous, interit a tirer ces sciences fragmentaires de leur isolement et a les 
mettre en contact en les reunissant sous une m h e  rubrique; elles prendront ainsi 
le sentiment de leur unite ... (Durkheim, 1899: 520-52 I). 

C'est cette science que Durkheim propose d'appeler la morphologie sociale, laquelle, precise- 

t-il, ne doit pas se limiter a decrire les fonnes puisqu'elle doit itre explicative. 

Sur les traces de Durkheim, Halbwachs (1938) developpa la notion de ce maitre a 

penser dam un rernarquable petit ouvrage intitule Morphologie sociale. Ce texte de 1938 est 

une leqon de base pour toute recherche en demographie sociale. Halbwachs distingue dans 



son texte la morphologie (( strict0 sensu M de la morphologie u au sens large D.  La premiere 

recoupe la description des faits de population. Dans la premiire partie de son ouvmgu. 

Halbwachs envisage I'etude de la morphologie au sens large, soit celle des activitcs 

religieuses, politiques et Cconomiques. [ I  montrc en quoi ces activites sociales exercent des 

contraintes sur la distribution et les mouvements de population. Par la suite, le sociologi~e 

donne a voir le substrat de la population qui determine I'ensemble des activites sociales. Dans 

la seconde partie, I'auteur traite de la morphologie stricro sensu par I'etude des conditions 

spatiales (la population totale; sa densite; les mouvements migratoires) et du mouvement 

nature1 (le sexe et I'Pge; la natalitti; la nuptialitti et la mortalite; le renouvellement dcs 

generations; la subsistance des populations). Or, chez Halbwachs I'approche dernographiqi~e 

et I'approche sociologique ne referent pas a deux substances qui seraient separees dans la 

realite humaine mais a des distinctions analytiques pennettant de cemer deux dimensions 

fondamentales des faits humains. En somme, pour le sociologue de l'ecole franpise de 

sociologie. les fait de population et les autres faits sociaux doivent itre envisages du point dc 

vue d'une causalite double ou reciproque. La morphologie au sens strict exerce des 

determinations sur la morphologie au sens large; c'est pourquoi elle compose I'ensemble de la 

morphologie sociale. Par ce travail conceptuel, Halbwachs demontre bien un lien interne entre 

faits demognphiques et faits sociaux. Par ailleurs, dans cette reciprocite de determination 

entre les dimensions de la morphologie sociale, I'auteur reconnait la primaute des fails socio- 

demographiques parce qu'ils composent le rapport premier a I'existence: 

I 1  y a donc bien la tout un ordre de representations collectives qui resultent 
simplement de ce que la societe prend conscience. directement, des formes de son 
corps materiel, de sa structure, de sa place et de ses diplacements dam I'espace. 
et des formes biologiques auxquels i l  est soumis. Maintenant. a ce genre de 
representations peuvent s'en superposer daautres qui n'ont aucun rapport direct 
avec I'espace ni avec les aspects biologiques des corps sociaux (Halbwachs. 
1938: 180). 

Ces faits socio-demographiques qui ont une dimension physique et biologique, en plus d'une 

dimension sociale, sont predominants pour Halbwachs, car ils constituent le fondement de la 

vie sociale en tant que donnee immediate de la conscience sociale. 

Comprenons bien, maintenant, que les formes materielles de la societe agissent 
sur elle, non point en vertu d'une contrainte physique, comme un corps agirait sur 
un autre corps, mais par la conscience que nous en prenons, en tant que membres 
d'un groupe qui peqoivent son volume? sa structure physique, ses mouvernents 
dam l'espace. II y a la un genre de pensee ou de perception collective, qu'on 
pourrait appeler une donnee immediate de la conscience sociale, qui tranche sur 



toutes les autres, et qui n'a pas encore ete aperfue suffisamment par les 
sociologues eux-mimes, pour plusieurs raisons (Halbwachs, 1938: 182- 183). 

La morphologie sociale permet donc de comprendre comment les faits de population sont 

aussi des faits sociaux, mais permet aussi de retablir le statut paniculier des faits 

dimographiques p a m i  I'ensemble des faits sociaux et appelle les sociologues a le 

reconnaitre, A I'inverse, et plusieurs decennies plus tard. la theorie de Halbwachs exige dcs 

demographes qu'ils rehabilitent le social dans I'etude des faits de population. 

La demarche de Halbwachs qui, en fait, preconisait une etroite collaboration entre Ics 

disciplines des sciences sociales fut celle de plusieurs figures marquantes d'apres-guerre. En 

France, Alfred Sauvy ct Alain Girard, par exemple, savaient allier Cconomie ou sociologie a 

I'itude des transformations demographiques. L'ouvrage dlAlain Girard sur le chois du 

conjoint (Le choir dtr conjoinr. line enqude psychosociologiqur en France, 1974) resson 

comme un exemple remarquable d'etude demographique Cclairee par des explications 

sociologiques judicieuses. Dans cet ouvrage, I'auteur, hi-mime influenci par les idCes dc 

Halbwachs, a rccours h une combinaison de donnees quantitatives et qualitatives pour 

explorer I'ivolution du choix du conjoint en France. Roussel (1985) relate que la mime 

volonte de multidisciplinarite mime des sociologues tels que Wagemann. Riesman et Parsons. 

Toutefois. on assista dans les annees soixante et soixante-dix a un cloisonnement dcs 

disciplines accompagne (Roussel, 1985) d'une valorisation accrue de l'approche quantitative. 

Depuis pres d'une vingtaine d'annees, toutefois, le projet de rallier la demographie h d'autrcs 

disciplines tant sur le plan thiorique que methodologique resurgit. 

Dans ce courant, la demarche de Halbwachs est remise en valeur depuis quelques 

annees chez certains demographes. Loriaux fait I'apologie d'une (( nouvelle demographic n. 

laquelle s'apparente a la morphologie sociale de Halbwachs: 

Mais que pourrait donc itre cette autre demographie, ou cette nouvelle alliance, ct i 
quelles conditions devrait-elle repondre en priorite? Selon nous, elle devrait avant 
tout reintroduire I'homme au coeur de ses analyses et en traiter des faits de 
population comme des phenornknes sociaux totaux, c'est-a-dire des phenomenes en 
prise directe avec tous les aspects et toutes les dimensions de la vie collective, sans 
negliger leur complexit6 et sans les enfermer dans quelques principes 
reducteurs (Loriaux, 1995: 73). 

Kempeneers (1995) rehabilite le concept de morphologie sociale pour iclairer les 

changements socio-demographiques des trente dernieres annees en Occident. A propos de la 



morphologie sociale, dont elle commente I'actualite pour la demographie contemporaine, elle 

dit que: 

Ne pouvant Ctre que pluridisciplinaire, mobilisant des mithodologies variees et 
embrassant un spectre tellement vaste de phenomenes, I'objet a sans aucun doute 
subi le contrecoup du morcellement des disciplines, du clivage des methodologies 
et de la spPcialisation croissante des champs d'interft qui se sont produits ccs 
dernikres dkcennies. De plus, la morphologie suppose que I'on s'intkresse B In 
totaliti du social. Or, la reflexion sur les phbnomenes sociaux dans leur totalite 
est aujourd'hui assez peu prisee (Kempeneers, 1995: 8). 

La volonti CclairCe des pionniers de la premiere moitie du siecle refait ainsi surface ct 

justifie plus que jamais une demographie dite sociale'. Toutefois, des questions demeurent: 

comment operationaliser le cadre theorique gendral empruntC a Halbwachs? Comment 

replacer les faits de population dans leur dimension sociale? Comment appliquer cette 

approche multidisciplinaire pour I'explication des transformations dhographiques observics 

au Vietnam? Notre objet de recherche doit perrnettre la reconciliation entre faits de 

population et faits sociaux: en d'autres termes, i l  doit permettre une observation a la fois 

demographique et sociologiquc. La famille apparait comme un objet de recherche repondnnt i 

ces conditions. 

1.1.2 Restituer les faits de population dans leur dimension farniliale: de I'individu a la 
farnille 

En depit de la faible collaboration entre les disciplines au cours des dernieres 

decennies, I'itude de la famille fut un terrain de fecondes associations, paniculierement entre 

demographes, sociologues et historiens. La sociologie de la famille a eu recours h la 

demographie (Roussel, 1985), I'histoire de la famille a largement puisi dans la dimographie 

historique (Hareven, 1987; Laslett, 1972b) et la demographie de la famille s'est alliee a In 

sociologie (Ryder, 1983). En effet, la famille ressort comme un objet de recherche permettant 

la rencontre du demographique et du social, tout en permettant, et mime exigeant, une prise 

en compte de son histoire, tant du point de vue demographique que social, La famille fut ainsi 

le carrefour d'une rencontre fructueuse et salutaire entre I'histoire, la sociologie et la 

demographie. 

I La publication rtcente (1995) d'un manuel intitul6 Sociologie des Popularions (Hubert Gerard et Victor 
Piche, ed.) reflhe kgalernent la place de plus en plus imponante occupee par la demographie sociale et le 
besoin chet les enseignants d'avoir des outils pedagogiques adkquats et de bon niveau. 



La demographie des dernieres dicennies doit, entre autres, a Norman Ryder la 

nCcessitC d'aborder les transformations demographiques dans le cadre plus large des 

transformations sociales: (( In our view, a theory of fertility decline is but one element of a 

theory of social change H (Ryder, 1983: 15). Dans la suite de son raisonnement. Ryder 

revendique une camprihension des transformations demographiques par I'Ctude de la famille 

et non pas uniquernent de I'individu. I I  emet comme hypothise de depart que Ies 

comportements demographiques ne peuvent Ctre dissocies des relations familiales: 

The insights that distinguishes family demography from conventional individual- 
oriented demography is that the behaviour of an individual is dependent on 
familial relationships (Ryder, 1992: 166). 

Ryder conqoit la famille comme une unite d'obsewation reunissant a la fois le temps, la 

descendance etant constituie dans le (( temps familial n, et I'espace, puisqu'elle correspond h 

une unite risidentielle: 

As a concrete social structure, the family is eligible for spatio-temporal analysis. 
A commonplace definition places the family as the conjuncture of the residence 
dimension, hence space, and the descent dimension, hence time. This simplistic 
dichotomy provides an opening wedge for development of an account of the 
implications of the passage of time for the family as a temporal pattern, and for 
the society and the world it  is embedded. At the broadest level, the orientation is 
both the need for a theory of family change to explain demographic change and 
the need for a theory of social change to explain family change (Ryder, 1992: 
161). 

Par ailleurs, Ryder etablit un lien entre le changement dimographique et les modifications dtls 

rapports familiaux, notamment par le passage de la famille traditionnelle a la famille 

moderne. La baisse de la mortalite, en particulier I'allongement de la vie, serait un Clement 

particulierement distabilisateur pour la famille. Roussel (1985) resume la tentative de Ryder 

(I! d3): 

11 montre comment la suwie de plusieurs heritiers potentiels et I'allongement de 
la vie productive du pere invalident une sorte de contrat tacite passe entre Ics 
ginirations, contrat qui balangait entre elles, dans le temps, les flux reciproqucs 
de prestations et de services (Roussel, 1985: 71). 

Dans ses ecrits, Ryder (1992) resitue la famille au centre de la theorie en demographie en 

valorisant le rapport intergenerationnel pour la comprihension des transformations 

demographiques. Pour lui, le changement de regime dimographique est a la fois origine et 
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consequence des modifications du rapport entre parents et enfants. De la theorie de Ryder, 

nous retenons ainsi trois aspects de la famille: une uni3 privilegike pour I'etude des 

changements demographiques s'inscrivant dans les transformations sociales; une unite 

d'observation localistie dans I'espace et le temps puisque rattachee a un lieu residentiel et de 

constitution de la descendance; une unite au sein de laquelle le rapport intergenerationnel est 

un Clement intrinsequement lie aux transformations familiales et demographiques. 

1.1.3 Theorie de la transition: transition demographique, familiale et sociale 

Dans cette itude de la famille nous cherchons a mettre en parallele les transformations 

du rapport de parenti et les changements dernographiques, les premieres pouvant alimenter 

I'explication des seconds. Or, notre approche theorique generale ne saurait itre complete saris 

la prisr en compte d'une theorie de la transition. Notre point de depart sera donc la transition 

dernographique observee dans les villes du Vietnam. 

La theorie de la transition demographique est issue de la theorie de la modemisation. 

Elle postule une baisse inevitable de la fecondite, en general pricedee d'une baisse d r  la 

mortalitt. Bien que la sequence des evolutions puisse varier d'une population a une autre. la 

transition dimographique s'effectue par le passage d'un regime caracterisi par une forte 

rnortalite et une forte fecondite a un regime de faibles fecondite et rnortalite. Or. la 

demographie historique et celle des paps en dCveloppement a montre, entre autres. ( I )  que 

cette transition pouvait prendre plusieun formes et ttre ponctuee de differcnts mouvements 

de population; (2) que la nuptialite et la migration pouvaient s'averer des phenomencs 

importants dans la transition; (3) que les groupes socio-econorniques ou ethniques pouvaient 

suivre des trajectoires de transition trhs diffirentes au sein d'une mime population nationalc: 

(4) que la theorie de la transition n'arrivait pas a expliquer le maintien d'une forte fecondite 

dans certains pays. Les critiques et interpretations sont nombreuses et I'on parle aujourd'hui 

ct des transitions demographiques )) plut6t que de la transition demographique (Piche et 

Poirier, 1990). 

Notre objet n'est point I'etude et la description de la transition dernographique au 

Vietnam. Nous visons plutbt a contribuer a son explication par I'etude d'un aspect que nous 

jugeons fondamental, les transformations familiales. Toutefois, tout en privilegiant la famille 

comrne unite d'observation, nous estimons que des changements structurels ou institutionnets 

peuvent egalement affecter la famille et contribuer a I'explication des changements 



demographiques (Piche et Poirier, 1995). Au Vietnam, la transition demographique doit itrc 

replactie dans le contexte de deux transitions majeures quant aux rapports de production: celle 

au milieu du siicle, lors du passage d'un regime colonial a un regime socialiste marxiste et 

celle, lors du passage d'un regime socialiste a un regime (( capitalisme D' amorce dans les 

annees quatre-vingts. Pour une meilleure comprihension des changements demographiques. 

nous aborderons ces deux transitions qu'a vecu le Vietnam depuis 1954, a la fois en tant que 

transitions affectant la famille et en tant que resultantes de modifications possibles du rapport 

de parent&. Cette double approche permet de reconcilier les approches micro et macro de 

I'explication des changements demographiques (Piche et Poirier, 1995). Toutefois nous ne 

tentcrons pas d'expliquer ces transitions du colonialisme au socialisme et du socialisme 311 

(( capitalisme N, notre observation visant davantage la famille elle-meme. La prise en comptc 

des deux transitions nous sert de contexte mais I'observation sera davantage sur la farnille 

elle-mime. 

La prise en cornpte des transitions vietnamiennes du XXe siecle s'avere cruciale pour 

cornprendre la direction que prennent les societes, comme I'explique Godelier: 

Par transition on designe aujourd'hui une phase tres particuliere de I'evolution 
d'une societe, la phase ou celle-ci rencontre de plus en plus de difficultis, 
internes etlou extemes, a reproduire le systeme economique et social sur lequsl 
elle se fonde et commence a se reorganiser, plus ou moins vite ou plus ou moins 
violernment, sur la base d'un autre systeme qui finalement devient a son tour la 
forme ginkale des conditions nouvelles d'existence. 11 resson immediaternent 
de cette definition provisoire que les phases de la transition constituent un  
moment d'une exceptionnelle importance dans la vie concrete des soci6ti.s 
(Godelier, 1990: 53). 

La theorie de Godelier met en tvidence les difficultes internes et externes qu'eprouve une 

societe a reproduire un systeme de fonctionnement social et economique, a effectuer une 

reorganisation progressive de ce systeme, et a etablir de nouvelles formes de conditions 

d'existence. Cette theorie situe les rapports sociaux et leur redefinition au centre du processus 

de transition. Dans cette optique, la transition n'est pas irnposie de I'exterieur; elle nait de la 

societe qui la vit et qui la cree par des transformations sociales. Cette approche est cohirente 

avec notre representation de la famille en tant qu'unite dynamique participant a la transition 

demographique et non pas uniquement en tant qu'unid malleable reagissant a des forccs 

' Les rkforrnes du do? mh' son1 essentiellement de nature Cconomique. Le cc transition au capitalisme N doit 
ici itre interpretee comrne Ia transition vets une Cconomie de marchk, Ie Pani Cornmuniste Vietnamien etant 
toujours la tCte du pays en tant que gouvernement socialiste. 
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exterieures, Les deux dynamiques peuvent certes etre simultanees, mais alors que la 

dtmographie adopte habituellement la seconde approche, comme en temoigne le grand 

nombre de modeles theoriques g in i r i s  a partir de la notion de determinants, nous priviligions 

la premiere dans notre recherche. La dimension macrostructurelle n'est pas pour autant mise 

au rancart, mais elle ne constitue pas notre objet. 

Ces quelques elements theoriques gineraux nous pennettent de conclure sur nos 

questions de recherche. Dans un premier temps, nous nous interessons a la famille de la 

piriode coloniale. En depit des limites des donnees, nous etudierons nos objets ernpiriques 

afin de comprendre la famille de cette Ppoque. Plusieurs auteurs y font rifirence aujourd'hui 

pour parler de la famille traditionnelle, par opposition a la famillc modeme de lo periode 

socialiste (Liljestrom et Tuong Lai, 1991). D'un point de vue residentiel et relationnel quelle 

Ctait la famille de cette periode? Peut-on parler de famille traditionnelle? Dans un deuxieme 

temps, nous etudions quelques aspects de la famille de la periode que nous qualifierons dc 

socialiste. s'ichelonnant de 1954 a 1985. La transition du colonialisme au socialismc 

correspondrait pour la farnille vietnamienne au passage de la farnille traditionnelle a la famille 

moderne. Toutefois, le socialisme et la promotion d'un modile familial et social base sur 

I'egalite se sont-ils traduits par une nouvelle dynamique des rapports familiaux? Peut-on 

parler du passage d'une famille hierarchisie a une famille Cgalitaire? En d'autres termes, par 

quelles transitions familiales la volonte politique de rornpre avec le passe est-elk marquk? 

Les sources pour I'itude de cette piriode demeurent toutefois tres limitees et nos observations 

ne seront que fragmentaires. Finalernent, nous poursuivons I'observation jusqu'au debut dcs 

annees quatre-vingt-dix. Cette periode correspond au passage d'une iconomie socialiste B une 

economie capitaliste. Le Vietnam est toujours en reorganisation (pour reprendre les termes dc 

Godelier) depuis I'amorce institutionnelle de la transition vers une Cconomie de marche dans 

les annees quatre-vingts. Periode extrtrnement privilegiee pour I'observation de processus en 

cours, Ies annees 1983 a 1995 peuvent difficilement, toutefois, pennettre des conclusions 

quant la nature de la transition familiale que nous pouvons observer. (( Les forrnes generales 

des nouvelles conditions d'existence N ne sont pas encore suffisamment etablies pour pouvoir 

les identifier. Ntanmoins, les donnies sont riches et I'observation du present et du passe 

recent nous permrt d'emettre des hypotheses sur la direction que pourrait prendre la familic 

vietnamienne. 



1.2 Approche m6thodologique 

1.2.1 Demarche gCnCrale 

Afin d'aborder les changements familiaux au Vietnam, et ce, dans le but d'eclairer Ics 

transformations demographiques des dernieres decennies, particulierement celles de la 

nuptialit6 et de la fecondite, nous avons effectue un travail de terrain de type ethnographiquc, 

Lors de I'analyse, cependant, nous combinons les approches qualitative et quantitative en 

accordant une importance egale aux deux demarches dans une dynamique de retroaction. La 

demarche qualitative contribuera ainsi a Cclairer I'analyse quantitative par une remise en 

question des categories utilistes, alors que la dimarche quantitative situcra dans une 

perspective plus globale les observations issues des donnees qualitatives. 

Notre recherche comporte deux volets principaux: I'ctude de la famille, d'une part, en 

tant qu'unite residentielle, et d'autre part, en tant qu'uniti sociale caract6risee par dcs 

relations entrc ses membres. Nous Ctudierons ainsi les structures familiales du point de vue 

demographique et residentiel et les relations familiales entre les sexes et les generations. Cette 

demarche est resumee par la figure I . I  qui en distingue les differents aspects. D'abord, nous 

posons les deux faeons d'eclairer notre objet: I'etude des structures familiales et celle dcs 

relations familiales. A chacun de ces eclairages correspond une definition de la famille. Dans 

le cas des structures familiales, la famille est une unite residentielle dont nous pouvons 

dicrire la composition demographique (Age et sexe) ainsi que les relations d'alliance et dc 

filiation. Ces caracteristiques donneront lieu une analyse quantitative de la composition dcs 

menages vietnamiens. Dans le cas des relations familiales, la famille est une unit6 socialc 

carscterisie par certains rapports entre ses membres. Pour aborder les rapports de parenti. 

nous aurons principalement recours a des donnees qualitatives, Nous Ctudierons a ce titre les 

relations entre les generations et celles q u i  prevalent entre hommes et femmes. Dans 

I'ensemble des analyses, et en depit des limites des donnies disponibles. nous tenterons dc 

dresser en arriire-plan une perpective historique pour rendre compte des transformations de la 

famille sur le plan de la cohabitation et des relations depuis la piriode presocialiste. Ces deux 

eclairages combines aboutiront a une tentative d'explication de 1'evolution demographiquc. 

particuliirement en ce qui a trait a la nuptialit6 et a la fecondite. La figure 1.1 illustre bien par 
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ailleurs cette demarche circulaire et non pas lineaire. En effet, I'ensemble du projet de 

recherche s'est elabore au fur et a mesure que nous obtenions des resultats. Le lien entre 

thiorie et methode est ici crucial. Le recours a I'approche qualitative ne peut ttre efficace 

dans un cadre theorique f e n d  de type hypothetico-diductif. La retroaction entre theorie, 

hypotheses et donnees est essentielle a la construction de I'objet et a I'analyse des resultals. 

Nous expliquerons maintenant plus en details chacune des etapes de la demarche. 

1.2.2 Operationnalisation de I'etude de la famille 

L'Ctude des structures familiales et la typotogie des menages 

Nous entendons ici par structure familiale la description de la composition des unitcs 

residentielles. Dans le cas du Vietnam, le minage et la famille sont deux notions qui se 

confondent puisque la cohabitation de personnes non apparentees dans une mime unitti 

residentielle est tres rare3. Ainsi, procider i une description de la composition des menages 

equivaut dans presque tous les cas a une description de la composition de la famille, en tant 

que groupe dont les membres sont unis par des relations d'alliance etlou de consanguinite et 

partageant une unite de logement. Le problime majeur de ce mode d'obsewation de la famille 

est qu'il presuppose un decoupage des familles selon le partage d'une habitation, voire mime 

une indipendance des familles apparentees entre elles. En depit des nombreuses limites de 

I'etude des modes de cohabitation (Lacombe et Lamy, 1989; Bonvalet et Lelievre. 1996). 

I'exercice demeure extrimement valable pour l'eclairage de notre objet de recherche. En 

effet, les modes de cohabitation vecus au quotidien temoignent en panie de choix et d c  

preferences en matiere de formation de groupes residentiels. Comme Wall (1996) I'explique, 

ct savoir avec qui I'on vit est tout aussi important pour la comprehension du fonctionnement 

social que pour I'individu mime D. En demographic, la structure des familles est un sujct 

classique, particulierement par les dCmographes historiens dtudiant la famille occidentale. 

Toutefois, dans les pays en developpement, le sujet est moins commun, quoique tris 

revelatcur d'un aspect crucial de la vie quotidienne des familles (Locoh, 1989). 

Hammel et Laslett (1974) ont identifie deux difficultes majeures pour I'etude des 

structures familiales a travers le temps et au sein de groupes culturels diffirents: le langage et 

la ditinition mtn;e de la famille. Ces deux aspects seront explores au chapitre suivant dans 

lequel nous difinirons les termes propres a I'univers spatio-temporel de notre recherche et 

3 Ce constat ressort du chapitre d'analyse sur les structures familiales. 
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decrirons les sptcificites de la langue vietnamienne pour rendre cornpte des relations de 

parenti. Cette premiere itape permet d'itablir les categories de base vietnamiennes utilisees 

pour decrire la famille. Ces considitations font ressortir la pertinence du recours 3 I'utilisation 

de la notion de noyau familial pour decrire les modes de cohabitation. 

Afin de proceder a une structuration des differentes formes que prend la composition 

des menages, nous avons selectionne une typologie. Nous aurions pu en creer une, mais celle 

proposee par Laslen (1972b) et expliquee en details par Hammel et Laslett (1974) s'averait 

adaptee aux categories de refirences du Vietnam. Cette typologie qui s'etablit par rapport aux 

informations sur le sexe, I'ige, le statut matrimonial et le lien des membres du menage avec le 

chef, est presentee dans le chapitre sur les structures familiales. Les resultats obtenus a panir 

de la relation avec le chef n'ont qu'une portee limitee. Hammel et Laslett (1974) ont 

d'ailleurs mentionne que les relations entre les differents individus formant le menage 

pouvaient avoir une plus grande importance sociologique que celles avec le chef. Pour nous 

affranchir de cene Iimite des typologies des menages, nous avons etabli des distributions, ce 

qui nous a perrnis de capter non seulement le type de famille dans lequel vit un individu. mais 

igalement I'itape du cycle de vie familiale selon I'lge. Cette mithode, toujours bake sur la 

notion de noyau familial, permet une meilleure apprehension des etapes du cycle de vie 

familiale (Wall, 1996; Palomba et Quartrociocchi, 1996). Nous pouvons ainsi observer Ic 

statut de I'individu a differents Ages (enfant, rnembre d'un couple sans enfmt. parent ou 

grand-parent) tout en sachant dans quel type de famille i l  vit. Nous verrons que cette methode 

permet de dynamiser les resultats obtenus a panir d'une source transversale et d'Ctab1ir un 

parcours familial hypothetique qui pourrait marquer la vie des Vietnamiens. Cette premiere 

etape pennet aussi d'etablir des hypotheses quant aux relations familiales, particulierement 

entre les generations. 

Bien que la methodologie quantitative soit celle utilisee pour decrire les modes de 

cohabitation, I'approche qualitative a permis d'effectuer une critique des donnees trcs 

revelatrices des limites des categories proposees dans le recensement de 1989 (variable cr lien 

avec le chef de menage n). En effet, une connaissance de la langue et de la nomenclature des 

relations de parente (presentee dans le chapitre 2) a permis de deceler I'insuffisance des 

categories proposees par le recensement pour decrire les relations familiales qu'expriment les 

categories vietnamiennes. Cette lecture qualitative d'une base de donnees quantitatives nous a 

incitie a utiliser une autre base de donnees qui s'averait beaucoup plus perfomante pour 
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I'etude des structures farniliales (Enquite des niveaux de vie de la Banque mondiale 1992- 

1993). 

Le rapport intergenerationnel et le mariagc des enfants 

L'exarnen du processus d'entrie en union constitue un exercice tres revelateur de la 

dynamique familiale et de son kvolution. Pour les societes occidentales, I'hypothese voulant 

qu'au sein de Ia famille rnoderne le rnariage soit libre et essentiellement motive par te 

sentiment amoureux a ete enrichie par le constat d'homogamie qui suppose des mecanismcs 

sociaux plus complexes (Girard, 1974; Bozon et Heran, 1987. 1988). Le retrait de la pareme 

dans le mariage et la fin des strategies matrimoniales explicites ne signifient pas que Ie choix 

d'un conjoint soit exempt de regularites sociales et completement regi par le hasard dcs 

rencontres. L'homogamie caracttirise la majorite des couples de I'Occident ct elle serait en 

grande panie garantie par des strategies Cducatives intervenant plusieurs annies en amont du 

choix d'un conjoint (Bourdieu. 1985; De Singly, 1993). Pour les rigions du monde en 

developpement. une complexit6 des Cvolutions se degage des recherches empiriques sur 

I'entree en union. Ces etudes vont en general a I'encontrc de I'hypothese lineaire de la 

transition du mariage arrange au mariage d'amour. de la polygamie a la monogamie. de 

I'union formelle a I'union informelle, Par exemple, des rkwltats de recherches ricentes sur le 

Togo (Meekers. 1995), I'Indonesie (Malhorta, 1991) et Taiwan (Thornton CI al.. 1994) 

mettent en Iumiere la persistance et I'importance du consentement des parents dans la 

selection d'un epoux. suggirant une evolution du rapport intergenerationnel propre ccs 

regions. 

Ainsi, le processus d'entree en union des enfants, plus particulierernent Ie chois d u  

conjoint, a mis en evidence I'evolution du rapport intergenerationnel. Cette partie de la these 

permet en fait d'aborder une dimension demographique du rnariage, le calendrier de la 

nuptialite, et une dimension sociologique, le processus en arnont de I'evenement (( maringe )). 

le choix d'un conjoint. Nous reconcilions, via I'dtude du processus familial qui se deroule en 

amont de I'evenement dernographique (( nuptialiti n, le dernographique et le social selon ce 

que nous proposons dans notre cadre theorique. Notre objet demeure toutefois la relation entre 

parents et enfants dans ce processus menant a I'union des enfants, 

L'observation du rapport entre les generations a fait appel a la methodolo_eie 

qualitative. Notre attention portait sur la relation familiale, mais I'etude de celle-ci met en 
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lumitre les autres relations qui, au fil du temps, gagnent ou perdent en intensite etlou en 

importance dans le processus de choix d'un conjoint. La description et I'analyse des donnees 

rendent compte non seulement de la relation parent-enfant (relation familiale), mais 

egalement de la relation entre pairs (relation arnicale), de la relation entre conjoints potentiels 

(relation amoureuse), et de la relation entre conjoints potentiels et  tat (relation entre le 

citoyen et les representants des autorites politiques). Par ailleurs, afin d'aborder I'aspect 

dfmographique du mariage (le calendrier), nous avons determini trois (( temps n lies au 

mariage dont nous avons tenti de capter les elements, soit le temps biologique (I'ige), le 

temps social (I'itape dans le cycle de vie) et le temps symbolique (periodestjours fastes et 

nefastes pour le mariage). Les normes liees a ces trois aspects du calendrier du mariage furent 

egalement explorees. 

Pour cette etude du mariage et de la famille, nous avons opti pour des entrevues de 

groupes auprits de gens maries entre les annees soixante et la fin des annees quatre-vingts afin 

de rendre compte des transformations du processus d'entrie en union. Les details 

methodologiques de cene operation de collecte figurent au chapitre 4. A ce stade, i l  impone 

de priciser que le processus de collecte a donne lieu 5 des discussions entre les membres de 

I'equipe de recherche apres chacun des entretiens. Certaines modifications furent apportics 

dans I'ordre d'introduction des sujets afin d'obtenir une plus grande spontaneiti dcs 

participants. Une reflexion sur le contenu des entretiens s'est effectuee au fil  de la collecte et 

a prepare I'etape de I'analyse thematique effectuee sur les contenus textuels des entrevucs. L3 

description des contenus permet de retracer les transformations du processus de choix d'un 

conjoint entre les annees 1960 et 1990. L'analyse ebblit les rnodalites de ces transformations 

en mettant I'accent sur la relation entre Ies generations. 

LC rapport hommes-femmes prknuptial 

L'etude du rapport entre les generations via une analyse du choix du conjoint a permis 

de constater le developpement des rapports sociaux en dehors de la parente et l'intensification 

de la relation prenuptiale. Or, I'etape suivante dans notre etude des changernents familiaux fi~t 

I'examen plus detaille du rapport entre les hommes et les femmes cdibataires dans la periode 

precedant le mariage, en portant une attention particulikre a la sexualit6 prenuptiale. 

Les recherches portant sur I'Asie mettent I'accent sur la sexualite comme indicateur 

de changements des cornportements prenuptiaux et farniliaux. En effet. on observe dans 



3 U 

plusieurs pays de I'Asie de I'Est une recrudescence de la sexualite avant le mariage, souvent 

accompagnie d'une augmentation de I'ige au mariage (Xenos, 1993). Le retard du mariage 

allonge le celibat des adultes et renforce la probabiliti pour ces jeunes d'avoir une activiti 

sexuelle avant le mariage. Ces etudes postulent le passage d'un modele d'association entre 

mariage, sexualite et reproduction a un modele dans lequel mariage et sexualite, et sexualite 

et reproduction se dissocient. A cette transformation, est associe le passage d'un mariage gCrC 

par des intertts familiaux a un mariage repondant a des attentes individuelles. Nous voulons 

virifier cette hypothese pour le Vietnam. D'une part, I'ige au rnariage n'a pas augmente 

comme dans d'autres pays d'Asie. Toutefois, la relation prenuptiale pourrait avoir connu dcs 

transformations et ainsi tdrnoigner de modifications du rapport entre hommes et femmes. 

Le choix de la sexualite prenuptiale comme objet empirique pour I'Ctude dc la relation 

prinuptiale reprtsentait pour nous un defi mcthodologique considerable etant donne qu'il 

s'agit d'un sujet tabou dans la societe vietnamienne. Les obstacles methodologiques allaient 

donc itre nombreux. Nous avons dfi ainsi faire des detours et avoir recours a plusieurs sourccs 

et outils d'analyse pour arriver a une meilleure comprehension des transformations du rapport 

hommes-femmes precedant le mariage, Dans un premier temps, nous avons procedi a une 

analyse thcmatique d'un corpus d'entretiens effectuts avant 1954 a Hanoi aupres de gens 

rnaries. Ces entretiens ne portaient pas precisement sur la relation prinuptiale mais sur 

I'ensemble du rnariage; nous avons donc eu recours quelques segments de chacun d'entre 

eux afin d'en tirer des informations sur la relation entre les futurs marits. Dans un second 

temps, I'analyse dimographique classique, soit une etude des conceptions prcnuptiales et dt. 

la duree de conception du premier enfant, s'est averee fort utile pour capter des changernents 

de comportement sexuel avant le mariage et en debut d'union. Finalement, une enquite 

originale auprtis de jeunes fernmes chlibataires ayant eu recours i I'avortement nous a permis 

d'aborder le sujet plus directement avec les jeunes generations de Hanoi. Cette derniere 

operation a donnC lieu a des analyses supplementaires sur la contraception et I'avortement. 

Tous les details methodologiques de chacune de ces trois etapes de I'analyse flgurent au 

chapitre 5. 

Nous ferons appel a plusieurs sources de donnees et a differentes approches pour 

I'analyse: analyse de contenu thimatique pour la premiere partie, analyse demographique de 

la fecondabilite et du delai de conception pour la deuxieme et enfin, analyse statistiquc 

multivariee pour la derniere. En depit du conflit apparent que pourrait poser sur le plan 
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thCorique un tel melange d'approches, nous croyons que leur apport rkiproque peut itre 

fructueux dans la mesure oh I'articulation entre demarches qualitative et quantitative est 

presente dans chacune des parties. Ainsi, par exemple, pour les analyses multivariies, unc 

lecture (( qualitative D des risultats nous entrainent sur le terrain de la representation de 

I'avortement, (( variable )) laissie pour compte dans ce type de rnodele mais qui nous apparair 

fondamentale a la comprehension des resultats. Par ailleurs, les analyses demographiques sur 

le delai de conception ne sauraient Etre interprities adiquatement sans une connaissance du 

terrain et de la culture vietnarnienne. 

1.2.3 Le travail de terrain ethnographique 

La necessiti de prendre en cornpte le temps et I'espace de notre terrain de recherche 

est un aspect mithodologique fondamental de la demarche qualitative (Sabourin, 1993). La 

demographic, cornrne plusieurs autres sciences sociales, a en effet longtemps tente de projeter 

ses modeles theoriques issus de I'experience des societes occidentales conternporaines sur les 

societes du passe et a celles d'autres regions du monde. Cette tentative de gCniraIisation a 

toutes les sociCtCs correspond ii une etape dans I'elaboration des theories qui visait a genercr 

des regles generales applicables partout et en tout temps (Thomas et Wilcox, 1987). On park 

desormais davantage de diversite des adaptations et transformations familiales, de divershe 

des changements, bref de la Iocalite des transformations dans l'espacc et dans Ic temps 

(McDonald, 1992; Thonon et Fricke, 1987). C'est pricisiment cette specificite de notre 

terrain d'itude que permet de capter la demarche ethnographique, que nous estirnons pouvoir 

etre trits utile a la dirnographie. 

Notre recherche s'est echelonnee sur trois annees et demie pendant lesquelles nous 

avons effectui quatre sejours sur le terrain, totalisant une duree totale de 18 mois de vie j. 

Hanoi, la duree des sejours variant entre un et dome mois. Un des aspects fondarnentaux de 

notre demarche a CtC de maximiser cette presence au Vietnam en nous intigrant a la vie 

locale. Nous avons par exemple habite avec trois familles vietnarniennes et participe le plus 

possible a des activites locales. Cette expdrience du quotidien a rendu possible I'accumulation 

d'un grand nombre d'observations et eventuellement la comprihension de categories de 

reference vietnamiennes, comprehension essentielle pour mener a bien i'analyse des donnees. 

Notre demarche s'eloigne de I'anthropologie en ce sens que nous n'avons pas eu recours a des 

informateurs privilegies ni axe notre etude sur quelques cas. 
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Un des aspects essentiels a notre integration fut I'apprentissage de la languc 

vietnamienne. Cette acquisition du langage nous permit I'appropriation de la vision du 

monde, et plus spdcifiquement des representations sociales liees a la famille, propres au 

Vietnam du Nord des annees quatre-vingt-dix. La connaissance de la langue vietnarnienne 

apporta une dimension inestimable a notre recherche, en augmentant la qualite de la collecte 

des donnees et la profondeur de I'analyse. Cette connaissance, qui demeure i l  va sans dire i 

parfaire, s'est ameliorie au cours des trois demieres annees et a graduellement modifif notre 

regard sur la societe vietnamienne. Les nombreuses discussions avec des gens de differents 

milieux et exereant diffirents metiers, avec des jeunes et des plus vieux, ameliorerent peu h 

peu notre comprehension du terrain de recherche. Bien qu'allant de soi en anthropologie, une 

telle dimarche est rarement priviltgiee en demographic. 

1.2.1 Sources de donnees 

Au cours de notre recherche, nous avons utilise a des donnees existantes et avons 

procede $ la collecte de donnees originates. La liste qui suit fait la synthise de ces differentes 

sources de donnCcs et specifie leur origine dans le cas des donnees existantes. et leur mode de 

collecte dans le cas de donnies originales. Des details methodologiques relatifs a chacune de 

ces sources figurent dans les chapitres au fur et a mesure qu'elles sont introduites dans 

I'analyse. Dans la these, afin que le lecteur s'y retrouve, nous y ferons toujours reference en 

utilisant les mimes termes que ceux utilises dam cette presentation. 

Sourccs demographiques nationales 

Le recensement de 1989' 

Nous avons utilise I'echantillon de 5% du recensernent de 1989. principalement pour 

I'Ctude des structures familiales (chapitre 4). Cette base de donnees nous a etC fournie par le 

Bureau des Statistiques du Vietnam sous format REDATAM (base de donnees hierarchisec) 

en 1994. Dans notre analyse, nous n'utilisons que les donnees des provinces de Hanoi et de 

Ho Chi Minh. lesquelles comptent respectivement des echantillons de 69 624 et 72 654 

individus ( 1  6 662 et 13 887 menages). 

'' Nous remercions Mme Pham Thi Thanh, qui nous a prCparC les donnees, et Mme Tran Thi Van du Fonds 
des Nations Unies pour avoir appuyC noue requOte auprhs du Bureau des Statistisques. 



L 'EnquPte de la Banque mondiale sur les niveaux de vie 1992-1993 (Vietnam Living 
Standards Survey 1992-93)' 

Les donnies de cette enquite ont ete utilisees pour I'etude des structures familiales 

(chapitre 4) et de I'endogamie (chapitre 5). Cette enqutte, financee par la Banque mondiale et 

effectuee en collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour le Developpement 

(PNUD) et le Gouvernement du Vietnam, comporte un echantillon national representatif de 

4800 menages (23839 individus). Les donnees sous format STATA ont ete produites par le 

Comite Central du Gouvernement Vietnamien (State Planning Committee) et le Bureau des 

Statistiques et mises a notre disposition par I'lnstitut de Sociologie de Hanoi. 

L 'Enqude intercensifaire dimographique lie I994 (Inrercensal Demographic Survey 1994, 
ICDS IY94) 

Cette enquite de fecondid de type EDS -Enqu&e demographique et de santi- 

(questionnaire largement inspire de ces enquites) rialisee au printemps I994 avec I'appui du 

Fonds des Nations Unies pour la Population, utilise un echantillon national representatif de I0 

490 femmes mariCes igees entre 15 et 49 ans. Ces donnees sont vendues sous format ASCII 

par le Bureau des Statistiques du Vietnam depuis I'automne 1995, Nous avons principalement 

utilisi cette base de donnees pour l'etude de I'intewalle protogenesique (chapitre 5). 

Nos references a I'Enquite dernographique de 1988 (Demographic and Health Survey 

1988, Comite National pour le Planning Familial) et de 1'EnquCte sur la sand de la 

reproduction de 1995 (Reproductive Health Survey 1995, Comite National pour le Planning 

Familial et Cooperation Technique Allemande) ne proviennent que des risultats publies. Ces 

deux enquCtes n'ont pas donne lieu a des analyses originales comme ce fut le cas avec Ics 

trois bases de donnees ci-haut decrites. 

NOUS remercions Sarah Bales pour ses indications sur l'utilisation de la base de donnkes. 



Sources quantitatives regionales 

es e m  

Les donnies sur la nuptialiti a Hanoi (Quarrier de Truc Bac. District de Ba Dinh entre 1965 

et 1993) 

Ces donnees ont etC extraites des registres de mariages d'un quartier de Hanoi. Nous 

avons eu acces aua registres et pu recopier les informations sur le mariage de 60 couples pour 

chacune des annees comprises entre 1965 et 1992. L'information pour 1740 couples (un total 

de 3480 individus) nous renseigne sur les variables suivantes: le sexe, I'annee du mariagr, 

I'annee de naissance, le rang du mariage, la profession (certaines annies seulement), I'adresse 

des epoux avant le mariage (certaines annees seulement). Ce quartier a ete choisi pour la 

rigularite et la qualite de son enregistrement. I I  est toutefois difficile d'estimer la qualite de 

ces donnees en ce qui a trait a I'exhaustivid de I'enregistrement. Nous avons utilise cette 

source pour I'etude de la nuptialite a Hanoi dans le chapitre 5. 

Lo h i e  nominative du village de Chi NL; du recensement de 1926 

Les donnees sur la composition des menages du village de Chi Ne. province de I-la 

Dong, proviennent de la liste nominative du recensement de 1926 tirCe des Archives 

nationales du Vietnam (depBt numero I de Hanoi). Nous avons choisi ce village suite a ulie 

analyse de ss structure par Ige qui attestait d'une qualite des donnees relativement bonne. 

Nous avons eu recours a cette source historique pour I'budc des structures familiales pendant 

la periode coloniale au Nord du Vietnam, dans le chapitre 3. 

. . 
urce or- 

L 'Enqugte sur la sexualiti et I 'avortement chez les cdibataires ci Hanoi (1995-I 996): enquPle 
par questionnaire 

Cette enquete fut specialement effectuee dans le cadre de cette these durant I'annie 

1995-1 996 avec le financement du Centre de Recherche en Developpement International 

(Canada) et du Fonds des Nations Unies pour la Population. Les donntes sont analysees dans 

le chapitre 5. L'enquite fut planifiee et menee en etroite coilaboration avec Khuat Thu Hong 

de I'lnstitut de Sociologie. Un total de 259 femmes, dans quatre institutions de sante de Hanoi 

(deux hBpitaux et deux cliniques), ont repondu au questionnaire Des details methodologiques 

et les resultats figurent au chapitre 5. Le questionnaire de I'enquite est reproduit en annexe. 



Sources qualitatives 

L 'Enquite sur le choix du conjoint a Hanoi (1 994) 

Nous avons effectue cette enquite en 1994 avec la collaboration et le financement de 

l'lnstitut de Sociologie de Hanoi. Douze entrevues de groupe (un total de 1 12 personnes) sur 

le choix du conjoint ont ete tenues en aoit et septembre 1994 a Hanoi. Les details sur ces 

donnees ainsi que leur analyse figurent au chapitre 4. 

L 'Enquire sttr la sexualiti et 1 'avorterneni chez les celibataires (1  995-1 996): volet qualitatij' 

Dans le cadre de ['Enquite sur la sexualite et I'avortement chez Ies cklibataires, nous 

awns aussi procede a vingt entrevues individuelles dans deux cliniques de la region de Hanoi. 

Toutefois, ces donnks ne sont pas analyskes en detail dans la prisente thirse rnais utilisics a 

titre indicatif dans le chapitre 5 pour compliter la discussion sur les resultats quantitatifs. 

L 'EnquCte stir le rnariage traditionnel dans ie Delta dti Fleuve Rouge 

Ce corpus de 90 entretiens individuels ou de couple sur le mariage traditionnel (avant 

1954) a ete constitue par I'lnstitut de Sociologie de Hanoi en 1995. L'lnstitut a mis ccs 

donnees a notre disposition. Nous avons eu recours a une partie de ces donnees dans le 

chapitre 5 pour I'etude de la relation prenuptiale avant 1954. 

Sources historiques 

Sotrrces archivistiqtres 

Outre les donnees du recensement de I926 pour la commune de Chi N i ,  nous avons 

consulte d'autres dossiers d'archives en qutte d'informations sur la famille. La liste des 

dossiers consultCs figure dans la bibliographic de la these. 

~ c r i t s  de la piriode coloniale 

Les nombreux Ccrits publies pendant la piriode coloniale et peu apres, auxquels nous 

avons eu recours, ont i te  consultes a deux endroits: a la Bibliothtque des Sciences Hurnaines 
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et Sociales de Hanoi qui fut depositaire des ouvrages de la bibliotheque de ~ ' ~ c o l e  Franqaise 

d7Extrime-Orient de Hanoi suite au depart des Franqais en 1954, et a l ' icole Franqaisc 

d'Extrfme-Orient a Paris ou nous avons consulte plusieurs ouvrages introuvablrs a Hanoi. 

lors d'un sejour de recherche en 1995. 

Conclusion 

Ce chapitre a pose les jalons theoriques et methodologiques de notre recherche. En 

resume, notre approche sera celle de I'etude de la famille du point de vue de sa structure 

demographique et sociale. Qu'il soit demographique ou social, l'eclairage dc notre objet 

visera a la comprehension des rapports farniliaux. Ainsi, du point de vue sociologique, le 

rapport de parent6 constitue notre objet thiorique. Plus precisement. nous traiterons du 

rapport entre les generations et de celui entre les sexes afin d'identifier ses transformations 

depuis la periode presocialiste jusqu'a nos jours. Nous estimons que le lien intrinseque entre 

theorie et methode, qualitatif et quantitatif, trouve son articulation dans I'etude des faits de 

population en tant que faits socio-demographiques. telle qire proposee par Halb\vachs au 

debut du siecle. Finalement, nous verrons comment nos resultats peuvent contribuer a la 

comprehension de la transition demographique au Vietnam et, plus globdement. dcs 

transformations demographiques des pays asiatiques et des pays en developpement en 

general. 



CHAPITRE 2 
UNE RECENSION DES ~ C R I T S  SUR LA FAMILLE VIETNAMIENNE ET SON HISTOiRE 

Au point de w e  social, vous devez comprendre ce qu 'est 1 'Annumire. Iln 
peuple qui a un re1 respect des ancitres doir avoir pour base dc la 
sociit& la lamilie. Cerre jomille, c 'es! le noyau de la sociert! d'An!ram. 
c 'esr le cenfre ourour duque/pivo!enr rous les inrir61s er toures les idies. 

Jean de Lanessan, cite par 
Jules Ferry (1890) 

Dans I'imagerie populaire traditionnelle vietnarnienne, I'union du dragon- I'homme- 

et du phenix -la femme- symbolise le mariage (L 'Art Q HuP, 1919). Les deites de la lune - 
I'une fiminine et I'autre, masculine- sont egalement souvent representees unissant les epous 

par un fil de soie rouge, symbolisant I'union pridestinie et orchestree par des genics 

surnaturels (Durand, 1960) ainsi que la protection du bonheur conjugal qu'assurent ccs 

derniers (Tratrh Dan Giarr Vif t  Nam, 1995). Bien que le mariage traditionnel soit souvent 

dicrit dans la litterature comme I'accord et I'union entre deux familles et le passage d'une 

femme, une belle-fille, dans la famille d'un homme, son mari (Cadiere, 1930), I'imagerie 

populaire valorise plut6t I'union entre deux individus et leur souhait de vivre en harrnonie en 

tant que couple. Ce chapitre porte sur cette apparente contradiction qui resume le double 

caractere de la famille vietnamienne panagie entre une coutume populaire laissant place a 

une certaine egalite entre ses membres et une organisation familiale rigide et hierarchisic. en 

partie heritee du confucianisme, doctrine importee au Vietnam par les Chinois (Malarney. 

1993). Mais le recours a cette dichotomie donne une vision trop schematique de la famille car 

la frontitire entre les caractiristiques indigenes et etrangeres ne peut itre facilement tracee. 

Hierarchie et flexibilite des rapports famiiiaux forment une opposition resumant les propridis 

de la famille vietnamienne. 

Nous t rqons dans ce chapitre les grandes lignes de I'histoire de la famille de 13 rigion 

nord du Vietnam depuis te XVIIe siecle jusqu'a la revolution socialiste. ~ t a n t  donne 

qu'aucune monographie ne traite specifiquement de la famille vietnamienne, nous degageons 

a partir d'une selection de sources anciennes et recentes I'Cvolution qui nous apparait la plus 

probable. Cette these n'ayant point pour objet I'histoire de la famille, it va sans dire que notre 

esquisse historique ne saurait etre complete et notre revue des sources, exhaustive. Nous 

desirons preciser !e cadre dans lequel nous avons poursuivi nos recherches sur les 

changements survenus au cours des demieres dicennies. Nous definissons d'abord les termes 
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de  famille et de parente. Puis, la connaissance de la farnille vietnamienne necessite un detour 

du cGte de la langue et de son riche systeme d'appellation et d'auto-designation correspondanr 

a une nomenclature daboree des liens de parente. Nous prisentons brievement par la suite Ics 

sources disponibles pour la connaissance de la famille traditionnelle puis resumons ces 

sources en decrivant le rapport entre gtntrations, entre collateraux et entre epoux. A la suite 

de cette esquisse de la famille dite traditionnelle precoloniale, nous presentons la farnille de la 

periode coloniale, soit celle du XXe sitcle, pour enfin terminer avec quelques remarques sur 

la famille des phiodes socialiste et du do? mdi. 

2.1 Definitions: la famille et la parent6 

Levi-Strauss nous apprend combien les concepts de famille et de parente peuvent 

varier dam le temps et dans I'espace. Si dans plusieurs societes, I'association entre parenti. 

consanguinitd et filiation ne va pas de soi, i l  semble que ce soit le cas dans la culture 

vietnamienne. D ' a p r ~ s  LCvi-Strauss, si rc le systime de parenti ne possede pas la m i m e  

importance dans toutes les cultures, i l  fournit a certaines le principe actif qui regle toutcs Ics 

relations sociales, ou la plupart d'entre elles. N (LCvi-Strauss, 1958: 64). La culture dr I'ethnie 

rnajoritaire du Vietnam, I'ethnie kinh ou viet', figurerait parmi ceIles ou la parenti cst le  

principe reglant toute interaction sociale. L'utilisation des tennes de parente pour I'adresse i 

des personnes non apparentees appuie cette hypothise. Si la littirature est unanirne quant h 

I'irnportance de la famille comme element fondateur de la societe vietnamienne, la langue 

vietnamienne peut, elle aussi, rendre compte de cette realite. La comprehension des catigorics 

cognitives vietnamiennes relatives a la familte est une etape essentielle devant precider toule 

recherche sur cette societe. 

I Les Kinh ou les Viet sont les membres de l'ethnie majoritaire du Viemam qui represente 8536 de sa 
population (General Statistical Office, 1991). A I'Cpoque coloniale, on utilisait le terme Annamite, designant 
d'abord les habitants de I'Annam (Centre du Viemam actuel), et par extension les habitants des trois regions 
coloniskes par les Franqais, soit la Cochinchine (Sud du Viemam), le Tonkin word du Viemam) et I'Annam 
(Centre du Viemam). Aujourd'hui, lorsque I'on pale des Viemamiens, sont dksignds les membres de 
I'ethnie majoritaire. Ce chapitre utilise la demi6re definition et pone ainsi sur la famille victnamienne au 
sens ethnique, ne prenant pas en compte les nornbreuses ethnies minoritaires risidant sur le territoire 
national. 



La notion tie famille: gio dinh 

Le mot famille (gia dinh) en langue vietnamienne designe d'abord la plus petite unit6 

familiale existant dans le vocabulaire vietnamien, soit le noyau conjugal des parents et de 

leurs enfants ceiibataires vivant sous un toit (Cadiere, 1930). Se marier se dit a fonder une 

farnille )) (lap gia dinh) ou (( construire une famille s (.ray dung gia dinh) et itre marie, 

(( avoir one famille a (c6 gia dinh). Notons ici que meme sans enfant, les epoux se refereront 6 

eux-mimes par le mot (( famille D, puisque le mariage crie la famille. 

L'oeuvre importante de Phan Ke Binh, parue en 191 5 et intitulee Moeurs er Couturnes 

du Vietnam (Viet Nam Phong Tuc), s'ouvre sur une description des coutumes familiales. Les 

toutes premieres lignes de 1'ouvrage2 traitent des (( parents et des enfants H et spicifient les 

pronoms que les enfants doivent utiliser pour designer et s'adresser a leurs parents; pour cst 

auteur, la relation entre les generations s'etablit et se definit avant tout par le langage. M6me 

si Phan Ke Binh ne definit pas la famille, le fait que la relation parent-enfant constitue le 

premier chapitre de la totalite de I'ouvrage -qui se voulait une petite encyclopedie de la 

culture vietnamienne- temoigne du rde  central de ce rapport de parente pour la detinition de 

la famille (gia dinh) vietnamienne. Toan Anh. autre auteur ayant decrit les pratiqucs 

traditionnelles, definit la famille comme I'ensernble des gens vivant sous un mOme toit (chi 

tui ca' moi ngl&i qilven thuuc trong nhu) (Toan Anh, 1965). Le mot famille semble donc avoir 

un sens premier, la famille nucleaire, et un sens second, le menage. 

L'utilisation du mot (( famille a (gio dinh) que nous avons observee a Hanoi au debut 

des annees quatre-vingt-dix designe la famille conjugale. Si des parents vivent avec leur fils 

marie et sa famille, le couple Igf dira qu'il vit avec la famille de son fils, et inversement, le 

fils dira que ses parents vivent avec sa famille. Voici quelques exemples tires des entretiens 

de I'Enquete sur le mariage traditionnel dans le Delta du Fleuve Rouge de 1995 effectuis 

avec des personnes Pgees (tous les extraits d'entretiens de ce chapitre proviennent de ce 

corpus d'entretien~)~: 

- - 

2 Lors de sa premihre publication, il ne s'agissait pas d'un ouvrage mais d'une sCrie d'articles parus en 19 15 
dans Ia revue Ddrrg Dicmg Tap Chi (no 24 au no 49). Les rddditions en vietnamien et la traduction fran~aisr 
par Nicole Louis-Henard regroupent tous les fascicules et prdsentent I'ensemble de I'oeuvre comme un 
ouvrage. 
' Pour plus de details sur ces donndes, voir le rapport de recherche du projet. Khul  Thu Hang. 1996. HOn 
N h h  Trufin Th6ng ~ Wng B h g  Sdng Hdng. Vien Xii HQi Hoc. Ha Nbi, Phbng Xi H@ Hoc Dh SB v i  
Gisl Dinh. (Le mariage traditionnel dans le DeIta du Fleuve Rouge) 



Ma femme er moi vivons avec nos dewrjiiles et f e w  famille. 

(Vu chljng rdi sdng vdi lrai con gdi va gia dinh c ia  ho.) 

Moi er ma femme mangeons separemenr, nos enfanrs vivent duns la meme maison (que nous) 
mais on! chactrn leur proure fnmille. 
(Hui vq  chong iin riPng, cac con song cling so'nha d l  co gia ctinh rieng.) 

.i cette ipoque je vivais avec la famille de ma mere adoptive. 
(L ie  b i v   id, tdi 15 vdi gia dinh me nudi.) 

Certaines phrases rnontrent encore plus clairernent que le terme (( farnille D designe la farnil te 

uterine ou conjugale: 

.\la jumille vivait strr le revenu drr commerce de ma mire et le salaire de mon pere qzri itair 
journalier. 
(Gia rfinh rdi song bdng thrr nhup rQ biton ban cua me roi vd rien luong cria bd'do /am rhrlc; 
cho nl nhdn.1 

J'ui perdu ma mere jerme, nton pere est parri pour 1 'armie, mes deurfreres on! azissi rejoin! 
la ve'sistance, ma soeur etait duns la guerilla, torrte ma famille Ptait disperse'e, c 'est poztrqtloi 
je n bi prr recevoir d'e'ducation. 
(Mr rnd s h ,  b6di  hoar cfiing, hai anh trai cling di khcing chign, chi gdi la du kich run Doall 

Hring, gia dinh tan tac h d  nnP chdng d q c  day d6 gi.) 

Plus rarernent, le terme famille designe I'ensemble des noyaux cohabitant sous un mime toit: 

Le revenu de ma famille provenair dtr commerce de ma belle-soeur, de mon grand Pere qzri 
cundzrisair des voirures er de moi-mime qui tricotais des chaussettes. 
(Thu nh@ gia d i n k  chi dau buon bdn, 6ng anh chay .re, bcin rhdn det bit t d . )  

Une bonne belle-Jlie doit savoir mener rondement les rravaw domestiques, Elle doit faire 
attention a la position de chacun duns la famille. Elle doit respecter les parents (dtr mar() ct  
les aimer. 
(Con ddu tdt: Bid qucin x u y h  gia dinh. Bid phph vj cia m6i n g ~ d i  trong gia dinh, Bid ne" bb 
me, thumg bo'rne.) 

11 existe par ailleurs une forte association entre les mots farnille (gia) et rnaison (nhu), 

comrne si par extension la maison designait ceux qui y vivent (Cadiire, 1930). Ainsi, un 

epoux designera son conjoint par l'expression (( ma maison D (nha t6i). Le terme maison n 

dksigne plus qu'une entiti physique, que I'habitation elle-rnCrne, comrne I'explique Malarney 

(1 993): 



The Vietnamese nha is at once the generic term for house and also a cultural 
concept which implies shared duties and responsabilities which are not 
constructed in idioms of juridical obligation but instead are the product of warm. 
affective bonds which entail willing self-sacrifice and unite the diverse members 
and generations into a unified social entity. (Malarney, 1993: 5 1) 

Nous observons dans le temps une constance de la definition du mot (( famille )r .  En effet, tant 

la litterature du dCbut du siecle sur la farnille dite traditionnelle que les pratiques discursives 

relevees dans les entretiens montrent que le terme (( famille n designe d'abord le noyau 

conjugal, et, par extension, bien que rarement, les personnes cohabitant sous un meme toit. 

Ces definitions rnettent en valeur I'irnportance du noyau conjugal au sein de la famille 

dargie. 

La norion de parenre: le ho et le ho hang 

Le deuxieme niveau du systkme de parente, le ho, designe le lignage. Dans L'univers 

vietnamien de la periode coloniale, le ho disigne tous les individus qui descendent d'un 

ancitre commun et lui rendent le culte (Cadikre, 1930). Cette parente est divisee en deux: la 

parente dice exterieure, designant le c6te matemel (ngoai), et la parenti dite interieure, 

designant le c6te paternel (noi). La famille vietnamienne itant essentiellement patriliniaire 

(Haines, 1984), le c6te dit de I'interieur, le c6te paternel, rev2t une plus grande importance. 

Certaines pratiques revelent toutefois qu'un systeme de parente bilateraIe coexiste avec la 

patrilinearite. Le retour de la femme mariie dans sa famille pour rendre le culte des ancttres 

de son lignage ne pourrait avoir lieu dans un regime strictement patrilidaire. Or, i l  s'agit 

d'une pratique relevee par les ethnologues a la fin des annees quatre-vingts et le debut des 

annees quatre-vingt-dix (Hy Van Luong, 1992; Krowolski, b, a paraitre). Une caracteristique 

importante de la famille elargie v ie tnamie~e est que cette demiere englobe aussi ses 

membres decedQ (membres surnaturels) consideres comrne presents dans le quotidien de 

ceux qui vivent. 

Si le mot (( famille )) disigne une realite sociale restreinte d'apres la litterature sur la 

farnille traditionnelle et dans son utilisation dans le discours contemporain, il n'en va pas de 

meme pour le mot (< parente )r ou (( lignage D (ho hang). Dans les entretiens precitis, le mot 

ho hang designe parfois une personne apparentte, sans precision quant au degre. Quelques 

citations montrent que I'individu parle de faqon distincte de ses parents, de sa famille, et de sn 



parente (ou des membres de son l igage) .  Le pere et la mere sont designes par I'expression b6 

me (litterdement le pere et la mere) alors que le mor (( parent6 D ou (( l i page  n se dit ho h a n g .  

Si ie couple n 'a pas d'enfants, ou encore, n'a pas de fils, il doir conszrlrer les parents er les 
rnembres du lignage (la parenti) des deux cdes  pour savoir s'il faut adopter un enfanr ou 
nun, on ne pezrr pas se j e r  sur soi, jamais nous n 'aurions ose' resoudre la situation n o w  
mimes. 
( Neil v u  chong khdng cd con hogc khdng cd con m i  rhi phai hdi y' kit% ho hang bd' me 11ai 
bPn xem cd pha'i nuoi con nudi khdng, khong chk khdng rhi'rg minh duuc, khdng bao giu ddrn 
ru minh v r p r  qua.) 
Au banquet du mariage, if y mait environ une dizaine de plateaza, ce qui comprenait la 
notrrriture pour la famille er la parenti seufernent. 
(CB crtbi: khoang c h l ~  mam la cling gom gia dinh 120 hang rhoi) 

Le terrne ho disigne le patronyrne. ~ t a n t  donne le faible nornbre de patronyrnes au 

Vietnam, plusieurs porteurs d'un mime norn peuvent n'avoir aucun lien de parente, meme 

lointain. Gourou ( I  932) calcula a partir des listes nominatives du recensement de 193 1, pour 

la province de Bac Ninh, que 45% des familles portaient le nom Nguyen et qu'au total, douze 

noms etaient portes par 85% des familles. Cette forte concentration s'explique par la pratiqw 

de changement de nom lors des changements de dynastie. Par exempie, en 1225, annCe de la 

destitution des Ly et de la prise du pouvoir par les Tran, tous les gens portant le nom de 

famille Ly reprent  I'ordre de prendre le nom Nguyen afin qu'aucun espoir de retour au 

pouvoir des Ly ne subsiste (Gourou, 1932). Yu (1978) rapporte que les migrants, j. I'epoque 

des Lt, adoptaient facilernent le patronyme du Iignage dominant du village ou ils 

s'etabl issaient. 

Traditionnellement, la responsabilite du culte des ancitres du lignage est Iiguis i 

I'aini masculin d'une fratrie qui a son tour ltguera cette charge sacree a son fils aine (le fils 

aine est le premier fils de la premiere dpouse, les fils des concublines ne pouvant acquerir le 

statut d'heritier du culte). L'incommensurable devoir de piete filiale entraine la necessite de 

donner naissance a un garqon, particulitrement pour L'Cpouse d'un fils aine. Un des motifs 

pour craindre I'intermption d'une l i gde  est la croyance que les imes perdues -celles dont 

personne n'assure le cuke- peuvent se venger de I'itat lamentable dans lequel les vivants les 

abandonnent en stmant le malheur dans leur vie. L'intemption de la continuite de la lignee 

paternelle est un grave manquement a la piete filiale pour un fils aine, bien que la 

responsabiliti soit generalement imputee ii son tpouse sans enfant ou n'ayant enfante que des 

filles. En cas de besoin, les observateurs coloniaux mentionnent la possibilite pour les parents 
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de leguer le culte a leur fille ainee ou d'adopter un fils afin de lui transmettre le devoir de 

poursuivre la lignee. 

Dans la tradition, le chef de famille est celui a qui incombe la responsabilite du culte 

des ancitres. En d'autre tennes, la dtsignation de chef de famille releve d'abord de 

responsabilites dans I'ordre du symbolique, et non de 1'Cconomique (Protectorat du Tonkin, 

1930). I1 est possible que I'epouse vietnarnienne ait ete la principate pourvoyeuse des besoins 

materiels de la famille puisque la femme occupait une place importante sur la scitne publique, 

notamrnent dans te commerce. Toutefois, le chef de famille etait officiellement son mari. 

D'apres nos observations sur le terrain* la necessite de la continuid de la lignee 

patemelle a perdu de son importance chez certaines familles qui n'ont qu'une ou des filles. 

Toutefois, le desir d'avoir un garqon, qu'il soit lie ou non au culte des ancitres, est encore 

omnipresent, et. bien que la venue d'une fiile soit appreciee, ne pas avoir de fils est considere 

comme un echec pour de nornbreux couples. Des recits d'hommes ayant une seconde Cpoust: 

ou une maitresse dans une localitti voisine pour tenter d'avoir un fils circdent a demi-mot. La 

polygnrnie, bien qu'interdite depuis 1945, est possible dam la discretion puisqu'aucun 

systerne central d'enregistrernent des rnariagos n'existe. Le divorce des unions inficondes est 

courant. ivlalheureusement, tes enquetes de ficondite (Enquite demographique et de santd, 

1985; EnquCte demographique intercensitaire, 1994) ne contiennent pas de questions sur le 

dCsir d'avoir un garqon. L'importance d'avoir un fils meriterait sans aucun doute de plus 

amples recherches. 

2.2 Langnge et rapports de parente 

Avant d'aborder la dynamique des relations familiaies telle que nous la prisente la 

litterature, un detour du cBte du langage et de la symbolique dont il est charge ne peut Etre 

evite. La terminologie vietnamienne de la parerite ht decrite par Spencer (1945) et analysee 

par Benedict (1947). La richesse des modes d'auto-designation et d'interpellation a frappe ces 

ethnologues. Notre objectif n'est pas ici de decrire cette terminologie extremement elaboree, 

ni d'en discuter toute la portee ~Cmiologique, mais tout sirnplement d'en specifier les 

principaIes caracdristiques. Krowolski (a, a paraitre) digage quatre criteres fondamentaux de 

cette terminologie: 



I .  La dichotomie aine-cadet (rrudng, rh2) 
2. La distinction entre les IignCes interieures, patemelles, et exterieures, maternelles (nQi, 

ngoqij 
3. Le respect de la difference de gknirations (dc3, the"') 
4. Le sexe (mi, gdi)  

Les tennes de parente distinguent par ailleurs les parents par alliance des parents par filiation. 

Un trait fondamental du systime de designation des relations de parente en langue 

vietnamienne est que les termes qui servent a designer un membre de sa famille sont aussi des 

termes d'adresse, tant pour Ie locuteur que pour I'interlocuteur. Ainsi utilids, les termes de 

parenti sont debamasses de leur reference au sexe (par exemple, cadet -em tmi- et cadette -rm 

g& dans les deux cas, employe comme terme d'adresse, ne sera que em), a I'alliance ou a la 

filiation (soeur ainee -chi ru@- ou belIe-soeur -chi dutc- deviendront tout simplement chi); ou 

i la lignee (grand-mere matemelle -bd ngoui- et grand-mere paternelle -bd noi- deviendront 

ba). La distinction de sexe peut toutefois Ctre contenue dans le terme: c'est le cas des oncles, 

dcs tantes et des collateraux ainis (anh designant le frere aine et chi la soeur ainie). En 

fonction de son interlocuteur, un enfant apprendra a se designer (plut6t que de dire (( je n, qui 

serait considere comme impoli) par (( enfant N (con), (( neveu H (chutc), (( grand frkre )) (rrnh) 

ou cr petit frire n (ern). Parallelement, i l  designera son interlocuteur par les termes (( mnman )) 

(me) ,  tr grand-maman H (ba), (( petit frere )) (em) ou (( grand frere )) (anh). Les appellations 

pour les tantes et les oncles sont nombreuses: on distingue dans le terme I'appartenance a la 

lignee du pere ou de la mere, le sexe et le statut de cadet ou d'aini par rapport a ses parents. 

Par exemple, lorsque I'enfant s'adresse au frere cadet de son pere, i l  dira chii, et lorsqu'il 

parlera a la soeur cadette de sa mire, i l  dira dl. Cet apprentissage chez I'enfant structure son 

univers famiiial selon les principes que nous avons mentionnes. 

Or, ce systeme, bien que determine par des liens biologiques, n'est pas exempt de 

variations semantiques refletant le sens social des differents liens de parenti exprimes par la 

nomenclature brievernent decrite ci-dessus. Chacune des relations etablies par le langage est 

diffiremment chargee de connotations affectives, de pouvoir, d'intimite ou de distance. C'est 

ce que nous rappelle Hy Van Luong (1990) dans son ouvrage Discursive Practices and 

Linguistic Meanings. The Vietnamese System of Person Rejerence: 



Both the use and the meanings of Vietnamese person-referring forms are saliently 
and inextricably linked to the power, solidarity, and formality dimensions in the 
relations among the addressor, addressee, as well as the referred third parties. In 
the metalinguistic awareness of virtually all native speakers, person reference 
constitutes the most salient domain through which interactional contexts are 
structured and partly in terms which the native sociocultural universe is 
reproduced and transformed (Hy Van Luong, 1990: 5). 

Ce systerne de designation se caracterise aussi par une tenninologie de la parenti 

itendue a 1 'etablissement de route relation sociale. L'entourage acquiert ainsi un statut dans 

I'ordre de la parente, tout en n 'itant jamais confondu avec la parenti par. alliance etflfiation. 

Ainsi, afin d'etablir une relation avec une personne exterieur a sa parente, un choix de 

pronorn est effectue, selon I'dge, le sexe et la gineration de celle-ci; i l  faut ainsi classer la 

relation avec cette personne dans une relation de parente adequate et correspondante. Tout en 

respectant le parallele avec une relation farniliale, le choix effectui doit prendre en compte le 

type de relation qu'itablira un choix de pronorns plutdt qu'un autre. La relation etablie l'esl 

non seulement par un ton ou une attitude mais dans le choix de pronoms qui determinent donc 

le type d'interaction desire par les locutcurs et indiquent le statut que I'un veut avoir par 

rapport 1 I'autre. I I  est ainsi possible de donner une connotation de distance ou d'intirnite j. 

une relation sociale selon son choix. Signalons qu'au cours de I'evolution d'une relation, le 

systerne d'appellation peut changer pour exprimer davantage d'intimitk ou de distanceJ. 

Krowolski (a, a paraitre) releve, dans un village du Delta du Fleuve Rouge pendant 

dans les annkes quatre-vingt-dix, une utilisation des termes propres i la branche paternelk 

pour designer les parents de la branche maternelle. Elle interprete cette pratique discursive 

cornme un glissernent visant a rendre (( plus proches)) les parents matemels et a attenuer 13 

dichotornie entre les deux lignees. Toutefois, les distinctions entre generations et aines et 

cadets demeurent fortement respecties. Hy Van Luong ( t  990) explique quant 6 hi que que 

les Vietnamiens ont recours a deux groupes de termes de parente refletant deux pratiques 

discursives: I'une, dominante, renforqant un modele elitists et centree sur I'hornme - et 

I'autre, alternative, non elitiste et non centree sur I'homrne. 

The most dominant discursive practices reflect and reinforce the elite - a rnale- 
centered model for and of reality. The alternative usages involve non-elite and 
non-male oriented models for the native universe (Hy Van Luong, 1990: 7). 

4 Cenains pronoms -exprimant soit le mkpris, une grande intirnite ou le dCsir de neuaalite- ne designent 
aucune relation de parend. Ces utilisations sont toutefois plus rares et nous ne les traiterons pas ici. 



D'apres lui, ces deux pratiques concurrentes refletent la coexistence d'un systerne 

patrilineaire et d'un systtime bilateral au sein de la parente vietnamienne. 

Suite a cette description sommaire, il apparait clairement qu'une difficulte majeure -ct 

peut-2tre la plus grande- au cours de I'apprentissage de la langue vietnamienne, pour un 

chercheur etranger adoptant une demarche ethnographique, est la  maitrise de cette 

terminologie" Au-dela de la difficulte purement linguistique de I'apprentissage d'unc 

nomenclature complexe, le constant besoin d'ttablir une relation sociale d'un certain typc 

(ddterminee par I'usage d'un pronom plut6t que d'un autre) oblige a une comprehension de la 

complexite et de la subtiliti dcs types de relations socialcs que I'on pcut ftablir. D'une part, 

I'entrde en relation avec toute personne fait appel i un parallelisme avec les relations 

familiales et de parente. I1 en resulte que I'etranger doit employer dcs catigorics cognitivcs 

qu'il n'a pas reellement experimentees puisqu'il n'a pas de famille biologique vietnamiennc. 

Or, la difficulte est rdciproque: I'itranger manque de cette experience et le Vietnamien pcut 

difficilement voir en I'dtronger quelqu'un qu'il puisse integer dans l e  systeme d'appellation 

propre i la culture vietnamienne. Sans cette acceptation, toute relation privilcgiee est difficilr: 

h itablir car el le laisse place a un embarras latent. L'nppropriation de In tcrrninologic ne sul'tit 

pas: c'est I'acceptation dans cette (( famille vietnamienne N qu'il importe d'acquerir s i  I'on 

veut Ctablir des relations exernptes d'ambigui'tc et teintees de confiance mutuclle. Pour arritcr 

a cette integration, c'est non seulement le recours i un langage proprc i chacun des differems 

types de relation qu'il faut apprendre a maitriser, mais egalement les attitudes et Ics 

comportements correspondant a ces diffdrentes relations etablies par le Iangage. 

Donnons quelques exemples. S i  mon patron commence i m'interpeller par le pronoln 

employe pour une niece (chciri), j e  me dois de lui repondre par (( onclc n (chi ou bdc. selon 

qu'il est plus ou rnoins igd que mon pere) et de le  considirer cornmc un conseiller et un 

guide, rde que jouerait un oncle envers sa niece. Je devrai ainsi adopter une attitude visant li 

chercher conseil auprb de hi. Si nous nous traitons de faqon plus egalitaire et formelle. j c  

I'appellerai 6 4 ,  qui dans une relation hors de la parentd pourrait se traduire par Monsieur. 

Mon comportement sera alors plus distant. Si j'interpelle la  soeur d'une amie par (( petite 

soeur )) (em), je devrai, pour me rapprocher d'elle, Etre a son icoute et I'aider j. resoudre des 

5 Le regime socialiste a tente de restreindre I'utilisation des termes de parente a h  de crcer des relations plus 
igalitaires en introduisant le terme (( carnarade (clijt~g chi). Pendant notre sijour sur Ir terrain, ce ternlc 
n'etait jarnais utilise, saufdans des reunions politiques officieltes, et faisait sourire les gens. I 1  sernble que ce 
soit surtout depuis les rkfonnes des annees quatre-vingts que le terrne ait ete abandonni. 



conflits personnels, comme le ferait une viritable grande soeur (chi). Lorsqu'un ttranger parle 

leur langue, certains Vietnamiens acceptent I'utilisation de (( pronoms )) appropries, d'autres 

priferent etablir une relation neutre et dire (( je )) Vbi) ne sachant quelle position adopter vis- 

a-vis de I'etranger et craignant I'ambigui'd. Ce malaise est plus courant dans les rapports entre 

personnes d e  sexe oppost et rapprochees en ige  qu'entre gtnerations. Cet aspect de la culture 

vietnamienne est extrirnement important a prendre en compte dans le cas de  notre demarche 

de terrain ethnographique et montre combien la famille est centrale pour la societe 

vietnamienne. 

2.3 Les sources pour la connaissance de la famille des periodes precoloniale et colonialc 

2.3.1 Le code des Li? 

La principale source d'informations sur la famille des XVle, XVIle et XVIIle siiclcs 

au nord du Vietnam est le code des Li.  L i  Loi ou Le Thai To, premier roi de la dynastie dcs 

Li, prit le pouvoir en 1428 apris avoir repousse les Chinois qui occupaient alors le pays6. La 

dynastie des LZ installa sa capitale a Thang Long (Hanoi) jusqu'en 1788. C'est entre ces deux 

dates que furent promulguCs une sCrie d'Cdits et de lois, dont une partie retrouvee forme ce 

que nous appelons aujourd'hui le code des L& (Qu6c Tri'eu Hinh Lust, Code penal de la 

Dynastie c at ion ale)'. Des I'arrivee au pouvoir des dynasties des Ly et des Tran (Xle au XVle 

siicle), le pouvoir vietnamien s'inspira des codes dc loi chinois pour la redaction de scs 

propres codes (Yu, 1978). Le code annamite ou de Gia Long, code en vigueur a I'arriv6e des 

Franqais au Vietnam, etait, par exemple, une fidele copie du code des Ch'ing et refletnit peu 

les pratiques localesa. Ce  code donnait une image patriarcale de la famille vietnamienne et 

n'attribuait a la femme aucun droit. En revanche, le code des LS, bien que partiellernent copie 

des codes chinois T'ang et Song, contient plusieurs articles originaux refletant les pratiques 

 histo to ire du Viemam est Ctroitement IiCe ii celle de son puissant voisin du nord, la Chine, qui tenta en 
vain d'inttgrer le nord du Vietnam A I'Empire du milieu. Le Vietnam fut occupt par la Chine entre I I I a.v. 
J.C. et 938 ap. J.C. Suite ii ce milltnaire de domination chinoise, la culture du nord du Vietnam inttgra un 
grand nornbre dlMnents de la culture chinoise, dont son systkme d'tducation et d'adrninisaation, calquf 
sur le mandarinat chinois. La Chine des Ming reprit le Viemam entre 1407 et 1427. Pour plus de ditails. 
voir Nguyen Khac Vien. 1987. Vietnam. Une longue hisloire. Hanoi: ~ditions en Langues ~trangkres, 
504 p. 
7 Haines (1984) date le code des L@ de 1767, soit une vingtaine d1annCes avant la fin du regne des Li. 
Toutefois, d'autres historiens, dont Nguyen Ngoc Huy, afirment qu'une grande panie du texte de loi 
remonte aux rkgnes de Le Thanh Tong (1460-1497) et de Le Loi (1428-1433). (Haines, 1984: 307-308) 
8 Le code de Gia Long, prornulgut en 1812, fut en vigueur au Tonkin jusqu'en 193 1, date de 13 

promulgation du code civil du Tonkin par les autoritts coloniales frangaises. Le code de Gia Long fut uaduit 
par Aubaret, puis par Philastre en 1975 (Pompei', 195 1). 
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sociales vietnamiennes, et non pas celles de la Chine (Yu, 1978)~ .  Ce code fut traduit du 

chinois en franqais par Deloustal qui en publia a Paris les 722 articles dans le Bulletin r k  

1 ' ~ c o l e  Franqaise d1ExtrPme-Orient entre les annies 1908 et 1922. 

L'essor de la connaissance de la famille vietnamienne perrnis par la traduction du 

code des Le fut considerable pendant la periode coloniale. A cette epoque, chercheurs et 

ecrivains fran~ais  et vietnamiens puisent largement dans le code des Le pour corroborer leurs 

observations des pratiques de l'epoque qu'ils appellent (( Ia coutume n. Dans les annees vingt. 

le code des LZ fut considere particulierement important pour plusieurs auteurs de plus en plus 

conscients de I'inadiquation entre le code juridique en vigueur a I'epoque (le code de Gia 

Long) et les pratiques sociales relevant du droit coutumier. €mile Tavernier, par exemple. 

publie a Saigon en 1927 un ouvrage qu'il intitule La famille annamite dans lequel i l  fait un 

veritable plaidoyer en faveur du code des LC en tant que document fidile a la coutume locale. 

I I  reproche aux auteurs antirieurs d'avoir compare la famille vietnarnienne a la famille 

romaine patriarcale et de ne s'itre bases que sur le code de Gia Long. 

Dans les travaux contemporains sur la famille traditionnellc. les rapports de parenti 

furent analyses a partir du code des LZ par lnsun Yu (1978) et le statut de la femme (et par 

extension la relation entre les conjoints et entre freres et soeurs) par Ta Van Tai (1 98 1 ). Lcs 

ecrits de ces auteurs et ceux de la piriode coloniale constitueront nos principales sources 

d'informations pour notre synthise des relations familiales. 

Nous aurons @dement recours a un document administratif publie en 1930 par Ics 

autorites coloniales (Protectorat du Tonkin, 1930). Devant la difficult6 pour les Franqais de 

legiferer a partir du code en vigueur -1e code de Gia Long- et suite 1 la traduction du code des 

Lt, le Resident Supirieur du Tonkin fit procdder a une enquite sur les coutumes annamites du 

Tonkin (nord du Vietnam). Le Resident institua un comite consultatif constitue de Franqais et 

de lettres Vietnamiens din de repondre a 324 questions relatives aux pratiques des Tonkinois 

(habitants du nord du Vietnam) en matiere de droit de la famille, de succession et de biens 

cultuels. Le rapport du comite dicrit les pratiques du droit coutumier familial pour qu'elles 

soient prises en compte lors de la redaction d'un code civil. LustCguy (1935) critique 

justement ce rapport et reproche A ses auteurs de rechercher des categories occidentales dans 

la culture vietnamienne, telle que la rnajoritt d'lge. Toutefois, ce document confirme certains 

9 lnsun Yu calcule que 407 des 722 articles du code des LC sont des articles originaux du code vietnamien 
(P 65). 



points dtablis a la fois par la pratique et le code des LE, en particulier le statut favorable de In 

femme vietnamienne, comparativement i ce qu'il est dans les codes chinois et le code de Gia 

Long. 

2.3.2 Les recits et les observations des Ctrangers 

Les contacts entre les Vietnamiens et les Occidentaux aux XVlIe et XVlIle siecles 

furent nombreux: voyageurs, commerqants ou missionnaires nous ont leguc de pricieus 

documents relatant leurs experiences et leurs visions de la culture vietnamiennelO. lnsun Yu 

exploite ces sources historiques. Outre les Ccrits de Alexandre de Rhodes, ceux de Samuel 

Baron et de I'Abbe Richard lui permettent de mieux decrire la famille vietnarnienne dcs 

XVlIe et XVIIle siecles. Plus pris de nous existe une prolifique litterature coloniale de langue 

fran~aise qui nous livre des informations sur la farnille et la societi vietnamiennes du debut 

du siecle. Nous avons mentionne Ie recours par ces auteurs au code des Li;  toutefois, certains 

d'entre eux, curieux de se familiariser avec la culture par un contact direct sur le terrain, ont 

publie de pertinentes observations. L'ensemble des ouvrages h i t s  entre 1882 et 1902 a ete 

analyst en dCtaiI par Nguyen Van Phong (La Socidri Viernamienne de 1882 i 1902 d'aprZs 

ies icrits des auteursfranqais, 1971 ). Pour la periode postirieure a 1902. nous avons consulri 

un certain nombre d'ouvrages qui completent notre cornpte rendu des relations familiales. I 1  

irnporte de mentionner que meme si pendant les annees 1920 a 1945 la socicte vietnarnienne 

est en pleine ebullition et qu'une remise en question de la tradition, incluant certains aspects 

de la famille, anime discussions et editoriaux de journaux populaires vietnamiens (Marr. 

I981), le cotonisateur decrit la societe vietnamienne comme figee dans le temps. Les 

dernieres dicennies de la periode coloniale seront B ce titre traitees independamment et a 

partir de sources recentes offrant le recul suffisant pour apprecier les changements en cours 

entre 1920 et 1945. 

Les observateurs etrangers des periodes precoloniate et coloniale ayant laisse dcs 

temoignages h i t s  de leur visite au Vietnam relevent tous une differentiation sociale en deus 

classes: la classe dominante, fortement influencee par I'ideologie confucianiste, et la classe 

populaire, davantage fidele a la coutume locale (Yu, 1978). Ces deux groupes avaient des 

10 Les ecrits de Alexandre de Rhodes figurent parmi les sources les plus importantes et une reedition de 
1994 perrnet une lecture de I'oeuwe originaIe. Ce missionnaire, surtout connu pour sa publication du 
premier dictionnaire Chinois-franfais-viemamien, habita au Viemarn entre les anndes 1627 et 1630, et 1640 
et 1645. Comrne ce dernier apprit la langue et stintCressa ii la culture du pays, ses Ccrits font encore figures 
de rCfCrence aujourd'hui. 11s traitent toutefois tres peu des relations farniliales. 
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pratiques sociales differentes. Chez les gens instruits et appartenant a la classe Iettree ou 

mandarinale, le modele familial chinois fonde sur la doctrine de Confucius itait plus respecte 

que chez les gens des classes populaires, moins touches par cene ideologie. La plupart des 

observateurs, conscients de cette diffirence, donnent surtout cn exemple les farnilles urbaines, 

relativement aisees comparativement aux farnilles rurales. En general, les descriptions font 

etat dans un premier temps des pratiques dans les familles de lettres et de mandarins -parlie 

relativement detaillee - puis des pratiques de la classe popuiaire ou des pauvres -sur lesquellcs 

les auteurs fournissent tres peu de ditails. Le peu d'informations sur la classe populaire ne 

vient certainement pas simplement de la plus grande (( simplicite H de Ieur culture mais 

surtout du peu de contacts qu'avaient les observateurs avec les familles pauvres. Les 

differences sont neanmoins indeniables. Par exemple, I'education et la vie des femmes etaient 

sans doute fort differentes entre la classe populaire et la classe mandarinale: dans la premiitrc, 

I'education etait moins poussee mais I'implication dans la vie publique etait plus grande aiors 

que dans la seconde, la situation etait inverse. Alexandre de Rhodes et Phan Ke Binh, dans 

leur description des etapes rituelles rnenant a I'union officielle d'un jeune couple, distinguent 

Ics rituels propres aux riches lettres de ceux propres aux pauvres, aux petits commerfants 011 

aux agriculteurs. La taille de la famille variait aussi en fonction des classes sociales: la 

polygamie ainsi que la cohabitation de plusieurs noyaux familiaux etaient par exemple dcs 

pratiques plus repandues parmi les riches. 

2.3.3 Les archives coloniales 

Des informations primaires et a ce jour peu exploitees reposent dans les archives 

coloniales du ~ie tnam".  Notre recherche historique dam les archives s'etant principalemem 

limitee A la taille et aux structures des farnilles (informations analysees dans le chapitre 3). 

nous n'aurons recours qu'a un seul document dans ce chapitre. 

I t  Suite ;i un survol de certains fonds des Archives nationales du Viemam (depBt no 1 de Hanoi, archives 
coloniales) nous avons trouvk peu d'infomations dans les dossiers consultls (voir la liste en annexe). Les 
plus promerteurs pour I'ktude de la famille pendant la pkriode coloniale sont ceux conrenant les proces- 
verbaux des divorces et autres affaires familiales. Ces dossiers du fonds de la Mairie de Hanoi n'ktaient pas 
disponibles en 1995-1996. Nous avons cependant brikvernent consultd les mimes dossiers pour la RCsidence 
de Phu Tho. Les dossiers sur les divorces sont riches en informations sur le sexe du demandeur du divorce. 
ies motifs de la demande et d'autres informations sur le couple ct la famille en cause. 



2.4 La famille de la pkriode prkcoloniale 

Pour Insun Yu (1 978), le code des L& et les recits des observateurs etrangers montrent 

que la famille vietnamienne se distingue singulitrement de la famille chinoise, et ce, par deux 

caracteristiques principales'2: 

In simple terms, the difference is this: where the Chinese family is marked by the 
authority of the father over all the other family members, the Vietnamese family 
is characterized by the wife being virtually equal to her husband and by the 
individualism of the family members. D (Yu, 1978: 2) 

Yu met donc en evidence I'Cgalite des conjoints et une certaine autonomie dont disposent les 

membres de la famille. Le principal argument qu'il evoque pour qualifier la famille 

vietnamienne K d'individualiste n s'appuie sur la pratique de I'emancipation des enfants 

maries du domicile parental en vue de I'etablissement d'un domicile sCpari. Haines(1984) 

utilise igalement le code des L i  comme source principale dans sa description de la famille 

vietnarnienne qu'il fait reposer sur trois principes: la patrilinearite, la seniorite et I'egalite. A 

I'CgalitC, s'opposent les deux autres principes qui relevent de la hiirarchie: la patriIinearitC c't 

la seniorite. Yu ct Haines dicrivent les rapports familiaux essentiellement a partir du code des 

LC. Saus la dynastie des Nguyen, au cours des XIXe et XXe siecles, se serait operee une 

sinisation de la famille et des institutions adrninistratives et sociales en general. Cette 

evolution ricente rtpparait a la lumiiire du contraste qu'etablissent certains auteurs franpis 

entre la coutume dite <( primitive n (XVlle et XVlIle siecles) et la pratique contemporai~ic 

(XIXe et XXe siicles). Pour comprendre la famille vietnamienne contemporaine, la 

description de la forrne dominante des siecles anterieurs est essentielle car. en depit 

d'alterations dans le sens d'une sinisation, certaines caracteristiques de la farnillc 

contemporaine sont issues de cette periode ancienne. 

2.4.1 Le rapport intergenerationnel 

La relation entre parents et enfants est essentiellement caracterisee par la domination 

des aines et Ia subordination des cadets. Les parents, en tant que geniteurs et educateurs de 

leur descendance, jouissent d'un pouvoir indeniable; les enfants doivent B leurs parents 

obeissance et respect. C'est sans doute le devoir de piete filiale (hi&) qui traduit le mieux ce 

rapport de parentti. La piete filiale se manifeste d'abord par I'obeissance. p i s ,  par le soin 

I? Yu (1978) utilise plusieurs auaes sources historiques en langues chinoise et viemamienne pour dCfendre 
cet argument. 
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appone aux parents vieillissants. Au dices des parents, la piete filiale se manifeste par le port 

du deuil pendant 27 mois lunaires et par le respect de I'interdit de mariage pendant cette 

mime periode. Finalement, I'enfant doit ii ses parents un culte posthume rigulier et genereux 

en offrandes. Le celibat trop prolongk est un manquement a la piite filiale, surtout pour un fils 

qui se doit d'assurer la continuite de la lignee familiale. Chez une femme, Ie celibat prolong2 

peut etre perqu comme un acte de piete filiale lorsque cette derniere demeure celibataire pour 

se consacrer au soin de ses parents. Un exemple de femme sacrifiie figure dans I'oeuvre 

litteraire la plus importante pour les Vietnamiens, le roman de Kim-Van-Kieu, ecrit au XIXe 

siecle par Nguyen Du (Nguyen Du, 1961). Ce recit raconte I'histoire d'une femme qui se 

vend pour sauver son pire de la prison. Ces cas sont cependant rares, et la femme. pour 

acquerir un statut juridique et social, se doit d'ttre epouse et mere. Toutefois. si le rapport 

intergenerationnel est indeniablement hierarchique, dans la pratique, la farnille vietnamienne 

des XVlle et XVllle siecles confire neanmoins aux enfants une plus grande autonomie qu'cn 

Chine (Yu, 1978). 

Dans le code des Lt. I'impide envers ses parents fait partie des dix Abominations. 

L'impiite inclut les actes suivants: accuser ou gronder ses parents, desobeir a l'enseignement 

de ses parents, ne pas soutenir ses parents, se marier pendant le deuil de ses parents, s'amuscr 

sans porter les vetements de deuil, dissimuler ou faire une fausse declaration sur la mon de 

ses parents. (Yu, 1978: 124). Toute offense aux parents est tres severement rkprimee. ccs 

derniers pouvant mime repudier et disheriter un enfant non respectueux. L'enfant qui accusc. 

frappe, blesse ou tue un de ses parents est puni beaucoup plus sivltrernent que ne le seraien~ 

les parents pour de tels delits; dans leur cas, seul le meurtre d'un enfant est reprime. L'enfant 

adopt6 a un devoir de piete filiale egal a celui d'un enfant naturel. Ces prescriptions de la loi - 
pour la piupart copiees d'un code chinois- donnent une image d'autoritk absolue des parents 

sur leurs enfants, 

Or, dans la pratique, la famille vietnamienne, bien que hiirarchisee, est plus souple 

que ne le prescrivent ces articles. Yu mentionne par exemple que nous n'avons aucune preui e 

historique que la pratique de I'infanticide existait au Vietnam comme c'etait le cas en Chine. 

En fait, I'enfant. qu'il soit une fille ou un garpn ,  avait les mtmes droits -dqautonomie et 

d'heritage- et la preference pour les garqons ne devait pas ftre tres marquee, sinon inexistante. 

D'apres Yu, le statut de la femme vietnamienne des XVIIe et XViIIe siecles temoigne de lo 

faible influence du modele confucianiste dans ce pays: 



Despite the Confucian emphasis on the seclusion of women from the outside 
world and the separation from men, most Vietnamese families were not faithful 
to this moral concept. Females were allowed to move around freely to visit 
neighbors, participate in village festivals, work in the paddy-fields, engage in 
business? and so on ... The above pattern of children's behavior can be interpreted 
as indicating the weakness of Confucian-style parental authority within the family 
(Yu, 1978: 133). 

Une caracteristique propre a la famille vietnamienne des XVIIe et XVIIle sieclrs est 

la possibilite pour les enfants majeurs (de plus de 15 ans) de s'etablir dans un domicile separi 

du vivant de leurs parents. Ce comportement, dans les codes chinois, est considere comme un 

acte d'impiete filiale tres grave. Au Vietnam, les nouveaux couples avaient acces a des t e r m  

communales. Pour Yu (1978)' cette caracteristique des relations entre parents et enfanrs 

rapproche davantage le Vietnam de la Thailande que des pays de I'Asie de I'Est: 

The individualistic behavior of children and their separation from the parental 
family indicate that they did not have a strong sense of duty and obligation 
towards the later period of the Le dynasty. In this aspect, Vietnamese children 
had more in common with their counterparts in Thai society than with those in 
East Asian countries. The similarity at the present time of the Vietnamese family 
to that of China, the degree of which has yet to be studied, may be seen as largely 
the result of the efforts of the Nguyen dynasty in the nineteeth century (Yu, 1978: 
134- 135). 

En effet, a partir du debut du XlXe sikcle, avec l'effon de Gia Long pour faire penitrer Ie 

confucianisme, la famille vietnamienne aurait de plus en plus adopte le modele familial 

chinois. La hierarchie entre parents et enfants, deja presente dans la classe des lettres au siecle 

anterieur, aurait davantage gagne les couches populaires a cette piriode. 

La question du choix du conjoint nous interesse particulierement car elle dmoignc 

tres bien de la relation entre parents et enfants; elle fera, dans un chapitrc ulterieur (chapitre 

4), I'objet d'une analyse approfondie a partir de donnees originales. SeIon I'Abbe Richardl 

missionnaire franqais qui ecrivit sur le Vietnam de la seconde moitie du XVlIIe siecle, Ics 

jeunes Vietnamiens et Vietnamiennes pouvaient facilement rencontrer des jeunes du sexe 

oppose, provenant d'autres families que la leur et eventuellement choisir leur conjoint (cite 

par Yu, 1978). Cette observation, tout comme I'imagerie populaire, revele combien I'union 

entre deux individus est le reflet d'un aspect important de la conception du mariage au cours 

des XVIIe et XVIIIe siecles dam le Vietnam de I'epoque, essentiellement 13 region actuelle 

du Delta du Fleuve Rouge. Des timoignages, comme celui de I'Abbe Richard. suggerent que 



les jeunes cilibataires avaient une certaine autonomie vis-a-vis de leurs parents. Cette 

observation confirme I'hypothese de Yu (1978) qui voit dans les relations entre parents et 

enfants sous les L t  un rappon souple dans lequel les enfants jouissent de beaucoup plus de 

liberti que ne I'autorise le confucianisme. L'article 343 du code des L@ specifie toutefois que 

les personnes s'unissant sans observer les rites et sans s'adresser aux parents sont passiblcs 

d'une sanction. Signalons cependant qu'une derogation a cette rbgle ne prevoit point 

I'annulation du rnariage: ce dernier derneure valable (Deloustal, 1910). Deloustal c o n c h .  

d a m  son comrnentaire sur les rites du rnariage dans le code des L&, que (( la validite du 

mariage ne resultc pas toujours de I'accomplissement des rites, mais aussi de la situation de 

fait r) (Deloustal, 191 0: 481). 

2.4.2 Le rapport entre freres et soeurs, ainCs et cadets 

Toutes les etudes montrent sans equivoque que la patrilinearite est une caractkristique 

fondamentale de la famille vietnamienne. Dans le code des Li ,  les sanctions pour offense sont 

toujours plus lourdes lorsqu'elles sont perpetrees contre les mernbres du cdte paternel que 

contre ceux du cdtk maternel (Ta Van Tai, 1981). Par ailleurs, la formation d'une nouvellr 

unite farniliale a pour objectif ultirne la perpetuation d'une lignee masculine. La fonction de 

l'aind revit ici une importance particuliere. En effet, c'est sur le premier fils que repose le 

devoir de faire perdurer la lignee farniliale; son statut d'aine lui confere donc le r d e  de 

ministre du cuke familial". I I  existe donc au niveau symbolique une superiorite indeniable d u  

fils aine sur ses cadets et cadettes. 

Les rcgles de transmission du patrirnoine du code des Lt  prescrivent le partage egal de 

l'heritage entre freres et soeurs, independamment de leur rang de naissance. Toutefois. pour 

l'aider a assurner ses responsabilites de gardien du culte, I'aine herite d'une part 

supplementaire, appelee le hirung hda (litteralement I'encens et le feu)! en guise de 

dedommagement pour frais engages pour les pratiques rituelles du culte (Haines, 1984). Le 

hlrmg hda est en general une riziere, propriete indivisible et non negotiable, dont les revenus 

servent a financer les depenses necessaires au culte. Les articles concernant le h ~ m g  h6u 

contenus dans le code des L i  sont propres a la culture vietnamienne. Si la famille n'a pas de 

1 3  Le culte des ancCtres est rdgulierement celdbrd par I'offrande de nourriture aux ddcedes qui consomment 
la partie spirituelle des aliments. On leur bdle par ailleurs de I'argent de papier et des vttements afin qu'ils 
ne manquent de rien dans I'autre monde. Les mom font panie du monde des vivants et, comme ces 
derniers, exigent des soins rdguliers. 
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fils, e l k  peut soit adopter un fils qui deviendra I'hCritier et qui sera charge du cuke, soit faire 

de sa fille ainee la Iigataire du humg hdu, soit la marier uxorilocalement (le mari vient vivre 

avec la famille de sa femme). 

Le droit d'ainesse revet donc au Vietnam une signification particuliere puisqu'il 

confere a I'ainC un statut superieur a ses collateraux, statut de nature symbolique et rituelle et 

non pas economique, L'ainC n'est pas, comme dans certaines regions de la France ou au 

Japon, le seul heritier a qui sont octroyes tous les biens 1Cgues par les parents (Bourdieu, 

1981). Le statut d'aine peut itre, dans certains cas exceptionnels, attribui non pas selon Ic 

rang de naissance biologique mais en raison de I'education, de la vertu, de I'intelligence et de 

la piCtC filiale dont fait preuve I'un des descendants (Tiguyen Ngon Thanh, 1992). C'est ainsi 

que le principe de seniorite peut Otre transcende par des qualitis. Pour Nguyen Ngon Thanh. i l  

s'agit la d'une pratique temoignant de la possibilite d'acceder aux classes superieures d'une 

sociiti neanmoins fortement hiirarchiseeI4. 

2.4.3 Le rapport conjugal 

Le rapport conjugal au sein de la famille traditionnelle du Vietnam est caracterise par 

une certaine egalite entre les conjoints. Le pouvoir feminin au sein du couple et de la farnillc n 

frappe les observateurs europeens et chinois d i s  le XVlIe siecle; au cours de la piriodc 

coloniale, de nombreux chroniqueurs des moeurs vietnamiennes s'etonnent du statut 

favorable dont jouit la femme vietnamienne, contrastant avec celui dc la femme chinoise st 

meme de la femme europtenne. Le droit des femrnes a I'hCritage surprend les etrangers. Si cc 

droit est un indice privilegii qui a servi a apprihender le statut de la femme vietnamienne, son 

statut une fois mariee en est un autre. 

Ta Van Tai (1981) fait unc synthese des articles du code des L t  visant a la protection 

de la femme, lesquels sont propres au code vietnarnien (non copies de codes chinois). La 

majorite des articles sur ce sujet visent a assurer aux femmes des droits civils, des droits 

individuels et des droits de propriete. Le code des LO protgge la femme du droit de 

repudiation'5 qu'a son mari sur e l k  dans trois cas: si e l k  a deja portt le deuil de ses beaux- 

parents; si le couple s'etant marie pauvre est devenu riche; et si ses parents sont decedes ct 

I 4  L'accessibilite de tous aux concours mandarinaux est I'exemple classique de cene possibilite d'acces h u n  
statut social par I'cducation et I'intelligence. 
I5 La repudiation unilatkrale de la femme par son mari Ctait possible dans sept cas: ( 1 )  sterilitk d'enfant 
mile; (2) adultkre; (3) negligence envers les beaux-parents; (4) bavardage; (5) jalousie; (7) maladir 
pemicieuse, impure. (Pornper, 195 1 : 143). 



qu'elle n'a pas d'endroit o i  habiter. De plus, la femme pouvait obtenir le divorce pour 

nkgligence de la part de son tpoux (absence prolongee), ce qui lui pennettait de se remarier. 

Le code des LE prevoyait aussi une procedure pour les cas de divorce par consentement 

mutuel. Le beau-fils pouvait etre sournis a une punition en cas de mauvais traitement a 

I'endroit de ses beaux-parents. De plus, la femme avait un droit de poursuite si elle etait Iesce 

dans ses droits ou si elle avait besoin d'itre protegee. Dans les codes chinois et le code de Gia 

Long, les femmes, tout comme les enfants de moins de dix ans, les handicapes et les vieux de 

plus de 80 ans n'avaient pas le droit de poursuite. On voit donc avec ces quelques articles que 

la femme vietnamietine pouvait se defendre, poursuivre et demander le divorce pour 

negligence. Quant au droit de repudiation du mari, i l  etait inapplicable dans certains cas. 

mime si sa femme avait commis une des sept fautes pouvant theoriquement entrainer sa 

repudiation. Cette protection du droit individuel de la femme etait propre au code des LP et 

aucune de ces lois ne figurait dans les codes chinois et dans le code de Gia Long. 

Les droits de propriete confirent a la femme mariee un statut juridique d'unique 

proprittairc de ses biens. Comme nous I'avons mentionne, la fille a droit la m h e  pan 

d'heritage que ses freres. Une fois mariee, la femme jouit des memes droits que son mari: elle 

garde un droit de propriete individuel sur tous ses biens acquis avant le mariage: dot. biens 

d'heritage et profits d'une activite commerciale. Les biens acquis pendant le mariage sont des 

biens communs qui seront divisCs en deux parts egales en cas de divorce ou de separation. Lr 

droit a I'heritage et a la propriete a frappe un grand nombre d'observateurs franqais: 

C'est un regime profondement egalitaire, base sur le principe de I'egalite des 
clans et de I'Cgalitc des epoux, en personnes et en biens: apports egaux: fruits 
communs; solidarite; charges communes; dettes communes; volontes directives 
egales; partage egal; retraits des propres (Briffaut, 1921, cite par Ta Van Tai. 
1981: 133). 

Le seul point par ou les Annamites ont montre une incontestable superiorite sur 
les autres peuples de I'Extrime-Orient, c'est le rang qu'ils ont donne a la Femme, 
rang qui en fait presque I'egale de I'hornme (Maitre, 1908, cite par Lusteguy. 
1935: 17). 

Mais ce serait faire grave erreur que de croire ii son asservissement, en comparant 
sa condition a celle de quelque servante docile, assujettie aux labeurs les plus 
penibles et souvent maltraide. I1 n'en est rien. L'Cpouse indigene, aimee et 
estimee de son mari, aimCe et respectee de ses enfants, occupe au foyer familial 
une place d'elite, et elle I'occupe tres dignement ... Le couple se livre-t-il a 
quelque commerce, c'est elle qui en assure le fonctionnement ... elle n'ignore pas 
I'epargne ... grice a son esprit d'economie certaines grosses fortunes indigenes ont 
pu Etre CdifiCes. (Dumvell, 1906: 6). 



Veuve, la femme prend en main I'administration du patrimoine familial. Elle est dCsormais Ic 

chef de famille de facto et officiel. Les pouvoirs confkres a la veuve par le code des Le sont 

resumes par Ta Van Tai (1981): 

... the Le Code gave to the widow, even childless, full ownership rights over the red 
property originating from her clan, over half of the community property and also 
usurfruct over a portion of the part that would revert to her late husband's family. 
Moreover, if she had children by her late husband, the code recognized her 
administrating powers over the minor children's property bequeathed by her late 
husband. Such powers might included the legal capacity to dispose of the property 
(Ta Van Tai, 1981: 131). 

Le mariage est en giniral patrilocal, mais peut itre uxorilocal si les parents de la 

mariee n'ont pas de fils. Dans ces derniers cas, la femme pouvait jouir d'un statut superieur a 

celui de son mari. D'apres Yu (1978)' la relation entre les conjoints dependait de la richesse 

respective de chacun. Une famille riche sans fils pouvait, par exemple. marier une fille 1 un 

homme d'une famille plus pauvre mais doui pour les etudes. L'espoir qu'il puisse passer les 

concours donnant acces au mandarinat pouvait justifier le choix d'un garqon studieux et 

intelligent, bien que pauvre. Dans le cas ou ce dernier deviendrait mandarin. c'est toute la 

fandle de son Cpouse qui en tirerait prestige et benefices. Dans un [el arrangement, I'epouse 

jouissait d'une autonomie et d'un pouvoir certainement egaux a son mwi. sinon supirieurs. 

Que le statut de la femme vietnamienne soit supirieur a celui de la femme chinoise est 

un des faits saillants mis a jour par I'analyse du code des Le. L'igaliti au sein de la famille 

vietnamienne est un principe qui contraste nettement avec celui sur lequel repose la famille 

confuceenne, entierement basee sur la hierarchie. Selon ce demier modele, les hommes Ics 

plus Cges se situent en haut de la hidrarchie. La femme et les enfants sont des membrcs 

soumis et respectueux des superieurs. Pour cette raison, la femme chinoise est confinee a 

I'espace domestique et accede peu et rarement aux lieux publics. Sa vie sera contrainte par les 

trois obeissances : a son pere, a son mari et a son fils aine. La situation de la femme au sein de 

la famille vietnamienne, nettement plus favorable que celle de sa consoeur chinoise. 

represente une caracteristique originale de la famille de ce pays. 

LustCguy (1935) mentionne que pendant la pkriode coloniale, les filles des famillcs 

urbaines n'avaient pas droit a I'heritage. II est possible que la sinisation de la famille 

vietnamienne ait ete plus imponante en milieu urbain que rural, point sur lequel nous n'avons 



pas d'informations. En depit d'une sinisation peu documentee ct sans doute inegale selon les 

milieux sociaux et les rigions, la seniorite et la panilineariti auraient gagni du terrain sur 

I'tgalite. ivlais en depit d'un rapprochement culture1 avec la Chine sous la dynastie des 

Nguyen, la famille vietnamienne est le lieu d'un syncretisme d'C1Cments relevant de I'Asie du 

Sud-Est et d'autres propres a I'Asie de 1'Est. L'autonomie residentielle des jeunes couples 

(sauf pour le fils aine et son epouse) et le smu t  tleve de la femme vietnamienne caracterisont 

encore la famille du XYe siecle. 

2.5 La famille de la periode coloniale 

2.3.1 La premiere moitie de 13 periode coloniale : confucianisme et tradition 
vietnamienne 

Les pratiques sociales de la fin du XIXe siecle et du dCbut du XXe siecle 

s'iloigneraient en partie de la description des rapports familiaux dont rendent compte les 

auteurs contemporains ii partir du code des Li. Crrte piriode serait marquee par une plus 

erande penetration du confucianisme. Cenaines pratiques sociales suggirfes par le contenu - 
du code des L? n'etaient plus en vigueur j. I'arrivee des Franqais. Toutefois. d'apres les ecrits 

de I'epoque coloniale, les differences entre le code des Li et les pratiques du debut du siecle 

ne sont pas tres claires. Selon Lingat (1952)' le code des L i  refliterait ce qu'il appelle la 

coutume primitive, laquelle aurait considerablement changee sous le regne des Nguyen: 

Mais ce qui a dii surtout contribuer a modifier les regles primitives du regime, ce 
sont les idies chinoises sur le mariage et la familie. Au lieu d'une association 
fondee sur des apports communs et des inter& cornmuns, le mariage est apparu 
essentiellement comme I'agregation de la bru a la famille du mari ... Des lors, les 
regles quelque peu anarchiques dorninaient le regime primitif, qui donnaient a la 
femme un droit egal a cclui du mari dans ['administration du patrimoine familial, 
ont dii se plier aux principes de hierarchic qui gouvernaient la famille (Lingat, 
1952: 107). 

En depit de cette sinisation de la famille, la forme originelle, caracterisee par i'egalite des 

conjoints et une souplesse de In relation entre parents et enfants, aurait restreint I'adoption du 

modele familial de I'Empire du milieu. 

Au debut des annees 1900, la vision fran~aise sur la famille et la socilti  

vietnamiennes est celle d'une societe figee, sans dynarnisrne. La distinction entre pratiques 

rielles et pratiques suggtries par le code des Li? est rarement effectuee. Quelques 

observations ont toutefois une valeur incontestable. Nguyen Van Phong (1971), dans une 

analyse tres detaillee de la vision du Vietnam par les Franqais dans leurs h i t s  entre 1885 et 



1902, resume la faqon dont on per~oit  la f a d e  a cette kpoquc. D'apres hi, la plupart des 

auteurs franqais ont compris I'importance de la famille pour la comprehension de Ia societi 

vietnamienne: 

Le trait essentiel de cette civilisation reside dans I'influence preponderante de la 
famille dans tous les domaines: religieux, culturel, social, itant donne que 
I'institution axiale de cette societe ne pouvait se trouver ni dans la politique. ni dans 
I'iconomie, mais dans la famille. La plupart des auteurs fran~ais avaient perqu cette 
suprematie de I'institution familiale, formant comme I'esprit caracteristique de cette 
culture, sans lequel I'etude de cette societe restait incomprehensible et 
completement faussee (Cadiere, 1930: 66). 

Certains auteurs de cette epoque rendent compte de I'ecart entre le code juridique en vigueur (le 

code de Gia Long) et les pratiques sociales et legales regissant la famille. Ils mentionnent 

egalement les differences entre famille chinoise et famille vietnamienne, cette derniere etant 

surtout caractirisee par une plus grande souplesse des relations familiales et un statut de la 

femme plus eleve. D'apres Nguyen Van Phong (1971)' la mise en relief de ces deux aspects 

particuliers a la culture vietnamienne lesquels sont observables dans les pratiques et non pas 

dans la legislation ecrite donne aux ecrits de la periode une valeur certaine. 

Suite a la reconnaissance du code des LS comme document fondateur de la culture 

vietnamienne, des auteurs d'ouvrages generaux sur la culture du pays puiseront largement dam 

ce texte pour decrire la famille. Le code des Li devient la source de reference principalc pour 

appuyer les travaux sur la famille dans I'histoire, mais egalement dans le present. La faiblesse 

des travaux de cette periode tient sans aucun doute dans le fait qu'ils reposent trop largement sur 

le code des LC et ne mettent pas en evidence les evolutions qu'a connues la famille depuis le 

debut de la colonisation. Une toute petite section de ces ouvrages fait parfois etat de pratiques 

qui, en fait, divergent de celles relevees dans le code des Lt. 

Dans leurs ecrits sur le choix du conjoint, les observateurs du debut du XXe siecle 

montrent que la decision revenait essentieliement aux parents. Le comportement d'une 

minorite etait peut-Ctre toujours a I'image de celle dicrite pour les XVlIe et XVlIle siecles. 

Cadiere (1930) cite a ce titre une pratique proche de celle decrite par I'Abbt Richard: il fait 

etat de mariages (( anormaux )) (par opposition aux mariages normaux), c'est-i-dire effectuis 

loin de la parente et sans la participation des parents: 

Un jeune homme, las de trainer dans son village une vie de misere, tente par 
I'aventure, ou presse de se mettre a I'abri des investigations des mandarins. 
s'expatrie ... La au bout de quelque temps, il fait la connaissance d'une fille plus 
ou moins expatriee comme lui. 11s s'accordent et cohabitent ensemble, sans faire 
aucune des ceremonies qui accompagnent ordinairement la celebration des 



mariages ... ll faut noter que cet itat de cohabitation a pu durer plusieurs anntes. 
que des enfants ont pu naitre.,. Ce sont la des cas exceptionnels. 11s itaient jadis, 
tres rares, excessivement rares, rant le village et la parente tenaient leurs membres 
Ctroitement prisonniers. Mais de nos jours, la civilisation, puisque c'est ainsi qu'il 
faut dire, offre aux jeunes gens, et mfme aux autres, des occasions nombreuses de 
secouer les jougs importuns, et ces unions anormales deviennent plus frequentcs 
(Cadiere, 1930: 366-367). 

Ainsi, un jeune pouvait s'emanciper du domicile parental et eventuellement se choisir lui- 

mime une compagne, cohabiter avec elle et avoir des enfants. Une periode de cohabitation 

finissait par valider I'union, comme Deloustal I'explique pour la periode des Li. Cadiire 

discute beaucoup plus longuement des mariages (( normaux )) qui (( grdce a Dieu, sont encore 

de beaucoup les plus nombreux D (Cadiere, 1930: 367). 

Aux XlXe et XXe siecles, en depit des cas exceptionnels decrits par Cadicre. nous 

savons que la plupan des mariages se faisaient selon une tradition relevant du droit coutumier. 

c'est-&dire dans le respect des rites et avec la participation des parents. Nous ne ddcrirons ici 

que I'etape du choix du conjoint, a partir des h i t s  de la piriode coloniale, sans entrer dans 

une description detaillee des rites consacrant une union. Cette description correspond 

Cgalement a celle donnee dans les entretiens precites et effectues par I'lnstitut de Sociologic 

de Hanoi en 1 9 9 5 ' ~ .  Le processus de choix du conjoint etait en gdneral dkclenchd par Ics 

parents du garqon, en respectant les etapes suivantes. 

Les parents soulevent d'abord la question aupres de leur fils. 11 est possible que le 

rnariage entre leur fils et la fille d'une autre famille ait eti prevu depuis longtemps. Ce type dc 

mariage resultait parfois d'un marche entre familles afin d'annuler une dette; dans ce cas, les 

maries pouvaient itre mineurs et le fils plus jeune que son epouse. Mais les ententes entre 

familles se font principalernent pour les mariages entre cklibataires majeurs. Dans ces cas, Ics 

deux jeunes sont informes du projet par Ieurs parents respectifs et peuvent difficilement 

s'opposer au plan etabli. Ces mariages, a I'image du rnariage chinois completement orchestri 

par la gineration parentale, caractirisaient surtout une minorite de familles nanties soucieuscs 

de veiller au maintien de son statut economique et social par des alliances appropriees et 

avantageuses. Dans ce cas, le rnariage est une strategie de protection du statut et nicessite un 

plus grand contr6le des parents. Quant aux mariages entre mineurs, nous en savons tres peu de 

I6 Enquite sur le rnariage traditionnel dans le Delta du Fleuve Rouge. Nous avons procede a une etude des 
contenus de cette source pour les confronter aux textes de ta periode coloniale. Dans I'ensernble, Ies 
enuctiens confment les observations des ouvrages de la pdriode coloniale. 



choses. Les quelques cas de mariages de mineurs (jeunes de 12 a 16 ans, la bru etant souvent 

I'ainCe de son mari de quelques annees) relevts dans les entretiens de I'lnstitut de Sociologie 

sur le mariage pendant la periode coloniale, ont eu lieu entre enfants de familles demunies. 

Ces mariages avaient I'avantage d'hre peu codteux car les festivites ttaient minimales; ils 

garantissaient une conjointe a un jeune qui aurait pu etre difficile a marier a I'dge adulte &ant 

donnC qu'il provenait d'une famille pauvre; et la bru plus PgCe que son rnari, pouvait 

travailler des son entree dans la belle-famille". 

La majorite des rnariages vietnamiens semblent toutefois faire place a plus de 

flexibilite. Les parents peuvent en effet commencer par proposer a leur fils une candidate 

qu'ils ont prealablement choisie. Le fils consulte par ses parents peut s'opposer 1 leur chois. 

S'il a lui-m0me un choix en tete, i l  peut en faire part a ses parents. Si ces derniers jugent le 

choix raisonnable, ils entreprendront pour leur fils les demarches ntcessaires aupres de la 

famille de son Clue. Ces demarches sont faites directement par les parents ou par un 

entremetteur rernuneri pour ses services. Les criteres de choix d'un conjoint (en fait d i n e  

bru, la future Ctant choisie par la famille de I'honime et non I'invene) sont trhs elabores et 

constituent un chapitre special des ouvrages sur le mariage traditionnel (voir par exemple Ha 

Van Cau, 1991 et Phan Thuan Thao, 1991). L'homogamie sociale et Cconomique est le critire 

venant en tete de liste (mdtl ding ho  db?). Puis, on dit que la bru doit venir d'une bonne 

famille, qu'elle doit donner I'apparence d'itre apte a avoir des enfants, et d'itre en bonne 

sante. Elle doit en outre etre travailleuse, discrhe et peu bavarde, de mime que jolie, soumise, 

et, si possible, beneficiant de biens legues par ses parents. La compatibilite des familles r s t  

essentielle; on prifere une femme sans trop d'education, et de preference ayant une activiti 

commerciale. 

Une fois le choix arrite, commencent les pourparlers. La premitre etape est la 

demande en mariage. La famille de la candidate est approchee par les parents du fils (avec ou 

sans entremetteur). On se rend chez les parents de la candidate, on s'enquiert discretement des 

intentions de mariage, a savoir si la jeune fille n'a pas encore i te  promise, on offre le betel et 

le thC, symboles d'une demande en mariage. Les parents de la fille ne repondent jamais sur le 

champ mais disent qu'ils reflechiront; ils peuvent demander a voir le g q o n  avant de donner 

leur accord. On consulte la fiile sur la proposition, qui gineralement accepte rnais peut 

17 Wolf (1981) ddcrit un type dc mariage semblable A celui-ci ii Taiwan, qu'il appelle le mariage t( mineup). 
A Taiwan, itentree de la fille dam sa belle-farnille pouvait se faire alors qu'elle dtait bebe ou enfant. Les 
firturs dpoux grandissaient comme Frhe et soeur. 
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refuser. Elle peut aussi exiger de voir le garqon. Si tout se deroule bien, les parents de la fille 

donnent leur accord. A ce stade, les deux familles s'echangent les dates de naissance dcs 

futurs maries et un devin est consulti sur leur compatibilite (on verifie la compatibilite de 

leurs iges selon I'horoscope chinois). En cas de difficulte, i l  est possible que le processus 

avorte ici. On peut aussi chercher a consulter un autre devin qui donnera peut-Etre un avis 

plus favorable. Quand les deux familles se sont entendues, un jour faste est fixe pour Ics 

fianqailles, et un autre pour les noces. Le mariage chinois comporte six rites alors que le 

rnariage vietnamien en compone trois: la demande, les fianqailles et les noces (suivies dc 

I'escorte de la jeune fille chez son mari), lesquelles sont respecties par la plupart des farnilles. 

riches ou pauvres quoique les ceremonies puissent Ctre plus ou moins elaborees et plus 011 

moins eloignees I'une de I'autre. 

Bien que le mariage vietnamien soit virilocal, la coresidence entre parents et fils 

marits ne dure pas necessairement jusqu'au dices des parents. En fait, si le fils aine demeurc. 

gintralement avec ses parents dont i l  est responsable. les autres fils tendent a s'emanciper stir 

le plan risidentiel. A I'epoque coloniale, le rnariage conferait la capacite juridique de vivre 

separement de ses parents et d'avoir droit B un patrimoine personnel (Lusteguy. 1935). 

Au debut des annees 1900, le mariage entraine une participation tres importante des 

parents. Toutefois, la consultation des enfants revtile que le rapport intergenCrationne1 en 

dipit de son caractire hautement hierarchique, leur donnait une voix. Cette pratiqur. 

remarquee par un grand nombre d'observateurs franqais, contraste nettement avec le mariagc 

chinois traditionnel et pourrait itre une continuiti de la tradition decrite pour les sieclcs 

antirieurs. Cette possibilite pour I'enfant de refuser un conjoint montre, qu'en dtpit de la 

sinisation de la famille, les parents se preoccupent de la qualiti de la relation entre les epoux 

car ils voient dans le mariage non seulement I'union de deux familles consacrfes par I'arrivic 

d'une belle-fille dans sa belle-famille mais igale~nent une relation de couple qui se doit d'itre 

feconde, harmonieuse et durable. 

Outre les ecrits de la periode coloniale, les archives s'y rapportant contiennent des 

documents revelateurs des pratiques du debut du siecle. L'exemple qui suit tirnoigne de 

certaines caracteristiques de la famille et du mariage a cette epoque. Au debut des annees 

1900, un notable qui avait une fille unique requt par ecrit une demande en mariage de la part 



d'un tres grand mandarin desireux de marier son deuxieme fils1'. Bien que reticent, car la 

famille de ce mandarin n'avait pas tres bonne reputation, il se trouva contraint d'accepter 

cette demande venant d'un superieur. Cependant, il posa comme condition que le gendre 

rCside avec hi et sa femme jusqu'a leur mort, le rnariage uxorilocal Ctant une coutume 

ripandue dans le cas de famille sans garcon. La famille du mandarin accepta et les fianqaillcs 

eurent lieu, tvenement qui obligea le pere de la fiancee a dkbourser une somme considerable. 

Plus tard, la mere de la future mariee tomba gravement rnalade et, craignant de mourir, confia 

a la mere de son futur gendre une somme d'argent afin qu'elle achete des rizieres pour sa 

fille. Heureusement, elle survicut a la maladie. Moins d'une annee apres les fianqailles. Ic 

pere du futur epoux demanda que I'on procede au mariage, ce qui fut fait en respectant tous 

les rituels prescrits. Toutefois, le gendre ne vint pas, comme prevu, sijourner au domicile de 

ses beaux-parents et se contenta d'y passer une nuit par ci par la. Comble d'effronterie, le 

 endr re se rnit i~ voler de I'argent a ses beaux-parents. OffusquCs, les parents de la jeune fille 
C 

demandkrent a voir les actes d'achat de rizieres que devaient avoir fait faire la mere de leur 

gendre; or, surprise, les rizieres avaient ete acquises aux noms des deux jeunes epoux, et non 

pas au seul nom de leur fille. S'ensuivit une serie de querelles et de reconciliations au terrne 

desquelles le gendre et sa famille s'avererent de veritables profiteurs. Au fil des peripeties de 

la famille abusee, la mere de la jeune mariee connut de nombreuses piriodes de maladie. 

Pendant ces periodes, le mari abandonna ses fonctions administratives pour prendre soin de sa 

femme. La situation s'envenima definitivement lorsgue le pauvre pere decouvrit que son 

gendre avait deja une femme et deux enfants a Hanoi. Blesse par I'offense au plus haut point, 

le pire. cherissant sa fille, ecrivit au maire de Hanoi pour que la dernande de divorce de sa 

fille soit entendue devant la cour fran~aise afin que justice lui soit rendue. I 1  demanda le 

remboursement de toutes les sommes volees ou extorqukes et une compensation financiere i 

titre de dedomrnagement. 

Ce ttmoignage datant de 1909 nous revile quelques caracteristiques importantes de la 

famille a I'Cpoque. D'abord i l  s'agit du cas d'une famille de dignitaires n'ayant qu'une fillc 

unique et cherchant un mari p r b  a venir sejourner chez ses beaux-parents. Par ailleurs, les 

transactions entre les deux meres visant a acquerir des biens pour la fille rnontrent le pouvoir 

I8 Cette histoire est tide d'une lettre exmite des Archives Nationales de Hanoi (Fonds de la Residence 
SupCrieure du Tonkin, Mairie de Hanoi, Serie D85, dossier 3254: (( Demande de renseignements sur le 
benefice de la loi fianqaise en matikre de divorce, invoquee par Ies indigenes )) ) qui est reproduire en 
annexe. 



64 

des femmes en matiere financiire. Le desir de la mere de constituer un patrimoine propre 

pour sa fille avant sa mort temoigne aussi de la fortune personnelle dont pouvait beneficicr 

une femme mariee. Enfin, le souci du phre pour sa fille et le soin qu'il prend de sa femme 

montrent qu'il entretient w e  relation familiale etroite avec son epouse et sa fille. Quelqucs 

traits de la famille et du mariage de la periode precoloniale sont presents dans cet exemplc: 

mariage uxorilocal (bien que rare), fortune personnelle de la femme et relation familiale axec 

sur le couple ct I'enfant. 

La famille du debut du siecle est indeniablement plus fortement influencee par Ic 

confucianisme que celle dcs siecles anterieurs. Toutefois, des differences importantcs 

subsistent entre la famille chinoise et la famille vietnamienne, cette derniere conservant 

certaines caracteristiques anterieures a la poussee du confucianisme sous la dynastie dcs 

Nguyen au XXe sieclc. Les decennies qui vont suivre font le proces de plusieurs de ccs 

aspects chinois integres par la farnille vietnamienne. L'alphabetisation permise par I'adoption 

du qud'c ngg(6criture romanisee du vietnamien) et I'education occidentale franqaise rcque par 

une elite, alliees i~ une rnontee nationaliste face a I'oppression coloniale. n'dtaient que 

quelques uns des CIPrnents constituant un terrain propice a la remise en question de 

nombreuses institutions sociales, dont la famille. 

2.5.2 La seconde moitie de la pcriode coloniale (1920-1945): le cc pr0ci.s de la tradition D 
f a rn i~ i a l e '~  

Pendant que les Fran~ais poursuivent leurs analyses du code des Le et dicrivent la 

sociite vietnarnienne avec une approche peu dynamique, s'opere une profonde remise cn 

question de Ia societe traditionnelle vietnamienne. Ce mouvement emerge en partie chez dcs 

Vietnamiens ayant ete instruits dans des ecoles franqaises au Vietnam et mime en France. et 

ayant une nouvelle vision de ieur culture au contact d'une autre. L'intelligentsia de cette periode 

produisit une abondante litterature journalistique qui permet aujourd'hui aux chercheurs de 

cornprendre I'ampleur et la nature de ce mouvement. Ce debat public sur les institutions 

traditionnelles pkparait le terrain pour la suite des Cvenements qui allait consacrer le socialisme 

et sa vision egalitaire de la famille. 

19 Cene expression est tirCe du titre du iivre de David Marr (1981) intitule I'iernamese Tradirion otr Trid. 
I92O-lN5. 



L'ouvrage de Phan Ke Binh que nous avons deja cite, est un exemple eloquent de la 

remise en question culturelle que I'on retrouve au sein de I'intelligentsia de I'epoque. Phan Ke 

Binh (191 3), un precurseur du mouvement des annees vingt et trente, procede des 19 13 a une 

synthese des pratiques sociales vietnamiennes dans laquelle i l  emet aussi son opinion sur 

plusieurs d'entre elles: il  critique, entre autres, les pratiques postnatales non hygieniques, le 

manque d'independance inculque aux enfants, le mauvais traitement infligi aux femmes et aux 

epouses de second rang, la croyance trop grande en des superstitions et dam Ie pouvoir des 

genies, etc. Dans une section sur la description du mariage et du choix du conjoint, I'auteur se 

livre a une critique du mariage. I1 estime I'ige au mariage trop precoce, phCnornene entrainant 

des grossesses a risque chez des femmes encore trop jeunes pour procrCer. I1 critique 

egalement les dtpenses considCrables engagees par les parents d'un garcon pour le marier. le 

prestige acquis par I'apparence etant superieur au bonheur de leur enfant. I1 critique In 

pratique d'un (( prix pour la mariie n qui fait du mariage un trafic entre familles ou chacun 

cherche a s'enrichir. 

... la question des arrhes matrimoniales. Le mariage est une obligation: un garfon 
doit prendre femme, une jeune fille doit prendre Cpoux. I1 faut que tous les deus 
tirent un profit egal de leur union et qu'en aucun cas le profit ne se trouve que 
d'un seul c6te. Mais beaucoup de gens considerent chez nous le fait de donncr 
leur fille en mariage comme une vente d'enfant. En dehors des apprOrs 
vestimentaires dont ils obligent la maison du marie a se soucier. ils demandent 
des paiements en especes ... Mais, lorsque la fille va chez son mari, elle doit fairc 
tous ses efforts pour rembourser ces dettes. Devons-nous rechercher la gloire, 
I'elCgance d'un moment et faire ainsi souffrir I'enfant? (Phan Ke Binh, 191 5. 
traduit par Louis-HCnard, 1975: 63). 

Finalement, i l  estime que les parents devraient laisser les enfants choisir librement teur 

conjoint. Ses recommandations quant a ce que devrait Ctre le mariage se lisent comme suit: 

A mon avis, en ce qui conceme I'union d'un garqon et d'une fille. il  faut avant tout 
attendre qu'ils aient atteint 1'8ge raisonnable, et qu'ils sachent bien se conduire, 
avant de pouvoir se marier. Ensuite, i l  faut leur laisser le libre choix, i l  ne convient 
pas que les parents forcent les sentiments de leurs enfants, sauf si I'enfant choisit 
ma1 et desire epouser une personne sans valeur, auquel cas i l  faut simplement I'en 
empCcher. Si les enfants sont portes I'un vers I'autre, s'ils sont de mCme rang social 
et qu'ils s'agreent mutuellement, i l  ne faut pas se decider en consideration de la 
richesse ou de la pauvrete: l'essentiel est que I'union soit convenable: a quoi bon 
ttre orgueilleux, trop exigeant et se traiter trop durement les uns les autres? (Phan 
Ke Binh, 191 5, traduit par Louis-Henard, 1975: 63). 



Phan Ke Binh accorde en revanche aux parents un rde  de regulateurs en cas d'union non 

convenable, c'est-a-dire ne respectant pas les normes d'homogamie sociale. L'auteur critique 

Cgalement la priference pour les garGons et le mauvais traitement fait aux femmes de faqon 

injuste et injustifiee (Phan Ke Binh, traduit par Louis-Henard, 1975: 68-69). 11 discute la 

pratique d'avoir plus d'une epouse et conclut que cette pratique ne peut itre rejetee si elle est 

effectuee dans I'harrnonie et le respect mutuel. I1 condamne finalement la marginalisation dcs 

gens ne pouvant pas avoir d'enfant et le fait d'attribuer aux genies des pouvoirs en matiere de 

fecondite et de sterilid. Cette critique virulente ecrite en 1913 illustre bien le contenu dcs 

discussions animant les milieux intellectuels des decennies suivantes. 

David Marr ( 1  98 1 ) consacre tout un ouvrage a cette periode d'ebullition intellectuelle 

qui touche une masse de gens alphabetisis grice a I'enseignement du qrid ngri. L'tmergence 

d'un groupe instruit, particulierement important a Hanoi et a Saigon, donne lieu a la critique 

de la tradition neo-confuceenne. Les debats sont toutefois severement surveilles par la censure 

frangaise qui ne se gene pas pour interdire la publication d'un journal ou d'une revue jugee 

subversive; aussi, les auteurs se doivent-ils de faire preuve de prudence. La critique de la 

farnille est toutefois moderee dans son ensemble. La discussion sur le mariage revet une  

certaine ambigui'te: on revendique le mariage libere de la tutelle des parents tout en craignant 

la discorde familiale, particulierement les conflits entre les generations. Finalement. Ics 

auteurs adoptent -comme Phan Ke Binh I'avait fait avant eux- une position rnoderee 

accordant aux parents une place tout compte fait tres importante dans le mariage de leurs 

enfants. En fait, I'emphase de la discussion sur la farnille porte sur Ie statut de la femme et sur  

I'oppression qu'elle subit tantBt comme belle-fille, tant6t comme seconde Cpouse ou 

concubine. 

Rather than the dry theoretical essays on women's liberation via education, 
occupation, or economic restructuring, it was probably the attacks on sexual 
segregation, polygamy, wife-beating, religious escapism, and superstition that 
had the most effect.There were also sensitive treatements of birth control, female 
psychological disorders, and suicides among young Vietnamese women (Marr, 
198 1 : 226). 

C'est donc du point de vue de l'oppression subie par ia femme qu'est abordee la critique du 

mariage et plus globalement des relations familiales. Pharn Thi Que parle mime de 

mouvement fkministe, en partie mis en avant par des hommes: 

En effet, i l  fut un temps au Vietnam ou une generation d'homrnes au coeur 
genereux. a la foi juvenile, ont essaye de combattre les prejugts ancestraux pour 



poser les bases d'une sociLtC nouvelle. Je voulais parler de nos ainis des annees 20 
et 30 qui, tblouis par les conceptions nouvelles d'igalite, de liberte et d'humanite 
venues de I'Occident, ont souleve avec enthousiasme le problime du firninisrne et 
ont cherche les moyens de le promouvoir avec une conviction et une ardeur jan~ais 
igalies, qui forcent notre admiration et notre reconnaissance (Pham Thi Que. 
1992: 8). 

Marr relate les debats sur la question par le biais d'une analyse detaillee des journaux et 

revues de l'epoque. I1 souligne entre autres le r d e  important de certaines publications et de 

cenains individus. I1 rtsume ainsi I'effet du debat de I'ipoque sur le feminisme vietnamien: 

By the 1930s' married and unmarried women alike had discorvered that they 
could organize themselves effectively, help one another, and gain a public 
hearing for specific grievance increasingly they came to the conclusion that the 
prevailing ethic of sexual inequality was rounded on women's lack of multiple 
opportunities, whether economic, educational, or political. It they wanted to be 
equal -and more and more young women did- they v~ould have to obtain extra- 
familial responsabilities and prove themselves to their still skeptical male 
contemporaries, not to mention the older generation of both sexes. No sooner did 
they attempt this, however, than it became painfully obvious that the 
achievements of almost anything significant (by either men or women) was 
blocked by the colonial condition and by internal class dinstinctions, For some 
women, to understand this was to retreat to the relative security of the family. For 
others, it meant they would have to struggle for national liberation and working- 
class liberation in order to achieve women's liberation. The lndochinese 
Communist Party provided the obvious (though dangerous) vehicle (Marr. 1981: 
249). 

L'argument central de David Marr dans son ouvrage G7ictnamese Tradition on Trial, 1920- 

1945 est que la montee du socialisme remise dans son continuum historique, n'a rien 

d'etonnant. En fait, elle repondait a I'imperieux desir d'indipendnnce et de reforme socinlc 

des Vietnamiens et a e t i  rendue possible grice a une prise de conscience non seulement d'une 

elite mais d'une grande partie de la population du pays (Marr, 1981). 

Conclusion 

Cette synthese sur la famille vietnamienne a differentes periode de I'histoire suggere 

un rnodele familial marque par des caracteristiques anciennes ainsi que par les cuiturtts 

chinoises et occidentales. Puis, I'influence du socialisme survient au milieu du XXe sikcIe. Le 

Vietnam entre alors dans une nouvelle ere et la famille fait figure de cheval de bataille dans 
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les efforts de construction d'une sociite nouvelle. Ainsi, I'idiologie socialiste met de I'avant 

un rnodele familial cherchant a rompre avec la famille dite traditionnelle. En 1959, Ic 

gouvernement vietnamien vote la premiere Loi sur le mariage et la famille. La Loi de 1959. 

s'inspirant d'Engels, consacre la farnille nucleaire monogame et tgalitaire et condamne 

d'emblee plusieurs caractiristiques du mariage et de la famille prerivolutionnaires, telles qtre 

la polygamie, le mariage arrange par les parents, le mariage des enfants et I'inegalite des 

conjoints au sein de la famille (Eisen, 1984). Les campagnes idiologiques revendiquant le 

mariage comme le resultat d'un accord entre deux individus consentants, visait a boulevcrser 

I'ordre hiirarchique familial et a modifier les rapports de parente. Par ailleurs, le Parti joue un 

r d e  important dans le rtglement d'affaires familiales: choix d'un conjoint. conflits 

conjugaux? divorces. I1 est le guide et le gardien de <( I'editication des rnoeurs civilistes et des 

familles de nouvelle culture ), (Femmes dzi Viernam, 1977: I ) .  Le regime socialiste introduit 

en outre un grand nombre de politiques qui pourraient avoir pour effet de modifier les 

rapports familiaux: la famille n'est plus une unite de production avec I'instauration du 

systeme communal, le commerce privi de type familial est interdit et des allocations 

permettent aux familles de se loger et de se nourrir. Bref, nous pourrions assister a 

I'affaiblissement de la famille dargie et de ses modes de solidaritc traditionnelle at.cc 

I'ornniprCsencc d'institutions politiques et economiques prenant en charge le citoyen. Lcs 

questions que souievent ces bouleversements historiques pour la familk justifient la suite dc 

notre recherche. 



CHAPITRE 3 
LA FAhlfLLE VUE A TRAVERS LES MODES DE COHABITATION: 

LES STRUCTURES FAMlLlALES 

A similar discovew about household size has been made in 
the last few decades about widely drferent societies. 
namely parts of Europe in preindustrial times, lndia atld 
China. Until recently if was widely believed that in 
preindustrial Europe, as well as in India and China, large 
households used to be the norm. The discovery that the 
average household size was on the order of only /ire 
persons, therefore, came as a surprise. 

John Hajnal (I 982: 449) 

Nous avons vu dans le chapitre precedent que la farnille vietnamienne (giu dinh). dam 

I'univers semantique colonial et contemporain, correspondait au groupe constitue des parents 

maries et de leurs enfants celibataires, biologiques ou adoptifs. Ainsi. transpose dans Ics 

unites generalement utilisees pour I'etablissement d'une typologie des menages, le gia dirlh 

vietnarnien est equivalent a la farnille conjugale ou a la famille nucleaire, aussi appelee 

(( noyau familial D. Dans la premiire pCriode de sa vie, I'individu appanient a I'unite farniliale 

formee par ses parents et ses collateraux celibataires; puis, a la suite de son rnxiage, i l  fait 

partie dc la farnille qu'il cree par alliance avec son conjoint, et eventuellement, par filiation 

avec ses enfants. Tant qu'il demeure celibataire et cohabite avec ses parents (ou I'un d'entre 

eux), et bien qu'il soit adulte et puisse subvenir a ses besoins, I'individu fait toujours partie d r  

sa farnille parentale, que l'on peut airssi appeler sa farnillc uterine. Progressivement. au d e c k  

de son conjoint et au rnariage de ses enfants, la personne igee ne fait plus partie d'une 

famille, plus precisement d'un noyau familial ou d'une farnille nucliaire ou conjugale (gia 

dinh). Cependant, ne plus faire partie d'un noyau n'entraine pas necessairement la formation 

d'un menage d'une personne ou d'un menage avec des personnes non apparentees. 

Les etapes de la vie farniliale mises a jour par une recension des Ccrits de la periode 

coloniale et I'analyse textuelle d'un rnateriau qualitatif recent effectuees au precedent chapitre 

peuvent Stre observies sous I'angle des modes de cohabitation. Ce chapitre a pour objectif 

I'itude des structures familiales vietnamiennes au tournant des annies quatre-vingt-dix, et, 

dans une rnoindre mesure et i titre cornparatif, durant la periode coloniale. D'un point de vue 

dirnographique, les structures familiales constituent une voie priviltgiie pour I'etude de la 
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famille, de sa formation et de son evolution dans le temps. Deux difficultis font obstacle b 

I'observation des modes de cohabitation sur plusieurs decennies. D'une part, les donnfes 

disponibles pennettant de telles analyses sont recentes: i l  s'agit du recensement de 1989 et de 

IIEnquete de la Banque mondiale sur les niveaux de vie de 1992-1993'. Aucune source, outre 

ces operations de collecte et les resultats qui en decoulent, ne perrnet d'aborder ce sujet 

d'dtude a I'ichelle nationale2. Au niveau local, les registres des menages tenus par lcs 

autorites communales contiennent des informations sur la composition des families. Ces 

donnees sont ex t rhement  utiles pow la constitution de monographies villageoises, telles qr~c 

celle de Krowolski (b, a paraitre). Cependant, leur utilisation pour une etude a plus grande 

echelle representerait un travail fort ardu, vu la difficult6 d'accis et la qualit6 irreguliere 

d'une commune a I'autre. La seconde difficulte, liee a I'absence de donnees, riside dans la 

nouveaute du sujet d'etude. En effet, aucune analyse des structures familiales aux niveaus 

national, provincial et regional n'existe a ce jour. Afin de  donner une perspective historique i 

nos analyses des donnees ricentes, nous avons consulte les Archives nationales du Vietnam 

du depdt numero 1 de Hanoi contenant les fonds d'archives de la periode coloniale, dans le 

but d'explorer les possibilites d'ftude des structures familiales avant 1943. Ces recherchcs 

nous ont permis d'effectuer une etude de cas d'un village du Nord a partir de la liste 

nominative du recensement de 1926. 

La premiere partie de ce chapitre discute de t'approche la plus pertinente pour etudicr 

les modes de cohabitation au Vietnam. Les notions de farnille associative. familk 

economique, minage, habitation, et chef de famille sont ici explories. La seconde partie 

presente une typologie des minages effectuee pour un village du Nord A partir du 

recensement de 1926. Dans la troisikme partie, nous procedons a I'analyse de la structure drs  

menages B partir de deux sources recentes. Outre une distribution generale pour l'ensernble du 

pays, nous presentons des resultats par region. Puis, afin de rnieux rendre compte de I'univers 

familial vietnamien, nous avons examine, par groupe d'iges. le type de menage, le type de 

I L'EnquBte dhnographique intercensitaire de 1994 perrnet aussi une Ctude des structures familiales a partir 
du questionnaire mCnage. Cependant, I'Enquite de la Banque mondiale de 1992.1993 offie de meilleurcs 
donndes pour une telle Ctude, la variable (i lien avec le chef de menage )) comportant un plus grand nombrc 
de modalitks. Le questionnaire mtinage de 1'EnquBte dimographique et de sante de 1988 -la premiere au 
pays- ne relevait pas les liens entre les membres du menage. 

Des donnCes de recensernents ou d'enquetes collectties avant 1989 permettraient fon probablement drs 
etudes rdgionales ou provinciales, mais I'accks aux donndes produites au cours des decennies soixante et 
soixante-dix demeure trks difficile. 
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noyau familial et le statut de la personne par rapport aux autres membres du menage. Cette 

approche permet de replacer dans leur contexte familial tous les individus et non pas 

seulement les chefs de menage, comme nous le ferions par une analyse plus classique. La 

comparaison entre groupes d'8ges donne une idie quant a un moditle de trajectoire d'un type 

de famille a un autre au cours du cycle de vie. Une comparaison des risultats de 1926 i ceux 

de 1989 et de 1992-1993 nous permet de conclure par une hypothkse de stabiliti du rapport 

intergencrationnel au cours du XXe siitcle. 

3.1 Menage, famille et cohabitation 

Les sources recentes montrent que les menages vietnamiens sont presque toujours 

composes de personnes apparenties entre elles. L'EnquOte de la Banque mondiale sur Its 

niveaux de vie de 1992-1993, par exemple, nous revels que seulement 0,2% des 4800 

menages saisis abritaient une ou des personnes non apparentees au chef. Cette caracteristique 

des menages vietnamiens des annees quatre-vingts et quatre-vingt-dix permet un recoupement 

entre les notions de menage et de famille, de mime qu'entre celles d'unite consanguine et 

d'unite residentielle. La source coloniale que nous utilisons ne donne pas de precisions quant 

a la definition de I'unite recensee et quant aux liens entre les membres du menage. La 

consultation de dossiers d'archives de I'administration coloniale3 foumissant des details sur 

les unites residentielles nous permet de croire que le mime recoupement entre menage c't 

unite consanguine prevalait egalement au cours des annees vingt. Ainsi. les pratiques 

culturelles de cohabitation font en sorte que la notion de menage familial est parfaitcmcnt 

operatoire au Vietnam. 

Cependant, tout en sachant que les unites recensees correspondent a des unitis 

residentielles et consanguines, nous connaissons peu de choses sur les activites et les 

ressources partagees ou non par ces unites. La distinction entre familles associatives et 

familles economiques que fait Freedman (Freedman et al., 1982) pour Taiwan peut servir 

pour decrire une caracdristique de la cohabitation au Vietnam. Freedman definit la famille 

3 Toutes les mentions aux archives ont pour source les Archives nationales du  Viemarn, d d p d  nurnero un de 
Hanoi. Ce depBt contient les fonds de la pdriode coloniale, soit ceux antdrieurs A 1954. Des maintenant, nous 
ne mentionnerons que le nom du fonds d'archives et le numdro du dossier. Les references completes 
figurent en bibliographie. Nous rdfdrons ici aux dossiers suivants: Fonds de la Mairie de Hanoi, 1 133; 9349; 
3257. 
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associative comme I'ensemble du groupe cohabitant et la famille economique comme I'uniti 

partageant les repas quotidiens. Ainsi, une famille associative peut Gtre composee de piusieurs 

families tconomiques, chacune ayant (< sa marmite D .  Xu Vietnam. cette distinction de sens 

correspond au mode de fonctionnement d'un grand nombre de rndnages. Les expressions i n  

rie'ng (manger separement) et lin chung (manger ensemble) decrivent bien les modalites de la 

cohabitation avec des personnes d'un autre noyau familial. Dans un corpus d'entretiens 

(1995) sur le mariage traditionnei dans le Delta du Fleuve Rouge, les personnes igees 

interrogees pricisent avec qui elles vivent et partagent leurs repas: 

hlon mari er moi vivons avec nos deuxjils er leurs ipuuses, mais nous mangeons a part. 
Hai v u  chong tdi s h g  v6i hai con rrai va vu con c h h g  nd nhung chling rbi dn rieng. 
(Enquire sur le mariage traditionnel, entretien no 13, Hanoij 

Je vis ici avec mon ipouse, mon fils, son ipuuse er mes perits-enfhrs, mais ma femme t r  mot 
rnangeons de notre core parce que nous avons des acrivites dflirentes er qzc 'ainsi. la famille 
de mon fils est plus a son nise. 
Tdi song d day vdi vu va v u  chong con trai va chau nhmg v u  chong rdi dn riing, vi sinh hoqr 

ciia v u  ch8ng nd kl~dc, r i k  lu ruo ditri kien cho no thoai mai. 
(Enquire srtr le mariage tradirionnei, entrerien no 30, Hanoi) 

Si le fait de ne pas panager ses repas est systematiquement mentionne par les gens. le fait de 

les partager ( a'n chimg) est sous-entendu. II s'agit en general de personnes hors noyau n'ayant 

ni conjoint ni enfant celibataire. 

Je vis avec la famille de ma fille la plus jeune er mes deux perits-enfnns. 
T6i dung sb'ng cling vq chiing con gbi lit va hai chau ngoai. 
(Enquire szir le mariage traditionnel, entretien no 35, Hanoi) 

Je vis avec la famille de mon fils le plus jeune et mes deux petites-Jlles. 
T6i sdng vdi v u  chiing con trai lit va hai chdu noi gdi. 
(Enquite sur le mariage traditionnel, entretien no 5, Hanoi) 

Au-dela de ce partage des repas, nous avons peu d'informations sur l'itendue et les limites de 

la mise en commun d'autres ressources entre noyaux farniliaux (ou entre un noyau et une 

personne hors noyau) formant un menage, de rnerne que sur les echanges entre menages 

apparentes. Nous savons neanrnoins qu'en gCniral, la famille econornique recoupe la notion 

de noyau familial, et la famille associative, celle de menage familial. De plus, etant donne que 

la notion de famille conjugale est tres importante dans la representation de la famille 
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vietnamienne, nous avons opte pour la typologie de Laslett, constituee a partir de la notion de 

noyau (Laslett, 1972; Hammel et Laslett, 1974). Dans cette typologie, le noyau familial, unite 

de base, peut ttre constitui comme suit: 

1. Un couple seul 
2. Un parent seul avec un ou des enfants celibataires 
3. Un couple de parents avec un ou des enfants celibataires 

Puisque I'imancipation risidentielle etlou economique des enfants se fait generalement a la 

suite du mariage ou d'un depart pour une raison autre que les etudes (un emploi dans une 

autre ville par exemple), nous ne distinguerons pas les celibataires vivant avec leurs parents 

en fonction de leur ige. Ce choix se justifie d'autant plus que nous etudions une societe dans 

laquelle le mariage est quasi universe1 et qu'a I'ige de 25 ans, la plupart des jeunes sont d t j i  
. .  .I manes . 

3.1.1 L'unite d'habitation 

La definition d'unite d'habitation pose particulierement probleme dans les villes ou de 

nombreux minages peuvent vivre dans une mtme maison (une mime adresse civique). 

chacun des minages disposant d'une ou de quelques pieces de cette maison5. Cette forms 

d'occupation de I'espace habit6 s'est generalisie a Hanoi i la suite de I'independance acquise 

en 1954, alors que le gouvernement socialiste recuperait les demeures privees pour les diviscr 

en plusieurs unit& d'habitation a redistribuer aux habitants ma1 loges et aux nouveaus 

citadins. Ainsi, a Hanoi, plusieurs menages partagent une mtme toilette et une mime cuisine 

(Ministry of Construction, 1996). En depit de ce partage de certains espaces par plusieurs 

menages, I'unite de logement correspondrait a I'espace partagee pour dorrnir et manger (et 

non pas cuisiner). Quant aux unites recensies, tirees des sources coloniales, nous emettons 

l'hypothese qu'elles correspondaient a 

avant 1945, la maison ou le logement 

panagee par de nombreuses families. 

des unites rdsidentielles distinctes puisqu'a Hanoi. 

etait la propriete privee d'un menage et n'etait pas 

'' D'apres le recensement de 1989, 80% des moins de 25 ans sont rnarifs (General Statistical Office, 199 1 : 
76). Dans I'Cchantillon de I'EnquLte de la Banque mondiale de 1992-1993, plus de 95% des enfano 
celibataires vivant avec leurs parena ont rnoins de 25 ans. 
J Cette situation est trks commune A Hanoi et explique une densitt d'habitation tres elevee. D'apres le 
recensement de I'habitat de 1989 (effectut en mime temps que le recensement de population, mais dans 19 
provinces seulement), la surface moyenne habitte par personne est de 5.7 rn2 a Hanoi. Cette surface 
moyenne est I'une des plus petites parmi les 19 provinces enquetdes (General Statistical Office, 1990: 47). 



3.1.2 Le chef de menage (chi ho ou ch$ gia dinh) 

Les typologies des familles et des menages sont Ctablies a partir des liens de parenti 

qui unissent les membres du menage entre eux, la personne de reference etant le chef de ce 

menage. Dans le domine de la demographie des familles et des menages, on a generalement 

accorde au chef un statut trits important car c'est souvent a partir de lui que sont definis les 

types de menage, ainsi que les caracteristiques de ces derniers. Or, avant d'aborder la 

structure des menages, i l  importe d'explorer la notion de chef et la norme sociale a laquelle 

elle correspond au Vietnam. A propos des recensements coloniaux des annees vingt et trenrc. 

Pierre Gourou souligne que le manque de clarti de la notion de chef a certainement mene a 

des irregularites dans les declarations effectuees, le chef pouvant itre unc personne diffkrente 

selon la definition qu'on lui confkrait, et ce, dans une mime famille (Gourou. 1936). Lcs 

ecrits coloniaux attribuent a la notion de chef (de menage ou de famille) trois sens que 

mentionne Cadiere: 

Quand nous etudierons le rble du chef de famille, nous devrons nous demander 
s'il est simplement le chef de famille au sens restreint, chef de branche 011 chef de 
clan familial. Pour les enfants, i l  faudra distinguer le fils aine et les cadets. Pour 
la femme elle-mime, quelque efface que soit son rile dans le cuke des Ancitrcs. 
on devra noter les cas rares ou elle devient le chef de branche (Cadiere, 1930: 
364). 

Cadiere attribue ainsi au chef les notions de chef de famille conjugale (au sens restreint), chef 

de branche (chef du culte d'une lignee) et chef de clan (chef du culte de plusieurs 1ignic.s 

ayant un ancttre commun). Ces distinctions mettent en valeur la fonction de ministre du culte 

des ancetres dans la designation du chef. Dans I'ensemble, les documents datant de la periode 

coloniale decrivent le chef comme la personne responsable du culte. Toutefois, pour la prise 

de decisions domestiques et econorniques, certains distinguent le chef officiel du chef de fail. 

Dans le cas d'un fils mnrie et de sa mere veuve, le fils serait le chef officiel et la veuve. le 

chef officieux (Lusdguy, 1935). Quant aux disparitis culturelles et regionales ayant pu faire 

varier la notion de chef de menage, elles etaient probablernent presentes - et le demeurent - 
dans un pays comme le Vietnam, caracterise par sa diversite ethnique et regionale. 

La critique de Gourou sur les recensements coloniaux pourrait itre reiteree pour le 

recensement de 1989 et les enquites tenues entre 1988 et 1994. Par exemple, on ne retrouve 
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aucunement, dans les documents analytiques du recensement de 1989 de renseignements sur 

les crittres definissant les chefs de menage (General Statistical Office, 1991). Les 

organisateurs de ce recensement ayant requ I'appui technique du Fonds des Nations Unics 

pour la Population, nous nous permettons d'utiliser ici les trois difinitions que proposent les 

Nations Unies (1 988) : 

1.  L'auto-definition, c'est-a-dire Ie classement cornme chef de famille de la personne qui se 
nomme ainsi ou qui est ainsi designee par les autres membres du menage. 

2. L'identification de la personne qui exerce I'autorite, c'est-a-dire qui assure le maintien du 
menage et le dirige. 

3. L'identification de la personne qui est le soutien Cconomique principal du minage6 

~ t a n t  donne I'absence de definition explicite dans les documents relatifs aux recensements, 

nous Cmenons I'hypothese que la premiere definition fut adoptie pour le recensement de 

1989. Toutefois, quelles sont les regles d'auto-designation du statut de chef? A quelle 

difinition les gens ont-il rccours? 

La forte proportion de femmes chefs de minage, soit 30% pour I'ensemble du pays ct 

jusqu'a 50%dans les zones urbaines (General Statistical Office, 1991), constitue I'un des faits 

saillants du recensement de 1989. D'apris Ies renseignements que I'on retrouve dans t ~ n  

document officiel publie a la suite du recensement, ce resultat serait attribuable aux politiques 

socialistes (General Statistical Office, 1991), dont celle de I'attribution de logements d ' ~ t a t .  

lequel accorde legalement I'habitation a I'epouse. Les gens ayant acces a ces logements sont 

d'abord les employes du gouvernernent. Ainsi, la forte proportion d'employes du secteur 

6 Comme dans plusieurs autres pays, cette definition poserait probleme au Viemam car i l  est possible que 
les ressources familiales ne soient pas toutes mises en commun et que les responsabilites Cconomiques 
different entre les membres de la famille. Dans une famille que nous avons connue de pres, I'hornme etait en 
charge du paiement des depenses Iides au transport (motocycleue) et P la rnaison (reparations, Clectricite, 
teldphone, eau); la femme utilisait ses revenus pour la nourriture et le soin des enfants (vitements, frais 
scolaires, etc.). Dam cette rnEme FarniIle, la mere du fils toujours active, connibuait aux depenses dss 
enfants (classes suppldrnentaires en privt, argent pour des sorties, vktements). Dans une autre famille, le 
mari se souciait des dCpenses ntcessitant de grosses sornmes (motocyclette, maison, voyages) et la femme 
assurait toutes les ddpenses quotidiennes concernant la nourriture, les enfants, I'Clectricitk et le telephone. 
Dans d'autres families, enfin, c'est la femme qui gkre la totalitC du budget familial, le mari Ctant suppose hi 
verser son revenu. En fait, dam les cas ou les responsabilites sont partagkes, le revenu exact d'un Cpoux 
n'est pas toujoun connu de I'autre. I1 est ainsi trks difficile de dtfmir qui est le soutien economique 
principal de la famille. Mentionnons que la participation des femrnes au marchd du travail est elevee au 
Viemam. 
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public residant dans les villes aurait pour consiquence I'augmentation du nombre de familles 

beneficiant d'un logement d ' ~ t a t  et, par ricochet, I'augmentation du nombre de femrncs 

auxquelles sont attribues ces logements7. Le logement etant enregistre a son nom. la femme 

serait ainsi le chef de mCnage du point de vue administrati?. Toutefois, Loi Manh Vu ( 1  994) 

a refuti cette explication dans une etude sur les ddterrninants du sexe du chef de menage. Dcs 

donnies collectCes auprks de 400 menages au Nord et au Sud du pays, ne resson aucune 

correlation entre le statut d'employte du secteur public et celui de chef de menage. t o w s  

choses etant igales par ailleurs. De plus, ces donnees montrent que la femme sans conjoint a 

une plus forte probabilitk d'etre chef de menage que celle ayant un conjoint; par ailteurs, une 

proportion de femmes vivant avec un conjoint sont aussi chefs de menage9. A partir des 

donnies de I'Enqukte de la Banque mondiale, nous trouvons que le tiers de I'ensemble dcs 

fernmes chefs de leur menage (27% des menages saisis par cette enquite ont une femme pour 

chef) vivent avec leur epoux. 

Or, comment se distinguent Ies menages biparentaux qui designent le mari comme 

chef de ceux qui designent I'epouse? Cette realit6 s'explique peut-ttre en partie simplement 

par le fait que lors du passage des agents recenseurs, certaines femmes a la maison repondant 

A I'agent se designaient chef de leur menage. Toutefois, dans I'ensemble. la forte proportion 

de femmes chefs pourrait aussi &re liee a la representation de la femme cornme maitresse de 

la sphere domestique. On dit d'ailleurs en langue vietnamienne que I'epouse est le (( general 

de I'interieur n (noi t l h r g ) .  Cette representation traditionnelle de la femme pourrait faciliter 

sa designation comme chef du menage, mime si I'influence culturelle confuceenne devrait 

faire en sorte qu'un couple cohabitant accorde toujours cet attribut a I'homme. Par aiIleurs. la 

lutte de I'ideologie socialiste pour I'egalite entre les conjoints pourrait ici se traduire par une 

indifference a attribuer ce statut a un conjoint ou a I'autre, du moins, dans le cadre d'un 

recensement de population. 

7 Les personnes bendficiant de logernents d ' ~ t a t  sont les employes du secteur pubiic: fonctionnaires et 

cadres de I'administration, de I'education, de la sante, ouwiers et cadres d'entreprises d ' ~ t a t ,  etc. 
B Un employe du Bureau de la statistique que nous avons questionnd sur le sujet nous a dit qu'il est 
important qu'il y ait coherence entre les registres cornrnunaux et le recensernent. Celui ou celle designe chef 
dans le registre devrait I'itre pour le recensernent. Dans les registres des communes urbaines, le chef d t s  
familles vivant dans un logernent d ' ~ t a t  serait la personne A laquelle le logernent est attribue. 
9 Son analyse repose sur une enqutte du Departernent de Sociologie de I'Universite de Washington intitulie 
(( 1991 Vietnam Life History Survey H, menee dans deux provinces aupres d'un total de 400 menages. 



Une proportion imponante de femmes sans conjoint, chefs de leur menage, sont 

veuves et vivent avec un de leurs enfants mariks. Dans leur cas. elles senient chefs en venu 

de leur skniorite. Finalement. la notion de chef designant le responsable du cuke existe 

certainement toujours. et peut-itre mZme davantage depuis I'intensification des rituels 

farniliaux du culte des ancitres h Iaquelle nous assistons depuis une dizaine d'annees (Hy Van 

Luong, 1993). Les definitions possibles de chef refletent les trois principes de Haines d u  

sysdme de parente vietnamien prisentes au chapitre precedent: la patrilinearite (le chef est 

l'hornrne), la seniorite (le chef est la veuve) et I'Cgalite (la femme est chef, rniirne en vivant 

avec son mari). Par nilleurs. nous estimons que le fait qu'une femme puisse se dksigner chef 

meme en vivant avec son mari renforce I'hypothese de la coexistence d'un systeme 

parrilineaire et d'un systkme bilateral dans la parend vietnamienne, telle que postulee par H y  

Van Luong (1 989). 

Jusqu'h present, nous n'avons pas tenu compte du critere de soutien iconorniquc: 

principal du menage pour la designation du chef. Dans nos entretiens sur le rnariage, effectues 

en 1994, les jeunes femmes rnariies entre 1987 et 1993 mentionnent que I'homme qui allait 

devenir teur mari devait pouvoir itre le soutien econornique principal de la famille. 

Duns /a conception viernamienne, le mari doit itre le sourien (ou le pilier), c'est pozrrquoi il 
doit avoir m e  projkssion lui assurant zm emploi stable et non pas des petits bozrlots Pparpillis 
et qui changent au jour le jour. 
Theo quan niem cia  ngudi Vier Nam, ngrtbi chiing la tru cQt ne'n ngh2 nghiep dn djnh fa phlii 
cd, khung phdi lam i n  linh tinh nay lam nay mai lam viec khcic. 
(Enquite sur le choix du conjoint u Hanoi de 1994, entretien no 2, personne no 2) 

Le revenu du mari doit pouvoir faire vivre la famille et le mari doit Etre supirieur a la 
femme.. . 
Thu nhap (cia chiing) phui ctdm bdu cugc sdng va phii hon v u  v2 dau dc lam i n  kinh re". 
(Enquire sur le choix du conjoint a Hanoi de 1994, entretien no 2, personne no I) 

Toutefois, chez les ginirations plus igees (couples maries entre les annees soixante et le 

debut des annees quatre-vingts), I'appellation de (( chef de famille D est tres rarement utilisie 

pour decrire un bon mari. Ces generations de couples urbains ont connu la necessite pour les 

deux conjoints d'avoir un emploi salariC leur allouant un revenu et des avantages souvent 

equivalents (voir le chapitre 4). Un revenu superieur de I'homme faisant de lui le soutien de 

famiIle principal n'etait donc pas un critere pour le choix du conjoint comme cela semble 

l'itre devenu pour les plus jeunes. Cette representation du mari en tant que soutien 
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economique principal du menage pourrait signifier un retour de la tradition presocialiste c't 

faire en sorte que la representation du chef soit differente d'une generation a I'autre. Pour 

explorer ces hypotheses, des analyses plus poussees dans ce domaine seraient souhaitables. 

3.2 Les modes de cohabitation avant 1915 

Tres peu de sources s'offrent a nous pour une bonne connaissance des structures 

familiales du passe. La demographie historique vietnamienne est un champ encore vierge, 

bien que de nombreuses sources precoloniales (Tana, a paraitre) et coloniales (Gourou. 1936) 

pourraient apporter A la fois a la connaissance de la croissance de la population, du 

peuplement du territoire et des changements familiaux. Nous avons vu au chapitre precedent 

que les sources historiques suggkrent que I'uniti farniliale de base Ctait le couple et les enfants 

cdibataires et que I'emancipation des fils cadets maries etait la coutume. D'aprks ces sources 

se rapportant au Nord du Vietnam, Ies modes de cohabitation familiale les plus comrnuns 

etaient, semble-t-il, la famille nucliaire et la famille souche (stem family), le fils aini et sn 

famille se chargeant gineralement des parents (Pasquier, 1907). Des recherches en 

demographie historique permettraient de confirmer cette pratique relevee dans les ecrits. 

Des la piriode precoloniale, une difficult6 historique majeure freine I'etude de la 

famille et du menage vietnamien: en effet, I'administration rnonarchique vietnamiennr 

s'interessait au groupe que constitue le village, plut6t qu'au menage ou a la famille. Le 

souverain percevait son sujet comme membre, avant tout, d'une unite villageoise. D'aprk 

Tana (a paraitre), nous observons ici une difference fondamentale entre In Chine et le 

Vietnam: 

Unlike China where the hu (household) and kou (register) were always 
emphasized, in Vietnam, the xa (village) was always the important unit. probably 
reflecting the importance of the xa in the Vietnamese heritage (Tana, a paraitre). 

Ce qui importe pour le souverain est le nornbre total d'inscrits par village, nombre qui 

determine les irnpGts a verser. Chaque village tenait un registre des inscrits, ces derniers etnnt 

les hommes PgCs de 18 a 59 ans (Woodside, 1971). A cette Cpoque, toute operation de 

denombrement de population etait liee a la fiscalite, d'ou une grande reticence de 13 

population a Ctre (( compter D. Pour les autorites coloniales franpises, soucieuses de connaitre 
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la population de la colonie, if  fallait tenter de faire comprendre I'objectif demographique que 

pouvaient avoir Ies recensements de population. 

La mttropole franqaise cherchait a connaitre la population totale de IIIndochine par 

village, canton, district et province; la population des menages l'interessait peu. L'exemple du 

recensement de Hanoi de I889 temoigne de cette priorite. Dans ce recensement, la population 

n'est pas enregistree par menage, famille ou logement, mais par rue''. D'apres des lettres 

echangees entre le Resident Superieur du Tonkin et les administrations locales, la 

composition des menages a ete relevee lors des recensements de Hanoi de 192 1 et 1936". 

Toutefois, nous n'avons pas trouvi dans les Archives nationales du Vietnam (depdt no I de 

Hanoi) les bulletins d'enregistrernent par menage, mais seulement les resultats finaux des 

recensements. Nous pouvons neanmoins nous interesser a la taille moyenne des minagcs. 

laquelle peut nous foumir une indication de leur composition (tableau 3.1 ). 

La taille moyenne du menage se situe autour de cinq a six personnes, dimension trks 

moyenne par rapport d ce que nous devrions obtenir s'il y avait une forte proponion tle 

menages regroupant plusieurs noyaux familiaux. Des informations plus detailltes sur la taille 

moyenne des menages sont disponibles pour une province limitrophe a la Ville de Hanoi, la 

Province de Ha Dong. Nous avons calcule la taille moyenne des menages de huit villagcs 

d'un canton, ainsi que le nombre moyen d'habitnnts selon les groupes d ' lges recenses lors du 

recensernent de I926 (tableau 3.2). Encore une fois, nous trouvons une tail1e moyenne de 5.5 

personnes pour les huit villages. Le nombre moyen d'enfants de moins de 15 ans par menage 

laisse supposer un grand nombre de familles ne regroupant que les parents et les enfants. 

10 Mentionnons que chacune des rues de Hanoi avait un chef de rue qui etait le pone-parole administratif 
des habitants de cene rue aupres des dirigeants coloniaux. Le chef de rue Ctait charge de recenser la 
population de la rue dont i l  etait responsable et de fournir ce chiffre aux autoritds. L'organisation par rue 
venait du fait qu'en general, les habitants d'une rue avaient la meme profession et le mime village 
d'origine, d'ou 1e nom des rues de la vieille ville, selon le bien qui y etait produit et vendu (rue du papier, 
rue du coton, rue du cercueil, rue de la soie, rue du sucre, etc.). (Fonds de la Mairie de Hanoi, 3958)  
I I Dans une leme adressee au Resident SupCrieur du Tonkin et Ccrite par le RCsident de la Mairie de Hanoi, 
on trouve I'information suivante: (( J'ai I'honneur de vous adresser ce jour le dossier de travail du 
recensement effectud en ce qui concerne la population asiatique de la ville de Hanoi. Ce travail cornprend un 
reievC nominatif dtabli pour chaque rue et indiquant la composition des familles; un Cat numerique faisan1 
ressonir le nornbre des habitants de chaque rue, un Cat nurndrique rdcapitulatif pour l'ensemble des huit 
y a r t i e r s  ,r (Fonds de la Mairie de Hanoi, 3272) 

Au sujet du recensement de 1936, on trouve dans les archives une note adressee au Resident de la Mairic 
de Hanoi par Ie RCsident SupCrieur du Tonkin dans les termes suivants: (( En rdponse B voae leare nurnero 
14 363 du 6 juin 1936 (Service Municipal d'Hygitne), j'ai I'honneur de vous faire connaiue que seuls les 
Ctats rtcapitulatifs B doivent m'itre adressCs. Ces Ctats ne rnentionnent pas le nom du chef de famille rnais 
donnent les renseignements nurndriques par farnille. )) ( Fonds de la Mairie de Hanoi. 3278) 



Tableau 3.1 Population de Hanoi d'apr6s les recensements de 1889,1921 et 1936 
et taille rnoyenne des menages 
Recensement Population Maisons ( 1  889) et Taille moyenne des 

vietnam ienne familles (1921 et menages 
1936) 

1889 * 35127 7292 4-8 
192113 ** 68618 1095 1 6 3  
1936 *** 1381 10 21592 6,4 
Sources: 'Fonds de la Mairie de Hanoi, 3258. * *  Fonds de la Mairie de Hanoi, 3372. 
* * *  Fonds de la Mairie de Hanoi, 3278. 
Population viemamienne seulement, excluant Ies Europeens et les autres Asiatiques. 

Tableau 3.2 Taille moyenne des mhages et nombre moyen de personnes par groupe d'fges, 
par village du Canton de Cao-Bo, Province de Hli Dong, recensement de 1926 
Villages Population Menages Taille Nornbre Nombre Nornbre Nombre 

moyenne rnoyen rnoyen rnoyen moyen de 
des d'enfants d'adultes d'adultes vieillards 
menagcs de moins cklibataires mariCs de dc 50 ans 

de15ans  d e 1 5 a 5 0  1 5 9 5 0 a n s  etplus 
ans 

Trung B6 773 125 6,18 2,02 1,03 2'10 1'03 
C i  Ne 2 12 3 6 5,89 2,l 1 0,14 3.00 0,64 
Bign PhBi 348 7 1 4,90 1,29 1 ,00 1,86 0,75 
Cao Be 620 125 4,96 ],I5 1,IO 1'88 0,83 
Thanh MC 263 49 5,36 2,63 0,20 1,96 0,57 
Dong Chu 528 104 5,07 1,48 0,70 1,95 0,94 
Yen Truhg 2092 363 5,76 1,84 0,99 2,16 0,77 
Chi Ne 983 167 5,88 2,38 0,69 2,06 0,75 
TOTAL 5819 1040 539  1,81 0,85 2,12 0.8 1 
Source: Fonds de la Mairie de Ha Dong, 4 18. 

Pour ces huit villages, les Iistes nominatives et la composition des menages par Age et 

sexe etaient egalement disponibles pour ie recensement de 1926. Ce recensement fut effectui 

selon les mimes procedures (mimes formulaires) que ceux de 193 1 et 1936. Gourou (1 936) a 

produit des estimations de population pour le Delta du Fleuve Rouge a partir du recensement 

de 193 1. Sa description et ses critiques de ce recensement sont tout a fait appropriees a celui 

de 1926 que nous avons utilise. 

l 3  Une lettre adresske au RCsident SupCrieur du Tonkin par le Resident Maire de Hanoi fait Ctat de la 
difficult6 de recenser la population indighe de Hanoi qui est trts mobile. Le RCsident Maire estime dans 
une lettre que le recensement sous-estime la population totale de la ville qu'il croit etre au rnoins de 100 000 
habitants. (Fonds de la Mairie de Hanoi, 3272) 



8 1 
Le recensen~ent de 1931 a ete mene selon les principes de celui de 1916. la 
premiire operation de recensement qui ait jamais 6te faite au Tonkin. On a vouiu 
connaitre en 193 1 la rialite demographique et on a demande j. chaque village de 
remplir des formules imprimCes ou, en face du nom du chef de famille. la 
autorites du village devaient inscrire dans des colonnes successives le nombre dr 
vieillards au-dessus de cinquante ans, le nombre d'adultes de quinze a cinquanre 
ans marits, le nombre d'adultes de quinze a cinquante ans celibataires, le nombre 
d'enfants au-dessous de quinze ans; pour chacune de ces categories des c o l o ~ e s  
speciales etaient accordees i chacun des deux sexes (Gourou, 1936: 139). 

Gourou critique le fait que les autorites n'ont pas defini les terrnes n chef de m h g e  )) 

et (( famille D, d'ou un manque possible de regulorite d'un village 3 l'autre, I'interpretation de 

ces notions pouvant avoir piusieurs sens. I I  salue toutefois I'dtablissernent des groupes d'iges. 

La division retenue rompt avec le registre des inscrits relevant les hommes de 18 a 60 ans, 

evitant ainsi la tentation de recopier le registre existant. Gourou a procede h une evaluation 

relativement ditaillee du recensement de 1936, non pas dans le but d'etudier la famille, mais 

plutit d'lvaluer la population totale du Delta en 193 1.  I1 est retourne dans quelques villages 

pour effectuer des verifications sur la qualite du recensement st a trouve peu d'erreurs de 

denombrement, si ce n'est I'omission de quelques families. 11 souligne toutefois un probleme 

important: I'habitude de recenser les inscrits ne residant pas au village mais y payant leurs 

imp6ts. I1 n'evalue pas le pourcentage de personnes recensees non residentes, mais i l  estime 

que le recensement de 1931 sous-estime de 5% i 13% la population totale et que ces donnees 

demographiques, bien qu'incomplttes, sont les meilleures disponibles pour la periode. 

Le recensement de 1926, sernblable a ceIui de 193 I ,  permet une premiere tentative 

d'etude de la famille vietnamienne du debut du siecle. Nous avons utilisi pour un village du 

canton etudie la liste nominative fournissant la composition des menages par grand groupe 

d'iges, par etat matrimonial et par sexe. A panir de cette liste, i l  nous est possible de proceder 

a une typologie des menages. En 1926, le viliage de Chi Ni comptait 167 menages, totalisant 

983  habitant^'^. La taille moyenne des menages ltait donc de 5,88 habitants. La connaissance 

que nous avons par ailleurs de la formation de la famille vietnarnienne nous permet d'etablir 

que les gens mariis vivant au sein d'un m&me menage foment un couple et que Ies enfants 

celibataires presents dans le menage sont leurs enfants. A partir des informations fournies par 

I4 Le choix du village de Chi Ni a irk  fait en raison de la taille du village, taille intermediaire par nppon  a 
I'ensembie des huit villages du canton. Par ailleurs, les rapports de masculinite par groupe d'iges attesteut 
d'une qualite relativement bonne des donnees (voir tableau en annex). 
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la liste nominative, nous avons constitue des couples hypothetiques nous permettant de 

classer les minages selon leur composition. 

Categories du recensement de 1926 (entre parentheses figure I'appellation du groupc d'igcs 
que nous utiliserons dans la typologie): 

- Vieillards de 50 ans et plus: hommes et femmes (les personnes igees) 
- Adultes mariis de 15 a 50 ans: hommes et femmes (les adultes) 
- Adultes cilibataires de 15 a 50 ans: hommes et fernmes (les celibataires) 
- Enfants de moins de 15 ans: hommes et femrnes (les enfants) 

Nous considirons que les plus de 50 ans sont maries puisque nous nous intiressons a une 

sociite dans laquelle le mariage est quasi universel. Ainsi, les 50 ans er plus et tes 15 a 50 ans 

maries sont considkres comme des individus pouvant former un couple. Si deux individus de 

sexe oppose d'une m&me de ces deux categories se retrouvent dans un mime menage. nous 

Cmettons I'hypothtse que nous sommes en presence d'un couple'5. Nous considirons que les 

rnoins de 15 ans sont les enfants d'un adulte marie present dans le menage. Les 15 ii 50 ans 

celibataires peuvent, entre autres possibilites, Ptre les enfants d'un membre mariC du rninage 

ou des collateraux d'un autre mernbre du menage. Dans les cas ou nous sommes en presence 

d'un seul couple marie, nous considerons les celibataires de 15 a 50 ans comme de grands 

enfants de ce couple, Cette hypothese fait que nous pouvons surestimer la part des menages 

simples, les grands enfants hypothctiques pouvant itre des collateraux d'un des membres du 

couple marie. Toutefois, si nous n'incluons pas les grands enfants dam les menages formis 

d'un couple, pres de 20% des menages ne peuvent itre classes. Nous considerons quail est fort 

possible que des cilibataires de I5 ii 20 ans vivent avec leurs parents. puisque I'ige au 

mariage n'etait pas particulierement precoce durant la periode coloniale (Protectorat du 

Tonkin, 1930). A partir de ces quelques hypotheses, qui sont consistantes avec d'autrcs 

informations que nous avons sur la famille du debut du siecle, tel que nous I'avons vu dans le 

deuxieme chapitre, nous avons constitue les types de menage qui figurent au tableau 3.3. 

D'apres les resultats que nous obtenons pour le village de Chi Ne d partir de cette 

typologie (tableau 3.3), on retrouve des proportions a peu pres egales de menages simples rt 

de menages complexes. Parmi les menages complexes, Ies menages de type souche - c'est-ti- 

15 Un homme de 50 ans et plus et une femme maride de 15 ?J 50 ans pourraient aussi former un couple. mais 
cette combinaison est extrimernent rare. L'inverse n'existe pas dans le village itudie. 
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dire ceux regroupant un couple rnarii adulte ct une ou deux personnes HgCes (les parents) - 
sont les plus communs. Notre resultat quant aux menages fonnes d'au moins d'au moins deux 

couples maries Bges de 15 a 50 ans - soit des collateraux maries ou un couple de parents et un 

couple d'enfants maries sans enfant - est relativement fiable. Ces derniers reprisentent en tout 

15% des menages de Chi NO. 

Tableau 3.3 Distribution des minages selon le type, Village de Chi N2, 
Province de Ha Dong, recensement de 1926 

1 .  Mhages non familiaux 
1. I .  Seulement des cklibataircs 
1.2. Menages d'une personne 

2. MCnages simples 
2.1. Un couple marie, adulte ou i g i ,  

sans enfant 
2.2. Un couple marie, adulte ou lgC, et 

des enfants 
2.3 Une femme lgee avec enfant(s) 

etfou celibataire(s) 

3, Menages complexes 
3.1. Un jeune couple et une ou deux 

personnes agees (parents) 
3.2. Deux jeunes couples 
3.3. Deux jeunes couples et une ou 

deux personnes Igees (parents) 
3.4. Une femme maride de plus que le 

nombre d'hommes rnarics (cas 
possibles de polygamie) 

3.5. Trois jeunes couples maries 

4. Indeterminis 
Total 
Source: Fonds de la Mairie dc Ha Dong, 1 

Taille 
moyen- 

ne 
335 

414 

810 

5th 
5.9 

Effectifs Pourcen- 
tage 

- 
pour lesqucls les donntes sont incomplktes. 

8. Nous avons exclu nois menages 

Les resultats de cette typologie, la taille moyenne des menages et la forte proportion 

d'entre eux de moins de cinq personnes suggkrerlt I'imponance de la famille conjugale d'une 

part, et, d'autre part, de celle de la famille souche. Les menages composes de tous les fils 

maries et de leurs parents Ctaient donc peu nombreux au Vietnam, et ce, des le debut du 

siltcle. Ce resultat appuie I'une de nos hypothbes: le parallele etabfi entre la famille chinoise 
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et la famille vietnamienne sur le plan des regles de formation et de dissolution de la famille 

est errone, la famille vietnamienne ne regroupant que rarement tous les fils mariks et leur 

famille sous un mime toit. L'tmancipation des fils cadets et le mariage patrilocal des filles 

avaient pour effet de maintenir la taille de la famille en deqa de six personnes en moyennc.. 

Nous estirnons que les modes de cohabitation observes ne rksultaient pas que dcs 

particularites d'un regime demographique de pre-transition, mais de regles culturelles de 

formation et de dissolution des familles. 

3.3 La structure des menages au tournant des annees quatre-vingt-dix 

Malheureusement, aucune source originale et d'envergure provinciale ou nationale 

n'est disponible pour I'Ctude de la composition des menages entre la piriode coloniale et le 

tournant des annees quatre-vingt-dix. Neanmoins, des monographies villageoises sur le Sud ct 

le Nord du pays fournissent quelques pistes quant a la taille et a la composition des minages 

pendant la periode socialiste. D'apres Hy Van Luong (1989), Rambo et Jamieson ont crtlcule 

en 1969 la proportion des menages de deux communes du Delta du Mekong (Sud du pays) 

selon leur taille (tableau 3.4). Lcs donnies du village de Tan LQc 2 sont comparabies cellcs 

que nous obtenons pour le village de Chi Nt  en 1926. Cette comparaison demeurc toutefois 

de portee lirnithe, ces donnees etant tres IocalisCes dans I'espace et dans le temps 

Tableau 3.4 Distribution des menages de deux villages du Sud en 1969 et d'un village du 
Nord (Chi NL) en 1926, selon leur taille (en pourcentage) 

Taille du menage 
Villages Population 1-3 4-6 7-9 10-12 12et 

plus 
Villages du Sud (1969)* 
Tan Loc 2 (An-xuyen) 636 24,9 35.1 28,6 12,l 0.0 
Cay Trim (An-xuykn) 1 874 15,8 26,l 40,4 15,l 2.6 

Village du Nord (1926)"" 
Chi N& (Ha DBng) 983 23,17 40,24 23,78 6,lO 6.7 1 

Sources: * Rambo and Jamieson, 1973, reproduit dans Hy Van Luong, 1989. 
* *  Fonds de la Mairie de Ha Dong, 4 18. 

Dix ans plus tard, en 1979, Houtard et Lemercinier (1984), dans une monographie sur la 

commune de Hai Van situee a 120 kilometres a I'est de Hanoi, ont calculi que sur un effectif 
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de 99 femmes, 75% d'entre elles vivaient au sein d'une famille nucliaire. Cette fone 

proportion, comme nous le verrons plus loin, s'approche des resultats que nous obtenons 1 

partir de donntes recentes pour la region du Delta du Fleuve Rouge. Les informations 

contenues dans les monographies de Rambo et Jamieson et de Houtard et Lemercinier nc 

permettent pas d'emettre des hypotheses quant a des differences regionales nord-sud, les uns 

nous renseignant sur la taille des menages, les autres sur leur structure 

3.3.1 Le recensernent de 1989 

A la suite de ce survol historique, nous passons a l'analyse du contenu de deux bases 

de donnies ricentes nous perrnettant d'etudier la structure des menages. L'echantillon de 5941 

des unites d'inumeration du recensement du Vietnam de 1989 contient des informations 

individuelles sur environ trois millions d'habitants. Toutefois, seules les donnees des provinces 

ou sont situees les deux plus grandes agglomerations urbaines du pays - Hanoi et Ho Chi Minh - 
etaient disponibles au moment ob nous avons effectui notre analyse. La taille de I'echantiilon 

pour chacune des provinces figure au tableau 3.5, 

Tableau 3.5 Population et menages des Provinces de Hanoi ct de 
Ho Chi Minh, khantillon de 5% du recensement de 1989 
Provinces Population Menages (en excluant 

les minages collectifs) 
Hanoi 69 624 16 622 
Ho Chi Minh 72 654 13 887 
Total 142 278 30 509 
Source: Echantillon de 5% du recensement de population de 1989 du Vietnam. 

Tableau 3.6. Distribution de la population urbaine et rurale des Provinces 
dc Hanoi et de Ho Chi Minh (en pourcentage), ichantillon de 5% du 
recensement de 1989 
Provinces Population Population Total 

urbaine rurale 
Hanoi 42,19 57'81 100,OO 
Ho Chi Minh 54.9 1 45.09 100.00 
Source: Echantillon de 5% du recensement de population de 1989 du Vietnam. 

La seule prise en compte des Provinces de Hanoi et de Ho Chi Minh offre une vision 

partielle des modes de cohabitation. Les deux plus gros noyaux urbains du pays sont situCs 

dans des provinces qui n'en abritent pas moins une importante population w a l e  (tableau 3 -6). 

Notre connaissance limitee de la ville vietnamienne s'enrichit de cene description de la 
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composition des menages. De plus, la comparaison nord-sud permettra de verifier si le facteur 

tr grande ville B a ou non un effet normalisant sur les modes de cohabitation. Le questionnaire 

du recensement de population de 1989 relevait le lien de chaque personne prksente dans le 

menage avec le chef de menage. Les modalites de la variable (( lien avec le chef de mlnage H 

sont les suivantes: 

I .  Chef 
2. ~ ~ o u x ( s e )  
3. Enfant 
4. Parent 

5. Petit-enfant 
6. Autre relation 
7. Pas de relation 

C'est a p a d r  de cette variable que la typologie a Cte etablie. Nous avons toutefois crCC lcs 

categories suivantes concernant les enfants: enfants iges de 13 ans et moins. enfants iges de 

14 ans et plus celibataires, enfants non celibataires (la majorite etant maries, d'autres etnnr 

separes, divorces ou veufs). Nous reprenons ici les mOmes groupes d'lges que ceux 

apparaissant dans le recensement, le statut matrimonial ayant ete specifie pour tous Ics 

individus de 14 ans et plus. Un examen approfondi de la composition des menages de 

quelques communes a permis d'etablir les faits suivants: 

1.  L'ordre d'enregistrement des individus n'est pas regulier et ne suit pas de regles qui 

perrnettraient d'identifier les noyaux familiaux au sein des menages. L'ordre varie donc 

d'une commune a une autre et, au sein d'une mtme commune, d'un menage 6 un autre. 

Cette faqon de declarer les membres du menage rend impossible I'identification de noyaus 

familiaux autres que ceux des chefs. 

2. La categorie (( enfant )) comprend plusieurs cas de beaux-fils ou de belles-filles du chcf 

alors que ces personnes devraient ttre classees dans la categorie tr autre relation n. Prenons 

par exemple le cas d'un menage dans lequel on retrouve un fils marie de 26 ans, une f i l l c  

rnariCe de 23 a m  et un petit-fils de 2 ans. ~ t a n t  donne la frequence de ces cas dans deus 

communes que nous avons examinees, il s'agit fort probablement d'un couple marie vivant 

avec les parents d'un des deux conjoints. Dans d'autres cas, dans un tel menage, la jeune 

mariee de 23 ans sera codee dans la categorie (( autre relation avec le chef D. I1 est toutefois 

impossible de savoir avec certitude s'il s'agit d'un couple, si le petit-enfant du chef est 

I'enfant du fils, de la femme, ou des deux. ~ t a n t  donne cette inegularite, i l  n'est pas 
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toujours possible de retracer les couples rnariks autres que ceux formes par les chefs et leur 

epoux(se). 

3. La categorie (( parent r devrait o priori ne regrouper que les parents du chef de menage. 

Cependant, nous croyons que les parents des deux epoux peuvent itre inclus dans cette 

categorie; tout comme les beaux-enfants sont inclus dans la categorie enfant, devenant des 

ct enfants par alliance D, les beaux-parents peuvent itre inclus dans celle de parents, 

devenant des (( parents par alliance N. Par exemple, dans un menage ou sont presents une 

femme, chef du menage, son mari et la mere de son mari, ce parent de I'epoux pourrait &re 

dcclare (( parent )) alors qu'il devrait figurer dans la categorie (( autre )) puisque n'etant pas 

la mere du chef, mais celle de son epoux. 

Ces quelques remarques rendent compte des limites de I'utilisation de la variable 

(( lien avec le chef )). Cette variable ne comporte manifestement pas assez de modaiites pour 

le Vietnam dont la langue se caracterise par une nomenclature elaboree pour decrire les liens 

de parenti. 

Comme nous I'avons mentionne precedemment, notre typologie est generee a partir 

de la notion de noyau familial et inspiree de celle de Laslen. Toutefois, le recensement ne 

pennettant pas la reconstitution de tous les noyaux farniliaux, cette typologie a ete adaptee A 

nos donnees. Dans tous les types de menage, nous considerons comme enfant du chef tous 

ceux dont le statut matrimonial declare est celibataire, quel que soit leur Bge. La categorie 

(( enfant marie r inclut en fait tous les enfants non celibataires (maries, divorces, separes et 

veufs). Dans les menages formes d'un ou de plusieurs enfants non celibataires, i l  n'est pas 

possible de savoir si les conjoints de ces enfants sont presents dans le menage. Nous n'avons 

pas contrde pour la prisence des personnes codees dans la categorie (( autre relation avec le 

chef )), lesquelles peuvent etre les conjoints des enfants maries, quand ces demiers ne sont pas 

eux-mimes codes dans la categorie (( enfant marie )). Notre typologie ne visant pas a 

16 Tous les dCtails techniques sur les donnCes et la typologie des minages figurent en annexe. 
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reconstituer les noyaux autres que ceux des chefs, la presence d'un enfant non celibataire dam 

un menage suffit a exclure ce dernier de la categorie (( menage unifarnilial n.  

Minage non familial (absence de noyau) 

f Personne seule 
2 Mtnage non familial de deux personnes ou plus 

hiinage trnifamilial Cfamille nucleaire ou famille conjugale: n q u  d!r chefl 

3 Couple seul 
4 Couple marie avec enfant(s) celibataire(s) 
5 Parent seul avec enfant(s) celibataire(s) 

Minage uni$amilial avec d'autres personnes (pouvanf ou nun former tin nqvau) 

6 Noyau du chef avec enfant(s) marie(s) 
7 Noyau du chef avec parent(s) 
8 Noyau du chef avec personne(s) apparentte(s) au chef (et dont on ne connait pas le 

lien avec le chef) 
9 Noyau du chef avec enfant(s) marie(s) et petit(s)-enfant(s) 
10 Noyau du chef avec enfant(s) marit(s) et parent(s) 
11 Noyau du chef avec enfant(s) marie(s), petit(s)-enfant(s) et parent(s) 

Chef avec d 'aurres personnes (le chef ne fait pas parrie dlun n ~ ~ a r r ) ' ~  

12 Chef seul avec enfant(s) marie(s) 
13 Chef seul avec enfant(s) marie(s) et petit(s)-enfant(s) 
14 Chef seul avec enfant(s) marie(s) et parent(s) 
15 Chef seul avec enfant(s) marie(s), petit(s)-enfant(s) ct parent(s) 

16 Menage avec personne(s) sans lien avec le chef de menage 
17 Indetermine 

Ces 17 categories peuvent itre regroupees pour former les sept suivantes: 

1 Personne seule 
2 Menage non familial 
3 Menage unifamilial (famille nucleaire) 
4 Menage unifamilial avec d'autres personnes (famille etendue laterale ou verticale) 

I: Les categories 12 et 14, bien que trks rarement, peuvent ne pas contenir de noyau familial, caracteristique 
qui ddfinit la catfgorie 2. En dkpit de cene anomalie, les categories sont rnutuellement exclusives cornme i l  
est possible de le voir en annexe dans le tableau des rkgles de codification de la variable. 



5 Menage dont le chef ne fait pas partie d'un noyau 
6 Menage avec personne(s) sans lien avec le chef 
7 Indetermini par la typologie 

Resultats 

Les menages unifamiliaux representent les deux tiers des menages i~ Hanoi et la 

moitie a Ho Chi Minh (tableau 3.7). En contrepartie, les menages unifamiliaux avec d'autres 

personnes representent prks du tiers dans la province du Sud ct moins du cinquiixne dans celle 

du Nord. Environ les deux tiers de la population de Hanoi vivent dans des farnilles nucleaires. 

La majorite des personnes de I'autre tiers vivent au sein de mdnages unifamiliaux contenant 

d'autres personnes. Par contre, 45% de la population de Ho Chi Minh vit au sein d'une 

famille nucleaire et pres de 40% dans des farnilles etendues. 

D'apres ces resultats, une large proportion de familles du Nord sont nucleaires. alors 

qu'au Sud, on retrouve des modes de cohabitation plus diversifies. Dans les deux provinces, la 

frequence de la famille nucleaire justifie aiskment le recours a Ia notion de noyau familial 

pour etablir notre typologie. 

Tableau 3.7 Distribution des mlnages et de la population selon le type de menage (en 
pourcentage) des Provinces de Hanoi et de Ho Chi Minh, Cchantillon de 5% du 
recensement de 1989 

Menages Population 

Type 1 Province Hanoi Ho Chi Minli Hanoi Ho Chi Minh 
1.  Personne seule 
2. Menage non familial 
3. Menage unifamilial (famille 

nucliaire) 
4. Menage unifamilial avec d'autres 

personnesm (famille etendue) 
5. Menage dont le chef ne fait pas partie 

d'un noyau 
6 Menage avec personne(s) sans lien 

avec le chef 
7. Indetermines par la typologie 
Total 
Source: Echantillon de 5% du recensement de population de 1989. 

Les categories detaillees offrent plus de precisions (tableau 3.8). Pour les d e w  

provinces, la cohabitation d'un couple de parents avec leurs enfants cdibataires est la forme 
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la plus commune, Les menages rnonoparentaux viennent au deuxieme rang a Hanoi; a Ho Chi 

Minh, ils sont aussi frequents que les couples avec enfants maries et petits-enfants. Pami  lcs 

menages dont le chef ne fait pas partie d'un noyau, seuls ceux oh I'on trouve des enfants 

maries et des petits-enfants representent plus de 1% des menages. 

Le contraste entre les deux provinces est net: i l  y a 10% de plus de familles nuclCaires 

au Nord qu'au Sud. A Ho Chi Minh, les familles etendues avec enfants maries et petits- 

enfants sont deux fois plus frequentes qu'au Nord (environ 7% a Hanoi et 13% a Ho Chi 

Minh). La frequence de ces types de menage serait I'indication la plus proche de la 

cohabitation de jeunes maries ayant des enfants avec les parents d'un des deux conjoints" 

(Do Thai Dong, 1991). La repartition de la population dans les differents types de menage 

demontre bien la difference nord-sud: alors qu'une personne sur d e w  vit dans un menage 

nucleaire biparental au Nord, c'est le cas d'environ une personne sur trois au Sud. Lcs 

familles dans lesquelles vivent des enfants maries du chef et des petits-enfants caracterisent 

I'environnement familial d'une personne sur dix au Nord et d'une sur cinq au Sud. 

La comparaison entre les minages urbains et ruraux (tableau 3.9) rnontre que la plus 

grande diversite des modes de cohabitation se trouve dans les secteurs urbains de la Province 

de Ho Chi Minh, lesquels se confondent pratiquement avec la ville de Ho Chi Minh eltc- 

mime. Dans la Province de Hanoi, la distribution des principaux types de menage est presque 

la mime en milieux rural et urbain. En revanche, dans la province du Sud, on observe une 

importante difference entre la ville et la campagne. 

La structure des menages, semblable dans les villes et les campagnes au Nord. 

suggere une faible influence du milieu urbain sur les cornporternents residentiels. En fait. ta 

preference pour une cohabitation independante des noyaux familiaux semble itre la norme 

dans cette region. Au Sud, le clivage urbain-rural souteve des questions sur Ie pourquoi de 

cette difference entre la ville et la carnpagne. La rareti des logements et les migrations de la 

campagne vers la ville (Hirschman et Vu Manh Loi. 1996; Doan Mau Diep et al., 1996) 

pourraient expliquer cette difference entre le milieu rural et le milieu urbain. Notons 

egalement que le recensement de I'habitat de 1989 (General Statistical Ofice,  1990) rel& e 

plus d'espace de logernent (en metres carrCs) par habitant au Sud qu'au Nord, indiquant ainsi 

I I I1 est certain que les petits-enfants presents dans le menage peuvent itre des enfants d'un enfant marie du 
chef non present dans le menage. Ce cas de figure semble toutefois Ires improbable. 
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que les habitations sont plus spacieuses et donc plus adequates pour abriter un plus grand 

nornbre de personnes. 

Cene breve analyse a mis en evidence, d'une part, la friquence du minage unifamilid 

et la similitude entre villes et carnpagnes au Nord, et, d'autre part, la plus grande diversite des 

modes de cohabitation au Sud et la singularite de la ville de Ho Chi Minh par rapport a sa 

campagne environnante. Notre analyse a permis, en outre, d'explorer les possibilites et les 

limites du recensement de 1989 pour la connaissance des modes de cohabitation. Une 

typologie plus fine pourrait ttre etablie mais i l  s'agirait d'un exercice peu fructueus. vu les 

lirnites des donnees. Afin d'approfondir davantage I'etude des structures familiales, une autre 

base de donnees permettant I'etablissement d'une typologie beaucoup plus fiable et detaillee a 

Cte utilisee. 

Tableau 3.8 Distribution des menages et de la population selon le type de minage (en 
pourcentage) des Provinces de Hanoi et de Ho Chi Minb, echantillon de 5% du 
recensement de 1989 

Menages Population 
Types dc menage 1 Hanoi HoChi Hanoi Ho Chi 
Provinces Minh Minh 
1 .  Personne seule 6.03 5,20 1,44 0.99 
2. Menage non familial 
3. Couple seul 
4. Couple marik et enfant(s) celibataire(s) 
5. Parent seul et enfant(s) cClibataire(s) 
6. Noyau du chef et enfant(s) rnarid(s) 
7. Noyau du chef et parent(s) 
8. Noyau du chef et autrc(s) personne(s) apparentee(s) 
au chef 
9. Noyau du chef, enf, marie(s) et petit(s)-enfant(s) 
10. Noyau du chef, enf. rnarii(s) et parent(s) 
1 I. Noyau du chef, enf. rnariys), petit(s)-enfant(s) et 
parent(s) 
12. Chef seul et enfant(s) marie(s) 
13. Chef seul et enfant rnaries et petit@)-enfant(s) 
14. Chef seul et enfant(s) marie(s) et parent(s) 
15. Chef et enfant(s) rnarie(s), petit(s)-enfant(s) et 
parent@) 
16. Menages avec personne(s) sans lien avec le chef 
17. lndetermines 
Total 100,OO 100,OO 100.00 100,OO 
Source: Echantillon de 5% du recensernent de population de 1989. 
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Tableau 3.9 Distribution des menages des populations urbaine et rurale selon le type de 
menage (en pourcentage) des Provinces de Hanoi et de Ho Chi Minh, ichantillon de 5% du 
recensement de 1989 

Hanoi Ho Chi Minh 
Types de menage Urbain Rural Urbain Rural 
I. Personne seule 7'33 4,89 5,79 4.50 
2. Menage non familial 3,06 1,30 6,29 4,03 
3. MCnage unifamilial (famille 64,60 67,25 46,OO 57.45 

nucleaire) 
4. MCnage unifarnilial avec 

d'autres personnes (famille 17,67 19,80 31.70 23,16 
Ctendue) 

5. Mdnage dont le chef ne fait 
pas partie d'un noyau 5,lO 4'80 628 8.12 

6 Mdnage avec personne(s) 0,36 0,08 1,27 0,58 
sans lien avec le chef 

7. IndCterrnin6s par la 1,88 1,88 2,67 2.16 
typologie 

Total 100.00 100,OO 100.00 100.00 
Source: Echantillon de 5% du recensement de population de 1989. 

3.3.2 L'Enqugtc de la Banque mondiale sur les niveaux de vie de 1992-1993 

Conduite en 1992-1993 aupres de 4800 menages reunissant 23 839 individus, 

I'Enquite de la Banque mondiale permet une Ctude plus prtcise des structures familiales. Lcs 

informations sur les liens unissant les membres d'un minage sont detaillies et ont I'avantage 

de permettre la reconstitution des noyaux familiaux. La variable cr lien avec le chef dt. 

mtnage )) comporte les categories suivantes: 

Chef 
~ ~ o u x  (se) 
Enfant biologique ou adoptif 

4. Petit-enfant 
5. Neveu ou niece 
6. Pere ou mere 
7. Soeur ou frere 
8. Beau-fils ou beIle-fille 
9, Beau-frere ou belle-soeur 

10. Grand-pere ou grand-mere 
1 1. Beau-pere ou belle-mere 
12. Autre lien avec le chef ou son 

tpoux(se) 
13. Employe(e) 
13. Locataire 
15. Autre personne sans relation avec le 

chef 

Le questionnaire compone en outre une question s'adressant a tous les gens maries sur la 

presence ou I'absence de I'Cpoux(se) dans le menage, A partir du statut matrimonial, du sese 

et de la presence ou de I'absence du conjoint dam le mhage,  i l  a ttt possible de recoder la 

variable N lien avec le chef N en vue de reconstituer les noyaux farniliaux et d'identifier les 
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personnes n'appartenant a aucun noyau, soit les personnes dites isolees ou hors famille. Par [a 

suite, nous avons pu definir pour chaque menage le nornbre et le type de noyaux ainsi que le 

nombre et le type de personnes hors famille le formant, pour ensuite etablir une typologie des 

menages. Dans une seconde etape, nous avons rattache a chaque individu le type de menage 

et le type de noyau (ou le statut de personne isolie dans le cas des personnes hors noyau) 

auxquels il appartient ainsi que le statut de la personne dans son noyau ou son menage1'. 

La reconstitution dcs noyaux familiaux et I'identification des personnes agregkes 

Dans un premier temps, nous avons recod6 la variable (( lien avec le chef de 

menage D. Cette recodification du lien de parenti avec le chef a Cte faite a partir du  statut 

matrimonial et de l'information sur la presence ou I'absence du conjoint dans le menage. Les 

categories elaborees ci-apres nous permettent d'aborder la premiere itape de la reconstitution 

des noyaux familiaux2'. 

I .  Chef celibataire 
2. Chef mariC avec conjoint 
3. Chef non celibataire sans conjoint 
4. ~poux(se) 
5. Enfant celibataire 
6. Enfant marie avec conjoint 
7. Enfant non celibataire sans conjoint 
8, Petit-enfant cklibataire 
9. Petit-cnfant marie avec conjoint 
10. Petit-enfant non cilibataire sans 

conjoint 
1 1 .  Neveu ou niice celibataire 
12. Neveu ou niece mariC(e) avec conjoint 
13. Neveu ou niece non celibataire sans 

conjoint 
14. Parent sans conjoint 
15. Parent avec conjoint 
16. Frtre ou soeur celibataire 

17. Frere ou soeur marie(e) avec conjoint 
18. Frere ou soeur non celibataire sans 

conjoint 
19. Beau-fils ou belle-fille marie(e) avec 

conjoint 
20. Beau-fils ou belle-fillc non celibatairc 

sans conjoint 
2 1.  Beau-frere ou belle-soeur cklibataire 
22. Beau-frere ou belle-soeur marie(e) 

avec conjoint 
23. Beau-frere ou belle-soeur non 

celibataire sans conjoint 
24. Grand-parent (toujours seul) 
25. Beau-parent sans conjoint 
26. Beau-parent marie avec conjoint 
27. Autre lien avcc le chef 
28. Locataire 
29. Autre personne sans lien avec le chef 

I9 Tous les programmes informatiques que nous avons crCCs pour les differentes &tapes de cette analyse son1 
reproduits en annexe. 
20 Nous avons dlirnine la catdgorie (( employe t, car aucun individu de I'Cchantillon ne correspondait a ce 
statut. 
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Un noyau familial (famille nucleaire) se compose soit d'un couple, soit d'un parent et 

d'un ou plusieurs enfants celibataires (sans limite d'ige), soit de deux parents et d'un ou 

plusieurs enfants celibataires (sans limite d'ige). Tel que nous I'avons precedemrnent 

mentionne, nous n'avons donc pas distingue les celibataires selon leur ige .  Ainsi, m6me un 

enfant celibataire de 30 ans vivant avec son pere fait partie d'un noyau parent-enfan[. 

Toutefois, si le statut matrimonial de cet enfant est (( marit, separe, divorce ou veuf ,r ,  et ce 

independamment de la presence ou non de son epoux(se) dans le menage, i l  ne fait plus partie 

du noyau parental. Ainsi, une veuve vivant avec une fille ~nariee dont I'epoux ne vit pas d a m  

le menage ne foment pas un noyau, mais un menage non familial. 

L'enregistrement des membres du menage ne suit malheureusement pas une logique 

permettant de reconstituer les noyaux familiaux avec facilite et certitude. Le noyau du chef 

est, en giniral, tres simple a identifier. Toutefois, nous devons poser quelques hypotheses de 

travail pour I'etablissement des noyaux secondaires. En fait, les couples formant les noyaus 

secondaires sont Cgalement faciles a reperer; la difficulte survient lors de I'attribution des 

petits-enfants et des neveux et nieces a leurs parents. Tout comme pour Ie recensement. nous 

Cmettons I'hypothese que les petits-enfants presents dans le rninage sont les enfants des 

enfants du chef; de mime, les neveux et niices sont les enfants des freres et soeurs et dcs 

beaux-freres et belles-soeurs du chef. Les menages formes de plus de deux noyaux etant rares. 

la difficulte de reconstituer plusieurs noyaux secondaires se posait peu. Nous avons ainsi c r i i  

21 types de noyaux farniliaux: les noyaux principaux et les noyaux secondaires de tj,pe 

ascendant, descendant et lateral2' : 

Noyaux principaux 
(Un enfant celibataire tout comme un parent peut Ctre le chef.) 
1 .  Un couple sans enfant 
2. Un parent avec un ou des enfants celibataires 
3. Deux parents avec un ou des enfants celibataires 

Noyaux secondaires descendants 
4. Un enfant marie avec conjoint 
5. Un enfant non cilibataire2' avec un ou des enfants 
6 .  Un enfant marie avec conjoint avec un ou des enfants 
7. Un beau-fils ou une belle-fille non celibataire avec un ou des enfants 
- - -- - - - - 

21 Pour plus de clartk, certains types de noyaux (( thdoriques )) ont dtd abandonnds car ils ne correspondent a 
aucune cornbinaison rCelle. Cette dnumdration des personnes composant les noyaux ne se rkferent pas aus 
categories de la variable (( lien avec le chef de rndnage n. 
" L'appellation (( non ctlibataire )) inclut les marids, les divorcks, les sdparts et les veufs. 



8. Un petit-enfant marie avec conjoint 
9. Un neveu ou une nike avec conjoint 

Noyaux secondaires ascendants 
10. Un couple de parents 
I 1 .  Un parent avec un ou des enfants celibataires 
12. Un couple de parents avec un ou des enfants celibataires 
13. Un couple de beaux-parents 
14. Un beau-parent avec un ou des enfants celibataires 
15. Un couple de beaux-parents avec un ou des enfants celibataires 

Noyaux secondaires lateraux 
16. Un collateral avec conjoint 
17, Un collateral non celibataire avec un ou des enfants 
18. Un collateral avec conjoint avec un ou des enfants 
19. Un beau-frere ou une belle-soeur non cdlibataire avec un ou des enfants 

Les personnes n'appartenant pas a un noyau mais vivant dans un menage familial sont 

dites cc personnes agregees a. Nous utiliserons aussi pour les designer les expressions 

(( personnes hors famille 1) ou (( personnes isolees n. Elles sont des personnes rnariees sans 

conjoint et sans enfant celibataire dans le menage ou des personnes separees, divorcees ou 

veuves sans conjoint et sans enfant celibataire. Nous avons aussi inclus dans les personnes 

isolees les individus codes dans les categories (( autre lien avec le chef D, (( autre personne 

sans lien avec le chefs et les locataires. II faut noter que ces dernieres categories peuvent en 

fait comprendre de (( faux isolCs N puisque plusieurs de ces personnes sans lien avec le chef 

peuvent former un noyau entre elles. Toutefois, I'effet perturbateur de ces categories 

d'individus relativement rares dans notre echantillon sera minime. 

~laboration d'une typologie des mCnages et resultats 

Une fois ces premieres operations effectuies, nous avons pu classer les menages selon 

leur composition d'apres la typologie de Laslett (1 972a et I972b) (tableau 3.10). Les resultats 

montrent un pourcentage fort nigligeable de menages forrnes d'une seule personne, de 

menages non familiaux et de menages comportant au moins une personne sans lien avec le 

chef. La tres grande majorite des menages vietnamiens, environ 95%, sont des menages 

familiaux. Parmi ces menages familiaux, les menages unifamiliaux sont les plus communs, 

representant pres de sept menages sur dix. Les menages complexes, soit les 
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menages familiaux Ctendus et polynucleiques regroupes, comptent pour le quart des minages. 

Les menages etendus formis d'un noyau et d'un parent (de la generation prtcidente) sont les 

plus friquents de ce type; quant aux menages composes de deux noyaux, ce sont ceux 

regroupant des parents et un enfant marie et sa famille qui representent la majorire de cette 

categorie. Notons en outre la part non negligeable des menages familiaux simples 

monoparentaux, soit pres de 10%. Ces derniers incluent cependant des menages dont le parent 

est IgC et seul, accornpagne d'un enfant cilibataire adulte. 

Les resultats confirment ceux que nous avons obtenus a partir du recensement de 

1989, surtout pour ce qui est de la distribution entre menages unifamiliaux et menages 

complexes'3. La distribution des types de menage par region (tableau 3.1 1) v i m  corroborer 

egalement nos premiers resultats: les differences rigionales ressortent nettement. Au fur et a 

mesure que I'on progresse vers le Sud du pays, les modes de cohabitation sont plus eclates ct  

la famille unifamiliale perd du terrain au profit de types plus complexes. Le facteur ethnique a 

un effet negligeabte sur les distributions, mOme au niveau regional. Au total, 86% des 

menages ont un chef issu de I'ethnie majoritaire kinh ou vietnamienne. L'examen de la 

distribution des menages selon I'ethnie du chef rivele que la plus forte proportion de menages 

complexes se retrouve dans les menages ayant un chef chinois. Toutefois. leur faible nombre 

(n=89 menages) affecte tres peu les resultats, mime par region. 

I1 est interessant d'etudier le sexe et I'ige des chefs de menage de types unifamilinl. 

etendu et polynuclCique. Les donnees du recensement de 1989 nous ont precedemment revelk 

le nombre elevi de femmes chefs de menage. CeIIes de I'Enquite de la Banque rnondiale 

nous donnent des proportions semblables, 27% de I'ensemble des menages ayant une femme 

pour chef, dont 44% logeant en milieu urbain. Les femmes chefs dc menage se retrouvent en 

force proportion dans les minages unifamiliaux monoparentaux (86%). Ies mtnazes non 

farniliaux de deux personnes ou plus (75%) et les menages abritant au rnoins une personne 

non apparentie au chef (64%). Plus du tiers des minages familiaux etendus (36%) et plus d u  

quart des menages familiaux polynucleiques (27%) ont une femme pour chef. Parmi 

I'ensemble des menages, 95% des hommes chefs vivent avec leur epouse, alors que 33% des 

femmes chefs ont declare la presence de leur epoux. 

23 Rappelons que nous incluons dam les mknages complexes les famiIles etendues et les menages 
polynuclkiques. 



Tableau 3.10 Distribution des menages selon le type (en pourcentage), Vietnam, 
Enquete de la Banque mondiale sur les niveaux de vie de 1992-1993 
Types Pourcentage Sous-categories Pourcentage 
de menage 
I Menages d'une 2,69 

seule personne 

2 Menages non 
farniliaux (deux personnes 
ou plus. apparentees) 1 2 5  

3 Menages farniliaux 6847  
simples (un noyau, 
farnille nucleaire) 

4 Menages farniliaux 12,54 
simples etendus 
(une seule personne, 
apparentke) 

5 Menages farniliaux 12.06 
polynuclPiques 
(form& d'au rnoins deux noyaux) 

3a Couple rnarie sans enfant 
3b Couple rnarie avec enfant(s) cklib. 
3c Un parent avec enfant(s) celib. 

4a Extension ascendante 
4b Extension descendante 
4c Extension IateraIe 

5a Famille secondaire ascendanre 
5h Farnille secondaire descendante 
5c Farnille secondaire IatCrale 
5d Plus de deux noyaux familiaux 

6 Menages de tous types 0,23 
avec au rnoins une 
personne non apparentie 

7 Menages 2,56 
indetermines 

TOTAL 100,OO 
Source: Enqui~e  de la Banque rnondiale sur les niveaux de vie de 1992- 1993 



Tableau 3.11 Distribution des minages selon le type (en pourcentage), par rCgion, Vietnam, 
EnquCte de la Banque mondiale sur les niveaux de vie de 1992-1993 

Types de menage montagneuse Delta d u  centre- cbtit?re d u  montagneuse sud-est Delta d u  Total  
du nord Fleuve Rouge no rd  centre d u  centre MCkong 

n=8OO n = l  152 n=640 n=544 n= 128 n=544 n=992 n=4800 

------ 

Menage d'une !,I3 4.5 I 2.50 3.3 1 0,78 2.39 2.02 2.69 
seule personne 
Menages non familiaux 0.75 1,04 1,09 1.39 1,56 1.84 1.61 1.25 
(deux personnes 
ou plus, apparenttes) 
Menages farni- 70,13 75,OO 73,75 63-60 68,75 6 1.95 63.31 68,67 
liaux simples 
(un noyau, famillc 
nucltaire) 
Menages fami- 12,50 10-68 12,34 14,52 10,16 13.42 13,61 12.54 
liaux itendus 
(une seule personne. 
apparent&) 
Mtnages fami- 13.13 7.03 8.75 13,97 17,19 15,99 15,32 1 2,06 
liaux poly- 
nuclCiques 
(formes d'au moins 
deux noynux) 
Menages de tous types 0.25 0,35 0.00 0,18 0,OO 0.18 0.30 0.23 
avrc au moins une 
pcrsonne non apparent& 
MCnagcs 3.1 1 1.39 1.57 3.13 1.57 4 2 3  3.83 1,56 

Source: Enquete de In Ranquc rnondialc sur I ts  nivcaux de vic dc 1992- 1993 



Dans ies menages polynucleiques abritant deux noyaux de differentes gknerations, le 

chef peut etre un membre du couple aine ou un membre du jeune couple. De meme, au sein 

des familles etendues de f a ~ o n  ascendante, le chef peut etre le parent ou I'enfant m a r k  Les 

resultats rnontrent une forte proportion de chefs dges parmi les menages polynucleiqucs 

(79%) et une plus forte proportion de jeunes chefs (65%) chez les familles etendues. Cette 

difference suggere une transition du menage polynucleique a la famille etendue et une 

passation du statut de chef au jeune couple lorsque le couple aine est amput6 d'un de ses 

membres. Ainsi, un couple de parents cohabitant avec un enfant marie conserver3 

gineralement son statut de chef. Par exemple, lorsque le pere meurt et que la mere se retrow e 

veuve, son enfant ou le conjoint de cet enfant prendra la releve comme chef. Le statut de 

personne hors farnille diminuerait ainsi la probabilite d'etre chef d'une famille etenduc. 

Toutefois, lorsque le statut de chef est conserve par I'aine, c'est souvent d'une femme dont i l  

s'agit, la mortaliti des hommes aux Ages avances etant superieure a celle des femrnes. 

L'etape classique qui devrait suivre ces quelques remarques serait une etude plus 

detaillie des types de menage selon I'Hge, le sexe et le statut matrimonial du chef de menage. 

Toutefois, la definition du chef n'etmt pas homogene et cette approche etant de plus en plus 

critiquie par les specialistes, nous avons procede differemment. A I'instar de travaux recents 

sur les familles europeennes (Wall, 1996; Palomba et Quattrociocchi, 1 W6), nous avons opt6 

pour une approche visant a rendre compte des relations de parente entre les membres d u  

menage et non pas seulement avec le chef. En prenant comme unite d'observation I'individu. 

nous avons construit une serie de tableaux combinant, par grand groupe d'iges, le statut de 

I'individu dans le menage et le type de menage auquel i l  appartient. Bien que notre 

observation soit transvenale, cette methode nous perrnet d'emettre des hypotheses quant 6 

une trajectoire familiale au cours de la vie. 

Les lges de la vie 

Les enfants de 0 b 14 ons: la vie aupres des parents 

Les enfants vietnamiens vivent dans la plupart des cas avec leurs parents au sein d'une 

famille nucleaire (tableau 3.12). Un enfant sur quatre vit toutefois dam un environnement 

familial plus complexe, soit celui d'une famille etendue ou d'un menage polynucleique. Dans 

ces types de familles, I'enfant est fort probablement en cohabitation soit avec un de ses 

grands-parents soit avec un de ses collateraux maries et sa famille. 



Les enfants vivant avec un seul de leurs parents en famille nuclkaire sont rares, 

representant moins de 5%. Parmi les families etendues et les menages polynucleiques, on ne 

retrouve que 4% d'enfants vivant dans un noyau monoparental. Les parents seuls avec des 

enfants celibataires de 14 ans et moins vivent avec d'autres personnes dans pres de 50% des 

cas. L'enfance signifie donc la vie avec ses parents (pres de 90% des enfants), que l'on soit ou 

non entoure d'autres personnes. 

Tableau 3.12 Distribution des enfants de 0 a 14 ans selon le 
type de menage (en pourcentage), Vietnam 
Types de menage ou de noyau Pourcen tage 
En famille nucleaire, biparentale 65,59 
En menage polynucleique 13'17 
En famille etendue 1 1,75 
En famille nucleaire, monoparentale 4,92 
En menage non familial 0,53 
Autre 0,02 
En tant que personne agregee (tous types de 2,02 
menage) 
Menages indetermines 2,OO 
Total 100,OO 
n= 8987 
Source: Enquite de la Banque mondiale 
sur les niveaux de vie 1992- I993 

Les jeunes odztlres de 15 a 34 arts: le passage hc statut d'enfant a cehi de parenr 

La transition entre les 15-24 ans et les 25-34 ans est franche: du statut d'enfant on 

passe a celui de parent, la vie en couple sans enfant etant peu repandue (tableau 3.13). Alors 

qu'entre 15 et 24 ans, les trois quarts des jeunes vivent comme leurs collateraux plus jeunes 

en compagnie de leurs parents, pres de huit jeunes sur dix Pges entre 25 et 34 ans assurent 

eux-mimes le r6le de parents. Le tres faible pourcentage de jeunes couples sans enfant 

temoigne de I'association entre mariage et procreation, le choix dilibere de former un couple 

sans avoir d'enfants etant difficilernent concevable, 

Les enfants de 15-24 ans ont des modes de cohabitation tres proches de leurs cadets; 

les deux tiers vivent dans une famille nucleaire et l'autre tiers dans une famille itendue ou un 

menage polynucleique. La vie en famille monoparentale en tant qu'enfant celibataire atteint 

son maximum chez les 15-24 ans, A ces Pges, plus de parents sont veufs, divorces ou i p a r i s .  



Tableau 3.13 Distribution des jeunes adultes de 15 a 34 ans, 
seIon le type de minage (en pourcentage) et le statut dans le - - - - 

mknage, par groupe d'ages, Vietnam 
Groupes d'dges 15-24 25-33 

Pourcentage Pourcentage 
L'individu est enfant 73,951 13.25 
En famille nucliaire, biparentale 43,08 5,26 
En rndnage polynucleique 12,74 3,59 
En famille etendue 9,2 1 1,78 
En famille nuclkaire, 8,92 2,62 
monoparentale 
L'individu est membre d'un 4,45 3'20 
couple sans enfant 
En farnille nucliaire 0,6 1 1,09 
En menage polynucKique 3,25 1,75 
En farnilre &endue 0,59 0,36 
L'individu est parent 14,64 78,09 
En famille nucleaire, biparentale 6,6 1 52,88 
En menage polynuclCique 6,28 14,19 

- -  - 

En famillc etendue 
En famille nucleaire, 
monoparentale 
Personne seule 0,07 0 4  1 
En menage non familial 1,46 1 ,03 
En tant que personne agrigie 3,27 1,95 
(tous types de menage) 
Menage inditermine 2,16 2'17 
Total 1 00,0 100,O 
n= 4584 3593 
Source: EnquCte de la Banque mondiale sur les niveaux de vie 1992- 1993 

La moitie des jeunes parents de 15-24 ans foment  une famille nucleaire, I'autre moitie 

cohabitant avec d'autres personnes. Les parents de 25-34 ans et leurs enfants vivent sans 

autres personnes sept fois sur dix. Cette difference entre les deux groupes d'iges suggere une 

periode de cohabitation postnuptiale et postnatale plus frequente etlou plus longue chez Ies 

plus jeunes parents. Qu'un tiers des parents de 25-34 ans vivent avec d'autres personnes que 

leurs enfants, dans bien des cas leurs parents, temoigne de pratiques de cohabitation menant 

en presence plus de deux generations, et ce, pour une part non negligeable des jeuncs 



Les adultes de 35 a 54 ans: de la parenraliti h la gene'rarion pivar 

Tableau 3.14 Distribution des jeunes adultes de 35 a 54 ans, 
selon le type de menage (en pourcentage) et le statut dans Ic 
mbnage, par groupe d'lges, Vietnam 
Groupes d'iges 35-44 45-34 

Pourcentage Pourcentage 
L'individu est parent 91,42 89,Ol 
En famille nucleaire, 66.22 56,O 1 
biparentale 
En menage polynucltique 8,19 16,02 
En famille etendue 12,30 10,12 
En famille nuclkaire, 4,7 1 6,86 
monoparentale 
L'individu est membre 0,64 2,65 
d'un couple sans enfant 
(tous types de menage) 
L'individu est enfant (tous 2,89 0,89 
types de menage) 
Personne seule 0,63 0,95 
En menage non familial 0,67 0,75 
En tant que personne l,27 3,19 
agregee (tous types de 
menage) 
Menage indetermine 2,49 2'58 
Total 100,OO 100,OO 
n= 2528 1473 
Source: EnquCtc de la Banque rnondiale sur les nivcaux de vie 
1992- 1993 

La progression vers la parentalite en menage nucleaire culmine avec les 35-44 ans qui 

foment le groupe dont la proportion de personnes vivant dans un menage biparental nucleaire 

est la plus grande (tableau 3.14). Chez les 45-54 ans, la portion en farnille nucliaire dirninue 

au profit du menage polynucleique, augmentation refletant la cohabitation des parents avec 

leurs enfants marils. Les personnes agregces dipassent les 5%, proportion qui s'esplique 

principalement par le deces du conjoint. Cette generation pone le chapeau de (< generation 

pivot n. Certains vivent avec leurs enfants, celibataires ou maries, et d'autres avec un de leurs 

parents. A la fois responsables des jeunes et des parents Cges, ces individus foment un groupe 

dont la distribution selon le statut et le type de menage est Cclatee. 
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Les personnes de 55 ans et plus: vieillir en couple ou avec ses enfants 

Nous avons constitue pour les 55 ans et plus un tableau different visant a mieux rendre 

compte de leur environnement familial (tableau 3.15). La transition entre les 55-64 ans et les 

65 ans et plus est trks importante. Tout comme nous I'avons observe pour les gens de 15 a 34 

ans, entre 55 et 65 ans et plus I'environnement familial et le statut des individus au sein du 

menage changent considerablement alors que ces deux aspects de la vie farniliale sont plus 

stables au mitan de la vie (35 a 54 ans). 

Chez les 55-64 ans, la vie avec un ou des enfants celibataires en famille nucleaire 

est la situation la plus friquente (44%). Une personne sur cinq vit au sein d'un menage 

polynucleique, resultat qui montre la propension a vivre avec un enfant marie et sa famille 

chez les gens de ce groupe. Des cet ige, plus de 7% ont le statut de personne agregee. Tris 

rares sont les individus vivant seuls (2%). Les 65 ans et plus ont un environnement familial 

varii: le tiers vit en couple, mais seulement 12% vivent en famille nucleaire. les autres 

couples cohabitant avec d'autres personnes. Le quart vit toujours avec un enfant celibataire. 

Enfin, le tiers des gens ne font plus partie d'un noyau, mais vivent avec d'autres personnes. In 

situation la plus frequente itant la cohabitation au sein d'une famille etendue. en general avsc 

un de ses enfants maries et sa famille. Les personnes Pgees qui ne vivent plus en couple 

cohabitent ainsi avec un ou des enfants celibataires ou un enfant marii et sa famills. 

Seulement 43% d'entre elles vivent seules. Ce demier tableau montre I'importance de la 

cohabitation des membres de differentes generations en depit du fait qu'un grand nombre de 

personnes vivent au sein d'une famille nucliaire. A I'aube et au crepuscule de leur vie, bon 

nombre de Vietnamiens vivent dans un menage polynucleique ou une farnille etendue. 

L'interpretation de ces tableaux par une approche longitudinale suggere une 

trajectoire de vie familiale, si I'on pose comme hypothese une stabiliti du comportement des 

generations. Nous savons cependant que les femmes de 40 ans et plus ont eu plus d'enfants 

que n'en auront leurs propres filles en fin de vie feconde; ainsi, la cohabitation future des 

jeunes parents d'aujourd'hui avec un de leurs enfants cflibataires ou maries pourrait etre 

rnoins frequente puisque le nombre d'enfants disponibles pour la cohabitation pendant la 

vieillesse scrait reduit. De plus, compte tenu de I'augmentation des migrations internes (Doan 

Mau Diep et al., 1996)' i l  est possible que moins de personnes Bgees puissent jouir de la 

proximite d'un de leurs enfants pour partager une habitation. En revanche, si la prise en 

charge des parents Pges demeure une priorite des enfants adultes et que ce comportement 



subsiste, la part relative des menages abritant trois generations pourrait augmenter. La 

ficondite ayant diminui, moins d'enfants issus des m h e s  parents formeraient un menage 

nucleaire. Dans le futur, une comparaison avec d'autres sources de donnees permettra de 

verifier laquelle de ces deux tendances I'emportera. 

Tableau 3.15 Distribution des personnes de 55 ans et plus, 
selon le type de menage (en pourcentage) et le statut dans le 
menage, par groupe d'lges, Vietnam 
Groupes d'iges 55-64 65 et plus 

Pourcentage Pourcentage 
Vivant avec un conjoint sans 16,4 1 32,92 
enfant 
En famille nucleaire 6,65 1 1,85 
En menage polynucleique 7,66 18,5 L 
En famille etendue 2,fO 2,56 
Vivant avec un ou des 71,15 26,11 
enfants celibataires (avec ou 
sans conjoint) 
En famille nucleairc 44,40 1537 
En menage polynucleique i9,88 8,06 
En famille etendue 6,87 2.48 
En tant que personne 7,45 32,07 
agr6gCe 
En famille etendue 5'50 25,33 
Autres 1,95 6.74 
Personne seule 1,95 4,49 
En menage non familial 0,58 136 
Minage indetermine 2,46 2,55 
Total 100,OO 100,OO 
n= 1383 1291 
Source: EnquCte de la Banque mondiale sur les niveaux de vie 1992-1993 

Comparaisons regionales 

Les differences regionales qui sont ressonies du tableau 3.1 1 quant a la repanition des 

menages selon le type, par grande region, peuvent etre explorees par le statut des individus au 

sein des menages et des noyaux, par groupe d'iges. Nous pouvons nous demander quelles 

sont les differences de processus de formation et dc dissolution de la famille qui contribuent i 

crier les disparites obsewees. Rappelons que la structure par i ge  des regions est suffisamment 

homogene pour ne pas attribuer a ce facteur les differences en matiere de composition des 

menages (Central Census Steering Committee, 1991). Vu la petite taille de I'echantillon de 

certaines regions, nous n'avons pas procede a un examen detaille pour chacune d'entre elles. 

Nous avons plutdt divisi le Vietnam en deux grandes regions, soit le Nord et le Sud (voir 



carte 1). La region Nord i n c h  les regions du Delta du Fleuve Rouge, du centre-nord et 

montagneuse du Nord; dans la region du Sud sont incluses les rigions chtiere du centre, 

rnontagneuse du centre, du sud-est et le Delta du Mekong. Les trois regions du Nord nous 

presentent des distributions de menages de types tres semblables: la proportion de menages 

nucliaires depasse 70% uniquement dans ces trois regions du pays. Pour les regions du Sud. 

on retrouve une mime homogbneite, caracterisee cette fois-ci par une plus faible proportion 

de familles nucliaires et une plus forte proportion de menages complexes que dans les regions 

du Nord. Seule la region montagneuse du centre a une proportion de familles nucleaires se 

rapprochant des regions du Nord: en revanche, on y trouve aussi une proportion devee de 

menages polynucleiques, ce qui justifie son inclusion a la grande region du Sud. Cette relative 

homogeneit6 entre les regions du Nord et celles du Sud justifie donc la ligne que nous t rqons 

pour observer les disparites regionales en matiere de structure des menages. 

Afin de comparer I'environnement familial par groupe d'iges des habitants de ces 

deux grandes regions, nous ne presenterons dans les tableaux que les categories pour 

lesquelles nous observons des differences entre le Nord et le Sud. Dans I'enfance (tableau 

3.16), plus d'individus vivent en menage polynucleique au Sud qu'au Nord et inversement. 

moins d'entre eux se trouvent dans des menages nucleaires biparentaux. Entre 15 et 34 ans 

(tableau 3.17), la transition vers la parentalite est plus rapide au Nord qu'au Sud. Cette 

difference reflete un calendrier de la nuptialite plus tardif au Sud qu'au Nord (General 

Statistical Office, 1995). Toutefois, les jeunes parents du Sud ont moins tendance que ceus du 

Nord a former un menage independant et vivent plus souvent au sein d'un menage 

pol ynucldique. Cette divergence importante pourrait signi tier que des prat iques de 

cohabitation postnuptiale sont plus frequentes et probablement de plus longue duree au Sud 

qu'au Nord. Ces resultats montrent par ailleurs que les jeunes rnaries du Nord accedent a 

I'autonomie residentielle plus rapidement que leurs voisins du Sud. Qu'il s'agisse de 

preferences ou que ce soit le resultat de contraintes (de logements par exemple). cette 

question reste a explorer. Si nous scrutons plus particulierement les liens des jeunes maries 

Pges de 25 a 29 ans avec les chefs de menage en ne cornparant que les donnees des regions du 

Delta du Fleuve Rouge et du sud-est, nous trouvons une difference encore plus marquee. Dans 

la region du Nord, 80% des 25 a 29 ans maries sont chefs de leur menage (ou epoux du chef), 

alors que ce n'est le cas que de 50% dans la region du Sud. 



Tableau 3.16 Distribution des enfants de 0 B 14 ans, 
selon le type de menage (en pourcentage) et la region, 
Vietnam 
Types de menage Nord Centre- 

Sud 
En famille nucleaire, biparentale 69,60 61,49 
En menage polynucleique 10,OO 16,43 
Autres 20,40 22,08 
Total 100,OO 100,OO 
n= 4549 4438 
Source: EnquCte de la Banque mondiale sur les niveaux de 
vie 1992- 1993 

Tableau 3.17 Distribution des jeunes adultes dc I5 a 34 ans, selon lc typc - - 
de menage (en pourcentage) et le statut dans Ic menage, par groupe d'lges, 
Dar rkeion, Vietnam - .  
Regions Nord S ud 
Groupes d'lges 15-24 25-34 15-24 25-34 
L'individu est enfant 703 1 8,27 77,ll 18.82 
En famille nucleaire 4.5,04 3.2 1 4 1,40 7,55 
biparentale 
L'individu est parent 19,06 8495 10,81 7 1 '09 
En famille nucleaire 11 .1  I 6 1,64 2,72 43,07 
biparentale 
En menage 5 , s  10,75 6,9 1 18.05 
polynucleique 
Autres 10,63 7 3  12,08 10,09 
Total 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 
n= 2125 I898 2459 1695 
Sourcc: EnquCte de la Banque mondiale sur les niveaux de vie 1992- 1993 

Tableau 3.18 Distribution des adultes de 35 a 54 ans, selon le type de 
menage (en pourcentage), et le statut dans le menage, par groupe d'iges, 
par rigion, Vietnam 
Reeions Nord Sud 

.a 

L'individu est parent 94,08 9148 88,95 86,26 
En farnille nucleaire 70,83 62,52 6 1.94 49.60 
biparentale 
En menage 
poIynuclCique 
Autres 5,92 8,72 11 ,05 13.74 
Total 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 
n= 1217 73 1 1311 742 
Source: EnquCte de la Banque rnondiale sur les niveaux de vie 1992- 1993 



Presque tous les individus i g i s  de 35 a 54 ans sont parents (tableau 3.18). 

Toutefois, plus d'individus de cette tranche d'iges vivent dans une famille nucleaire 

biparentale au Nord. Cette difference est particulierement marquee chez les gens de 45 a 54 

ans que I'on retrouve, au Nord, dans une proportion de 63% dans des menages nucleaires 

contre 50% dans la region du Sud. En fait, cette diffirence corrobore celle observee chez les 

25 a 34 ans qui vivent Cgalement plus souvent dans des menages polynucltiques. On retrace 

ici la cohabitation entre enfants rnaries et leurs parents. Finalement, la situation est trcs 

semblable pour les personnes dgees (tableau 3.19). A 65 ans et plus, la vie en couple et le 

statut de personne agrigee touchent respectivement le tiers des gens dans les deux rigions. La 

vie avec un enfant cilibataire est plus frtquente au Sud qu'au Nord. La vie en solitaire sst 

toutefois plus repandue au Nord qu'au Sud, bien que cette faqon de vivre demeure rnarginalc. 

Donc, les personnes Igtes  vivent gineralernent soit avec un conjoint, soit avec un ou des 

enfants cdibataires ou maries, et ce, dans les deux regions du pays. 

Tableau 3.19 Distribution des personnes de 55 ans et plus, selon le type 
de menage (en pourcentage), et le statut dans le menage, par groupe d'iges, 
par region, Vietnam 
Regions Nord Centre-Sud 
Groupes d'iges 55-64 65 et plus 55-64 65 et plus 
Vivant avec un conjoint 20,23 33,90 12,48 3135 
sans enfant 
En famille nucleaire 10,ll 15,15 3,08 7.63 
Vivant avec un ou des 
enfants celibataires 
(avec ou sans conjoint) 70 J7 23,ll 71,96 29,52 
En menage 1 7,3 8 5 $6 22,47 1 0'45 
polynucleique 
En tant que personne 
agregee (tous types de 5,41 33,86 935 30,Ol 
menage) 
Personne seule 2,14 4,94 1,76 3,90 
Autres 1,85 4,19 4725 5922 
Total 100,OO 100,OO 100,OO I00,OO 
n= 702 688 68 1 603 
Source: Enquete de la Banque mondiale sur !os niveaux de vie 19% 1993 

Conclusion 

L'objectif de ce chapitre fut principalement de decrire les structures familiales. Dans 

un premier temps, nous avons defini les notions de menage, de famille et de chef de menage, 

telles qu'elles sont utilisies et comprises dans le contexte vietnarnien. La notion de chef de 
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minage s'est avCrCe particulierement ambigue lors de I'utilisation des donnees du 

recensement de 1989, differentes definitions pouvant lui itre attribuees. NCanmoins, 

I'importance de la famille nucliaire dans I'univers simantique et le faible nombre de menages 

vietnamiens abritant au moins une personne non apparentee aux autres nous ont permis 

d'itablir une typologie des menages pennettant de rendre compte de la diversite des modes de 

cohabitation. Une fois ce choix effectui, nous avons d'abord elabore une typologie a panir de 

la liste nominative du recensement de 1926 d'un village situe a proximite de Hanoi, dnns la 

Province de Ha Dong. Les resultats nous ont indiqui la part importante que representent les 

familles nucleaires et les fiimilles (( souches N, soit les familles composees des parents et d'un 

enfant marie et sa famille. 

L'absence de donnees pour les decennies cinquante. soixante et soixante-dix nous a 

amen& i etudier les structures familiales a partir du recensement general de la population de 

1989. Les resultats concernant deux provinces ont r i v f k  une proportion de famillcs 

nucliaires de I'ordre de 60% en moyenne, ainsi que des differences regionales nord-sud. Its 

menages du Nord itant plus souvent nucleaires que ceux du Sud. Toutefois. les limites du 

recensement mises a jour par une observation (( qualitative )) de la declaration des liens de 

parent6 avec le chef de menage, nous ont amentie a exploiter une base de donnies plus 

adequate pour ce genre d'analyse. L'Enquite de la Banque mondiale sur les niveaux de vie de 

1992-1993 a permis I'elaboration d'une typologie a la fois plus fine et plus Gable. Cette 

analyse a confinne Ies premiers resultats obtenus a partir du recensement tant pour la 

distribution des menages selon le type que pour les disparites regionales. L'observation de la 

population par type de menage et par grand groupe d'iges, selon le statut de I'individu 

(enfant, en couple sans enfant, parent ou personne agregee) a suggere un parcours familial 

aux differents lges de la vie. Bien que cet exercice repose sur une hypothese de 

comportement stable d'une generation a I'autre, nous avons pu degage une trajectoire de vie 

au sein de differents types familiaux montrant la solidarite intergenerationnelle dans les 

modes de cohabitation. 

Par ailleurs, nous avions observe une distribution des menages selon le type diffirente 

d'une region a I'autre, principalement caracterisee par une plus grande proportion de menages 

complexes (etendus et polynuclCiques) au Sud qu'au Nord. Or, un decoupage par groupe 

d'iges et par region suggtre que ces Ccarts pourraient Stre attribuables a des pratiqucs 

diffirentes au lendemain du mariage. Alors qu'au Nord les jeunes maries forrnent un menage 
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indipendant rapidement, au Sud, on tend plus souvent a cohabiter avec ses parents une fois 

maries. Ces resultats indiqucraient que la cohabitation postnuptiale est probablement plus 

frtquente e t  de plus longue durte au Sud qu'au Nord. II est cependant encore impossible de 

savoir si la periode de cohabitation postnuptiale (et postnatale) s'inscrit dans I'ordre des 

preferences culturelles ou des contraintes economiqucs et rksidentielles. 

Si I'on compare les resultats du village de Chi Ne en 1926 a ceux du Nord pour 1989 

et 1992-1993, nous constatons que les familles nuclCaires e t  les familles souchcs sont les 

types les plus communs aux deux periodes. Toutefois, nous observons une plus grandc 

proportion de menages nucleaires au cours des dernitres annees qu'en 1926. En depit de cette 

augmentation, les donnkes ricentes montrent que seulcment 15% des personnes dgees vivent 

de f a ~ o n  solitaire ou seules avec leur conjoint. Ces resultats et ceux de 1926 pourraient 

indiquer qu'en dkpit d'une augmentation des familles nucliaires en proponion. les modes de 

cohabitation n'ont peut-Ctre pas tellement ete modifies au cours du siecle. L'augmentation de 

la proportion des familles nucliaires dans d'autres pays de I'Asie dc I'Est, paniculierement 

Taiwan, s'est accompagnie d'une stabilite des familles souches. L'augmentation des famil Ics 

nucleaires est principalement attribuable a la diminution des menages polynuclCiques latkraux 

(deux ou plusieurs frires maries). Cette ivolution montre la continuiti du rapport entre Ics 

generations en ce qui a trait a la vie commune des parents igCs avec un de leurs enfants en 

depit du developpement socioiconomique ct de I'urbanisation a Taiwan. Au sein de la 

population de cette ile, en ddpit de la baisse de la fecondid qui pourrait faire en sorte que 

moins de gens aient plusieurs enfants disponibles pour cohabiter, la solidarite 

intergenerationnelle demeure une prioriti des jeunes gtnerations, le lien de filiation n'etnnt 

pas moins important suite a I'etablissement d'un lien d'alliance. Au Vietnam. nous estimons 

que nos resultats confirment qu'il en va de mime: la rtciprocite entre parents et enfants 

demeure une caracteristique fondamentale de la relation intergenerationnelle et la 

cohabitation entre parents Pges et leurs enfants en t h o i g n e  remarquablement bien. 

Plusieurs questions demeurent ntanmoins en suspens. D'une part. I'influence dcs 

politiques socialistes et de celle du doi' mbi sur la formation de la famille devrait Etre 

davantage explorie pour une meilleure comprehension des Cvolutions indiquies par lcs 

donnees. En milieu rural, les politiques d'attribution des terres et en milieu urbain, celles 

d'attribution des logements, ont probablement joue un r d e  dans les modes de cohabitation 

entre generations. D'autre part, la construction privee etant permise depuis une dizaine 
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d'annees, plus de familles pourraient ttre en mesure de se constmire une maison, soit pour se 

retirer d'un menage polynucleique, soit pour avoir plus d'espace pour partager son habitation 

avec ses parents ou ses enfants mariis. Par ailleurs, I'intensification de la mobiliti 

geographique (Doan Mau Diep et al., 1996) pourrait aussi modifier les structures familiales, 

les nouveaux arrivants vivant souvent avec des membres de leur parente deja itablis dans un 

endroit. La taille des menages plus elevee a Ho Chi Minh que dans sa campagne environnante 

ainsi que la plus grande complexite des menages que I'on y a observie pourraient itre en 

partie des resultats de migrations ville-campagne. 

Les modes de cohabitation des familles vietnamiennes mettent en evidence 

I'importance de la consanguinite dans le partage d'une habitation, accentuant I'importance de 

la famille dans cette socied. Par ailleurs, les liens de filiation et d'alliance ne sernblent pas 

&re en competition, la personne igee trouvant dans la majorite des cas un de ses enfants pour 

la loger. surtout lorsque son conjoint est dCcidC. L'hypothese de la nucIearisation de la 

famille ne nous semble pas acceptable pour decrire I'evolution des modes de cohabitation au 

Vietnam car elle sous-tend une intensification du rapport d'alliance au detriment du  rapport 

intergenerationnel ou de filiation (Attias-Donfut, 1995), transformation qui modifierait a son 

tour les preferences en matiere de cohabitation et les structures familiales qui en resultent. Or, 

des recherches du cBte de I'effet des politiques de  tat et de I'histoire dernographique 

seraient peut-itre plus ficondes pour expliquer les changements que ne le serait I'hypothese 

de la nucliarisation. 



LE RAPPORT INTERG~N~RATIONNEL DANS LE CHON DU CONJOINT: 
I 1 

L'UNION DU DRAGON ET DU P H ~ N I X  OU LE MARLAGE A HANOI ENTRE 1960 ET 1 9 9 0 ~  

La reconnaissance sociale du mariage (c'esr-a-dire la   ran for mar ion de 
la renconrre sexuelle a base de promiscuitP en conlral, en cerkmonie ou 
en sacremenr) est roujours une angoissante menture; er on compre~rd 
que la socikrk air chercht a se primunir conire ses risques par 
l'imposirion continuelle, et presque maniaque, de sa marque ... Tour 
mariage esr donc une renconrre dramarique enrre la nature et la culnrre. 
entre l'alliance et la parentti 

Alain Girard (1  974: 18) 

Afin d'observer la dynamique des rapports familiaux et leur evolution au cours dcs 

trente dernieres annees, nous allons nous concentrer sur la formation des nouveaux couples. 

Dans une societe ou le rnariage est quasi universe1 et le divorce rare, le choix d'un conjoint 

s'avere une etape critique, dont la prise en compte nous permettra d'observer le rapport 

interginerationnel, lequel offre une point de vue privilegii pour I'etude des changements 

familiaux. 

Cette entreprise fait toutefois appel a une demarche methodologique fort diffirente de 

celle employee pour I'etude des structures familiales. Des liens de parenti, nous passons aux 

relations de parente: or, le regard ne suffit plus, il nous faut faire appel 1 I'ecoute. C'est donc 

par une dimarche qualitative qui a donne lieu a une serie d'entrevues de groupe que nous 

abordons les relations familiales. Nous avons adopt6 le point de vue des enfants et limit6 

notre observation P la ville de Hanoi. Toutes ies personlies ayant participe aux entretiens ont 

convole a Hanoi et ont parle de leur propre mariage et de leur relation avec leurs parents. La 

presentation de nos resultats est structuree selon un decoupage thimatique apparu a la lumiere 

de notre analyse, laquelle porte essentiellement sur les pratiques en matiire de choix du 

conjoint. Les premiere et seconde parties du chapitre presentent respectivement les tendances 

L'union du dragon (I'homme) et du phinix (la femme) symbolise le rnariage dans I'imagerie populaire 
viemamienne (Durand, 1960). 
2 Les donndes qualitatives utilisdes dans ce chapitre ont servies A une autre analyse presentee dam un article 
co-sign6 avec Khuat Thu Hong, intituld (( Marriage and the Family in Urban Nonh Vietnam, 1965-1 993 s 

et qui f i t  presentd lors de la reunion annuelle de la Population Association of America San Francisco en 
avril 1995. Le texte f i t  ulterieurement publie dans Journal of Popularion, 1996,2,1: 83-1 12. Une partie drs 
analyses de ce chapitre figure dans un article intitulk (( Changements familiaux au Vietnam depuis 1960: que 
nous rtvtlent trente annees de formation des couples A Hanoi? P, qui paraitra prochainement dam Les 
Cahiers des Sciences Humuines. L'enquite qualitative prdsentde dans ce chapitre a CtC effectude entre rnai et 
septembre 1994 et financtie par le Fonds FCAR et par I'lnstitut de Sociologie de Hanoi. 
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de la nuptialit6 hanoi'enne et la rnethode utilisee pour I'ttude du choix du conjoint. La 

troisierne section decrit le contenu des entretiens et la dernitre, enfin, contient une synthi.se 

de ce que re'vkle I'itude du choix du conjoint pour la connaissance du rapport 

intergknerationnel et de son Cvolution depuis la pkriode coloniale. 

4.1 La nuptialitc i Hanoi 

Nous avons mentionnd dans i'introduction que le calendrier de la nuptialite a pcu 

change depuis les dernikres decennies. En fait, selon la source, nous observons une Iegcrc 

augmentation (Vietnam Demographic and Health Survey, 1988; lntcrccnsal Demographic 

Survey,1994) ou une legtire diminution (Reproductive Health Survey, 1995) de I'ige m6di:in 

au rnariagc dcs cohortcs feminines saisies par ces trois principalm cnquCtos dCmographiclucs 

(CCS rdsultats figurent ail tableau 5.7 du chapitre suivant). Globalernent, Ies sources suggircnt 

une tres faible fluctuation du calcndrier de la nuptialitc dcpuis quarante ans au Vietnam. Nous 

nous interessons donc ici aux habitants de la ville de Hanoi. 

Puisque notre enqu2te qualitative porte sur Ie mariage, nous croyons que quelqucs 

indications sur la nuptialitd dans cctte ville pourraicnt Cclairer nos re'sulmts et situer notrc 

Ichantillon. Nous avons rclcvi. dans Its registres communaux dc mariagc du Quarticr Truc 

Bac situe' dans le district de Ba Dinh a Hanoi I'iige au rnariage de soixante couples pour 

chacune des annies allant de 1965 5 1993, rcprCscntant un total de 1719 couples3. soit 3433 

individus. Nous avons se'lectionnt ce quartier apres avoir vCrifi6 I'exhaustivitP et la rigulariti. 

de l'enregistrerncnt des mariages, cette operation ayant cti tenur: sans interruption depuis 

1965, en depit des perturbations causies par la guerre. Nous avons calcule I'ige rnoycn XI 

mariage par cohorte de naissance (tableau 4.1 ) 

Les resultats du tableau 4.1 ne perrnettent toutefois pas de conclure quant a unr 

tendance du calendrier de la nuptialite entre les gdnerations. En effet. les donntes comportont 

une troncature h droite, soit pour les generations les plus igces (les gens nes entre 1935 ct 

1944), puisque les gens cornpris dans ces cohortes et mariks apres 1964 (debut dr: 

I'observation) sont necessairement des gens rnariis card, ceux rnaries plus jeunes, donc marics 

avant, sont exclus de I'Cchantillon. Cette troncature a pour effet de donner un ige moyen a11 

3 Le total rCel est de 1740 couples, nlais un certain nombre d'entre eux ont dh &re abandonnes en raison 
d'erreurs dans les registres ou d'erreurs de saisie. 
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mariage necessairement tardif chez ces cohortes de naissance. Chez les jeunes generations. 

nous retrouvons egalement une troncature. cette fois a gauche. puisque les jeunes nCs dans Irs 

annies soixante et soixante-dix et maries avant 1994 (fin de I'obsemation), sont 

necessairement des gens maries jeunes. L'effet de troncature a donc pour effet de vieillir le 

calendrier h droite (genirations les plus igees) et de rajeunir le calendrier i gauche 

(generations les plus jeunes). Si nous ne conservons que les g-hirations du centre du tableau, 

nous obtenons neanrnoins un ordre de grandeur de I'Gge moyen au mariage i Hanoi sur lo 

pCriode d'observation, Age moyen situe autour de 27 ans pour les hornrnes et de 23-24 ans 

pour les femmes. Ces resultats suggerent des dges au mariage plus tardifs a Hanoi que dam 

I'ensemble du pays. 

Tableau 4.1 Age moycn au mariage selon le sere et la cohorte de naissance, Quartier de Truc 
Bac, Hanoi 
Annee de 1935- 1940- 1945- 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 
naissance 1939 1944 1949 19.54 1959 1964 1969 1 974 

Femmes -- 26,08 23,19 23,69 24,21 24,69 22,95 20,83 

Total -- 27,30 25,20 25,52 25,82 16,02 23,72 

n=X8 l 154 3 74 590 587 722 577 23 1 56 
Source: Donnees individuelles relevees dans les registres cornmunaux du Quarrier de Truc Bac en 1995- 
1996. Nous avons dG transcrire a la main les donnees des registres de vingt-neuf annees. Nous avons choisi 
un couple sur dix, jusqu'a concurrence de soixante couples par annee. Outre I'annee de naissance et I'annee 
du mariage, nous avons aussi relevk I'adresse de chacun des epoux avant le mariage, le rang du rnariage ut 
la profession. Les resultats presentes dans le tableau 4.1 ne concement quc les premiers mariages 
exclusivernent. 

4.2 MCthode 

Notre analyse du processus d'entrie en union repose sur des entretiens de groupe 

effectuis h Hanoi au cours du dernier trimestre de I'annee 1994 aupres d'homrnes et de 

femmes s'etant maries dans la capitale. Douze entrevues de groupe, chacune d'une duree de 

90 minutes, ont donne la parole a un total de 112 personnes sur les circonstances de la 

formation de leur couple. Des entretiens de groupe, plutht qu'individuels, furent effectues 



pour differentes raisons. Premierement, I'echange avec une ou des personnes inconnues ou 

peu connues (dans ce cas, les chercheurs) se fait beaucoup plus (( naturellement N en groupe 

qu'en prive. De plus, dans une socitte qui fut extrimement policCe -et le demeure dans une 

certaine mesure-, I'entretien individuel aurait pu semer la mefiance et le doute. La grande 

difficulte que rencontrent les enqufteurs a interroger les femmes en prive s'explique d'ailleurs 

par des raisons a la fois culturelles et politiques. Deuxiemement, notre sujet de recherche ne 

necessitait pas I'anonymat et la confidentialitti des personnes interrogees puisque le rnariage 

et la famille sont des sujets privilegies d'khange entre les gens, mime mtre gens se 

connaissant peu. Troisiimement, notre participation a la collecte. en tant qu'dtrangere aurait 

pu intimider les gens dans un contexte prive. Enfin, de cette faqon, nous pouvions joindre un  

plus grand nombre d'individus, en depit du temps et des fonds limites pour effectuer la 

collecte. 

4.2.1 LC schema d'entretien 

Une fois les objectifs et la methode de la recherche fixes, un premier schema 

d'entretien fut elabore en collaboration avec les chercheurs vietnarniens. Ce schema fut tcsti 

aupres de deux individus. essentiellement pour nous assurer de la clarte des themes abordis. 

Une fois cette verification faite, le schema final a ete expliquk en detail a deux moderatrices 

qui allaient diriger les entretiens (I'une d'entre elles avait participe a I'elaboration de toutus 

les etapes du projet de recherche). Les themes traites Ion des entretiens sont les suivants: 

Processus de choix du conjoint 

-A I'ipoque de votre mariage, comment se passait le choix d'un conjoint? 
-Qui participait au processus et comment? 
-Quelles etaient les caracteristiques obligatoires et recherchees par vous eVou votre famille 
chez un conjoint eventuel? 

-Combien de conjoints potentiels avez-vous rencontres. frequentes? 
-Qui vous a presente? 
-Comment et ou se faisaient les rencontres? 
-Quelles personnes ont participe au choix de votre conjoint? 
-Comment ont agi vos parents? Vos grands-parents? 
Vos freres et soeurs? Vos voisins? Vos amis? Le bureau du Parti (co quan) de votre lieu de 
travail? 
-Y a-t-il eu de I'opposition de votre pan? De vos parents? D'autres personnes? 
-Avez-vous consulte pour le choix d'un conjoint? Avez-vous ete consuu? 



-L'opinion de qui avait pour vous la plus grande importance? 
-Quel fut le rBle de vos parents, de vos amis et de vous-mtme dans la rencontre, les 
frequentations et la decision finale? 

-Qu'est-ce qui etait recherchi chez un futur conjoint? (qualites chez la femme et chez 
I'homme) 
-Quelles caractCristiques familiales, economiques, sociales, physiques, psychoIogiques itaieut 
les plus importantes? 
-Quelle importance etait accordie a I'education, a la profession, au lieu de travail, au 
logement? 

-Age biologique ou ige rivolu 
-Moment dans le cycle de vie (fin des etudes, travail, situation econornique, situation 
residentielle, etc.) 
-Moment syrnbolique: moment propice ou nefaste pour le mariage, saison, jour, heure 

4.2.2 La formation des groupes 

Pour etablir I'echantillon, nous avons d'abord selectionne trois districts de Hanoi: un 

district central, un district intermediaire et un district piripherique, soit ceux de Ba Dinh. 

Dong Da et Tu Lien. Ces trois diffirentes localites permettent d'atteindre tous les types de 

zones residentielles de la ville. Le district central se caracterise par des familIes installees 

depuis plusieurs annees; le district intermediaire regroupe a la fois de plus nouveaux arrivants 

et de plus anciens; enfin, le district peripherique rassemble une population pIus jeune et plus 

nouvellement etablie. 

Par la suite, nous avons form6 nos groupes de participants aux entretiens en 

selectionnant les individus, de maniire aleatoire, dans les registres scolaires des parents 

d'eleves de deux Ccoles maternelles et d'une ecole secondaire, chacune Ctant localisee dans 

un district different. Ces registres contiennent une serie d'informations sur les caracteristiqu~s 

socio-demographiques de tous les parents d'eleves mais ne foumissent ni le lieu ni I'annee du 

rnariage des parents. Nous avons donc procede a un premier sondage pour recueillir ces 

donnies et verifier les autres informations du registre (annee de naissance, education. 

profession, lieu de travail). A cette fin, les enfants dont les parents avaient Cte presilectionnis 

avaient apporte un bulletin a la maison que leurs parents devaient remplir. Nous avons exclu 

quelques personnes mariees a I'exterieur de Hanoi, puis avons forme les groupes. Afin de 



faciliter la tenue des entretiens et leur analyse, nous avons Ctabli des groupes mixtes, mais 

homogenes selon le niveau d'tducation et la cohorte de mariage (tableau 4.2). Regrouper des 

gens d'dges trop differents aurait crei une hierarchie au sein du groupe et aurait eu pour 

consequence d'attenuer la spontaneite chez les plus jeunes a s'exprimer librement; regroupcr 

des gens de niveaux d'education trop differents aurait aussi pu entraver la participation de 

certains, car les personnes ayant moins d'education auraient pu h e  moins enclines a prendre 

la parole devant celles ayant une education suptrieure. De plus, la premiere unite d'analyse 

itant le groupe, i l  importait que chaque groupe soit relativement homogene. 

I1 est certain que le choix des critkres de formation des groupes reflete des hypothitses 

quant au clivage entre groupes sociaux et entre periodes. Tout d'abord, le critere 
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dlhomogenCite ttait le mariage a Hanoi La division des deux grandes cohortes de mariage - 
les gens maries pendant la periode socialiste et ceux marigs depuis 1986 - nous permettra de 

verifier, dans un premier temps, si le modele familial mis de I'avant par I'ideologie socialiste 

s'est ou non caracterisi par de nouvelles pratiques par rapport a la periode coloniale. Puis, 

I'examen des generations mariees au cours de la derniere decennie nous eclairera quant au 

lien entre les changernents economiques et politiques arnorces dans les annies quatre-vingts, 

plus particulierernent a partir de 1986, et les changements familiaux. Le dicoupage par nivcau 

d'education, indicatcur du groupe socio-economique, nous pemettra de tester I'hypothtse 

d'un comportement differencie entre les differents groupes. Chez les gens plus igts .  un 

niveau d'education deve  pourrait toutefois Ctre un indicateur plus significatif de 

I'attachernent i la tradition presocialiste que d'une appartenance a un groupe socio- 

Cconomique. En regime socialiste, le statut socio-Cconornique etait attribue en fonction de 

criteres politiques plutdt qu'educationnels. Les mernbres du Parti, par exemple, pouvairnt 

avoir un tres faible niveau d'tducation et beneficier d'un statut tres favorable. Toutefois, pour 

les jeunes generations (gens maries depuis 1986), I'education est plus determinante du statut 

socio9conomique que ce n'etait le cas auparavant. Le recours a I'education comme variable 

de differentiation sociaIe pourrait avoir varie dans le temps. 

Knodel nomme le critere d'hornogdnkitk (( control characteristic s et les critbes de differentiation sociale. 
(( break characteristics )) (Knodel, 1993: 93) 



Tableau 4.2 Distribution des groupes d'entretiens selon la cohorte de mariage et le 
niveau d'dducation. Hanoi, EnquZte sur le choix du conjoint i Hanoi de 1994 

Cohortes de mariage Persomes rnariees Personnes mariees Total 
entre 1963 cr 1985 entre I986 et 1992 

Niveau d'education yrouprs individus ~roupcs  individus groupes indicdus 

Primaire et secondaire 4 3 2 3 2 7 I 5 9 -# 

~ c o l e  professionnelle et 2 23 j 30 5 5 3 
universite 
TOTAL 6 5 5  6 5 7 I2 1 I2 

42.3 Les caracteristiques de 1'Cch~ntillon 

L'ige rnoyen au premier rnariage des individus est tres semblable d'une cohorte de 

rnariage a I'autre (tableau 4.3). Entre cohortes de naissances, nous observons dans notre 

Cchantillon une diminution de I'lge moyen au premier mariage. Le petit nombre d'effectii's 

par gineration ne permet pas de cornparaison avec les resultats obtenus pour le Quartier dr 

Truc Bach. 

Tableau 4.3 .ige moyen au premier mariage selon le sexe, la cohorte de 
mariage et la cohorte de naissance, Enquite sur le choix du conjoint 5 Hanoi 
de 1994 

Cohortes Total Femmes Homrnes 
Cohortes de mnriage 

1965- 1985 16,s (55) 25,5 (37) 27,6 (18) 

-- 

Cohortes de nnissnnce 
1940- 1949 29,s (2 1) 27,4 (14) 3137 ( 7 )  
1950- 1959 26,5 (39) 25,O (22) 28,l (17) 
1960- 1969 25,3 (47) 24,O (3 1) 26,6 (16) 

*Quelques individus faisant panie de cohones de mariage ou de naissance 
a w e s  quc celles f igumt dans le tableau sont exclus de ces calculs. 

Selon les donnees du recensernent de 1989, les gens eduques sont surreprcsentis dans 

notre ichantillon, par rapport a la popuiation de Hanoi dans son ensemble (General Statistical 

Office, 1991). Dans les regions urbaines de la province de Hanoi, seulement 7% des 20 B 49 

ans avaient une formation d'ecole professionnelle ou supirieure alors que dans notre 

ichantillon, cette proportion est de 47%. Cene surrepresentation etait inlvitable, vu la 

constitution d'un nornbre egal de groupes pour les d e u ~  grands niveaux d'education 

(secondaire et rnoins, secondaire et plus). Toutefois, a partir dcs donnees de I'echantillon de 

5% du recensernent de 1989, nous avons pu produire les distributions des niveaux d'iducation 

pour les trois districts ou nous avons tenu notre enquste. [ l  est possible d'effectuer cette 
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comparaison car, en geniral, les parents d'eleves habitent te district o i ~  se trouve I'ecole de 

leurs enfana. Dans deux des trois districts de notre enquite (Ba Dinh et Dong Da), la 

repartition des niveaux d'education de notre tchantillon se rapproche de celle prevalant pour 

l'ensemble des habitants. Dans I'autre district (Tu Liem), les individus de notre echantillon 

sont nettement plus iduques que I'ensemble de la population de cette agglomeration. Entre 

1989 et 1994, if est toutefois difficile de comparer des indicateurs sociaux car la population dc 

Tu Liem a probablement changee, car il s'agit d'une nouvelle zone residentielle periurbaine 

de Hanoi oh I'ernigration est elevie. Notre tchantillon comporte par ailleurs une forte 

proportion de personnes employees par  ta tat; la cornparaison avec les donnees du 

recensement, par district, revele la mime tendance que pour I'education: des proportions 

assez rapprochees pour les districts de Ba Dinh et Dong Da et une proportion tres superieure 

pour le district de Tu Liem. 

Quant au lieu de naissance des participants, mentionnons qu'environ la moitie d'entre 

eux sont nes a Hanoi, I'autre rnoitie etant nee dans une autre province. Chez les plus jeunes et 

les plus eduques, la proportion de gens nds a Hanoi est superieure a celle des autres groupes. 

En depit de ces remarques sur notre echantillon, notons que le design mime de notre enquCtc 

visait a constituer un nombre egal de groupes selon les cohortes de mariage et les niveaus 

d'iducation. En d'autres termes, nous ne cherchions pas la representativite srarisriqlte par 

rapport a la population de Hanoi ou du Vietnam urbain dans son ensemble, la nature de la 

demarche qualitative n'ayant point cet objectif. Le choix delibere de personnes ayant dcs 

caracteristiques differentes pcrmet par ailleurs unc reprisentativiti sociale de difftirents sous- 

groupes. Ces cornparaisons de I'ige au mariage, de I'education et du secteur d'emploi entre 

Hanoi ct notre echantillon sont effectuees a titre indicatif pour rnieux saisir la population de 

reference - la ville de Hanoi- de laquelle nous avons recueilli notre materiau d'analyse. 

4.2.4 Le deroulement de la collecte 

Les participants aux entretiens furent convoques une sernaine avant I'entretien en fin 

d'apres-midi. moment ou la plupart des parents passent a l'icole chercher leur enfant. Une 

enseignante derneurait a I'tcole pour superviser les enfants qui attendaient leurs parents 

pendant la durie de I'entretien. Les participants furent compenses financierement pour leur 

presence etant donne que la plupart d'entre eux avaient des obligations professionnelles ou 
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familiales qu'ils avaient dO delaisser pour itre presents 21 I'hcole. Au moment de I'entretien, 

chaque participant devait remplir au prialable un bref questionnaire, ce qui  permettait de 

verifier les caractiristiques des mernbres du groupe. Dans quelques cas, le pire de I'enfant 

avait ete convoqui mais c'est la mere qui se presentait et vice versa. Ces cas ne modifierelit 

point I'homogeneite des groupes, les quelques personnes s'etant presentees a la place de leur 

conjoint ayant le mime niveau d'education. La moderatrice introduisait d'abord le sujet ct 

I'objectif de la recherche, repondait aux questions, puis commenqait I'entretien. Lors de 

chaque seance, nous Ctions accompagnie, en plus de la rnoderatrice, d'une secretaire. Cette 

derniere personne dressait un plan de table en identifiant d'un numero chacun des participanls 

selon I'endroit ou i I  ou elle etait assis(e), nurnero qui etait reporte sur le questionnaire ecrit 

rempli en debut de seance. Puis, au f i l  de I'entretien, la secritaire prenait dans I'ordre dts 

interventions le nurnero des participants prenant la parole. Ceci allait nous permettre lors de 

I'analyse d'identifier les interventions selon les caractiristiques individuelles de chacun. Tous 

les entretiens furent enregistris. 

Le sujet des entretiens fut dans l'ensemble trks bien refu par les participants. Le 

rnariage et la famille sont des themes sur lesquels les Vietnamiens parlcnt spontanement ct 

avec plaisir. Nous craignions que les questions d'ordre politique (I'intervention des organcs 

du Parti dans le choix du conjoint) ne soient ddlicates; elles requrent en fait un accueit trcs 

favorable et firent I'objet de rhponses tres detaillees. II sernble que la periode durant laquelle 

nous avons mene la recherche etait tres propice aux questions sur les annees soixantc. 

soixante-dix et le debut quatre-vingts. En effet, depuis la fin des annees quatre-vingts, le 

pouvoir politique a reliche son contrde ideologique sur la population et les opinions 

personnelles peuvent Ctre exprirnies sans crainte de represailles. Ce passe etait aussi 

relativernent frais a la mernoire de plusieurs personnes qui etaient heureuses de pouvoir pnrlcr 

librernent des expiriences de cette periode jugee revolue. 

La presence d'une etrangere ne sernble pas avoir eu d'effets negatifs sur les resultats. 

En effet, plusieurs personnes interpreterent cette participation canadienne a une enquite sur In 

famille vietnarnienne comme un signe temoignant de I'irnportance de la recherche. Cette 



experience a perrnis de confirmer que la rnefiance a I'igard de I'ttranger etait chose du passe 
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a Hanoi, du moins pour une partie de la population . 

4.2.5 L'analyse des entretiens 

Les entretiens ont d'abord ete transcrits integralement a partir des enregistrements 

effectuks lors de la collecte. ~ t a n t  donne que notre niveau de connaissance de la langue 

vietnarnienne n'ttait pas suffisant pour proceder directernent a l'analyse des transcriptions en 

vietnamien, nous avons d'abord traduit nous-m0me du vietnamien au franqais cette serie 

d'entretiens avant d'entamer la premitre analyse. Cependant, lors de I'analyse finale, notre 

niveau de langue ayant progresst, nous sommes retourn& aux textes originaux, Le recours 

aux textes en langue vietnamienne a permis une comprehension beaucoup plus riche rt 

nuancee des entretiens. vu la difficulte de traduire plusieurs termes et expressions. 

Notre collecte ayant pour premier objectif I'etude des pratiques, nous avons effectui h 

une analyse de contenu de type thirnatique. La premiere etape fut l'elaboration d'une fiche 

synthese pennettant de decrire de faqon detaillee le contenu de chacun des entretiens. 

Plusieurs citations furent tirees des textes et une synthise des differentes experiences 

racontees et points de vue exprimes fut effectuee pour les douze entretiens. Les donnees ne 

permettent pas de retracer des trajectoires individuelles detaillies, mais fournissent un 

eventail de segments de differentes trajectoires selon I'importance et la nature dcs 

interventions des individus. La principale unite d'observation etant le groupe, nous avons 

d'abord confronte les fiches d'entretien entre elks afin d'identificr les diffirences et 

ressemblances entre groupes. Nous avons aussi etudik les entretiens a panir des interventions 

de sous-groupes crees a posteriori. Nous avons ainsi regroupe toutes les interventions sur 

certains sujets par sexe ou cohorte de naissance. Finalement, cenains individus s'etant 

exprime plus en details, nous avons pu utiliser leurs recits comme sail s'agissait d'un entretien 

individuel puisque nous pouvions retracer le parcours cornplet du processus de choix du 

conjoint de cette personne. 

Ces etapes prelimhaires ont ment a I'elaboration de cadgories afin que soit code le 

corpus du texte. Cette &ape fut assistee par le logiciel d'analyse de contenu qualitative XL'DIST 

qui permet la constitution d'un arbre hibarchique des categories servant a la codification du 

texte. La retroaction entre le corpus d'entretiens et les premiers codes d'analyse a menC a une 

Entre 1954 et 1987-88, les contacts avec les etrangers ttaient pratiquernent interdits aux Vietnamiens et 
passibles de reprdsailles. 



organisation finale mettant a jour les Cvolutions decrites dans les resultats. Les aller et retour 

entre le texte et les codes representent une ttape fondamentale de la demarche d'analyse 

qualitative car cette retroaction perrnet la structuration progressive du corpus de texte. Une  

fois le corpus ainsi decoupe, nous avons pu proceder a une description encore plus fine des 

contenus, nous permeaant de dkgager les grands aspects de la transformation des modalitis d u  

processus de formation des couples, lesquelles, comme nous le verrons, timoignent bicn de 

I'evolution du rapport intergenerationnel. 

4.3 Description des contenus: trente ans de formation des couples a Hanoi 

4.3.1 De la consultation des enfants au consentement des parents 

Un changement majeur s'est opere entre les annees soixante et quatre-vingt-dis dans 

la faqon dont les futurs epoux font connaissance. Dam les annCes soixante et soixante-dis. 

c'est souvent la famille qui introduit dans son cercle des conjoints potentiels pour les enfants 

celibataires, bien que la rencontre en dehors de I'espace familial gagne en populariti. 

L'opinion des enfants peut ttre toutefois determinante sur I'issue d'une rencontre orchestrce 

par la famille. L'evolution en cours pendant la periode coloniale g a p e  pendant Ics premiires 

decennies du regime socialiste toutes les couches de la sociite. Depuis les annees quatrc- 

vingts, la plupart des rencontres entre celibataires Cchappent a la supervision directe dcs 

parents et les jeunes introduisent eux-mCmes le ou la futur(e) de leur choix a leur famillc. 

L'entree du conjoint potentiel dans sa belle-famille demeure toutefois une itape centrale dans 

le processus, mtme si les parents n'en sont plus les initiateurs. 

Bien que le projet amoureux entre deux individus soit rtpandu dans le discours dcs 

gens maries dans les annees soixante et soixante-dix, I'union de deux familles s'insere encore 

dans ce projet. Depuis les quinze dernieres annces, la revendication du mariage comme etant 

avant tout I'union entre deux individus est de plus en plus dominante. Par ailleurs. sur 

I'ensemble de la periode observee, I'introduction a la famille du conjoint potentiel par le ou la 

celibataire s'accompagne de la consultation des parents, ces demiers pouvant s'opposer au 

mariage en cas de derogation a certaines normes d'homogamie que nous detaillerons plus 

loin. Ainsi, les gens rnaries a la fin des annCes quatre-vingts et au debut des annies quatre- 

vingt-dix cherchent a convaincre leurs parents lorsque ceux-ci s'opposent a leur choix, mais 

un echec peut trks bien mener a I'abandon du partenaire choisi. 

Duns les annhes soixanre-dix, I'opinion des parenrs el de 1a.famiile etait tris in~porranre. C'esl 
pourquoi, quand et avec qui se marier, Ptaient des questions qui ne concentaierlr pas les jerrrws 



mais la famille. Nous ne prenions pas d 'initiative dans ces domaines. (Homme ne en 1954 dans la 
province de Thai Binh, marie en 1974 a 20 ans.   ducat ion universitairc) 

Quant a la famille, j b i  suivi l'opinion de mes parents car ils n 'Ptaient pas trop cr fi7scisres ,,. .i 
cette Ppoque, j 'avais quelques partis, aursi j a i  consulti mes parents. Ils savaient analtser la 
situation, si celui-la Plait en same par exemple. II y en avait un qui Ptaif gentil, il avoif c k  
I'Pducation mais il Ptait faible el maladif: alors rnes parents m ' m  dit: cc quand tu auras un 
enfant, que ton n~ari sera malade, alors qui va le servir sinon toi, tu seras t r b  malheureuse H, 
c 'est pour cela que je dis que rnes parents ttaient tris h i d e s .  Ils disaient (( mcrrie quelqu 'un de 
b r t ,  en santP et gentil )), moi j 'Ptais tout simplement d 'accord avec eux. (Femme nee a Hanoi en 
1948, mariie en 1979 a 3 1 ans.  ducati ion colligiale) 

Je pense que pour le mariage, il fauf Pcouter nos parents. @and on aime, on ne peut pas Ptre tris 
lucide, alors l'opinion de la famille est iris importante. (Femme nee en 1963 a Hanoi, mariee cn 
1987 a 24 ans.   ducat ion universitaire) 

Si dem personnes veulent se marier, elles doivent en informer les parents. Si nos purents ne sont 
pas satisfaits de notre choix, il faut les convaincre. (Femme nte a Hanoi en 1963, mariee en I99 I 
a 28 ans.   ducat ion universitaire) 

Defier ses parents et leur imposer un choix est aussi une pratique existante. bien que plus rarc. 

Beaucoup de gens me disaient que j'itais nPe pendant l'annie du tigre et qlr 'il s 'agissair d'un 
animal firoce, alors j 'avais un peu pew (d 'moir de la dtfficcult i me nrarier). /i I 'hge de 76 N I I . ~ ,  

je me suis mariPe, A cette Ppoque, ma famille n 'dair pas d 'accord car nos iges n 'iiaient pus 
compatibles. Finalement, nous uvons maintenu notre dicision et j b i  dit a rnes parents que s'il.7  re 
me laissaient pas me marier avec h i ,  je ne marierais personne et ainsi ma fanriflr a d i  accepter: 
Ma famille voulait aussi (consulter un devin pour) choisir un jour faste et propice a notr-e 
mariage mais nous avons lout simplenrent choisi zrn dimamhe. (Femme nee a Hanoi en 1950, 
mariee en 1976 B 26 ans.  ducati ion collegiale) 

A I'epoque socialiste, I'importance de I'intervention des parents et l'introduction de 

conjoints potentiels par la farnille caracterisent tous les milieux socio-economiques. Cette 

periode apparait ainsi relativement hornogtne sur le plan des pratiques. Une exception a ccttc 

regle survient chez les gens originaires de ia campagne et vivant a Hanoi sans leurs parents ou 

d'autres membres de leur famille. Pour eux, I'accord des parents prend parfois une 

signification davantage symbolique et influence peu I'issue finale de la rencontre. Si la 

famille s'oppose au choix effectue, le jeune, loin de ses parents et autonome financierernent, 

pourra se marier en dCpit de cette opposition. Chez les jeunes, la distance entre eux et leurs 

parents diminue le r61e de ces derniers. 

cc Je suis indipendant depuis que je suis nb jeune. Je respecre beaucoup rnes parents mais parce 
qu'ils vivent duns mon village d brigine, leur demander leur avis n 'a qu'un caractPre rituel. Si 
mes parents m 'avaient empiche de me marier, je me serais taut de mime marii. (Homme ne en 
1967 dans la province de Vinh Phu, marie en 1991 a 24 ans.   ducat ion secondaire) 



J b i  rencontri ma femme chez un de nres amis. J'Ptais venu chez lui et j b i  retrontrd sa soew 
aide .  Je suis originaire de la province de Vinh Phu. Quand j ai  amend cette fdle 6 mon village. 
ma famille n 'Ptait pas d'accord que je me niarie avec elle. Puis, quand j h i  amen6 nws parem a 
Hanoi pour qu 'ils rencontrent la famille de mon amoureusr, les deuxjamilles se sont qzcerelltcs 
chez elle. Mes parents m 'ont ordonnh de renrrer dans mon village pour me marier la-bas, nrais 
nous itions dicidis a nous marier. J h i  demandi a quelques oncles et parents doignds de rrzotr 
village qui vivent a Hanoi - j bi une grand-tante qui vit ici - de reprisenter n~alamtille afi,t de me 
marier. Je me suis marit! en 1991. (Homme ne en 1962 dans la province de Vinh Phu, rnarie en 
199 1 a 29 ans.   ducat ion secondaire) 

Bien que le mariage entre deux individus gagne du terrain sur I'union entre families. 

certaines situations des annies soixante et soixante-dix favorisent I'organisation de mariagcs 

par les farnilles. avec une faible prise en compte des souhaits emis par leurs enfants. Tout 

d'abord. le fils aine est particuliirernent sournis aux pressions de ses parents qui veulent 

s'assurer dr la continuite fignagere; cette situation peut donner lieu 4 un rnariage entierement 

orchestre par la generation parentale. Une etude sur les determinants de I'lge au mariage 

montre que le fait d'Ptre I'aine masculin de la famillr n'entraine pas un Age au mariage plus 

pricoce (Huu Minh Nguyen, 1995). MEme si le calendrier de la nuptialitti masculine n'est pas 

affecte par le rang occupe dans la famille, les rapports qu'un fils aine entretient avec ses 

parents au sujct de son mariage sont probablement differents de ceux qu'entretirnnent parents 

et cadets. Le mariage de ces derniers revet une rnoindre importance materielle et symbolique 

puisque c'est geniralernent I'ainti et son epouse qui seront en charge du culte familial dcs 

parents. 

Je suis 1 binP de ma fanille; quandj b i  cu 28 ans, j 'Ptais toujours cilibaraire. Mcs parents Ptaiejtr 
tris inquiers, ils voulaienr des petits-enfants. S'ils ne davuient pas/orci a me marier, j 'aurais 
attendu beaucoup plus ford. P Paque mes parents n 'daient pas en sanri, ils avoienr vrainrent 
besoirt que je me marie ... J'Ptuis parri travailler en dehors de nron village et quaniije suis rentrc;. 
ma parente' mait dijajaii des recherches et identijii un partipour m i .  Elk ituir du mlnrc villago 
que n~oi (niais vivait a Hanoi). Quandje suis partipour I'arniie, elle rr 'itair qrt 'une enfi~nr, jc. nc 
I 'avais ntdme pas remarquie. Quandje suis rentri je I 'ai sue er j 'ai accepti, (Homme ne en 1953 
dam la province de Ha Tay, marie en 198 1 a 28 ans. €ducation universitaire) 

Par ailleurs, la guerre ressort comme une periode propice a la prise en main du 

rnariage d'un fils par la parente. Alors que, globalement, la guerre a eu un effet de retard sur 

la nuptialite vietnamienne (Huu Minh Nguyen, 1995; General Statistical Office. 1999, ce 

retard du mariage s'accompagne dans certains cas du recours plus frequent au mariage 

traditionnel. 



La premikre fois que je me suis marid, c 'Crair en 1969. A certe ipoque j 'Prais dans 1 'armie, Mu 
famille er celle de ma femme ont dicidi de nous marier er d'organiser le mariage. Je n 'ai eu qtre 
rrois jours de permission pour me marier et la connailre. Nous mom PIP mariis peniimr di.r o~rs, 
mais pendant d h  ans j 'e'tais mobilisi, donc nous ne nous aimions pas. C 'esr pourquoi j 'ai divorck 
er me suis remarie. (Homme ne en 194 1 dans la province de Nam Ha, marie pour la premiere fois 
en 1969 a 28 ans.   ducat ion primaire) 

Je suis parti pour faire la guerre en 1970. A certe Ppoque j 'avais 20 ans er je me suis marit ir crr 
dge. C'Prait beaucoup rrop jeune mais si je ne m'itais pas marit! avant de quitter ma famiilr, 
j'aurais dû  arrendre jusqu 'a l'dge de 28 ans. Nous sommes huif frires et soeurs et je suis I'ai~rt!, 
alors mes parenrs renaienr a me marier pow qu 'ils aienf 1 'aide d'une belle-fille a la maison. Ils sc 
sonr charges de four, je ne I 'ai connue qu 'une semaine avanf nton depart. (Homme n@ en 1 943 
dans la province de Ha Bac, marie en 1973 a 30 ans.  ducati ion universitaire) 

Les parents inquiets de ne pas reussir a marier leurs filles au-deli d'un certain ige  les 

poussent parfois au mariage d6s qu'un conjoint acceptable se presente. La forte pression 

sociale de I'ige exercee sur les jeunes femmes est remarquablement bien contenue dans une 

expression pejorative decrivant les celibataires trop fletries pour trouver mari: une femme 

devient rapidement cr perimee pour le mariage N (e"rhong), notamment parce que l'ige la rend 

moins jolie et qu'elle perd de son potentiel de reproduction biologique. Cette inquiitude n'est 

pas que culturelle, rnais fondee demographiquement. Les lourdes pertes masculines dcs 

piriodes de guerre ont modifie I'equilibre entre les effectifs mascutins et feminins de 

certaines generations, un surplus de femmes rendant difficile le mariage universe1 (Goodkind. 

1996a). 

Si les parents ne sont plus les initiateurs directs du processus et qu'ils ne sont pas Ics 

premiers i effectuer des choix, leur accord est essentiel et systematiquement mentionnc 

cornme une etape, independamment de la periode du mariage. On pourrait croire qu'avec 

I'acceleration du developpement socio-economique, la signification de cet accord pourrrtir 

avoir change au fil des annees. Pourtant, chez les jeunes vivant avec leurs parents a Hanoi au 

debut des annees quatre-vingt-dix, I'opinion des parents est determinante quant i I'union ou 

la separation eventuelle des jeunes amoureux. Cene balance du pouvoir en faveur des parents 

s'observe toutefois davantage dans les familles jouissant d'un statut socio-konomique tleve. 

ces dernieres etant plus soucieuses de conserver leur statut et celui de leur enfant. Le 

processus demeure ainsi ponctue par I'introduction d'un candidat et la recherche d'un 

consentement, I'initiative de la premiere etape passant des mains dcs parents a celles des 

enfants et le consentement des enfants etant remplacti par celui des parents. Qu'ils agissent en 



amont ou en aval du choix d'un conjoint, parents et enfants cherchent ensemble un iquilibre 

satisfaisant pour tous. 

4.3.2 Modes et  lieux de  rencontre: de  I'entremetteur familial aux reunions entre amis 

Alors que I'accord des parents demeure un aspect important dans le mariage, on 

observe une autre constante: I'introduction du futur conjoint par une tierce personne comme 

mode de rencontre initiale le plus repandu et le plus apprecie. Alors que dans les annics 

soixante et soixante-dix c'est souvent la famille ou une personne proche de la famille qui joue 

ce rde, depuis une quinzaine d'annees, ce sont les pairs qui cherchent activement des 

conjoints potentiels pour leurs amis et organisent des occasions de rencontre. La prisentation 

par un ou une ami(e) est p e y e  comme offrant une garantie sur I'origine, la trajectaire et la 

moralite de la personne rencontree. 

Je nte suis ntariie a 23 ans. Pour I'endroit o l  j'habitais, c 'etait un peu turd dCjir. Duns ce temps- 
la, vers 18-20 ans on avail diju un mari. A certe tpoque je venois de terminer ntes irudes rr 
j'drais insoucianre. Je nte suis ntarir'e cur mes parenrs nr 'out prisenlie u h i .  Nos ciurjrnrilles sc 
connaissaienr d+. (Femme nee a Hanoi en 1957, mariee en 1980 a 23 ans.   ducat ion secondaire) 

Jr pense qu'a notre ipoque nous faisions des renconrres principalentent ir rravers nos anris. .Je 
pense qu'il y a beaucoup d'avanrages a rencorrtrer quelqu'un de cetre faqon. Darts mon ens, Ie 
n~ari dr mon antie comtaissair dijb rr$s bien nlon b l u r  rnari, er sa femme me connaissait rrh 
bien. Ainsi nous n 'avons pas perdu de remps a nous connaitre. Si vous renconrrc qrrelqu'un qtre 
personne de vorre enrourage ne connair, contment savoir qui est ceue personne? (Femme nie en 
1968 a Hanoi, mariee en 1992 a 24 ans.   ducat ion secondaire) 

On imagine difficilement entrer directement en relation avec une personne que I'on pourrnit 

considerer pour le mariage. Cette pratique est Cgalement tres developpee dans d'autres pays 

de la region, a Taiwan, par exernple, ou la presentation par les amis est le mode de rencontre 

le plus frtquent (Thornton et al., 1994). 

Au changement dans la faqon d'entrer dans sa belle-famille et a I'emergence des pairs 

comme intermediaires est itroitement associee la diversification des lieux de rencontre. Lrs 

l i e u  prives, les lieux rdservis et les lieux publics sont les trois types d'espaces sociaux de 

rencontre d'un futur conjoint que distinguent Bozon et Heran (1988) pour la France. A u  

Vietnam, I'importance de la presentation par un tiers exclut les lieux publics des espaces de 

rencontre privilegies par les candidats au mariage. Toutefois, le passage des lieux prives, 

principalement I'espace familial, aux lieux reserves, principalement les lieux de travail et 

d'etudes, se dessine au cours de la periode observee. Les rencontres pendant les etudes 



avaient a cette Cpoque I'inconvinient de mettre en presence des jeunes du mime Ige alors 

qu'une difference d'lge entre conjoints etait une garantie d'harmonie au sein du couple, la 

femme devant etre la cadette de son mari. 

Je pensais dans ce temps-la que la meilleure difJPrence d'2ge entre conjoints Ptait de 5 ou 6 ans 
parce que le mari esr comme un grandpire qui prendra soin de la famille. Si on marie quelqti 'trn 
de son dge, comme le dit le proverbe connu npoissons du mime banc )), on ne pourra pas se 
supporter er !'on se cherchera toujours querelle. (Femme nee en 1946 dans la Province de Ninh 
Binh, mariee en 1980 a 34 ans.   ducat ion collegiale) 

Les riunions informelles entre amis etaient peu communes et desapprouvtes par les parents, 

surtout pour les filles, desquelles on craignait le pire, soit une grossesse prenuptiale - 
volontaire ou involontaire. Cette situation tres delicate devait souvent se solder par I'union du 

couple fautif. Depuis une dizaine d'annies, les lieux reservis hors de I'espace familial sont 

les lieux de rencontre favoris. On prefere se rencontrer chez des amis, dans des clubs ou dans 

des koles  de langues etrangitres du soir; la famille est prefirablement exclue de la rencontre 

initiale. 

Au cours de la periode socialiste, le lieu de rencontre du conjoint est associi a sa 

situation familiale. Les jeunes vivant avec leurs parents ou d'autres membres de leur famille a 

Hanoi font la rencontre de leur futur conjoint surtout au sein de la famille ou pendant Ics 

etudes, tandis que chez ceux dont les parents sont au village, c'est leur lieu de travail qui sert 

de point de contact. Pour les gens originaires de la campagne vivant souvent pres de leur licu 

de travail en logement collectif, I'environnement de I'usine ou du bureau de 1 ' ~ t a t  

N remplace D la famille. 

Ma famille, vivant duns mon village, d brigine ne powait pas participer dc pris a nton ntariqc. 
Duns mon cas, ce qtii comptair dans ma vie trait tnon lieu de travail; il )I avair I 'organisafiort ( / t i  

Parti, le syndicai du Parti er moi. Mon lieu de travail Plait ma vie. (Femme nee en 1959 dans la 
province de Thai Binh, mari=e en 1982 i 23 ans.   ducat ion secondaire) 

C'est dire qu'en villr, ou une population heterogene de migrants et de non-migrants se 

partage I'espace, les lieux de rencontre segmentent la population selon le lieu de residence de 

leurs parents. Ainsi, le lieu de travail est privilegie comme lieu de rencontre de conjoints 

potentieis par des gens vivant une situation familiale analogue. 

L'eclatement recent des lieux de rencontre temoigne d'une certaine diversification des 

rapports sociaux. Toutefois, ces lieux sont extrimement fermes et n'y entre pas qui veut. 

Depuis une dizaine d'annees, des ecarts importants se creusent a Hanoi entre riches et pauvres 

et segmentant davantage les lieux de rencontre. Les collGges de Hanoi. par exemple, sont 





politiques individuels et familiaux rLvolutionnaires ne ttmoignant d'aucune contradiction 

avec I'ideologie en place. Cette selection a pour effet de reltguer a un marche matrimonial de 

seconde classe les gens pour lesquels ces antecedents sont juges mauvais ou douteux. La 

condition presque sine qua non qu'est le travail du conjoint pour  tat constituait un moyen 

de s'assurer le respect des rigles d'homogamic politique, puisque les gens aux allegeances 

douteuses ou ouvertement non favorables au regime etaient exclus du secteur public. Le 

contrde du passe politique etait effectui par un des organes du Parti Communiste Vietnamien 

(ca quan) auquel chaque citoyen de Hanoi etait rattache selon son appartenance a un lieu de 

travail: I'organe du Parti d'une usine regroupait, par exemple, les employes de cette usine. Le 

travail pour  tat etait aussi la meilleure faqon de survivre dans une periode d'austirite 

economique.  tat foumissait ses employes un logernent, ainsi que des coupons pour la 

nourritwre et les vetements. Les employis du secteur public jouissaient en outre d'un meilleur 

acces a I'education et aux services de santi. Le salaire de deux personnes mariees travaillant 

pour Ic gouvemement et les benefices li6s li leur stntut permettaient d une famille de s'en tircr 

en depit de la pauvrete de I'ipoque. 

Je me suis mariie 6 I f &  de 26 ans, k I'tpoque c'irair rrPs lard. La raison pour ce retard est que 
pendanr 4 ans j'ai aimi un homme qui itair dons I brmte, mais je n 'ai pas pu Ie marierpurcr qrw 
ma famille Praif rradirionnelle el disait que sa famille n 'Prair pas conrparible avec ku ndrre. hfes 
parents rravailluienr rous les dew pour le gouvernement; son pPre duir enseignanr nrais sa mPre 
n 'Ptair qu 'une femme au foyer. Ma famille s 'esr forremenr opposie puisque notrs ne parragions 
pas le mime statut social er me disait que si je me mariais avec Itri, nion ascension socide seruir 
jeiniepar certe union. (Femme nee en 1950 dans la province de Nghe An, mariee en 1976 a 26 
ans.   ducat ion universitaire) 

Le nrari recherchi norre Ppoque dair conrme suir: sa famille devair Prre proche de celle de la 
femme, il devair moir un emploi stable, i! devair irre cadre du gouvernemenr er aucun nrenrbre tie 
sa fantille ne devair se livrer au commerce privi car, si c 'Prair le cas, c 'irair inacceproble ... Totrs 
les membres de sa fanlille devaient donc rravailler pour le gouvernement: mu famille et plusieurs 
aurres ne pomaienr qu *accepter un conjoint ripondanr a ces conditions. (Femme nee en 1957 a 
Hanoi, mariee en 1980 a 23 ans.   ducat ion secondaire) 

I1 Prair absolumenr nicessaire pour les gens de mon Ppoque de marier quelqti'un qui awir lrrl  

travail stable ajin de pouvoir faire vivre une famille. Tour le monde cherchair une personne cadre 
du gowernemenr, qan t  saperrnanence. (Homrne ne en Chine en 1945, marie en I977 a 32 nns. 
  ducat ion colldgiaIe) 

Le maximum d'assurance etait atteint dans un rnariage avec un membre du Parti 

puisque seule une vie irriprochable permettait de le devenir. Ces demiers bineficiaient aussi 

de privileges leur rendant a eux et a leur famille la vie un peu plus douce. Ce sont surtout les 

fernmes qui rsvaient d'un membre du Parti. 



Avant dc procCder a I'enregistrement de son mariage auprts des autorites polici6res. 

procidure ntcessaire i la legalisation de la cohabitation, tout citoyen devait se faire delivrer 

un document par I'organe 3u Parti I'autorisant a se rnarier avec le conjoint desire. Les 

reprtsentants de ceue structure politique procedait a une virification du pedigree du conjoint 

potentiel du dernandeur et ernettaient ou non I'autorisation requise en fonction du contenu de 

I'histoire politique familiale. Cette histoire itait resurnee dans un document (le I$ lich) q u i  

contient les anticidents de I'individu et des rnernbres de sa famille jusqu'a la troisieme 

gendration, et fait &at de tout acte immoral, criminel ou contre-rdvolutionnairc commis par 

h i  ou ses ascendants. Le mime document ttait requis pour un grand nombre de procidurcs 

autres que celles liees au mariage: i l  determinait, par exemple, I'acces aux etudes superieurcs 

et les possibilites d'ascension professionnelle. 

A notre ipoque, lorsque nous pensions fonder une famille, nous avions des r&xs mais les 
d~flculres er liniites Ptaient nombreuses. J bimais quelqu 'un d'une famille capitalisre et mrr 
famille rn 'a dit qrt 'il Ptair impossible que je me niarie avec h i .  Duns ce temps-lir, le passi farnilid 
Piair trts important, Prrisqu 'il Ptait d'une famille capitalisre, son accis aux dudes universitaires 
itait trPs limiri sauf dans les secreurs de la foresterie ou de I'agricuiture, lesquels donnaienr peic 
depresrige social ... (Femme nee en 1945 a Hanoi, mariee en 1967 a 22 ans.   ducat ion 
secondaire) 

Morr co quan irait tris strict. Si nous voulions friquenter quelqu 'un, nous deviotis irfirn~er 
I'organisation er les cadres du Parti. Seulement lorsque notrs avions l'autorisation du co quan 
pow iesfi.Pquentarions, pouvions-nous nous voir, puis nous niarier. (Femme nee en 1959 d a m  In 
province de Thai Binh, mariee en 1982 a 23 ans.  ducati ion secondaire) 

Mon ami er rnoi voulions nous marier er ma famille Plait d'accord. Mais u cette Ppoqzre IP co qlrm 
jouait un rdle important dans la de'cisionjinale. Les deur co quan (le mien et le sien) devaietlr 
donner la permission manr que notrs puissions nous marier. Nous avons hi atterdre pendaur 
quatre ans avanr d'moir les autorisations. Comme mon mari Ptait du Sun, I brganisarion devair 
soigneusement enquiter sur son passe' ajin de s 'assurer qu'il n 'avait pas dCja une femme et dcs 
enfants dans le Sud Ce firt tris compliquP, A cetre Ppoque totts ceur qui voulaient se fiiquentcr 
devait passer par le co quan. Si le ly lich avair quoi que ce soit de dourewr, c'irait tris difjiciie. 
(Femme nee en 1939 a Hanoi, mariee en 1972 a 33 ans. tducation secondaire) 

On connait encore ma1 le r61e qu'a joue I'histoire politique familiale (telle que relatee 

dans le I j  ljch) comme facteur de differentiation sociale au cours de cette periode de I'histoire 

du Vietnam. Les organes du Parti n'avaient pas tous les mimes exigences en matiere de 

cc proprete )) de son curricuium vitae familial (ly' lich trong such). Une femme qui travaillait 

au ministere de I'Interieur racontait combien I'organe du Parti dont elle relevait etait repute 

strict; cene situation fit qu'il lui fut difficile de trouver un conjoint dont le passe repondait aux 



conditions requises. Si ces procedures emptchaient un mariage, elles entrainaient aussi 

quelquefois un retard de I'entree en union dans le cas d'histoires obscures ou incornpletcs 

nkessitant des recherches plus approfondies. Le Parti, en outre, tenait occasionnellement lieu 

d'agence matrimoniale, surtout pour les femmes celibataires de plus de 30 ans, a qui I'on 

proposait des candidats au mariage. Mais le Parti se voulait avant tout un parent protecteur: i l  

s'enquirait des origines d'un conjoint potentiel afin d'eviter toute union non avantageuse, i l  

refusait ou acceptait un choix et aidait a trouver un parti en cas de difficultes, poussant mime 

parfois au mariage. Par des mecanismes voisins, les organes du Parti Communiste Chinois 

auraient pris le relais de la famille, laissee ddpourvue de ses fonctions traditionnellcs 

(Domenach, 1985; Wolf, 1985). 

Nos entretiens montrent toutefois une tendance inverse au Vietnam. Loin d'itre 

confinee au silence, la famille agit souvent en amont du Porti grice a une remarquable 

integration des nouvelles possibilit4s et limites du rnariage. En fait, c'est un enchevitrernent 

de criteres a la fois traditionnels et socialistes qui guide Ies parents dans ia selection d'un 

conjoint pour leurs enfants. Le contrde de I'homogarnie politique est, dans la mesurc ou I'on 

peut connaitre le pass6 d'un candidat, assure par l'individu et sa famille. Les parents 

demeurent ainsi omnipresents dans le choix d'un conjoint a In fois indirectement par dcs 

strategies educatives mais, aussi, directement par des conseils, des propositions, dcs 

presentations et des interdictions. L'homogamie recherchge a cette piriode est ainsi avant tout 

collective et non pas individuelle, B la fois assurie par la famille et le Pani. Ses micnnismes 

passent avant tout par les parents qui doivent donner leur consentement, s'avirant des guidcs 

avertis pour leurs enfants. 

C'est a partir du debut des annees quatre-vingts que la compatibilite familiale passe 

graduellement au second plan, apres I'harrnonie conjugale. La logique coloniale, qui perdura 

chez plusieurs familles durant les annees soixante et soixante-dix, voulait que la famille d'un 

fils se cherche une belle-filIe. Or, cette logique est difinitivement rompue depuis une 

quinzaine d'annees: les conjoints se choisissent rnutuellement, tout en tenant compte de la 

compatibilite de leurs origines. Un choix judicieux doit desormais viser I'harmonie conjugale 

pour le futur du couple. 

Selon moi, pour qu 'un couple pursse vivre ensemble, les conjoints doivent se comprendre. 
(Femme nee a Hanoi en 1964, mariee en 1989 d 25 ans.   ducat ion secondaire) 



Je pense que dans le couple iddal les conjoinrs se respectenl: la femme ecoure son nlari el le ntari 
e'cou~e sa femme. (Hornme ni  i Hanoi en 1961, marii en 1989 6 28 ans.  ducati ion universitaire) 

... pour moi la femme idiale devrair ripondre aux criteres suivants: dabord elle devrair Ptre 
habile en ce qui a trail aws aflaires familiales, comme le soin du mari et des enfans. Elle &vrcrir 
&re allenrive ii son mari, a son Iravail, b ses sentiments, b sa sanri. La femme devrait Ctre la pour 
tour, pas seulement pour cuisiner, elle doir Otre une amie pour son mari. (Hornme nb en Thailande 
en 1954, mariC en I987 a 33 ans.   ducat ion universitaire) 

M a n  moi, au sein du couple ide'al, les ipolcx doivent se respecrer mtr~uellemenr. La fenwze icui~re 
son mari er le nlari ecoute sa femme. I1 n j, a pas de pouvoir absolu du n~ari. Les d e u  sow 
responsables des enfanrs. El les Ppuur doivent Prre solidaires pour assurer Ie ntainrien 
e'conomique a'e lafnmille. (Hornrne n& en 1961, marid en 1989 a 28 ans.   ducat ion universitaire) 

L 'amour duns le mariage est imporrant, et I'aniour doif venir dc I'individu. Aconr. IPS gens 
cherchuienr des arrangemenrs fairs par les fumilles ou pur leur organisurion paliriqice ... /i celrc 
ipoque, il y a 5 a 7 ans, lour le monde Plait rrPs conrrainl par le svsrime el les obligarion.s. 
Mainrenant nous sontnres dans une pe'riode d bznlerture, rout est ouverl, les gens sonl librcs 
d'avoir plus a'e conracrs er peuvcnr contmuniquer enrrc e m  Le mariuge esr plus democra~iqtr~. 
(Homme ne dans la Province de Thanh Hoa en 1960, marie en 1990 a 30 ans.   ducat ion 
universitaire) 

Une proximiti des origines sociales et gdographiqucs s'av2re ndanmoins recherchee et 

est perCue cornrne une garantie de bonne entente. L'homogamie politique. quant A elle. 

disparait presque cornpletement, ne subsistant que pour quelques emplois hautement 

politiques. L'avenemcnt de I'tconomie de rnarche et le retrait du Parti dans les affaircs 

familiales rendent derisoires les regles des decennies antkrieures. Alors qu'un conjoint se 

livrant a quelque activiti dam le secteur prive etait le pire choix a effectuer en regime 

socialiste, i l  s'agit desomais de I'un des rneilleurs partis, tout comrne les salaries des 

entreprises etrangeres. Le passe politique irnporte moins que les revenus et les possessions 

materielles telles une rnotocyclette - le minimum anendu chez un hornme - et une residence 

privee, le rive de plusieurs fernrnes. Pour les jeunes entrant sur le marche matrimonial au 

debut des annees quatre-vingt-dix, les rnembres du Parti, jadis les individus les plus prises et 

faisant river la gent feminine, passent presque inaperqus. Le statut social, jadis confere par le 

statut politique, se definit davantage par Ie statut econornique. 

4.3.4 Les mkcanisrnes assurant I'harmonie conjugale 

Traditionnellernent, une fois I'hornogarnie farniliale garantie, les parents qui mariaient 

leurs enfants etaient soucieux de la relation qui allait s'etablir entre eux. Afin d'assurer une 

relation harmonieuse, des precautions etaient prises pour verifier la compatibiliti individuelle 
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autonornie Cconornique. Le discours des homrnes et des femmes pendant la piriode socialiste 

etait peu differencie, tous cherchant a respecter la compatibilite familiale, a obtcnir le 

consentement de leurs parents et desirant une supirioritd de I'homme par rapport a la femme. 

Chez les jeunes, le type de relation recherchie et I'image du conjoint desire se diversifient. 

Par ailleurs, les conjoints doivent idialernent partager la mime origine geographiquc. 

De tout temps, cette preference pour I'endogamie peut s'averer un critlre decisif dans le choix 

final. Bien que I'endogamie villageoise ait diminuee au Nord du Vietnam depuis le milieu du 

siecle avec I'accroisserne~t de la mobilite geographique (Krowolski. c a paraitre), elle 

demeure recherchee surtout pour les fils, car les filles migrent plus facilement quc Ics 

hommes pour suivre un conjoint. En ville, un parti dont le lieu de naissance est le mime. 

demeure un atout indiniable: les gens de source hanoi'enne privilegient nettement les 

candidats partageant leur origine. Notre enquite qualitative revele les limites de I'endogamic 

en milieu urbain. La situation familiale joue enormernent dans I'irnportance accordie a ce 

critere traditionnel de la formation des couples. L'eloignement ou le deces des parents rendent 

moins prioritaire la recherche d'un conjoint partageant un r n h e  lieu de naissance. La 

richesse et la proximite du reseau familial constituent ainsi des criteres determinants dcs 

choix effectues. Les orphelins se marient de preference entre eux; i l  en va de mtme pour Ics 

migrants sans famille. Quant aux gens beneficiant d'un vaste reseau familial a prosimite de 

leur lieu de residence, ils tendent 6 s'unir entre eux. 

Les risultats de notre enquite qualitative sont confirmes par des donnees sur le lieu de 

naissance et le lieu de residence de couples interroges dans le cadre de I'Enquite sur les 

niveaux de vie de la Banque mondiale de 1992-1993 (State Planning Committee and General 

Statistical Office, 1994). Ces donnCes montrent que les migrants vivant a Hanoi ne reussissenl 

pas toujours a convoler avec des gens de leur village ou de leur region d'origine: environ 5094 

des couples de migrants vivant a Hanoi en 1992 partagent la mime origine geographiquc. 

Pour I'cnsemble de I'echantillon de cette enquitc nationale (tableau 4.4), l'endogamie est plus 

difficilement realisable en milieu urbain: elle s'observe sept fois sur dix en milieu rural alors 

que ce n'est le cas que de trois mariages sur dix en milieu urbain, Le lieu de naissancc de 

I'enquite est le district et non le village ou la commune. 
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Tableau 4.4 Lieu d'origine et lieu de residence des conjoints selon les milieux rural et 

rksidcnct: conjoints on1 le conjoints ont lc 
du couple au rn2rnr: lieu rnZrne lieu 
moment dc d'originc et y d'origine el 
I'cnquhc vivcnt. vivent dans un 

autrc licu. 

La fcrnrnc a 
mi& et vit 
dms 12 lieu 
d'origine de 
I'homrnc. 

1 1 5 3  

L'hornmc o 
rnigrC et vit 
dans It lieu 
d'origine de la 
femme. 

6,6 1 

- 

Les deux 
conjoints ont 
migri, ne 
partagent pas le 
mime lieu 
d'origine et 
vivent dans un 
troisihnc lieu. 

2,97 

*Nos propres rtsultats sont obtenus pour I'ensemble de I'echantillon national (4800 menages) 
a panir des donnees inforrnatisies de I'EnquCte de la Banque rnondiale sur les niveaux de vie 1992-1993. 

4.3.5 Le temps opportun pour le mariage 

Des questions sur I'ige ou le moment propice au mariage se degagent trois 

dimensions du (( temps P ideal. D'abord, celui de 1'Bge biologique, aspect du mariage que 

tentent habituellernent d'expliquer les demographes par des caracteristiques individuellcs 

telles que le niveau d'education, le lieu de naissance, I'activite principale, etc. Dans nos 

entretiens, 1'8ge preferable mentionne est gtneralernent le debut de la vingtaine pour Ics 

fernmes et le milieu de la vingtaine pour les hornmes; les participants mentionnent egalement 

que, pour les deux sexes, I'lge au rnariage, et souvent mime. doit itre plus eleve en ville que 

dans les carnpagnes. Pour Ies fernrnes. on pnrle d'un ige  limite superieur. environ 25 ans en 

milieu rural et 30 ans en milieu urbain, au-deli duquel trouver rnari sera tres difficile, voire 

impossible. Deux raisons sont mentionnees pour expliquer ce danger d'itre (( perirnee n ie' 

chBng) pour le mariage: la perte de la beaute et surtout la diminution du potentiel de 

reproduction biologique, objectif premier du rnariage. Entre les generations, ces normes d'iige 

au rnariage ont peu change et derneurent relativement stables. 

Mais I'lge biologique du candidat au mariage est indissociable de sa trajectoire de vie, 

laquelle prime sur le moment juge opportun au mariage. Pendant la periode socialiste, i l  etait 

impiratif qu'un jeune ait termine ses etudes et se soit trouve un emploi stable avant de 

considirer le rnariage. Cette condition sine qua non devait idealement itre atteinte 

sirnultanernent avec I'Pge biologique souhaitable, mais son retard pouvait justifier un mariage 

a un ige  plus avance. Le contraire, toutefois, etait difficile et n'aurait pas requ I'approbation 
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parentale. Pendant cette periode d7austCritt Plconomique, la capaciti de survie d'un nouveau 

noyau familial etait imperative. 

Chez les plus jeunes maries, la stabilire dans I'emploi des deux conjoints n'est plus 

jugee necessaire; le travail d'un seui, gCneraIement [e mari, peut suKre  a assurer le lancement 

d'une nouvelle union. La fin des etudes pour une femme est jugee preferable mais n'est plus 

obligatoire. Cette plils grande flexibilite dans la trajectoire de vie d'un moment adiquat au 

mariage pourrait contribuer a expliquer la baisse de I'ige moyen a la premiere union observe 

dans notre echantillon. Depuis une dizaine d'annees, la possibilite pour une famille de se 

livrer au commerce prive pourrait augmenter les possibilites d'echanges de ressources 

tinancieres entre les noyaux familinux, et de transfens des parents aux enfants nouvellement 

maries, par exemple. Le commerce prive et l 'hergence  des emplois salaries des entreprises i 

capital mixte (vietnamien ct etmnger) offrent aux jeunes des ernplois mieux rimundris que 

ceux du secteur public, ce qui peut expliquer qu'un seul revenu puisse ftre juge suffisant. 

Finalement, les mois et jours du calendrier lunaire propices au mariage sont 

mcntionnes comme un dement  respecter. Bien que pendant la periode socialiste les 

pratiques de choix d'un jour faste par un devin aient Cte rempIacCes par le choix presque 

systematique du dimanche, les participants aux entretiens estiment qu'on assiste a un retour li 

la tradition des pratiques de consultation pour le choix d'un jour et rn2rne d'une heure propice 

aux festivids, independamment des jours de la semaine. Toutefois, aucune mention de saisons 

pour le mariage ne figure dans les entretiens, bien que la plupart des mariages aient lieu h 

I'automne et pendant I'hiver avant la f6te du Nouvel An. Bien que le moment symbolique du 

rnariage soit un aspect du temps ideal, il est difficile d'estimer son lien et son impact sur 1'ige 

biologique observe. 

L'exercice du qualitatif permet de comprendre le lien qui existe entre les 

caracteristiques individuelles et le moment opponun dans le  cycle de vie pour I'entrie en 

union. En fait, ce que mesurent les dimographes au moyen des modeles des determinants du 

calendrier de la nuptialitt, ce sont des variables non pas explicatives, mais descriptivcs du 

moment adequat dans le cycle de vie. Ainsi, dire qu'une instruction t levie  retarde I'dge au 

mariage, dans le cas du Vietnam, n'est pas exact lorsque I'on prend en consideration le fait 

que I'individu doit avoir atteint la stabilite dans l'emploi avant de se marier, quelque soit son 

niveau dieducation. Ainsi, les plus eduquts retardent Ieur entree sur le marche du travail et se 

marient necessairernent plus tard. L'tducation ne joue pas directement sur I'ige au mariage 
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car ce qui prddornine, c'est une norme sociale du moment possible pour le rnariage, laquelle 

resson clairement de nos entretiens pour les generations mariees avant les r ifomes des 

annees quatre-vingts. 

4.4 Formation des couples et rapport intergenerationnel 

L'Cvolution du processus de formation des couples, dont Ie choix du conjoint est 

I'etape centrale et souvent decisive d'une union, met en evidence les changements du rapport 

entre parents et enfants adultes. Une periodisation en trois etapes montre que les parents sont 

dans un premier temps les initiateurs du processus; a cette ipoque les parents marient leurs 

enfants. Les conflits sont rares mais possibles puisque I'accord de l'enfant est recherche. I1 nc 

faudrait pas confondre l'accord dans cette premiere forme de mariage avec I'accord 

occidental solennellement exprime dans la cerirnonie du mariage, qu'elle soit religieuse ou 

civile. L'accord est ici effectue dam un contexte de hierarchic entre les generations et de 

faible individuation des mernbres de In famille; le mariage est l'union de deux farnilles tout 

autant que celle de deux personnes. La relation intergenerationnelle se caractirise par la 

confiance, le respect et la soumission des enfants envers les parents. Quelques uns des extraits 

d'entretiens qui apparaissent dans les pages precedantes ont d i j i  ihs t re  combien les jeunes 

de I'epoque valorisent la lucidid et la clairvoyance de leurs parents quant au choix judicieux 

d'un conjoint, ce qui leur assurera un mariage heureux. Certains, ayant tout de mime ose 

defier I'autoritd parentale, interpretent, a posteriori, leurs difficultes familiales ou d'ordre 

plus giniral comme une punition des dieux pour leur manque h la piete filiale lors de leur 

mariage. Le mariage etait certes rc arrange )) par les parents, mais certe pratique etait loin 

d'ztre perque negativement par les candidats au rnariage, contrairement a ce que suggere la 

connotation souvent pejorative de cette expression tres ethnocentrique. 

Puis, peu a peu, avec la transformation des rapports sociaux hors de la parend, entre 

autres amorcee pendant la periode socialiste par I'acces giniralisi a l'education et la mise en 

place de nombreuses organisations du Parti communiste telles que I'Union des Jeunes ou 

I'Union des Femmes, les cdibataires font de nombreuses rencontres sur leur lieu d'itudes, de 

travail ou pendant des r h i o n s  politiques. L'initiation du processus sort de plus en plus 

souvent du cercle familial, tchappant ainsi a la supervision parentale. Toutefois I'accord des 

parents sur le choix d'un conjoint s'avere essentiel, a moins que la distance geographiql~e 

entre parents et enfants ne soit trop grande. Cette distinction rappelle celle effectuie par 

Cadiere (1930) pour les annees vingt et trente lorsqu'il parle des mariages anormaux -ceu.u 
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effectues loin de la parente et sans sa collaboration- et des mariages nonaux ,  ceux effectubs 

prks de la parend sous sa totale supervision. Sans I'approbation des parents, peu de jeuncs 

osent s'engager dans un mariage. La relation entre les generations est rnodifiee et I'espacc 

pour le conflit devient plus important, mais les parents demeurent une autorite respectee. Le 

conflit effraie et doit itre CvitC; apparaissent dans les discours les termes (( convaincre )) ct 

(( persuader n. On cherche le consensus par tous les moyens en cas d'opposition a son choix. 

Finalement, depuis les dix derniitres annks ,  les enfants se retrouvent de plus en plus 

au premier plan du processus, Ces derniers non seulcrnent initient le processus, mais ont un 

pouvoir accru pour en imposer I'issue. La relation entre parents et enfants s'avere plus 

vulnerable au conflit mais les jeunes cherchent toujours I'approbation de la generation 

parentale. Entre I'etape precedente et celle-ci, cette nicessite demeure, mime si les jeunes 

prennent plus d'initiatives qu'auparavant. 

Decrire les transformations relevees en terrnes d'une evolution allant du mariage 

arrange au mariage libre serait erroni, En fait, les criteres de choix du conjoint montrent que 

chez les plus iges comme chez les plus jeunes, la bonne entente fait certes partie de ce qui est 

recherche dans une relation conjugale mais que de nombreux autres facteurs sont aussi 

soigneusement considires, peu importe qui fait le choix. Le mariage libre n'est qu'une notion 

theorique qui, dans toutes les socieds, correspond peu a la realite. En fait? cette capsule trop 

souvent reprise dans les articles sur le mariage et la nuptialit6 reflete le regard de I'Occidental 

sur d'autres societes, differentes de la sienne. Caldwcll a tres pertinemrnent critique la notion 

de mariage arrange (Caldwell et al., 1988). 

Le rapport entre parents et enfants n'arrive pas a un point d'eclatemcnt et de conflit 

entre les generations. Le tissu social est maintenu grice 6 la famille pour laquelle le 

consensus, relativement au choix d'un conjoint ou a d'autres evenements farniliaux, se doit 

d'itre atteint. Ce constat fut egalement fait dans d'autres pays d'Asie, dont Taiwan (Thonon 

et al., 1994) et I'lndonksie (Malhorta, 199I), ainsi que dans certains pays d'Afrique, dont le 

Togo (Meekers, 1995). 

Conclusion 

On pourrait resumer I'ivolution du processus decrit sous trois rubriques: les ruptures, 

les continuites et les retours. Les ruptures apparaissent clairement dans la dynamique entrc 

parents et enfants au moment des choix initial et final du futur conjoint. Le mariage devient 
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progressivement une initiative des enfants et non plus des parents. Les lieux de rencontre se 

diversifient et s'iloignent de I'espace familial; les pairs presentent des conjoints potentiels r t  

conseillent sur la decision finale a prendre. En fait, le mariage illustre le developpement des 

rapports sociaux hors de la parente. L'intensification des relations entre futurs epous avant le 

mariage timoigne aussi des transformations des modalitCs de la formation des couples. Par 

ailleurs. si la dynamique entre parents et enfants se modifie, le rapport intergenerationnrl 

demeure essentiellement un rapport hiirarchique respecte dont dmoigne la necessitc 

d'obtenir I'approbation parentale quant au conjoint elu. Du principe de I'accord entre deus 

familles, nous passons a celui du consensus entre parents et enfants. Quant a la presentation 

d'un conjoint potentiel par une tierce personne, elle s'avere itre un autre aspect demeure 

stable. 

Nous n'avons pas dkcrit les festivitis entourant le processus de I'entree en union, mais 

des retours a des festivites et rituels de style presocialiste ont etC decrits par les ethnologucs 

(Hy Van Luong, 1993; Krowolski, c a paraitre). Les Ctnpes du processus menant i I'union 

deviennent en effet de plus en plus elaborees et font I'objet de depenses considerables dans 

les familles de Hanoi. Les rituels traditionnels, tels les cerimonies pour les fian~ailles et 

I'entree officielle de la belle-fille dans la famille de son mari, refont leur apparition. Bien que 

cet aspect n'ait pas ete developpi dans I'analyse, d'apres nos entretiens, cette tendance 

s'accompagne d'un retour du mariage non plus commc stratigie de protection et de survic. 

mais comme strategie d'ascension sociale. Les jeunes qui jouissent d'une supcriorite en 

matiere d'education et de capacite d'adaptation au nouveau marche de I'emploi devraient 

devenir plus autonomes. Par ailleurs, la famille est une source tres importante d'emploi. 

situation pouvant creer une dependance accrue. 

Le retour eventuel de la femme au foyer pourrait etre range du c8te des phenomenes 

associts a un mouvement de retour a la periode pnisocialiste. Goodkind (1996a) observe dans 

le recensement de 1989 une diminution de la pan des emplois occupes par des femmes dans 

les secteurs a main-d'oeuvre traditionnellement masculine et dans I'emploi salarie du secteur 

public en general. Nous estimons toutefois que cette tendance pourrait dissimuler un retour en 

force des femmes dans le commerce informel, activiti non comptabilisee dans les statistiques 

officielles. L'argument d'une redefinition de I'irnage de la femme vietnamienne est 

neanmoins indeniable (Pelzer, 1993): des courageuses heroines de la rivolution, nous passons 

aux seduisantes laureates des concours de beaute. Quant au pantalon vert kaki, les femmes ont 





CHAPITRE 5 
LE RAPPORT ENTRE HOMMES ET FEMMES AVANT LE MANAGE: 

(( LES AMOURS DE VENT ET DE LUNE ,,' ou LA RELATION P&NUPTIALE~ 

~ l o ~ e  de celle qui sans avoir de mari esl enceinte 

D 'avoir t t t  rrop complaisante, me voila dans I'embarras. 
La peine de mon coeur, la sais-ru, 6 mon aim$ 
La destinte qui doit nous unir n 'a pas encore monrrP sa &e; 
Pourquoi mon sort de jeunejlle esr-il enrravi? 
Ta faure, route la vie tu la supporteras, d rnon aimC 
Le fruir de notre amour, j 'accepte de le porter. 
QN 'importe les paroles injusres du monde, 
11 y a des personnes qui sonr avistes, mais il y en a aussi qlri 
sonr habiles. 

Hd Xuan Huong 
potresse viemamienne du XVIe siGcle 
(rraduction par Maurice Durand, 1960) 

Le chapitre precedent nous a appris que depuis le ddbut des annees quatre-vingts Ics 

jeunes prenaient de plus en plus d'initiative dans le processus de choix de leur conjoint. mnis 

que le consensus entre les ginerations drmeurait un element clef de I'issuc d'une relation 

prenuptiale. L'ktude de la composition des menages, quant a elle, a suggtre une solidarite 

intergenerationnelle relativement stable au fil des dernieres decennies. Globalement, les 

structures familiales et le mode de formation des couples ont mis en relief une continuite du 

rapport entre generations, en depit de certaines transformations non rnoins importantes. L'une 

de celles que nous avons identifiees dans notre etude du choix du conjoint est la valorisation 

accrue de I'harmonie preconjugale comrne condition pour I'entree en union. Le rapport entre 

homrnes et femmes pourrait ainsi Ctre I'un des elements majeurs des transformations 

familiales depuis les annees cinquante. En effet, si les arrangements residentiels et la relation 

entre parents et enfants au moment du mariage montrent une continuite dans les rapports 

I Cette expression est reprise de la premiere partie du roman de Yveline FCray Dix Mille Printentps qui  
I'explique ainsi: ce titre ({ trouve son origine dam I'expression viemamienne phong nguyft, (( amours de 
vent et de lune u, amours qui bravent I'ordre dtabli, rdsistent a la contrainte sociale dans une societe 
traditionnelle ou le mariage est un acte essentiellement collectif voulu et prbparb par les deux familles 
interessdes. )) (Fdray, 1996: tome 1,493). Ces amours prdctdent le mariage et sont souvent vouks h I'Cchcc. 
' La dernierc partie du chapiwe (analyses sur I'avortement cher les cdibataires) utilise des rdsultats qui ont 
fait I'objet d'un rapport pdsentd au Fonds des Nations Unies pour la Population du Viemarn en novernbre 
1996 et d'une communication presentee lors de la Reunion Annuelle de la PAA (Population Association of 
America) en mars 1997 B Washington, D.C., intitulke (( Youth, Premarital Sexuality and Abortion in 
Vietnam rr. 
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familiaux, le rapport entre hommes et femmes pourrait mettre a jour une transformation de 

ces demiers. 

Afin d'approfondir cette hypothese, ce chapitre itudie la relation entre homrnes et 

femrnes avant le mariage. Une intensification de la relation prenuptiale fut observee dans 

d'autres pays de la region. A Taiwan et en Corie, par exernple, une augmentation des 

relations sexuelles prenuptiales et une diminution de I'intervalle protogenesique furent 

observies et interpretees comme resultant de changernents du rapport entre hommes et 

femmes, suggerant une plus grande intimite avant et au debut du mariage (Rindfuss et 

Morgan, 1983). La relation entre futurs epoux revit une importance particuliere pour la 

comprehension du rapport d'alliance. En effet. la relation prenuptiale precede et prepare la 

relation matrimoniale, laquelle s'avere cruciale pour la comprehension des cornporternenrs 

demographiques, notamment la feconditk. En Occident, on assista dans les annees soixante a 

une dissociation du mariage, dc la sexualite et de la procreation a la suite d'une nette 

augmentation des pratiques sexuelles adolescentes et premaritales; peu apres, c'est une 

dissociation entre procreation et elevage des enfants qui s'ensuivit avec I'entree des fernmcs 

sur Ie marchi du travail (Dandurand et Ouellette, 1995). D'apres les theories fiministes. ccs 

evolutions affecterent profondement les relations hommes-femmes et eurent dcs 

retentissements considerables sur la baisse de la ficondite (Piche et Poirier, 1995). A propos 

de Hong Kong, Silverio (1995) emet plutdt I'hypothke que I'association entre mariage et 

sexualite est maintenue, puisque les jeunes n'ont de rapports sexuels que lorsque le mariage 

est prevu. Ainsi, la dissociation s'effectuerait principalement entre sexualite et procreation. du  

moins avant le mariage. Alors que pour les transformations demographiques de I'Occident. 

I'etude de la relation entre les sexes s'inscrit desormais dans le corpus thiorique de la 

transition dkmographique (Piche et Poirier, 1995), les changements demographiques de I'Asie 

ont rarement Ctf ttudies de ce point de vue. C'est dans ce sens que nous avons effectue les 

analyses qui suivent. 

Ce chapitre explore I'hypothese d'une intensification de la reiation prinuptiale entre 

la fin de la periode coloniale et le debut des annfes quatre-vingt-dix, principalement a Hanoi. 

Un indicateur important de la nature de cette relation sera la sexualite prenuptiale. Le chapitre 

se structure de faqon chronologique: dans la premiere partie, nous etudions la relation 

prenuptiale avant 1954 a partir d'une serie de quarante recits de mariage relates par des gens 

s'etant epouses a Hanoi entre 1930 et 1954. Pour les decennies soixante, soixante-dix et 
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quatre-vingts, nous observons indirectement la relation prenuptiale a l'aide des donnees de 

IIEnqutte dimographique intercensitaire de 1994 (General Statistical Office, 1995). Cette 

source permet une analyse retrospective par generation des conceptions prenuptiaIes et de la 

duree de I'intervalle protogenCsique, indicateurs pouvant suggerer des modifications du 

comportement sexuel avant le mariage et au debut du mariage. Puis, nous nous indresserons 

dans la derniere partie aux jeunes des annees quatre-vingt-dix via les resultats d'une enquite 

que nous avons conduite sur la sexualite et I'avortement chez les celibataires a Hanoi. Nous 

verrons, pour conclure, que I'etude des relations prenuptiales est revelatrice d'une 

transformation du rapport entre les sexes, les rapports preconjugal et conjugal etant de plus en 

plus associes a un rapport amoureux. En conclusion, nous emettons I'hypothese d'une 

dissociation entre mariage et sexualite, et entre sexualite et procreation chez les jeuncs 

celibataires de Hanoi. 

5.1 La relation prknuptiale entre 1930 et 1954 

L'ipigraphe de ce chapitre suggitre que les rapports sexuels prenuptiaux existaient 

dans la societe du XVle siicle, periode a laquelle la poetesse Ho Xuan Huong s'inspira de la 

situation dc la fille-mere pour ccrirc ccs vers (Huu Ngoc ct Correze, 1984). Pourtant, ces cas 

relevaient probablement de I'exception car dans une sociCtC confucianiste, sexualiti, 

fecondite et mariage foment un triangle indissociable et la sexualit6 avant le mariage est 

officiellement prohibee. Ainsi, toute relation prenuptiale entre un homme et une femme ne 

peut ttre qu'un prelude a une alliance precedemment fixee et ne devrait pas donner lieu a 

beaucoup d'intimite. Cette relation pouvait en effet se limiter a peu d'interactions entre les 

futurs conjoints: quelques breves rencontres en presence des parents par exernple. La timidite 

et la pudeur pouvaient mime empicher qu'un seul regard ne soit echangi. L'objectif premier 

du mariage etant la procreation, I'amour etait un sentiment qui se cultivait et qui n'etait une 

condition ni suffisante ni necessaire a I'union matrimoniale. 

Les ecrits de la periode coloniale nous renseignent peu sur la relation prenuptiale. 

Relativement au mariage, qui est un processus et non un CvCnement, ces Ccrits ne mentionnent 

pas de pratiques relatives a des frequentations prenuptiales entre les futurs Cpoux. Le futur 

marie est tenu lots des Etes du calendrier lunaire d'apporter des cadeaux a ses beaux-parents. 

Ces obligations familiales toutefois ne peuvent pas itre considtrees comme faisant panie 

d'une relation entre les futurs conjoints, mais davantage d'une relation entre les deux familles 
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acceptee par les parents de la future epouse, le processus est enclenche et on ne considerera 

pas d'autres Cpoux potentiels. Quant a la sexualitti prenuptiale, i l  en est rarement question. 

Nguyen Van Phong resume ainsi le traiternent de ce sujet dans les ecrits franqais publies entre 

Quant au componement sexuel prenuptial chez la femme, i l  y wait un desaccord 
frappant chez ces auteurs ... Hector Piatralba qui avait passe dix mois ii Hanoi: (( I I  
n'est point pays oh la corruption du peuple soit plus complete. n Le legionnaire et 
le midecin militaire repetaient ces jugements stireotypiques qui circulaient chez 
certains milieux coloniaux de I'epoque ... Au contraire, Jules Boissikre tout en 
citant cette rcflexion stereotypique s'iltive hergiquement contre une telle 
appreciation et la classe au nombre des prejuges et calornnies sur le compte de la 
population vietnamienne. Plus judicieux, A. Bouinais opina qu'une distinction 
s'imposait entre les bas-fonds de la population des villes comme Saigon. Cholon. 
Hanoi, Haiphong et la grande majorite des habitants de la campagne: (( On a 
souvent par16 de la corruption des moeurs des femmes. Mais si, ri Saigon et ii 
Cholon, ou habite une population flottante d'etrangers, I'on rencontre les abus de 
toutes les grandes villes, si la se trouvent de nombreuses congais, i l  en est 
autrement dans les provinces: I'Annamite vit avec sa femme dans sa paillotte 
isolie, le picheur reside en famille dans sa barque; les femmes se montrent, au 
contraire, en general, reservees avec les etrangers (Nguyen Van Phong. 197 1 : 75). 

Manifestement, les Franqais ont une vision partielle des femmes vietnamiennes: ils nous 

parlent principalernent de celles ayant des relations avec les etrangers et vivant dans les villcs 

du pays. Or, cette appreciation ne peut refleter les pratiques que d'une mince panie de la 

population. 

D'apres ce que nous presentent les ecrits de la periode coloniale quant aux regles du 

mariage prevalant jusqu'a la veille de la rivolution de 1945, i l  scmble peu probable que Ics 

futurs maries, qui souvent s'etaient vus mais rarement parlC avant leur mariage, aient pu avoir 

des rapports scxuels prenuptiaux. Et pourtant, avant la r~volution de 1945, nous avons vu dans 

le deuxieme chapitre que le mariage commence a changer, entre autres, sous I'influence ds 

I'education occidentale que r e~o i t  I'elite urbaine (Nguyen Van Ky, 1995). Cette piriode 

donne lieu a une individuation accrue des membres de la famille et a une revendication de 

I'amour comme ingredient d'un bon mariage, comme le souligne Pelzer: 

The anack on the traditional extended family's control over arranged marriage. 
and the emergence of free choice romantic marriage began in the 1920s under 
colonialism and was taken up by the Vietnamese communist movement (Pelzer, 
1993: 326). 



Ces modifications, bien que modestes, suggerent une transformation du rappon prenuptial 

allant dans le sens d'une intensification. ~ t a n t  donne les lirnites des sources documentaires. 

nous aurons recours a un rnateriau qualitatif constitui d'entrevues individuelles pour effectuer 

une analyse des pratiques prenuptiales, 

5.1.1 Les donnkes 

Afin d'explorer I'hypothese de I'intensification de la relation prenuptiale, nous 

utilisons un corpus de donnees qualitatives compose de quarante entrevues aupres de 

personnes mariies a Hanoi entre 1930 et I954. Ces entretiens, contenant les riponses a unc 

serie de questions ouvenes, furent effectues par I'Institut de Sociologie de Hanoi dans Ie 

cadre d'un projet de recherche sur le mariage traditionnel vietnamien, au cours de I'automne 

1 9 9 5 ~ .  L'objectif de ce projet etait essentiellement I'etude du processus de choix du conjoint 

avant 1954; les entretiens portent ainsi sur plusieurs aspects relatifs au mariage. Le statut de 

ce materiau qualitatif est different de celui des entretiens de groupe analyses au chapitrc 

precedent car I'enqutte sur le mariage traditionnel utilisait un questionnaire et non un schema 

d'entrevue. Toutefois, les questions etaient ouvertes et les gens interroges pouvaient donncr 

tous les details qu'ils voulaient en riponse i une question. Les reponses se pretent a une 

codification a posteriori, laquelle fut assistee par le logiciel The Ethnograph qui permet, tout 

comme le logiciel Sb'DlsT utilise lors de I'analyse des entretiens du chapitre 4, de coder Ics 

contenus textuels et d'en arriver a une description structuree des pratiquesJ. L'echantillon fut  

constitue par la recherche de personnes repondant aux conditions de I'enquite dans 

I'entourage immediat des chercheurs et dam celui de personnes ayant deja participe a 

I'enquste. Pour avoir une entrevue, la personne devait s'itre mariee avant 1954 dans la ville 

de Hanoi. Les caracteristiques de  I'echantillon montrent que les personnes ayant participe ii 

I'enquite se sont mariees entre 1930 et 1954, que la plupan d'entre elles etaient eduquies, 

3 Notre participation a ce projet f i t  minimale, rnais nous avons eu acces aux transcriptions des entretiens. 
Cinquante autres entretiens furent effectues sur le mime sujet dans un village rural. Notre analyse ne portera 
toutefois que sur les entretiens des gens rnarids A Hanoi. Un rappon de recherche sur la famille et le mariage 
traditionnels fut rddige par Khuat Thu Hong B partir d'une analyse de ces entretiens (H6n nhan truyen thdiig 
d Diing Bo'ng Sdng Hiing, V i tn  Xa' HQi Hoc, Phbng XH Hoi Hoc DAn S6 vh Gin Dinh; (Le mariagc 
traditionnel duns le Delta du Fleuve Rouge), lnstitut de Sociologie, Depmement de ddmographie sociale et 
de la famille, Hanoi: 1996). 

Le logiciel NUDmeSt nenement supdrieur A The Ethnograph. Toutefois, ce dernier est plus avantageux car 
il permet I'utilisation des textes en langue viemamienne. Ses possibilitis pour la description et I'analyse des 
contenus textuels sont toutefois beaucoup plus limitdes que celles de s u ~ m  



que leur i g e  au premier mariage varie entre 12 et 30 ans et que la cohabitation patrilocale 

toucha pres de quatre couples sur cinq (tableau 5.1). 

L'enqutte qualitative effectuie a panir de questions ouvenes permet de determiner un  

certain nombre de pratiques et d'dtablir des facteurs de differentiation de ces pratiques. Le fait 

que ces entretiens aient t te effectuts aupres de gens mariCs a Hanoi nous donne une 

perspective du mariage presocialiste dans une grande ville du pays, perspective qui serait fort 

probablement difftrente en milieu rural. 

Tableau 5.1 Caractiristiques de I'ichantillon (en pourcentage), 
EnguCte sur le mariage traditionnel dans le ~ e l t a d u  ~ l e u v e - ~ o u ~ e  de 1995 
Caracteristiques Categories pourcentage 
1 .  Sexe Hommes 45,O 

Femmes 55,O 
2. Education Aucune 

-analphabete 5 ,O 
-sait lire et ecrire 17,5 
Prirnaire 32,5 
Secondaire 20,O 
Plus que secondaire 20,O 
Autre 5 -0 

3. Age au moment de I'enquCte 60-69 25,O 
70-79 67.5 
80 et plus 7,5 

4. Annee du mariagc 1930- 1939 173 
1940- 1949 40,O 
1950- 1954 42,j 

5. Age au mariage 12-19 31,5 
20-24 32,5 
25-30 25,O 

6. Statut socio-economique Riche 27,5 
au moment du rnariage Assez bien l5,O 

Moyen 32,5 
Pauvre 25,O 

7. Cohabitation avant le mariage Deux parents 65,O 
Un parent 10.0 
Collateraux seulernent 5.0 
Autres personnes apparentees 12,5 
Autres personnes 7.5 

8. Cohabitation postnuptiale Patrilocale 77,j 
Matrilocale 2,5 
Neolocale 20.0 

Source: Les categories de I B 6 proviennent des tableaux rdsumant les caractdristiques - 
individuelles de chacune des personnes interrogdes, du rapport sur I'Enqube 
sur le mariage traditionnel dans le Delta du Fleuve Rouge (Khuat Thu Hong, 1996). 
La categorie (( statut socio4conomique )) fut codde en fonction de I'emploi et des 
biens des parents et de I'apprdciation personnelle des gens interrogds quant i3 la 
situation de leur famille par rapport aux autres. Les distributions des categories 
7 et 8 hrent dtablies B partir de notre propre lecture du contenu des entretiens. 



Nos description et analyse de ces entretiens ne seront que breves et partielks puisque 

nous nous en tiendrons aux contenus restreints traitant des relations prenuptiales. Cette source 

ne contient aucune information sur la sexualiti, ce sujet etant fort delicat a traiter avec dcs 

personnes Hgees s'etant rnariies a une epoque ou les relations sexuelles prenuptiaies etaient 

(( officiellement H prohibecs. 

5.1.2 Analyse thematique 

Nous avons regroupe sous quatre themes I'information contenue dans ce materiau stir 

les pratiques prenuptiales: 

1. Les modes de renconlre oic de connaissance iniiiale avec zm candidat au rnariage 

Cet aspect de la phiode pricedant le rnariage nous indique si la rencontre dirccte etait 

existante a I'epoque coIoniale. L'avenernent de la rencontre directe ou via des amis entre 

deux jeunes candidats au mariage reprdsente un tournant important dans la naissance d'unc 

relation prenuptiale en dehors de la parente. 

2. La relation enrretenrre avarlr le mariage 

Une question portait sur la relation entretcnue avant le rnariage afin d'evaluer le degre de 

connaissance qu'avaient I'un de I'autre les futurs maries. Le mariage traditionnel de rnodilr 

confuceen, ne necessite pas que les epoux se connaissent ou rntme qu'ils se soient dkji vus. 

Dans les rnariages totalernent orchestres par les families, les maries se decouvrent 

mutuellement pour la premiere fois lors des fianqaillcs ou des noces. La naissance d'un 

rapport amoureux prenuptial, tel que nous le concevons aujourd'hui, requiert que les conjoints 

puissent avoir entre eux un mininum de communication avant leur mariage. 

3. La nigociarion entre les parenrs er les enfants strr un candidar potentiel 

Traditionnellement, la negotiation entre parents et enfants sur un candidat potentie1 est 

minirne, voire inexistante. L'introduction ou la proposition d'un candidat par I'enfant i scs 

parents temoigne du developpernent d'une relation prenuptiale permettant a un candidat au 

mariage d'identifier h i - m h e  un conjoint potentiel. 

4. Le nombre de partis considiris pour le mariage 

La consideration de plus d'une personne pour le rnariage pourrait itre le signe de 

transformations du rapport homrnes-fernrnes avant le rnariage. car dans certains cas elle 

pourrait temoigner du debut de plusieurs episodes prenuptiaux donnant lieu a des interactions. 



La consideration de plus d'un candidat peut Cgalement itre liee a des situations de deck ,  a 

des separations prolongies de promis ou de fiancis ou enfin a des conflits familiaux, 

Pour ces quatre aspects informatifs de la relation prenuptiaie, nous avons code les 

quarante entretiens a partir des reponses obtenues selon les categories du tableau 5.2. Lcs 

resultats nous renseignent sur les tendances. Nous les illustrons dans les remarques qui 

suivent par des citations representatives des differentes pratiques relevees lors de la 

codification. 

Tableau 5.2 Risultats de la codification des aspects relatifs a la relation prinuptiale, 
Enqu6te sur le mariage traditionnel dans Ie Delta du FIeuve Rouge de 1995 
Aspects de la relation prenuptiale Categories crdees a posteriori en fonction des reponses donnies Efftctifs 

aux questions ouvertes sur ces sujets (n=30) 
Mode de rencontre -Via la famille immediate (parents, grands-parents, 16 
(Personne ayant presenti les freres, soeurs) 
futurs conjoints, ayant initie la -1nterrnidiaire professionnel (generalernent rernuneri 5 
premiere rencontre) par la famille du garqon pour la recherche d'une epouse) 

-Autre membre de la famille (membre de la parente plus 
eloignee) 5 
-Autre personne (sans lien de parente, un voisin par 
exemple) 3 
-Soi-mEme (rencontre directe sans intermediaire) 1 I 

Relation avant le rnariage -Friquentations (rencontres dans la farnille ou hors de la 12 
(Relation entre les futurs farnille, rnais permenant que les futurs puissent echanger 
Cpoux avant le rnariage) et se connaitre, mention du mot (( amour )) pour dicrire la 

relation) 6 
-Se connaissent, se sont par16 (les futurs ont echange 
quelques mots mais disent ne pas s'itre connus) 
-Se connaissent de vue seulement, ne se sont jamais I5 
parli (se sont aperqus, mais aucune parole echangCe) 
-Ne se sont jarnais vus 6 
-Indetermine I 

NCgaciatian parents-enfants -Oui, I'enfant tente de faire accepter I 
(Nkgociation entre les parents son choix (I'enfant fait une proposition de candidat et 
et les enfants dans le but de tente de faire accepter la personne par ses parents) 
faire accepter ou refuser un -Oui, le parent tente de faire accepter (les parents 8 
candidat potentiel) tentent de faire accepter un candidat qu'ils ont choisi a 

leur enfant qui le refuse) 
-Aucune nigociation 3 1 

Partis avant le mariage -Oui, I'enfant propose ua ou des candidats 12 
(si plus d'un parti considere (il y a eu consideration de plus d'une personne et c'est 
avant le mariage, personne qui I'enfant qui a propose cette premiere personne) 
propose le parti anterieur a -Oui, le parent propose un ou des candidats 3 
celui qui est choisi pour le (il y a eu consideration de plus d'une personne et c'est le 
rnariage) parent qui a propose cette premiere personne) 

-Aucun, le premier candidat considire est marik 24 
-Indetermine I 

Source: Nofre propre codification de 1'Enquete sur le mariage traditionnel dam le Delta du Fleuve Rouge de 
1995. 



I .  Les modes de rencontre ou de connaissance initiale avec un candidat au mariage 

Dans la plupan des cas, c'est la famille qui introduisait le conjoint potentiel a son 

enfant en ige de se marier. Puis, venaient les rencontres faites par le biais d'un intermediaire 

professionnel ou d'un autre membre de la farnille que ses parents. Parfois, un voisin ou une 

autre personne non apparentie sevrait d'intermediaire. Dans tous ces cas, la rencontre initiale 

Ctait effectuee via I'entourage. 

Mes parenfs sont ceux qui m'on! pa rk  pour la  premiere fois de mon mariage. 11s avaie,~t dPjd choisi er 
m 'on1 avise'e, j 'dais d bccord (En fret ien no 16, Quesrions 3 15-3 16, Femme de 72 ans, mariie en 19.1 1)' 

C'esr ma mire qui m b parle de mon mariage pour la premiere f i is .  Mes parenrs avaienr fait leur choir er 
m 'ont demande mon mis. (Entretien no IS. Questions 3 15-3 16, Femme de 65 ans, mariie en 19JO/ 

Ma mi re  connaissair la famille (( alliCe )s er les deuxfamilles maient Prabli un accord en nous promerranr en 
mariage. Ma mGre avair d i ja  donne sa parole & ces gens mais j e  n 'dais pas d bccord: c 'est pourq~o i  nra 
mere a d~ chercher 6 me persuader pendant longremps. Finalemenr, j ' a i  dri me resigner ir accepter. 
(Enrretien no 14, Quesrions 3 15-316, Femme de 69 ans, marike en 1943) 

Mon premier mariage fur enti&emenr fair selon k choir de mes parenrs. A certe Ppoque, c'itair Irks 
n j i uda l  M, l a j l l e  qtri ailuir marier un garcon ne le connaissair que de vue er ils ne s 'dtaienr jamais adresri 
la parole. Dans ce remps-la, mes parenrs Praien! dgis mais iis devaient Piever les enfunrs de mes j-&a. 
alors 11s voulaienr que j 'aie une femme pour qu 'elle puisse les aider. (Entrefien no 7, Qwsrion 316, Hommie 
de 772 ans, marie' en 1943) 

Ma mi re  er une inrermkdiaire (une amie de ma mire) m'onf purl;: elks m'ont convaincu d'acceprer ( l r  
mariage) mime si j 'eiais IoNjours aux Prudes. (Enrretien no 30, Quesrion 315, Homme de 68 ans, marii en 
1949) 

La rencontre directe entre les deux jeunes existait toutefois chez le quart des personnes 

interrogees; cenaines d'entre elles se rencontraient pendant Ies etudes ou au travail. Ce mode 

de rencontre donnait generalement lieu 3 une relation prdnuptiale plus developpee que chez 

les gens presences via des intermediaires familiaux ou professionnels. 

Nous nous aimions deptris rrois ans... A certe epoque j ' i rais erudianre de I'ecole Dong Kkank, mais j ' d ~ r i s  
interne, alors que lui erait Ctudianr a 1'Pcolr Buoi, Lorsqu ' i l  y avair des Pvinemenrs enrre les deux ecolcs, 
nous nous renconrrions el i l  m 'a propose! (le mariage). (Enrrerien no I ,  Quesrion 320, lnrervention de 
1 'epouse lors de l'enrrerien fait avec un homme de 79 uns, marie' en 1941) 

C 'esr moi qui a i  parle de mon mariage a mes parenrs. 11s m 'ont demande de marier quelqu 'un d hutre, mais 
je ne les ai pas ecoutPs. J h i  choisi moi-mlme el j 'ai avise mes parents. Avanr de me marier avec elle, nous 
nous apprPciions mutuellement, les deux familles vivaient dam la mlme maison. (Enrrerien no 24, Quesriorls 
315-3 16-31 7-318, Homme de 80 am, marit! en 1936) 

5 Nous avons traduit les extraits d'entretiens a partir des transcriptions mises a notre disposition par I'Institut 
de Sociologie au cours du premier trirnestre de I'annCe 1996 t~ Hanoi. Le nurnero de la personne et les 
numdros des questions sont tires des entretiens originaux et permemaient de retracer les textes en langue 
viemamienne. 



J b i  rencontri ma femme alors que j 'dais pricepteur dam sa famille. Suite b ceia, j ' u i  parit! avec n m  
parents et mes granh-parents qui ont Pte' d'accord pour organiser mon mariage. Avant de nous maricr, 
nous avions du sentiment i 'un pour I butre. (Entretien no 12, Questions 31 6-31 7, Homme de 63 am, murid 
en 1955) 

Toutefois, la distinction entre rencontre directe et rencontre via la famille n'etait pas toujours 

trits nette. Comrne le montre la derniere citation, un hornrne interesd par une jeune femme 

pouvait le signaler a ses parents qui pouvaient faire la demande en mariage pour leur fils, 

Dans ce cas, la demarche traditionnelle etait respectee mais la proposition initiale venait d u  

fils et non des parents6. Nguyen Van Ky (1995) rnentionne le mime type de procedure i 

propos de la dicennie 1935-1945~. 

La periode de la guerre coloniale (1945-1954) etait tris favorable aux rencontres en 

dehors de I'espace familial. Pendant cette ptriode, des jeunes quinaient Ieurs families pour 

joindre la risistance et faisaient connaissance en periode de guerre et de revendication de 

I'independance sous la banniere socialiste. 

Nous nous connaissions el nous aimions depuis 5 u 7 mois man1 de nous m a r k  car nous ~ r m u i l l i o ~ ~ s  
ensemble. CC'e/ait la risisrance contre les Fran~ais, nous ne pouvions renconrrer nos parents, alors nous 
awns d ic id i  nous-mimes. (Enrretien no 3-1, Questions 3\6-31 7, Homme de 71 a t s  nrari; en 1947) 

Ce son1 12s memhres responsablcs de /'orgunisotion du Parti qui m 'om par16 de nron mariagc; ils m'out dir 
que je dmais jonder une famille pour pouvoir Plre actf (acrivitts rrCvoiutionnaires c1andc.stine.s~ sutrs 
p r o b l h e  dans la viile. Parce que jc  vivais duns une situation dungereuse mais quc je vouluis Ptrc un$ if 
fallait que j hie une siluation r igul i i re (pour ne pas Ctre suspect). J'ai donc choisi lo j l l e  d'rrne /ernme 
rtvolurionnaire, mais ce ne f i i t  que par hasard. Aprks, j ' a i  averti l'urganisation du Par/; et mes parous. 
Avant de me maricr, j ' a i  eu plusieurs autres amorireuses dont certaines qui m 'onr demandi de les naricr, 
mais j'avais rlfja promis 6 cette dame de marier safrlle. (Enrretien no 9, Questions 315-316, Homme de "0 
am, n a r i i  en 1950) 

2. La relation enfretenrre avanf le mariage 

Le mode de rencontre ou de connaissance affectait beaucoup I'intensite de la relation 

prinuptiale. Les gens qui se rencontraient par eux-mimes apres la revolution de 1945 

entretenaient souvent une relation beaucoup plus intime et declaraient s'0tre bien connirs 

avant de se marier. I I  est fort possible que ces jeunes couples, loin du domicile parental. aient 

eu des experiences sexuelles precedant le mariage. En tout, le tiers des gens se frequentaient 

Cette nuance serait difficile a capter dans un questionnaire fermt. Or, cette nuance est extrernement 
rtvelatrice de I'existence d'un lien crdC entre les futurs ipoux avant le mariage en ddpit du respect des 
traditions. 
7 

(( Dam les familles aux idCes avancies, mime si le garqon avait la possibiliti de choisir sa future dpouse, i l  
devait passer par I'entremise de ses parents avant de pouvoir la frdquenter. Si la famille de la fille n'y voyait 
pas d'obstacles, la prernitre entrevue de deux familles ouvrait le rituel en we de I'union projetee)) (Nguyen 
Van Ky, 1995: 273). 



avant le mariage et mentionnaient qu'un sentiment d'arnour (yiu nhau) les unissait pendant 

cette piriode. Les frequentations prenuptiales faisaient donc partie du mariage avant 

I'independance du pays, et mime avant 1945. 

Les personnes s'etant rencontrees d'elles-memes venaient de milieux differents et 

etaient Ctudiants ou travailleurs. Parmi ceux et celles ne s'etant pas frequentes, la plupart ne 

s'etaient jarnais adresse Ia parole. Plus rares etaient sont ceux et celles toutefois nc s'etant 

jarnais vus. 

Mes parenrs onr choisi er m 'on! demand6 mon avis; au dibur je n 'dais pas d 'accord, mais ma mere a insisri. 
et a re1116 de me convaincre. Finalement, j b i  accepd Avant mon mariage, je n 'avais enrendu parler qlre de 
h i ,  je ne l'avais jamais vu. (Entrerien no IS, Quesrions 316-31 7, Femme de 65 ans, mariie en 1950) 

Avanr de nous connailre, nous savions seulement qui nous Ptions, mais nous ne nous erions jamais par&. 
car si les fianqailles n'avoient pas encore eu lieu, nous n'osions pas nous parler. h i s  mdme aprPs lcs 
fianqailles, 1aJancie h i t a i l  toujours l r  regard de son promis. (Enrrerirn no 22, Quesrion 316, Homme rk 
70 ans, marig en 1948) 

Les cas de rnariagcs tres prticoces entre enfants mineurs ne donnaient lieu a aucune 

interaction avant le mariage. Ces quelques cas aboutissaient tout A une separation, puis a un 

second mariage. 

La premigre fois que je me suis mari i ,  je n 'avais que 12 ans el elle en avait 1 7. Les d r m  pires eraienr dcs 
amis er le pere de la f i l le a dir rt j ' a i  une Jille, alors je re la  donne s. Mes parenrs onr four arrangi mon 
premier mariage. Mes parents n 'avaienr que moi (comme enfant), alors ils voulaienl que je me rnarie jeutle. 
Mes parents ont choisi, je ne savais rien, je ne comprenais rien. (Enrrerien no 39, Quesrions 312-3/ j ,  
Homme de 76 ans, mar@ en 1931) 

J 'a i  mari i  ma premiere ipouse (ba ca) quand j'avais I 4  ans, er elle 17. Mes parenrs me 1 'ont fair maritr 
pour avoir quelqu 'un qui rravaille la  maison. (Enrretien no 28, Question 312, Homme de 78 ans, marik m 
193 1) 

3. La nkgociation entre ies parents el les enfints sur un candidat porentiel, et le nombre 
de partis considiris pow Ie mariage 

La negociation entre parents et enfants pour I'acceptation ou le rcfus d'un conjoint 

eventuel revele le r6le ultime des parents en dCpit d'unc relation prenuptiale etablie entre 

deux cilibataires. Le cas suivant est celui d'une femme dont ies parents biologiques vivaient 

au loin dans son village, alors qu'elle vivait en ville avec des parents adoptifs. EIle choisit un 

rnari elle-meme et I'Cpousa en depit de I'opposition de tous. 

Nous avions du sentiment l 'un pour I'autre depuis l'age de 16 am. farce qu ' i l  Ptair aveugle, ce n 'esr qu'a 
I'age de 20 a m  que nous nous sommes maries. Je me suis mariie alors que ma famille bait complitemew 
opposie a me donner en mariage. Qui await voulu donner la  main de saJille a un aveugle? J b i  avisi mes 
parents adoprfi puis mes parents biologiques, tout le monde s 'esr oppose mais j 'dais vraiment decide er ils 
onr du' se resigner a acceprer ma dicision ... Mon pire a pleurh er mon pire adoptif aussi, mais j ' i ra is 
roujours d ic id ie car lorsque mon mari m'avair demandie en mariage, j'avais accepti. Je ne voyais pus 
pourquoi je  ne I'aurais pus marie parce qu' i l  Plait aveugle ... Je vis avec mon mari depuis 52 a m  er nom 
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les parents avaient refuse le mariage. Nous posstdons toutefois peu de details sur la nature des 

frequentations. Dans les deux tiers des cas, les gens ont marit la premiere personne qui leur 

fut proposee et aucun individu ne fut considere par eux ou leurs parents avant ce choix. 

Cette description du contenu des entretiens suggire que l'intensite de la relation 

prenuptiale varie, entre autres, en fonction de la piriode - avant ou apres 1945 -, du mode de 

rencontre et de I'ige au rnariage. Plus de gens se rencontrent directement apres 1945; les gens 

se rencontrant sans intermediaire ont une relation prenuptiale plus elaboree et les cas de 

mariage tris precoce ne donnent lieu a aucune interaction avant le mariage. Ce qui etonne j. la 

lecture de ces quarante entretiens est la diversiti des histoires relatees. Nous sommes loin 

d'un seul rnodele de mariage. 11 va sans dire que I'inclusion dans cette enquite de gens maries 

entre 1945 et 1954 montre I'influence de la guerre mais aussi de I'ideologie socialiste sur le 

mariage, mais ce, principalement chez des gens ayant des sctivitis politiques et 

revolutionnaires. En fait, I'echantillon de cette enquite suggere des pratiques eclatees et en 

voie de transformation des Ies anntes trente. D'apris ces resultats. le mariage vu comme 

I'union entre deux individus consentants ne subissant aucune pression familiale, que 

revendiquera Ie pouvoir socialiste dans sa premiere Loi du maricrge et dc la fomillc de 1959, 

aurait deja commence a faire son apparition a Hanoi a partir des annees trente. Pour plusieurs 

auteurs, dont Pelzer (1993). Nguyen Van Ky (1995) et Marr (1981). cette evolution est a licr 

au colonialisme et a I'influence occidentale qui se repand dans les villes du Vietnam. 

notamment, via I'education franqaise. 

Cette analyse thernatique a permis de constituer une mosaique de pratiques, mosai'que 

qui revele que le modele confuceen du mariage n'etait pas le seul. L'analyse de ces donnies 

originales confirme ainsi que les ecrits coloniaux n'offrent qu'une vision tres partielle du 

mariage et de la piriode prenuptiale de I'epoque. En effet, les entretiens montrent que le 

sentiment d'amour et les rencontres avant rnariage font partie de I'experience prenuptiale de 

plusieurs personnes. En conclusion, rnentionnons que si I'on observe qu'entre les annies 

trente et cinquante une relation prinuptiale pouvait exister entre des futurs rnaries, nous ne 

connaissons que peu de dktails sur cette relation. Les entretiens utilises ne permettent pas une 

Ctude tres approfondie, cette enqube n'ayant pas eu pour objectif d'etudier les pratiques 

prinuptiales, mais davantage celles directement IiCes au rnariage et a la relation entre epous 

aprPs le mariage. Pour les decennies qui suivent la piriode coloniale, une approche 

demographique peut nous foumir quelques indications supplementaires quant a la sexualiti 



prinuptiale, laquelle est rivelatrice de la nature de In relation entre homrnes et femmes avant 

le mariage. 

5.2 La  relation prinuptiale au c o w s  des decennies soixante, soixante-dix et quatre- 
vingts 

Dans plusieurs pays asiatiques, on assiste depuis les annees cinquante ou soixante a une 

augmentation de I'ige au mariage (Xenos et Gultiano, 1992) et des conceptions prinuptiales, de 

meme qu'a une diminution de I'intervalle protogdndsique (duree entre le mariage et la premiere 

naissance). A Taiwan par exemple, la probabilite de concevoir avant le mariage est passee de 

6% a 20% entre 1955 et 1970, alors que la probabilite de donner naissance a un  enfant avant le 

premier anniversaire du mariage a augmente de 13% i 32% (Rindfuss et Morgan, 1983). 

Rindfuss et Morgan (1983) rejettent les hypothtses (( biologiques D pouvant expiiquer une teltc 

evolution. D'apres eux, i l  ne s'agit pas dtun effet du retard de lfige au mariage (les adolescentes 

etant rnoins fertiles que les fernmes dans la vingtaine), car ce dernier n'etait pas suffisamrne~~t 

pricoce en Asie de I'Est pour que I'augmentation ait pu avoir un tel effet sur le calendrier de la 

premiere naissance. I1 ne s'agirait pas non plus d'une amelioration des conditions sanitaires, In 

diminution de I'intervalle protogenesique &ant trop marquee pour &re simplement expliquee de 

cette faqon. Ces auteurs interpretent IVvolution observee par une augmentation de la frequence 

des relations sexuelles avant et au debut du mariage. A Taiwan. environ la moitie des jeuncs 

femmes celibataires ont des rapports sexuels prenuptiaux, comportement tres rare chez les 

generations plus igees (Thornton et al., 1994). Pour la Chine, Peng (1991) et Lavely (1986) 

remarquent que Itaugmentation de lfdge moyen au mariage ne correspond pas a une diminution 

du nombre d'enfants nes chez les femmes de moins de 24 ans. Cette evolution s'explique par une 

diminution de I'intervalle protogentsique de 2,5 ans a 1.6 an entre Ies cohortes de mariage de 

I'annee 1957 a celles de I'annee 1980. Alors que le choix du conjoint par les jeunes est repandu. 

que I'amour et mPme la sexualite font partie de la relation preconjugale, I'activite sexuelle avant 

et au lendernain du mariage serait plus intense et augmenterait la probabilite de concevoir. 

Ainsi, d'apres Rindfiss et Morgan (1983), I'augmentation des conceptions prknuptiales et 13 

diminution de I'intervalle protogenesique resulteraient de nouveaux cornporternents sexuels qui, 

a leur tour, temoigneraient d'une modification de la relation homme-femme et de changements 

familiaux en general. 

Au Vietnam, I'etude de I'intervalle protogenesique ne fut pas incluse Iors des analyses 

de I'EnquCte de ficondite de 1988 et de llEnquOte intercensitaire dirnographique de 199-1. 
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~ t a n t  donne la qualiti superieure de ses donnhes, nous utiliserons la seconde enqufte pour 

I'analyse de I'intervalle protogenesique. Nous voulons ainsi verifier si I'evolution relevee 

dans les autres pays de I'Asie est observable au Vietnam. Puisque I'analyse qualitative de la 

periode presocialiste suggere une intensification de la relation prenuptiale, y aurait-il eu 

augmentation des rapports sexuels avant et au lendemain du rnariage? Ce changement est-il 

observable via une augmentation des conceptions prenuptiales et une reduction de I'intervalle 

protogenesique? Ces questions sont d'autant plus pertinentes que nous n'observons pas une 

augmentation significative de I'ige au mariage, et que le recensernent de 1989 (Banister, 

1993) et les enquites de 1988 et de 1994 indiquent un rajeunissement du calendrier de la 

premiere naissance entre les generations. 

5.2.1 ~ e s  variables intermediaires de la fecondite naturelle maritale 

Une etape prtalable a I'analyse de la feconditi, ou son objectif, est de determiner si 

nous sommes en regime de fecondite naturelle ou dirigie. Nous nous interessons ici i la 

premiere naissance. Or, au Vietnam, le retard volontairc de la premiere naissance par 

I'utilisation de la contraception ou le recours a I'avortement n'existe pratiquernent pas. 

L'EnquSte demographique intercensitaire de 1994 revele que seulement 6% des fernrncs 

mariees sans enfant ont declare avoir deja utilisi une rntthode contraceptive (General 

Statistical Office, 1995) au cours de leur vie feconde. Or, certnines d'entre elles pourraient 

avoir utilise une mithode avant le mariage. D'aprlrs notre expirience de terrain a Hanoi. 

rnariage et procrdation sont fortement associes et I'attente du premier enfant suit 

irnrnkdiatement le debut de la cohabitation sanctionnee par le mariage. I I  est raisonnable de 

penser qu'il en etait de mime dans le passe puisque I'irnportance de la procreation le plus t6t 

possible apres le mariage crkait une pression considerable sur la jeune mariee. souvent jugee 

responsable d'une premiere grossesse longue a venir. Traditionnellernent, I'homrne pouvait 

repudier une femme qui n'avait pas d'enfants. Les archives de la periode coloniale rnontrent 

aussi que le fait de ne pas avoir d'enfant etait un frequent motif de demande de divorce 

(Fonds de la Residence de Phu Tho, Affaires civifes, divorces). Entre le mariage et la 

premiere naissance, nous serions donc au Vietnam en regime de fecondite naturelle, dans le 

passe comrne au present. 

En regime de fecondite naturelle maritale, Bongaarts et Patter (1983) identifient cinq 

variables intermediaires: la nuptialite, la sterilite postpartum, la fecondabilite, la mortaliti 
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intrauterine et la fin de la vie feconde. Pour I'etude de la premiere naissance, seules la 

nuptialite, la fecondabilite et la mortalite intrauttrine sont pertinentes. Puisque nos analyses 

ne tiendront compte que des naissances vivantes, nous ne considirerons pas la mortalite 

intrauterine. Ainsi, nous Ctudierons la venue du premier enfant en relation avec la 

fecondabilite, definie comme la probabilite de concevoir au cours d'un cycle menstruel pour 

une femme feconde. Les mesures de la ficondabilitf sont la duree entre le mariage et la 

premiere naissance (intervalle protogCnCsique) ou entre le mariage et la premiere conception 

(delai de conception). En regime de fecondite naturelle, pour la premiere naissance, la 

fecondabilite est influencee par la fecondabilite naturelle de la femme ou du couple et par la 

frequence des rapports sexuels. La ficondabiliti naturelle est Cgalement affecthe par I'ige au 

mariage. Aux iges jeunes et avancis, donc rapproches de la puberte ou de la menopause, la 

fkondabilite est plus faible. Ainsi, les femmes mariees tres jeunes auraient une fecondabiliti 

plus faible car cenains de leurs cycles menstruels seraient anovulatoires (Balakrishnan, 1979). 

Par ailleurs, la ficondabilite d'une population est directement affectee par la 

frequence des rapports sexuels. En effet, plus les rapports sexuels au cours d'un cycle sont 

frequents, plus la probabilite de concevoir est grande. Bongaarts et Potter (1983) calculent la 

probabilite de concevoir a partir des quatre probabilitis suivantcs: 

p l :  la probabilite que le cycle soit anovulatoire (estimde faible, environ 5%) 

p2: la probabilite d'avoir un rapport scxuel pendant les jours feniles du cycle 

(calculie d'apres le nombre de relations sexuelles sur un cycles) 

p3: la probabilite qu'il y ait fecondation (insemination) (estimee forte, environ 95%) 

p4: la probabilitt qu'un ovule feconde donne lieu a une conception (estimie a 50%) 

La fecondabilite f resulte du produit de ces quatre probabilitis: 

Lorsque les probabilites 1,3 et 4 sont estimees stables (facteurs biologiques), la frdquence dcs 

rappons sexuels (facteur de comportement determinant la valeur de p2) affecte le produit de 

8 La formule utiliste pour calculer la probabilite d'avoir un rapport sexuel pendant les jours feniles (estimis 
B 2) cst p2 = I (~-n)(~-n-l)(h?-rbf) ou n est le nombre de rappons sexuels (complets) survenant sur un  
intervalle de M jours comprenant la pdriode fertile. Ce calcul repose sur I'hypothese que les relations 
sexuelles sont rkparties au hasard sur la durte et qu'il y a au maximum une relation par jour (Bongaans et 
Potter, 1983: 32-33). 
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ces quatre probabilites. D'apres cette probabilite calculee a partir des valeurs estimees de pl. 

p3 et p4 (dont le produit egale 0,45) et de p2 (voir note en bas de page no 8)' Bongaarts et 

Potter (1983) estiment que si le nombre de relations sexuelles sur un cycle augmente de I a 

20, la fecondabilite passe de 3,5% a 42,9%. 

La frequence des rapports sexuels est une variable de comportement liee a des normes 

culturelles de cohabitation (correspondant ou non au mariage), de pratiques sexuelles (debut. 

frequence, periode) et a des periodes de separation des conjoints (migration, guerre). Au 

Vietnam, la sexualitti et la cohabitation sont sanctionnees par le mariage et ne font pas I'objc~ 

d'un delai d'attente suite a la derniire itape du processus d'entrde en union (les noces). 

Toutefois, certaines generations (les 40-49 ans de I'enqutte de 1994) ont ete affecties par la 

guerre. Si nos donnies montrent que la distribution des quotients de fCconditC selon la duree 

du mariage est reguliere (indiquant que les separations n'auraient pas Cte suftisamment 

importantes pour perturber le calendrier de la premiere naissance) et ne comportent pas 

d'irregularites en ce qui a trait a la probabilite de concevoir selon I'ige au mariage, nous 

pourrons poursuivre nos analyses. 

5.2.2 Les donnees 

Le mois du mariage de la femme et le mois de naissance de son premier enfant sont 

Ies informations dont nous disposons pour le calcul de I'intervalle protogenesique. La durCe 

de I'intervalle ne peut donc pas ttre calculee de faqon exacte, comme nous pourrions le faire a 

partir de donnees d'etat civil ou de registres paroissiaux fournissant egalement le jour dcs 

ivenements. En n'utilisant que les mois des deux evenernents, nous obtenons une durie 

moyenne. Le diagramme de Lexis (figure 5.1) presente la duree mesuree entre les dells 

6v6nements dans les parallelogrammes a c6tes verticaux. Par exemple, pour une femme 

rnariie en janvier et ayant son premier enfant en septembre de la mime annee, la duree de 

I'intervalle protogenesique sera en moyenne de huit mois, correspondant a une duree de 

mariage entre sept mois et demi et huit mois et demi. Le debut de la duree est donc a sept 

mois et demi et I'intervalle retenu est de huit mois. 

Dans un premier temps, nous avons construit une table de fecondite de premier rang 

pour observer la progression du quotient de fecondite selon la duree du mariage (tableau 5.3). 

Vu la faqon de calculer la durCe de l'intervalle protogenesique, nous obtenons ainsi une table 

perspective de fecondite. Pour cette table, nous n'avons retenu au denominateur que les 

femmes ayant eu au moins un enfant, mariies une seule fois. et ce, depuis au moins cinq ans 



au moment de I'enquite. Les naissances retenues ne sont que les naissances vivantes et 

survenues au pIus t6t a huit mois de mariage. La duree de cinq ans est suggeree par Louis 

Henry pour les populations anciennes ayant un regime de fecondite naturelle en debut d'union 

(Henry, 1984). Nous estimons que cette duree est egalement adequate dans le cas du Vietnam, 

car apres cinq annCes de mariage, 96,2% des fernmes de I'ichantillon sont meres de leur 

premier enfant (fernmes ayant eu au moins un enfant). 

Pour I'ensernble des femmes retenues au denominateur, nous trouvons un intewalle 

protogenesique moyen d'une duree de 21'9 mois. La plus forte probabilite de donner 

naissance a un enfant est aneinte i 1 1,5 mois avec 11,3% (tableau 5.3). Les quotients calculis 

pour les 24 premiers mois du rnariage sont relativement peu eleves si on les compare a ceux 

des populations europeennes anciennes (Pressat, 1983) ou de la premiere rnoitie du XXe 

siecle (Vincent, 1961). La serie de quotients suit toutefois une progression normale et ne 

souffrc pas d'irregularites pouvant Ctre le signe de perturbations importantes rendant 

I'utilisation des donnies difficile pour I'etude de I'intervalle protogenesique. Les quotients 

augmentent entre 7.5 et 1 1,5 mois, puis diminuent pour ensuite fluctuer autour de 6% ou 7% 

jusqu'l 23,5 mois de mariage. A partir de I'intervalle moyen (21,99) et de la variance 

(3 12.29), nous avons calcule les quotients theoriques d'une serie corrigee. La comparaison 

avec la serie de quotients obtenus nous a perrnis de confirmer la qualite des donnees et la 

possibilite de les utiliser pour I'etude de I'intervalle protogenesique. De plus, d'aprcs Ics 

resultats de 1'EnquCte rnondiale de fecondite sur les pays asiatiques, tenue dans les annecs 

soixante-dix, la duree de I'intervalle protogenesique moyen de plusieurs pays de la region se 

situe autour de 20 mois (Mc Donald, 1984). 

Cette premiere etape realisee, nous procedons a une analyse de la fe'condabilire' 

efictive (et non la ficondabilite totale) des femmes de I'echantillon, car nous n'utilisons q i ~ e  

les naissances vivantes. Pour ce, nous calculons la probabilitt moyenne de concevoir dans le 

premier mois du rnariage9. Le calcul est effectue a partir du delai moyen de conception en 

mois (calcule a partir dr I'intervalle protogenesique moyen) et de la variance, deux valeurs 

qui, a leur tour, pennenent de calculer des coefficients a et b de la serie de Pearson-l selon 

des formules figurant en annexe. A partir des risultats, nous pouvons calculer la probabiliti 

de concevoir pour tout sous-groupe de femmes. 

9 Voir en annexe les details du calcul de la probabilite de concevoir dans le premier mois du rnariage. 



Figure 5.1 Diagramme de Lexis de I'intervalle protogenesique 
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Ainsi, si les donnies sont de bonne quaihe, la progression de la probabilite de 

concevoir selon I'ige au premier rnariage devrait &re la suivante: une augmentation 

progressive des probabilites entre 15 et 20 am, une stabilite au debut de la vingtaine, puis une 

diminution (Henry, 3984). Cette courbe de la fecondabilite selon I'ige rst celle qui devrait 

prevaloir en regime de feconditi naturelle. Or, nous observons pour notre Cchantillon la 

progression attendue (tableau 5.4). Cet exercice confirrne donc la qualit6 des donnees. Au 

terme de ces verifications, nous pouvons constmire une table de conception selon la duree du 

mariage calculie a partir de lafecondabiliri moyenne des femmes de l'echantillon (tableau 

5.5) qui est de 9,lO. Cette table repose sur I'hypothese que les femmes les plus fecondes 

(ayant la plus forte fecondabilite) seront celles qui auront une premiere conception le plus 

rapidement. La probabilite de concevoir diminue ainsi avec la duree du mariage. plus la duric 

augmentant. moins les femmes qui n'ont pas encore eu leur premiere conception sont 

fecondes. La probabilite passe ainsi graduellement entre 0 et 24 rnois de 9,10% ii 6.16%. 

Tableau 5.3 Quotients rnensuels de Kconditi par durie de mariage, pendant Ics deux 
premiires annies du mariage, chez les femmes a premiere conception postnuptiale et 
mariies depuis au moins 5 ans, Enquite dkmographique intercensitaire de 1994 
Debut de la duree Accauchemcnts au Femmes encore infecondes Quotient mensuel 

de mariage en cours de ce mois nombre p. 1000 de fbconditk (%) 
mois(l) (3 observC (3) femmes (5)= 213 
7.5 164 71 14 1000,O 3,7l 
8.5 
975 
10.5 
11.5 
12.5 
13,s 
14.5 
153 
16.5 
173 
18.5 
19.5 
20.5 
2 I ,5 
22-5 

plus ou = h 23,5 
Total 

Source: EnquCte demographique intercensitaire de 1994. 



Tableau 5.4. Probabilitk de concevoir dans le premier mois du mariage selon I'lge 
au mariage des femmes mariees depuis au moins 5 ans, EnquGte dimograpbique 
intercensitaire de 1994 

Age au premier Nombre de femmes Probabilitd de concevoir pendant lz 
mariage premier mois du mariage 

I5 197, 5.47 
16 419 6,3 l 
17 762 7.10 
IS 953 7.77 
19 983 8.65 
20 904 8.9 1 
2 1 709 1 0,67 
22 608 1 1,99 
23 450 12.12 
24 338 1 0,89 
25 23 8 13.26 

,Moyennc (rous Ics dges au 
prcmicr mariagc: 71 14 9.10 

II i J O a n s )  

Source: Enquite demognphique intercensitaire de 1994. 

Tableau 3.5. Quotients mensuels de conception (en pourcentage) par duree de mariage des 
femmes ii premitke conception postnuptiale et mariies depuis au moins 5 ans, pour 1000 
femmes, Enqu6te demograpbique intercensitaire de 1994 

Duree de rnariage en Conceptions Femmes n'ayant pas Quotients mensuels de 
rnois (x) pour 1000 femmes encore c o n ~ u  conception 

0 9 1 1000 9,lO 
I 8 I 909 8,93 
2 72 82 8 8,75 
3 65 756 8,59 
4 5 S 69 I 8,43 
5 52 633 8,28 
6 47 58 l 8,13 
7 43 534 7,99 
8 38 49 1 7,85 
9 35 453 7,72 
10 32 418 7,59 
I I 29 386 7,47 
12 26 357 7,: 5 
13 24 33 l 7,23 
14 22 307 7,12 
15 20 285 7,O 1 
I6 18 265 690 
17 17 247 6,80 
18 I5 230 6,70 
19 14 215 6,60 
20 13 20 1 6,5 1 
2 1 12 I88 6,42 
22 11 I76 6,3 3 
23 10 165 6,24 
24 9 I55 6,16 

Source: Enquite demognphique intercensitaire de 1994. Pour effectuer le calcul du quotient pour le mois j, 
on calcule: q = a / a+b+j (a et b pour I'ensemble de l'tchantillon). 



5.2.3 Sexualite avant le mariage e t  en debut  d'union par genCration et lieu 
d'habitation 

L'EnquOte de feconditi de 1994 nous revele que les naissances hors mariage sont 

extrimement rares. Des sociologues vietnamiens ont documente le phenomene des femmes 

demeurees celibataires jusque dans la trentaine, dii au deficit masculin d'apres-guerre, et 

ayant eu un enfant hors mariage dans les annies soixante-dix (Nguyen Thi Khoa, 1996). Ces 

cas n'ont pu itre inclus dans I'echantillon de I'enquite qui ne s'adressait qu'a des femmes 

mariies. D'apres I'EnquOte demograpliique intercensitaire de 1994, I'incidence des naissances 

hors rnariage (chez les femmes mariees au moment de l'enquete) est faible. Precisons que 

cette enquGte n'ayant pas releve I'histoire matrimoniale des femmes ne nous permet pas de 

retracer des naissances ayant pu survenir entre des unions. Ces cas doivent toutefois Otre tris 

peu frequents. Parmi les premieres naissances, ccIles ayant precede le mariage ne representent 

quc 1.4% et cette proportion se situe entre 1,0% et 1,7% pour toutes les generations. La 

proportion la plus faible (I,O%) concerne les plus jeunes femmes de I'enquite (20-24 ans) 

mais les pourcentages ne moment pas de progression significative entre les generations. 

Le fait que les naissances hors mariage soient si peu frequentes au Vietnam signifie 

que les femmes celibataires enceintes se trouve dovant une alternative: I'avortement ou Ic 

mariage. Celles optant pour le mariage - planifie ou non avant la grossesse - auront conqu leur 

premier enfant avant I'evenement. Nous pouvons, pour mesurer I'ampleur du phenomene. 

calculer la part des conceptions prenuptiales par geniratior~. Nous avons Cgalcment ca l cu l~  la 

probabilite de concevoir dans le premier mois du mariage, indicateur dont I'augmentation 

pourrait itre le signe d'une plus grande intimiti t8t dans I'union. intimite qui pourrait d i j i  

avoir ete experimentee pendant la periode prinuptiale. 

Nous pouvons, en mesurant la proportion des femmes mariees ayant eu leur premiire 

naissance vivantc entre 0 et 7 mois apres le rnariage, estimer la part des conceptions 

prinuptiales. La norme de 7 mois fait I'unanimitt dans les manuels d'analyse dernographique. 

Pressat explique que ccce mode de partage repose sur le fait qu'il y a sensiblement 

compensation entre les naissances relevant de conceptions prenuptiales et ayant lieu au-dela 

de 8 mois et celles relevant de conceptions prenuptiales et ayant lieu avant 8 mois D (Pressnt. 

1983: 169). Pour ce calcul. nous gardons au denominateur les femmes mariees depuis au 

moins 8 mois au moment de I'enquite. I1 est interessant d'observer entre les generations une 

nette augmentation des conceptions prenuptiales, lesquelles passent d'environ 5 % j. 10 % des 
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premieres naissances (tableau 5.6). Ce resultat appuie I'hypothkse de I'augmentation des 

rapports sexuels avant le mariage. La probabilitk de concevoir dans le premier mois du 

rnariage est egalement plus forte chez les jeunes femrnes que chez les plus igees. La 

probabilite plus faible chez les 20-24 ans vient probablernent du fait qu'une part dc ces 

fernmes se sont rnariees jeunes, puisque nous n'avons retenu que celles mariees depuis au 

rnoins cinq ans au moment de I'enqdte. Leur fecondabilite serait diminuee en debut d'union, 

vu  leur Bge au mariage precoce (1 6,8 ans en moyenne, comparativement a 19 ans pour les 25- 

29 ans et a 20 ans ou plus pour tous les autres groupes d'iges). La progression entre les autres 

groupes est reguliere, progression qui pourrait etre attribuee a une augmentation des rapports 

sexuels t8t dans I'union. Cette hypothkse serait cohirente avec la diminution de l'ige a la 

premiere naissance et la stabiliti de I'lge au mariage - ou la tres faible augmentation - que 

nous indiquent les trois principale enquites de fecondite effectuies a cc jour au Vietnam 

(tableau 5.7) et le recenscment dc 1989 (Banister, 1993). 

Tableau 5.6 Proportion des conceptions prenuptiales (en pourcentage), probabilitk de 
conccvoir dam le premier mois du mariage ct intervalle protoginisique moyen par 
gheration, Enquite demographique intercensitaire de 1994 

Proportion des femmes dont la premiere Probabilite de  concevoir dans le premier mc 
naissance vivante est une conception du mariage 

prdnuptiale (femmes mariees depuis au moins 5 ans) 
Generations (femmes mariees depuis au moins 8 mois) lntervalle protogenesique moyen 

pourcentage de Intervallt 
Nombre de femmes conceptions Nornbre de Probabilite de protogene! 

prenuptiales femmes concevoir que moye 
15-19 138 1 0,87 -- -- -- 
20-24 1265 9,64 322 8.84 70,7 1 
25-29 1949 8, l l  1329 10.79 19.37 
30-34 2 165 6,84 1909 9,67 11 .OO 
35-39 1788 5-43 1641 8.67 12,82 
40-44 1267 4,97 1 176 7,77 24.09 
45-49 785 5,10 733 7,79 74,63 
Total 9357 6,87 71 14 9,lO 2 1.99 

Source: Enqutte ddmographique intercensitaire de 1994 



Tableau 5.7 Age median au premier mariage et a la premiire naissance par geniration, 
selon trois enauites. Vietnam a 

Generations DHS 1988 ICDS 1994 VNRHS 1995. 
Premier Premiere Premier Premiere Premier Premiere 
mariage naissance mariage naissance mariage naissance 

25-29 2 1,30 2322 2 1,56 2 1,77 2 1,3 72,3 
30-34 21,I5 23,39 21,18 22,37 2 1,7 21.6 
35-39 21,31 2332 21,14 27,77 2 1,4 27.8 
40-44 7 1.27 24,lO 20,89 22,78 21,4 73-3 
45-49 19,8S 23,20 2 1,30 23,07 22,6 24,4 

* L'EnquCte VNRHS de 1995 a ete conduite dans cinq provinces du Vietnam alors que les deus autrcs 
enquetes avaient. des echantillons nationaux reprdsentatifs. 

L'etude des structures farniliales a revele des differences regionales importantes. 

notamrnent entre les regions du Nord et celles du Centre et du Sud. Nous avons montre que 

ces differences sont en partie causees par une plus grande propension a la cohabitation dcs 

jeunes couples maries avec leurs parents au Centre et au Sud qu'au Nord. Or, ces differences 

en matiere de formation de la famille pourraient affecter la frequence des rapports sesuels ct 

la probabiliti de concevoir dans le premier mois du mnriage. En effet, la cohabitation 

postnuptiale avec les parents pourrait riduire I'intimite du jeune couple et diminuer la 

probabiliti de concevoir rapidement apris le mariage. Toutefois. si nous observons Ics 

resultats par region, et principalement par grande region (Ics mimes quc celles utilisies pour 

les structures farniliales), nous obtenons des risultats inverses (tableau 5.8). 

En depit du fait qu'un plus grand nombre de jeunes couples au Nord foment  un 

menage independant t6t apres leur mariage, leur probabilite de concevoir dans le premicr 

rnois de I'union est infcrieure aux couples du Sud. Cette diffirence pourrait s'expliquer en 

partie par une nuptialite plus tardive au Sud qu'au Nord. Toutefois, a 20 ans, la proportion de 

femmes celibataires est inferieure au Sud, et c'est a 25 ans que I'on observe plus de  femrnes 

celibataires. La fecondabilite like a I'iige au mariage agissant surtout avant 20 ans. la 

nuptialite n'expliquerait qu'une partie de I'ecart observe et des comportements sexuels 

differentiels pourraient contribuer pour une part de la difference. 



Tablcau 5.8 Fticoodabilitt et nuptialitt, par grandc rigion, en milieux urbain et rural, 
Enqutte demographique intercensitaire de 1994 

lntervalle Probabilite de Pourcentage Pourccntage 
protogCn&sique concevoir dans le de femmes dc fernmis 

moycn (en mois) premier mois du cdlibataires h cdibataires a 
mariage (en %) 20 ans 25 ans 

No rd 22,62 8,22 67,33 2 1,99 
Sud 20,88 10,17 61,12 26.26 
Urbain 18,85 12,56 7 7 3 3  34,4 1 
Rural 22,83 8,4 1 60.49 21,71 
Source: Enquite dimographique intercensitaire de 1994 

Entre les milieux rural et urbain, on observe egalement une difference imponante: 

l'intervalle protoginesique est plus court en ville et la probabiliti de concevoir t6t dans 

I'union plus forte (tableau 5.8). Cettc fois, la nuptialite differentielle est beaucoup plus 

marquee qu'entre les regions et pourrait expliquer I'ecafl important observe. Par ailleurs. Ics 

couples urbains pourraient egalernent avoir des rapports sexuels plus frequents que les 

couples ruraux. Les resultats par region et par milieu urbain ou rural doivent toutefois Stre 

interpretds avec precaution puisque nous ne connaissons pas le lieu d'habitation des fernmcs 

au moment du mariage, mais qu'au moment de I'enquSte. Entre leur mariage, la naissance de 

leur premier enfant et I'enqutte, les femmes peuvent avoir migre d'une region a I'autre ou dc 

la campagne vers la ville. 

Nos resultats de I'Enqutte demographique intercensitaire de 1994 suggerent une 

augmentation des rapports sexuels avant le mariage, entre les generations. changement 

observable par I'augmentation des conceptions prenuptiales. De plus, comme nous le verrons 

dans la section suivante, i l  est possible que I'augmentation de la sexualite avant le mariage 

soit encore plus imponante, car masquee par le recours plus facile et plus frequent a 

I'avortement par les jeunes ginerations de femmes celibataires. Nous observons par aiIleurs 

une plus grande probabilid de concevoir t8t dans I'union, autre evolution qui semble 

temoigner de modifications de comportements sexuels. Une amelioration des conditions 

sanitaires pourrait avoir affecte la fecondabilitk des femmes (probabilitis 1, 3 et 4 affectant la 

ficondabilite). Cependant, la progression nette et importante en proportion suggere egalemcnt 

une modification du parametre (( frequence des rapports sexuels n entre les generations. Ces 

risultats pourraient indirectement indiquer des transformations dans les relations familiales. 

particulierement entre les hommes et les femmes avant le mariage et t8t dans I'union, mais 

egalement et comme le postulent Rindfuss et Morgan (1983) pour d'autres pays de la region. 

d a m  les relations entre parents et enfants adultes, cilibataires ou maritis. 



I6.i 

Mentionnons pour conclure cene partie que les changements de comportements 

sexuels chez les celibataires et chez les nouveaux maries pourraient Ctre Ctroitement lies: 

avoir eu des relations sexuelles avant le mariage pourrait reduire le delai de conception du 

premier enfant, le couple ayant deja une experience sexuelle pricedant I'union. Jusqu'a 

present, nos analyses suggbent une transformation de la relation precidant le mariage entre 

les annees soixante et le debut des annees quatre-vingt-dix. Une etude plus approfondie de la 

relation qu'ont les couples celibataires des annees quatre-vingt-dix fait I'objet de la dernicre 

partie de ce chapitre. 

5.3 La relation prenuptiale au dibut des annkes quatre-vingt-dix 

Un indicateur important de la transformation des rapports prenuptiaux chez les jeuncs 

couples serait I'augmentation rapide des avortements chez les femrnes cilibataires depuis la 

f in  des annCes quatre-vingts. A partir de I'Enquete demographique intercensitaire de 1994, 

nous avons observe les conceptions prenuptiales donnant lieu a un mariage; nous nous 

interessons maintenant aux conceptions donnant lieu a une interruption volontaire de 

grossesse chez un groupe de femmes cilibataires ayant eu un avortement ou plus entre 1990 

et 1996. Nous avons procede a une enqutte sur la sexualite, la contraception et I'avortement 

aupres d'un echantillon de 279 femmes celibataires a Hanoi. 

Du point de vue theorique, i'augmentation des rapports sexuels prdnuptiaux donnnnt 

lieu a un avortement plutdt qu'a une union suggere une transformation du lien entre sexualiti, 

mariage et reproduction. En effet, si la solution a une grossesse prenuptiale n'est plus le 

mariage mais I'avortement, nous assisterions a une modification du rapport amoureus 

prenuptial et a des pratiques nouvelles en matiere de sexualite. Le recours plus facile et plus 

frequent a I'avortement pourrait aussi n'Ctre qu'une faqon de retarder un mariage qui. 

autrement, eut ete prkipite. Les mois de I'annee propices au rnariage sont, par exemple, tres 

importants a respecter1', tout comme le fait d'avoir termine ses etudes (Belanger et Khuat Thu 

Hong, 1996a; Belanger, a paraitre). Notrc analyse des donnees vise a explorer le sens de la 

relation sexuelle prenuptiale par le biais d'une analyse statistique sur les determinants de 

I'utilisation de la contraception et du recours a I'avortement. 

10 La repanition par gendration des mois du mariage des femmes de I'Cchantillon de I'EnquSte 
intercensitaire de ficondid de 1994 rnontre une stabiliti du respect des saisons et mois juges propices au 
mariage par la tradition. 
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5.3.1 L'avortement au Vietnam 

L'avortement est legal et accessible depuis le debut des annries soixante (Goodkind, 

1994). A cette epoque, le Vietnam lance sa premiere campagne de planning familial et rend 

l'avortement disponible dans les services de santt publique. Les donnees recentes du 

Ministere de la santC, sur I'avortement, sugghent une augmentation imponante au cours de la 

dernihe decennie. Entre 1987 et I991 le nombre d'avortements est passe de 70 000 a plus de 

800 000; entre 1991 et 1993, de I , ]  a 1,4 million (Goodkind, 1994). En 1993, le taus 

d'avortement etait de 2,5 par femme, taux le plus ClevC en Asie et i'un des plus ClevCs du 

rnonde. Ces statistiques d'interruptions volontaires de grossesse regroupent deux types de 

procidures: la (( regulation menstruelle 1) (htit hi), les avortements precoces jusqu'i cinq 

semaines de grossesse et (( I'avonement 1) (nao rhui ou phd fhai), les avorternents a six 

semaines et plus dc grossesse. Certains observateurs croient que dans Ic cas des regulations 

menstruelles, Ies services de santi ne font pas systematiquement de test de grossesse avant 

I'intervention (VNRHS, 1995). Cette pratiquc aurait pour effet d'augmenter le nombre reel 

d'avonements. Cependant, le fait qu'une femme ait rCellement CtC enceinte ou non n'elimine 

point les risques potentiels occasionnes par I'intervention. 

Parmi les raisons CvoquCes pour expliquer une telle augmentation on retrouve 

I'augmentation des services, la simplification des procedures pour I'acces au service et un 

accroissement de la demande en provenance des femmes celibataires (Goodkind. 1991; LC 

Thi Tuy, 1995; Bio c8o cdng tic ..., 1996; Nguyen Quy Thanh, IW6a et 1996b), laquellc serait 

liee a une augmentation de la sexualite prenuptiale. ~ t a n t  donne que les femmes ayant recours 

a l'avonement ne doivent pas montrer de documents d'identite, de nombreuses celibatoires se 

declarent mariees pour eviter la gine d'une grossesse prenuptiale. Elles peuvent egalement 

mentir quant a leur histoire genesique et pretendre avoir deja eu un enfant. Cette situation 

rend impossible I'evaluation de la distribution des femmes ayant recours a I'avortement selon 

I'etat matrimonial et le nombre d'enfants nCs. 

5.3.2 Presentation de  I'enquCte 

Afin d'aborder la sexualite prenuptiale, nous avons choisi de joindre des jeuncs 

femmes celibataires ayant eu recours a I'avortement, le sujet itant trop tabou pour nous 



adresser a un Cchantillon general de celibataires". Nous avons joint les femrnes celibataircs 

dans quatre institutions de sante, deux h6pitaux et deux cliniques, dont I'une privee et I'autre 

publique. Cette mime faqon de joindre les femmes avait Cte utilisee au debut des annees 

quatre-vingt-dix par Trong Do Hieu et ses collaborateurs (1993) lors d'une enqutte sur 

l'avorternent en general, au Nord du pays. Notre enquite se compose de deux volets: une 

collecte par questionnaire et une autre par entrevue individuelle en profondeur. Au total, nous 

avons parle a 279 femmes celibataires, 259 ayant repondu au questionnaire, les 20 autres 

ayant participe a une entrevue. L'analyse qui suit porte essentiellernent sur les donnees du 

questionnaire; dans le cadre de ce chapitre, le contenu des entretiens ne donnera pas lieu a unc 

analyse systimatique, rnais sera simplerncnt utilise a titre indicatif et complementaire. Trois 

midecins ont requ une formation d'une journie et ont agi en tant qu'enqutteurs avant ou 

aprPs I'avortement aupres de leurs patientes cdibataires. Deux de ces medecins travaillent a 

I'H6pital d'obstetrique de Hanoi, un autre etant a I'H6pital C, les deux sites principnux de 

I'enqutte. Une sociologue vietnamienne a effectui les 20 entretiens, 10 dans chacune des 

deux cliniques. 

La difficulte majeure de cette operation de collecte etait le choix des institutions oil 

I'identification des celibataires s'effectuait systematiquernent. Comme nous I'avons 

mentionne, I'avortement ne requerant pas aux utilisatrices du service de montrer dcs 

documents d'identification, un grand nombre de jeunes femmes celibataires et sans enfant 

declarent Ctre rnariees et avoir mime un enfant pour eviter la gene causee par leur situation. 

Nous avons dQ choisir les institutions avec pricaution afin d'iviter celles ou nous aurions eu 

un biais causC par une (( auto-selection D, les femmes adrnettant leur celibat pouvant avoir des 

caractCristiques en commun. Aprts de longues considerations et de nombreuses visites d m  

les hBpitaux de Hanoi, nous avons arrite notre choix. Dans le cas de I'H6pital d'obstetrique 

de Hanoi. l'identification des cilibataires itait systematique car I'h6pital avait un projet pilote 

pour tester le RU486 (pilule abortive), methode offerte en priorite aux fernmes celibataires. 

Quant a I'HBpital C, on y r iEre  les cas d'avortements tardifs et I'enregistrement de I'identitC 

reelIe est obligatoire (documents a I'appui et signature d'un des parents dans le cas des 

[ I  Ceae expdrience f i t  tent6e en 1994 au moyen d'une enquete sur la sexualit6 chez les dtudiants de Hanoi et 
de Ho Chi Minh, Bges de 17 ii 24 ans. Cene enqubte fut effectude par le ComitC National pour le Planning 
Familial et financCe par I'Organisation mondiale de la sant6. La proportion des jeunes ayant dtclar6 avoir eu 
des rapports sexuels sernble faible, particullrement chez les fernmes. Le rapport indique que sur un 
Cchantillon de 1603 jeunes, 15% des hommes et 2,4% des femrnes auraient deja eu une (< experience 
sexuelle N. (National Committee for Population and Family Planning, 1996: 37). 



femmes celibataires). Dans les deux cliniques, le personnel de sante c6toie plus etroitement 

les clientes et Ies mtdecins parviennent a connaitre le statut matrimonial d'une patiente 

facilement. 

La selection des repondantes fut laissee a la discretion des medecins. En fait. etant 

donne leurs contraintes de temps, i l  leur etait impossible d'interroger toutes leurs patientcs 

celibataires. Selon leur disponibilite, ils en choisissaicnt quelques-unes par jour. Nous 

estimons que cette selection ne devrait pas avoir biaise les resultats puisqu'elle s'effectuait au 

hasard, selon le temps qu'avait un medecin et non pas en fonction des caracteristiques d'une 

patiente. L'enquiite s'echelonna sur une duree de six mois: en decembre 1995, trois versions 

du questionnaire furent testies; apris corrections, I'enquCte fut lancie a la fin de 1995. En 

mars 1996, i partir des resultats preliminaires (I60 femmes), nous avons ClaborC le schCmr! 

d'entrevue et entrepris la sdrie d'entrevues. A la mi-mai 1996, les deux volets de la collectc 

etaient compleds et les donnees saisies". 

5.3.3 Resulta ts 

Les journaux vietnamiens. dont ceux s'adressant a un public feminin. tels Femmes de  

lu Capirale (Phi! rl17 h i  db) ou Femmes vietnamiennes (Ph!r 1117 Vi& Num), relatent 

regulierement des ricits de jeunes femmes celibataires enceintes dans leurs nurniros dcs 

annees 1995 et 1996. Ces articles donnent souvent I'image de la cClibataire ayant recours a 

I'avortement comme une jeune femme isolie vivant loin de sa famillc et subissant Its 

pressions de son amoureux desirant avoir des relations sexuelles. Contre sa volonte profonde 

et en proie a la solitude et au desarroi, elle acceptera. La jeune femme est une victime. Or, Ics 

femmes de notre echantillon ne correspondent nullement a ce profil presenti dans Ics 

journaux feminins du Parti Communiste vietnamien. Le tableau 5.9 presente Ics 

caracteristiques individuelles des femmes interrogces par questionnaire. La plupan d'entre 

elles sont PgCes de 15 a 24 ans, travaillent ou etudient, et ont un niveau d'education 

secondaire ou superieur. Nous avons compare les distributions du tableau 5,9 a celles du 

recensement de 1989 pour les femmes de Hanoi lg ies  de 15 a 24 ans, et, dans I'ensemble, les 

resultats sont tres comparables ( Betanger et Khuat Thu Hong, 1997). Ainsi, les jeuncs 

I? Pour plus de details mtithodologiques sur cene enquete, il faut se rCferer au rapport rddige pour le Fonds 
des Nations Unies pour la Population present6 I Hanoi en novcmbre 1996 et inritule Youth. Prernariral 
Sexuali~y and Abortion in the Hanoi Region: Result$ of a S~rvey. Daniele Belanger and Khuat Thu Hong. 
Institute of Sociology, Hanoi, November 1996. 



femmes de l'enquete n'auraient pas un profil tres different de la population feminine du 

mCme groupe d'iges vivant a Hanoi. 

Tableau 5.9 Distribution selon I'sge, I'occupation principale, le 
type de residence, le niveau d'iducation et le mode de cohabitation 
(effectifs et pourcentages), Enqdte sur la sexualit6 et I'avortement 
cbez les cdibataires de 1995-1996 (n=259) 

Age femmes pourcen tage 
15-19 97 37,5 
20-24 143 55,6 
25-29 15 5.8 
30 et + 3 I,]  
Total 259 100,O 
Occupation principale 
Travail 119 45,9 
~tudes 
A la maison 
Autre 
Torai 

Type dc residence 
Privke 164 63,3 
Collective (logement d'etat) 
Donoir institutionnel (ecole) 
Autre 
Torol 
Nivcau d'kducation 
1-6 ans (primaire) 1 0.4 
7-9 ans (secondaire inferieur) 
10- I 2  ans (secondaire superieur) 
~ c o l e  secondaire technique 
College, formation generale 
College, formation technique 
Un iversiti 
Autre 
Torol 
Mode de cohabitation 
Farnille nucleaire (deux parents) 173 66,8 
Farnille nucleaire (un parent) 
Fam ille etendue 
Autre membre de la famille 
Am is 
Seul 
Pas de reponse 
Total 259 100,O 

Source: Enqube sur la sexualite et I'avonement chet les ctlibataires de 1995-1996 
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La relation prinuptiale: prdlude au mariage ou Ppisode b part entiire? 

Dans le discours des entrevues et d'apres les risultats de I'enquite par questionnaire. 

la notion (( d'amoureux )) designe un homrne avec lequel une jeune femme a eu des rapports 

sexuets. Nous aurions pu croire que les femmes ont eu un premier amoureux avec lequel elles 

n'auraient pas eu de rapports tres intimes sur le plan physique puis, un peu plus igees et 

experirnentees, un autre episode incluant des rapports sexuels. Or, i l  n'en est rien; en parlant 

de leurs ccamoureux)) (nglrZn' yPu), les jeunes femmes n'tnumerent que des homnes avec 

lesquels i l  y a eu sexualid. Amour et sexualite sont associis; chez les gens marigs avant 1954, 

I'amour etait avant tout associi au mariage, possible ou impossible. 

P a n i  les femmes de notre Cchantillon, la premiere liaison amoureuse est vecue en 

rnoyenne a 18.4 ans; a cet ige, 60% des femmes ont dej i  eu cette premiere experience. Plus 

du tiers des femmes ont eu plus d'un amoureux: 32% en ont eu deux et 5% plus de deux. Ce 

resultat tirnoigne d'un fait incontestable: la relation prenuptiale n'est pas qu'un prelude au 

rnariage, elle est un episode a part entiere pouvant se repeter avec differents hommes avant 

I'entree en union. Ce resultat de I'enquCte par questionnaire fut confirme par les entrevues. la 

plupart des femmes ayant relate plus d'un episode amoureux. 

La privision dtr mariage: condition pre'alable au &bu{ des rela!ions sexuelles? 

La sexualite fait partie de ces relations prenuptiales. Plus des trois quarts des jeunes 

femmes ont eu une activite sexuelle regulikre a la suite de leur premiere experience survenue 

en moyenne a 19,5 ans. La premiere relation sexuelle avec un amoureux, particulierement le 

premier, survient apres au moins six mois de frequentations pour la plupart des jeuncs 

femmes. La stabilite et la duree de la relation doivent ttre etablies avant qu'il n'y ait 

sexualite. Par ailleurs, cette relation n'a pas besoin d'itre ouverte et officielle, c'est-a-dire 

connue des parents, pour qu'rlle s'accompagnc d'une activite sexuelle. Dans les entrevues. 

plusieurs cas de relations secretes sont relatis par les jeunes femmes. A rnoins que la relation 

ne puisse avoir de fortes chances d'aboutir au mariage, les parents son( souvent exclus dc 

cette liaison qui leur est soigneusement cachee. Bien que la majorite des couples aient discuti 

du mariage, un sous-groupe n'a jamais aborde le sujet. 

Dans les entrevues, la reprisentation de la sexualiti n'est point associee a la 

reproduction, mais a la connaissance de I'autre et a I'intimite de la relation. Pour plusieurs 

jeunes femmes, une relation amoureuse (prenuptiale) sans sexualite est inconcevable. I I  leur 



sembfe nature1 d'avoir des relations sexuelles avant le rnariage. Toutefois, pour ces femmes, 

I'ideal du mariage avec son premier arnoureux et partenaire sexuel demcure, mCme si e lk s  

affirment qu'il est difficilernent rialisable. Elles discutent du statut de la virginiti en 

specifiant qu'il n'est plus ce qu'il etait, rares etant les jeunes femmes se mariant vierges. 

L'association du rnariage et de la sexualitti se substitue a celle d'amour et de sexualite. Les 

contenus des entretiens et les pratiques relevees par le questionnaire appuient une hypothese 

de scission entre sexualite et reproduction, mais egalement entre mariage et sexualite: nous 

estimons toutefois que le mariage et la reproduction demeurent etroitement associes. 

Queile est la sign~pcation du recours a la contraception et a I 'avortemenr? 

Si l'hypothise de la rupture entre sexualite et reproduction s'avkre reflCter la rialit6 

d'une partie des couples de celibataires, le recours a la contraception et a I'avortement devrait 

ne point avoir uniquernent cornme cause le desir de retarder une union ou de pallier 1'ichc.c 

d'une union prealablement planifiie, mais egalement d'iviter une naissance hors mariagc en 

dehors de toute consideration du mariage. Si un faible pourcentage des femmes (22.4%) ayant 

repondu au questionnaire ont dkja utilisd la contraception (tableau 5.10). la totalite dc ccs 

femrnes ont eu un avortement ou plus au moment de I'enquite. 

Tableau 5.10 Distribution de la connaissance et de I'utilisation des 
methodes contraceptives (en pourcentage), EnquGte sur la sexualiti! et 
l'avortement chez les cilibataires de 1995-1996 
Mbthodcs Mentionndes A dbjh utilisb 

comme &ant connues 
Au moins une methode 78.0 22.4 - - 

Condom 76,O 13-5 
Pilule 42,O 6,2 
Sterilet 47,O 0,7 
StCrilisation feminine 10,O 0,o 
Retrait 13,O 9,o 
Abstinence periodique 12,O 4,o 
Source: Enquete sur la sexualit6 et I'avonement chez les celibataires de 1995- 1996 

Les resultats a la question ouverte (( pour quelle raison avez-vous decide de vous faire 

avorter? )) figurent au tableau 5.1 1. Les reponses liees a un tchec du mariage representent une 

proportion de I5 %. Les moments propices a un mariage et a la maternit6 dans le cycle de vie 

sont les reponses Ics plus tvoquees, mais elles ne foumissent pas d'informations sur Ics 

perspectives d'avenir avec I'amoureux en ce qui a trait au mariage. Ce resultat ne permet pas 



de conclure sur le sens du recours a I'avortement et a I'utlisation de la contraception dans la 

relation prinuptiale. 

Tableau 5.11 Distribution des reponses a la question (c Pour quelle 
raison avez-vous decide de vous faire avorter? n (en pourcentage), 
Enau6te sur la sexualiti et l'avortement chez les cilibataires de 1995-1996 
Raisons pourcentage 
Je ne veux pas me rnarier maintenant 54,O 
Je suis trop jeune pour avoir un enfant 24,3 
Je ne veux pas me marier avec h i  2'7 
Ma farnille ne I'aime pas (refuse le mariage) 8-1 
Sa famille ne m'aime pas (refuse le mariage) 5,o 
I1 est deja marie 3,s 
I1 ne veut pas se marier avec moi I,? 
J'ai etC force de me faire avorter (parents refusent le mariage) 0 3  
Je ne I'airne pas assez 0'4 
Source: Enquite sur la sexualite et l'avonement chez les cdlibataires de 1995-1996 

Analyses multivrrikes 

Afin de mieux cerner I'effet simultane de differentes variables explicatives sur 

I'utilisation de la contraception et le nombre d'avortements, nous avons procide a deux 

analyses de rigression multivariie. Dans les deux cas, I'unite d'nnalyse est la femme. La 

premiere regression (modtile numiro I) vise a estirner les determinants de I'utilisation de la 

contraception et est effectuee sur une variable dependante dichotomique (le fait d'avoir ou 

non deja utilise la contraception), situation d'analyse qui requiert I'utilisation d'un rnodkle de 

type logistique (modele de type log-lineaire). L'utilisation de ce modele nous permet 

d'estimer le sens de I'effet (positif ou negatif) des variables explicatives sur la variation de la 

variable dependante etudiie. L'tquation d'une regression logistique est la suivante: 

P (y) est la probabilitd pour une femme d'utiliser une mdthode contraceptive. BO est la constante du rnodtle 
et Bz est Ie beta de la variable independante z. 

Dans le cas de I'analyse des dkterminants de I'avortement a repetition (modile numCro 2), la 

variable dependante peut prendre trois modalites, soit un, deux ou trois avorternents. Dans ce 

cas, nous avons eu recours ii un modele de type logistique multinomial ordonne car la 

variable dependante est ordonnee et cumulative. En d'autres tennes, la variable dipendante 

reflete une progression car les femmes ayant eu trois avortements en ont eu un premier, puis 
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un deux ihe .  I1 y a donc un processus de cumulation des evenements contenu dans 

I'information fournie par la variable dependante, information que prend en compte le modele 

multinomial ordonne. 

Dans les regressions, le coeffkient (beta) obtenu pour chacune des variables 

explicatives retenues n'indique pas I'intensite de I'effet de cene variable; le signe du 

coefficient indique I'effet positif ou negatif de la variable independante sur la variable 

dependante par rapport a une categorie omise, dite de rkference. Pour le premier modele, par 

exemple, les coefficients negatifs indiquent une diminution de la probabilite d'utiliser la 

contraception (du groupe retenu par rapport au groupe de reference pour lequel est obtenu ce 

coefficient) alors qu'un coefficient positif indique une augmentation de la probabilite 

d'utiliser la contraception. Les coefficients ne doivent pas Ctre interprites comme agissant 

sur la valeur de la variable dipendante, rnais sur le logarithme du ratio de cote (odds ratio) de 

la variable dependante. Le calcul des intervalles de confiance perrnet d'identifier les variablcs 

explicatives qui agissent significativement sur la variation de la variable dependante a des 

niveaux de 1 % (***), 5% (**) et 10% (*). 

Justification des variables independantes utiliskes et hypotheses 

CaracrPristiqtres individuelles 

Les caracteristiques individuelles retenues sont I'ige, le lieu de naissance. 

l'occupation principale et le niveau d'education. Les femmes plus igees et plus eduquecs 

vivant en milieu urbain pourraient davantage utiliser la contraception car elles auraient un 

meilleur acces a I'information. Les femmes a la maison tendraient moins 1 utiliser la 

contraception que celles qui travaillent ou etudient car elles auraient un reseau d'infomation 

plus restreint. Le recours a plusieurs avortements pourrait augmenter avec I'ige (exposition 

au risque de plus longue duree), diminuer avec I'education (meilleure information sur la 

contraception et les risques potentiels lies a I'avortement), augmenter chez les femmes 

originaires de la ville (meilleur reseau, meilleur acces aux services) et chez celles travaillant 

et itudiant par rapport a celles demeurant a la maison. 



Le fait de vivre avec ou sans ses parents (mode de cohabitation) pourrait affectcr 

I'utilisation car, selon leur situation familiale, les jeunes femmes pourraient avoir plus ou 

moins de liberte ou de moyens economiques. Nous emettons I'hypothese que les femmes ne 

vivant pas avec leurs parents ont plus de liberti, donc plus facilement des relations sexuellcs 

avant le mariage, et fort probablement une plus grande exposition au risque de grossesse et 

d'avortement avant le mariage. Quant au groupe socio-economique mesuri par I'education ct 

I'emploi du pere, les femmes des milieux defavorisis auraient moins recours i la 

contraception. L'education du pere est toutefois une variable delicate pour estimer le groupe 

socio-economique, etant donne que I'education n'etait pas necessairement un atout pour 

acceder a un statut social superieur en regime socialiste. Toutefois. le fait de travailler comme 

cadre du gouvernement etait, jusqu'i rkemment, la position sociale la plus avantageuse pour 

un urbain et accordait un statut superieur par rapport aux ouvriers ou aux gens du secteur 

prive. 

Re far ion ovec I 'amourezu: 

Deux variables sont utilisees pour mesurer I'effet de la relation avec son amoureux sur 

I'utilisation dc la contraception et le nombrc d'avortements. D'une part, nous estimons I'effet 

d'avoir discute ou non du mariage. Dnns les resultats univaries, nous trouvons que  les trois 

quarts des jeunes femmes ont discuti de leur mariage tventuel avec leur amoureux. Un jeune 

couple pourrait plus facilement decider d'avoir des rapports sexuels apres avoir planifit! se 

marier dans le futur. En cas de grossesse, le mariage pourrait rapidement 2tre planifii ou itre 

retarde par un avortement. Par ailleurs, nous prevoyons un effet positif du nombre d'episodes 

amoureux (variable mesurant la duree d'exposition au risque de grossesse) sur I'utilisation de 

la contraception et le nombre d'avortements. 

Communication 

La communication sur la sexualite et la contraception devrait influencer positivement 

I'utilisation et negativement le nombre d'avortements. Toutefois, si I'avortement est 

considere comrne une methode contraceptive, la discussion sur la contraception pourrait &re 

correlie positivement avec le fait d'avoir eu recours a I'avorternent plus d'une fois. 



La connaissance des mithodes devrait augmenter I'utilisation et reduire le nombre 

d'avonements. Encore une fois, selon le statut de I'avonement en tant que mithode 

contraceptive ou non, la relation pourrait Etre inverse. 

Avortement 

Les femmes n'ayant eu qu'un seul avortement par rapport a celles en ayant eu deux ou plus 

devraient utiliscr davantage la contraception. 

L'utilisation devrait affecter negativement le nombre d'avortements. 

Pour chacun des modeles, nous avons d'abord applique la regression pour les seulcs 

variables exogenes avant d'introduire un a un ies groupes de variables endogenes. Les 

resultats de I'ensemble des regressions figurent aux tableaux 5.12 (modele 1 ) et 5.13 (modele 

2) et les commentaires portent sur les coefficients obtenus pour la demiere regression. 

incluant toutes les variables. Les variables endogenes sont celles pouvant avoir un effet 

circulaire (endogtneitd) sur la variable dependante. Par exemple, dans le cas de I'utilisation 

de la contraception, la connaissance des methodes pourrait affecter la variation de la variable 

dipendante et inversement. C'est pour cette raison que nous devons d'abord observer l ' e f fe~  

des seules variables exogenes avant d'introduire les variables endogenes. 



esslon I~g&pour I 7 '  etude de n de la contrace~t~oa 

Variable dependante (y): 
Utilisation de la contrace~tion (deia. iamais) 

Variables independantes (x): (toutes les variables sont dichotomiques) 
VARIABLES EXOCENES 

, .  
Groupe d'ige ( 1  j-l9,20-24,25+) 
Lieu de naissance (rural, urbain) 

 ducati ion (secondaire et plus, moins que secondaire) 
Occupation principale (etudes, travail, a la maison) 

ILJhnlk 
Groupe socio-economique (iducation et emploi du pere) 

Cohabi~a~ion (avec ses parents, sans ses parents) 

Nombre d'episodcs amoureux (un, deux ou plus 
Discussion i propos du mariage (oui, non) 

- 
VARIABLES ENDOGENES 

(variables pouvant affecter directement I'utilisation) 

A. Connaissance 
Connaissance des rnethodes contraceptives 

(aucune, une a trois, quatre et plus) 

Discussion sur la sexualite (oui, non) 
Discussion sur les methodes contraceptives (oui, non) 

C,Avonement 
Nombre d'avortements (un, deux ou plus) 



ee  our I etude de 1 '  

re d9avortww& 

Variable dipendante (y): 

r Nombre d'avortements (un, deux ou plus) 1 
Variables indipendantes (x): (toutes les variables sont dichotomiques) 

VARIABLES EXOGENES 

. . .  aues ~ndlv~duelles 
Groupe d'iges (1 5- 19,20-24,25+) 

Lieu de naissance (rural, urbain) 
  ducat ion (secondaire et plus, moins que secondaire) 
Occupation principale (etudes, travail, a la maison) 

l L E A d k  
Groupe socio-economique (iducation et emploi du pere) 

Cohabitation (avec ses parents, sans ses parents) 

VARIABLES ENDOGENES 
(variables pouvant affecter directement le nombre d'avortements) 

Discussion sur la sexualit6 (oui, non) 
Discussion sur les methodes contraceptives (oui, non) 

0. R- 
Nombre d'ipisodes amoureux (un, deux ou plus) 

Connaissance des rnethodes contraceptives 
(aucune, une a trois, quatre et plus) 

Utilisation de la contraception (dija, jamais) 

RCsultats du modele 1, Les determinants de I'utilisation de la contraception 
(voir le tableau 5.12 pour les resultats detailles) 

La variable dependante de ce modele utilise une question genirale sur I'utilisation de 

toute methode contraceptive dans le passi, incluant les methodes modernes et traditionnelles. 

Apres avoir spontanement nommt les methodes connues, la jeune femme repondait a la 
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question: u Est-ce que vous et/ou votre amoureux avez deja fait quelque chose pour tentcr 

d'tviter que vous ne tornbiez enceinte? Si oui, qu'avez-vous fait? D. I1 est certain que cette 

variable ne nous donne aucune information sur la qualite, la durte et la regularite de 

I'utilisation. 

Avant I'inclusion de toutes les variables explicatives (modkles A a D), I'ige affecte 

I'utilisation: les jeunes femmes plus lgees ont une probabilite plus grande d'avoir rccours h la 

contraception. Une education superieure au niveau secondaire affecte Cgalement de faqon 

positive la probabiliti d'utilisation, de mime que I'tducation superieure du pire. Toutefois. 

une fois les variables endogenes introduites (modele E), ces effets sont annul& par ceux lies a 

la connaissance, la communication et la situation familiale. Nous cornrnenterons ces demiers 

resultats. 

La connaissunce des mithodes aflcte positivement la probabiiifi d'utiii.ser la conrmceprion. 

Ce resultat n'a cependant rien de surprenant et confirme les modkles des determinants 

de I'utilisation de la contraception: plus une femme connait de mithodes, plus clle tend a lcs 

utiliser. 

La communication a propos de la sexualiti et de la conrraception aflecte positiwment In 
probabiliti d'utiliser la contraception. 

Cette variable va egalement dans le sens attendu. Les jeunes femmes aynnt echangi 

seraient rnieux informees et utiliseraient davantage les methodes contraceptives que cellrs 

n'ayant jamais echange sur la sexualite et la contraception. 

Habiter avec ses parents augmenre la probabiliti d'utiliser la contraception par rapporr ulr 

fait de ne pas habiter avec e m  

Ce resultat temoigne de I'effet de la situation familiale des jeunes femmes. Une 

interpretation possible de ce resultat est que les femmes vivant avec leur famille seraient plus 

angoissees a I'idee de faire face a une grossesse prenuptiale et chercheraient a eviter cette 

situation en ayant recours a la contraception. I I  est igalement possible que ces jeunes femmes 

cohabitent avec des collateraux maries (une soeur ainee par exemple) et qu'elles soient 

exposees a plus d'infonnations sur la contraception. 
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Dans 1e modele final, I'effet des variables individuelles disparait, suggerant que 

I'education, I'ige et I'occupation principale n'affectent pas I'utilisation lorsque la 

connaissance et la communication sont prises en compte. I1 est intiressant de noter que quel 

que soit Ie nombre d'avortements qu'a eu une jeune femme au moment de I'enquite, son 

utilisation de la contraception n'est point modifiee. Le fait d'avoir discute de mariage ou non 

avec son amoureux n'affecte pas non plus I'utilisation. Ainsi, i l  ressort de ce premier modele 

que les principaux determinants de I'utilisation des methodes contraceptives sont la 

connaissance des methodes et la communication sur la sexualite et les methodes. En fait, ces 

variables auraient un impact superieur a celui qu'ont les caracteristiques individuelles, dont 

I'ige. I'education et I'occupation principale. 

RCsultats du modete 2. Les dkterminants du nombre d'avortements 
(voir le tableau 5,13 pour les risultats detailles) 

Dam cc modele, la variable dependante est le nombre d'avortements au moment dc 

I'enquite. Des 259 femmes de I'echantillon, 193 ont eu un avortement, 57 en ont eu deux et 9 

en ont eu trois. Cette question Ctait introduite vers la fin du questionnaire. Dans ce moddc. Ics 

variables exogines conservent leur degre de signification mime apres I'introduction dcs 

variables endogenes. Nous commenterons le modele final (modele F). 

L 'effet posit fdes variables de dwee d'exposition au risque 

L'lge et le nombre d'episodes amoureux d'une jeune femme augmentent sa 

probabilite d'avoir eu recours a I'avortement plus d'une fois. Cette relation n'est point 

surprenante puisque ces jeunes femmes ont des rapports sexuels depuis plus longtemps que 

les femmes pIus jeunes et n'ayant eu qu'un seul amoureux au moment de l'enqutte. 

Toutefois' ces variables ne jouaient pas sur I'utilisation de la contraception, ce qui indiquerait 

que chez les fernmes de notre echantillon (femmes ayant eu au moins un avortement), le fait 

d'avoir eu un avortement tend davantage a conduire a un autre avortement qu'a une utilisation 

de la contraception. Si l'on considere qu'aucune information sur les methodes contraceptives 

ne leur est donnee suite a un avortement, cette situation apparait plausible. En effet, 

I'avortement devient pour ces femmes la cr rnethode )) la mieux connue et la plus facilement 

accessible. 



Le fair d'avoir discute de contraception augmente la probabilite d'avoir eu recows ci plus 
d 'un avortement. 

Nous estimons que ce rCsuItat coincide avec I'hypothese que I'avortement pourrait 

i tre consider6 comnle une methode contraceptive. Cene relation s'expliquerait ainsi par le fait 

que les fernmes incluent I'avortement lorsqu'elles discutent de la contraception. 

Le fair de trmailler augmenre la probabiliri d'uvoir eu plusieurs avortemenrs par rapport nu 
fait d'etudier ott de demeurer a la maison. 

Les femrnes sur le marchi du travail pourraient davantage Gtre prstes au rnariage que 

celles des deux autres cadgories, et itre ainsi moins soucieuses d'tviter une grossesse. Ces 

dernieres pourraient egalement etre plus actives sexuellement et donc plus exposies au risque 

de grossesse. Elles sont en gtneral plus independantes par rapport a leur famille que les 

femmes aux itudes et a la maison. 

La connaissance er 1 'uriiisation n 'afictent pas lc. nornbrc. d 'nvortements. 

L'absence de relation entre la connaissance. I'utilisation dc la contraception et 1e 

recours plus ou moins frequent i~ I'avortement suggere I'utilisation de I'avortement cornrne 

methode contraceptive. Cette conclusion nous amlne ii penser que notre echantillon pourrait 

Ptre reprisentatif des celibataires ayant des relations sexuelles puisque celles de notre 

echantillon n'ont pas recours a I'avortement necessairement parce qu'elles utilisent peu la 

contraception, mais par choix dam les lirnites de leurs connaissances. En d'autres termes. 

I'avortement et la contraception pourraient avoir le meme statut dans les options pour eviter 

une naissance. 

11 est possible que cette absence de relation entre I'utilisation de la contraception et le 

recours a I'avortement soit attribuable au fait que notre Cchantillon est constituee de femmcs 

paniculierement {( vulnirables N a I'avortement, itant ma1 informies et utilisant peu et ma1 la 

contraception. Cependant, cette interpretation sous-entend une representation de I'avorternent 

comrne solution ultime et de second ordre par rapport 6 I'utilisation de la contraception 

modeme, representation occidentale de I'avorternent. En fait, I'image de ces femmes pourrait 

mtme Ctre inversee: plut6t que de les qualifier de (( vulnerables N, on pourrait les decrire 

cornme debrouillardes et dans I'ensemble, mieux informees que d'autres. si I'on considere 



leur connaissance de I'avonement et non pas exclusivement celle des methodes 

contraceptives. 

Le fait que la connaissance et I'utilisation des mCthodes ne diminuent point le risque 

d'avoir eu plusieurs avorternents pourrait aussi itre rkvelateur d'une connaissance mauvaise 

ou partielle des methodes et d'une mauvaise etlou idguliere utilisation (Efroymson. 1996). 

Toutefois, a la lumiere des entretiens qualitatifs, nous estimons que cette in!erpretation est 

insuffisante et que la notion meme de I'avortement doit etre consideree. En fait. unr 

rational iti di fferente - dont timoigne une representation de I'avortement Cga lement 

differente- doit etre mise en perspective afin que les resultats soient interpretes adequatement. 

I1  suffit ici de signaler que I'avortement au Vietnam, comme dans plusieurs autres pays 

d'Asie, n'est pas un probleme moral mais une pratique medicale comme une autre. Cette 

representation de I'avortement est d'ailleurs tres presente dans les entrevues: les reticences, 

hesitations ou regrets vis-a-vis de I'avortement ne font jamais partie du discours. La demarche 

de terrain ethnographique permet une meilleure interpretation des relations identifiees dans 

les moddes, modtles souvent bases sor des relations propres a une rationalite occidentale. La 

complCmentarite entre donnies quantitatives et qualitatives pour une meilleure 

comprehension des comportements s'avere, dans ce cas, particulierement efficace. 

Conclusion 

Ce chapitre a d'abord rnontre I'heterogeneitC des pratiques pendant les annees trente. 

quarante et le debut des annees cinquante, la relation prinuptiale pouvant aller d'une liaison 

amoureuse a I'absence de toute relation (n'avoir mime jamais vu son futur conjoint avant les 

fian~ailles ou le rnariage). Quelques facteurs de differentiation ont ete identifies dans les 

entretiens utilises pour cette analyse des pratiques: la periode (avant ou apres 1915). 

I'education et le mode de rencontre initiale. Cette analyse ne fait point ressortir de forme 

premiere dominante, mais une mosaique de pratiques qui pourrait signifier que la relation 

prenuptiale en milieu urbain au Nord du pays etait des lors en phase de transformation. Le 

modele chinois confucianiste etait loin de representer le modele de choix d'un conjoint dans 

toutes les families de Hanoi, ma1grC le fait qu'elles aient ete celles le plus exposees a la 

sinisation des XVIlle et XlXe siecles. Cette amorce de transformation pourrait naitre a la fois 

de I'influence occidentale, notamment vehiculee par l°Cducation fran~aise, et d'un modele 
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indigene anterieur accordant a I'individu une liberte plus grande au sein de la famille que ne 

le preconisait le confucianisme (chapitre 2). 

La deuxitme partie de ce chapitre revele une modification des comportements sexuels 

prenuptiaux, notamment par une augmentation des conceptions prenuptiales entre les 

gentrations de femmes mariies dans les annees soixante et celles mariees a la fin des annecs 

quatre-vingts. De la mCme faqon, nous avons observe une diminution de la durie de delai de 

conception du premier enfant, observation pouvant etre liee a une experimentation de la 

sexualiti avant le mariage. Ces deux resultats indiquent qu'entre I'independance du pays 

(1954) et aujourd'hui, la relation prtnuptiale et celle au lendernain du mariage seraient plus 

intenses. En resume, les resultats de ces deux premieres parties du chapitre confirment qu'au 

Vietnam, la relation amourcuse priconjugale est disormais caractirisee par une plus grande 

intimite, une moindre supervision parentale des rencontres entre celibataires et 

I'expCrimentation de la sexualite. Cette transformation de la relation prenuptiale contime 

notre observation ressortie lors de I'analyse des critires de chois d'un conjoint quant a 

l'irnportance de la bonne entente entre conjoints potentiels avant le mariage. Ces risultats 

soulevent neanmoins des questions quant a la relation entre sesualite prenuptiale et mariage. 

Nous avons mentionni qu'a Hong Kong, par exemple, la sexualite prenuptiale est 

conditionnelle a I'assurance du mariage i venir (Sylviano, 1995). 

La dernierc partie s'interesse i la jeune generation, un groupe de femmes ceIibataircs. 

l'etude des femmes rnariCes nc nous permettant pas de verifier si le debut de l'activite 

sexuelle est un prelude au mariage. Nous profitons egalernent des donnees utilisees pour cetrc 

analyse pour nous pencher sur la representation de I'avortement que traduisent les pratiques. 

Les resultats de notre analyse tkmoignent d'une transformation profonde: primo, la vie 

sexuelle des femmes de notre Plchantillon est riguliire et veritablement intigrtie a leurs 

relations amoureuses; secundo, un projet de mariage n'est point une condition prealable et 

necessaire au debut des relations sexuelles; tertio, nos risultats suggerent une dissociation 

importante entre mariage, sexualite et reproduction chez les jeunes generations de 

celibataires. L'analyse met par ailleurs en relief la representation de I'avortement comme 

rnethode pour eviter les naissances hors mariage. L'insuffisance de la connaissance de la 

contraception, la faible et mauvaise utilisation des methodes et leur difficult6 d'acces 

pourraient expliquer ce resultat; nous emettons neanmoins I'hypothese que I'avortement ne 

posant pas d'obstacles moraux pour les couples de celibataires et la socifte en gintral (alors 
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que ce n'est pas le cas d'une naissance hors mariage), il s'agit d'une solution satisfaisante a 

une grossesse prtnuptiale. 

Globalernent, les trois periodes couvertes par les analyses de ce chapitre sont en 

continuite et confirment tour a tour une intensification de la relation entre hornmes et femmes 

dans la periode pricedant I'entree en union. Nous estimons que I'etude de ce moment du  

cycle de vie des hornmes et des femmes temoigne de f a ~ o n  generale d'une transformation de 

la relation entre les sexes dans la socied vietnamienne. 





Emploi du @re 
Cadre du gouvemement 
Autre que cadre du gouvemement 
(groupe de rdKrence) 

Cohabitation 
Vit avec ses parents 
Ne vit pas avec ses parents 
(groupe de rtftrence) 

Relations amourcuses 
A eu un amoureux (goupe de r.) 
A eu plus d'un amoureux 

A discutt du mariage avec son 
amoureux 
N'a pas discutt du mariage avec 
son amoureux (groupe de rkf.) 

Connaissance des mCthodes 
contraceplives 
Aucune 
1 A 3 mkthodes 
4 ou plus (groupe de r t o  

Communication 
A discutd de sexualitd 
N'a jamais discute de sexualit6 
(groupe de rtftrencc) 

A discur& de contraception 
N'a jamais discutk de 
contraception (groupe dc ref.) 





Tableau 5.13 Les determinants du nombre d'avortements (Regression logistique multinomiale ordonnee, y=I,2 ou 3), 
EnquCte sur la sexuahtc et I'avortement chez les dlibataires de 1995-1996 

VARIABLES 
EX~CENES 

Age 
15-19 
20-24 
25+ (groupe de df.) 

Lieu de naissance 
Rural 
Urbain (groupe de rkf.) 

 ducati ion 
Secondaire ou plus 
Moins que 
secondaire(gr. de ref.) 

Occupation principale 
Travail 
~ tudes 
A la maison (groupede 
ref.) 

education du p h e  
Moins quc secondaire 
Secondairr ou plus 
(groupe dc rr5fkrencc) 

ModLle A 
Variables exogenes 
seulerncnt 

Modele I3 
Variable endogene 
sur la communication 

Modde C 
Variable endogene 
(( nonibre 
d'arnoureux s 

ModPle D 
Variables endogene 
u connaissance dcs 
methodes )) 

Modde E 
Variable endogtne 
cc utilisation des 
methodes D 

Modiite complet 
incluant toutes les 
variables endoghes 
e l  exogenes 

P 

suite page suivanre 
Modde F 

I 

t 

I - 

I 

( 

L 



Ernploi du ~ & r e  
Cadre du 
gouvernement 
Autre que cadre du 
gouv. (groupe de ref.) 

Cohabitation 
Avec les parents 
Sans les parents 
(groupe de reference) 

VARIABLES 
ENDOCBNES 

Comn~unication 
A discutt de sexualit6 
N'a jamais discute de 
sexualitt (groupe de 
reference) 

A discutt de 
contraception 
N'a jamais discutt de 
contraception (groupe 
de reference) 

Relations 
arnoureuses 
A eu un amoureux 
(groupe de rtfbrence) 
A eu deux amoureux 
ou plus 





In a$eld so little ap lored  as this it must be !he hope o fevev  worker us 
a scientist, whatever his hopes to the contrary as a man, t h a ~  within u 
reasonably short period he will find his work radically mended if not 
superseded entirely. This study is nor presenled as an end producr bur us 
a bare beginning. 

Marion J. Levy Jr. (The Farnib Revolution in Modern China, 1949) 

La diversite des approches qui jalonnent cette these a propose plusieurs avenues de 

recherche pour I'Ctude de la farnille vietnamienne et de ses transformations entre les annecs 

trente et quatre-vingt-dix. Ainsi, le (( carrefour familial n a successivernent donne lieu a un  

croisernent d'analyses sur les structures farniliales, le rnariage et le choix du conjoint. la 

sexualite prenuptiale et I'avorternent. Ces diffirents aspects de notre recherche ont eclairi lc 

rapport de parente a d'alliance, notarnrnent le rapport interginirationnel et, plus 

succincternent, le rappon entre les sexes. L'objectif en amont de cette demarche etait de 

contribuer a la comprehension des changements dernographiques observes au Vietnam depuis 

une trentaine d'annies. En aval, nous pouvons maintenant faire la synthise de nos resultats 

afin de les apprehender de cette faqon. 

Dans un premier temps, une recension des ecrits a permis de donner une perspectke 

historique a !'etude du XXe siecle en mettant en relief quelques pages de I'histoire de la 

famille vietnamienne. Cet exercice a revile a quel point la famille du Vietnam est un lieu de 

syncretisme entre les traditions sud-est asiatique, chinoise, confuceenne, occidentale. 

socialiste et rnoderne. Dans ce survol historique, nous avons vu que tradition et rnoderniti, 

elements autochtones et etrangers, se c6toient pour donner a la farnille vietnamienne une 

specificite unique dans la region asiatique. De la synthese des ecrits sont ressonis deus 

elements fondamentaux: I'irnportance prirnordiale du rapport interginirationnel pour la 

comprehension de la famille, la parente naturelle ou biologique etant fondamentale au 

systeme de parenti vietnarnien, puis, le statut relativernent favorable dont jouissent les 

femrnes, comparativement a celui des fernmes chinoises au sein de la famille traditionnellc. 

En somrne, la famille vietnarnienne est apparue a la fois caractiride par les principes de 

patrilinearitt et de rnatrilinearite, de hitrarchie et d'egalite, de pieti filiale et d'autonornie. 

Specifions que la plupart des ouvrages et des autres sources recenses ponaient sur la farnilIe 
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du nord du pays (le Tonkin), notre observation se situant d'entrie dans la region du Delta d u  

Fleuve Rouge et de Hanoi. 

Le premier chapitre d'analyse, consacre A I'etude des structures familiales d'un point 

de vue demographique, a montri I'importance de la solidarite intergenirationnelle dans les 

annees quatre-vingt-dix relativement a la cohabitation. Parents et enfants partagent une mirnc 

unite residentielle a des moments cruciaux de leur vie: de I'enfance au mariage, au lendemain 

du mariage et aux Iges avances. La taille moyenne des menages, de 4,8 personnes, calculee 6 

partir du recensement de 1989 traduit a la fois une forte proportion de familles nucleaires et 

une part importante de familles comportant plus de deux generations. Notre analyse, bien que 

reposant sur une source unique, a permis d'imettre I'hypothese d'une trajectoire aus 

differents Iges de la vie. Dans les quinze premieres annees de la vie, les enfants vivent 

gentralement avec leurs parents; au-deli de 15 ans, les jeunes demeurent avec leurs parents 

tant qu'ils sont ctlibataires; de 25 a 34 ans, I'entree en union s'accompagne, dans la pluprlrt 

des cas, de la formation d'un menage independant. Les plus jeunes couples maries, ceux iges  

de 15 a 24 ans, cohabitent frequemment avec d'autrcs personnes, souvent leurs parents. a u  

sein d'un menage polynuclCique ou d'une famille etendue. Puis, de 35 a 44 ans culmine la 

parentaliti au sein d'un menage nucleaire. A partir de 45 ans, on observe une modeste 

transition vers la vie au sein de menages plus complexes. Entre 54 et 65 ans, la vie avec un 

enfant celibataire est le mode de cohabitation Ie plus friquent, que I'on ait un conjoint ou not). 

Puis, au-dela de 65 ans, c'est la vie en couple ou en tant que personne agregee qui est la plus 

commune. Rares sont les personnes IgCes qui vivent seuIes; la plupart, soit 85%, vivent avcc 

un enfant, marie ou celibataire. 

Par ailleurs, une comparaison avec des donnees historiques issus d'un recensement 

colonial nous fait entrevoir une continuite des relations entre parents et enfants adultes au f i l  

du siecle au regard de la cohabitation. Ainsi, I'observation des modes de partage d'une unit6 

residentielle suggire une relative stabilite des comportements. Bien que nos donnees soient de 

portee tres limitee pour veritablement documenter un changement ou une stabiliti des 

structures familiales dans le temps, le portrait dessine par des sources recentes sous-entend le 

maintien de solidarites intergenerationnelles. 

Ce constat apporte des elements de riponse a nos questions de recherche quant aux 

transformations familiales en liaison avec les transitions politiques et economiques du  

colonialisme au socialisme, et du socialisme au capitalisme. Les politiques socialistes, dont 
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celle de I'attribution des terres et des logements, ont peut-Etre facilite l'etablissernent de 

noyaux familiaux autonomes. Nous avons toutefois relev6 qu'au sein de la famille 

traditionnelle, I'etablissement d'un domicile separi par les fils cadets etait une pratique 

courante. La nuclearisation et la fragmentation des menages, presentees comme les effets du 

sociaiisme se doivent donc d'Etre analysies dans un contexte historique, et ne pourront Ctre 

veritablement examinees que lorsque les donnees couvrant les annees soixante a quatre-vingts 

seront disponibles. 

La transition a une economie de march6 pourrait avoir eu I'effet d'un renforcement 

des riseaux familiaux precedernment affaiblis a la suite de I'instauration des politiqucs 

socialistes. Les etudes sur les structures familiales sont toutefois trop peu nornbreuses, et trop 

peu alirnentees de donnies, pour tester veritablement le lien entre cette transition et les modes 

de cohabitation. NCanmoins, ressort de nos analyses I'existence d'un lien intergindrationncl 

fort au debut des annies quatre-vingt-dix, lien a I'image de celui maintenu dans d'autrcs pays 

de la region ayant connu un diveloppement socio-economique plus pricoce et plus poussk 

que le Vietnam. Une monographie villageoise ou urie etude regionale des structures familiales 

sur plusieurs dicennies pourrait eclairer davantage les modifications reelles des pratiques de 

partage des unites residentielles, de mime que les effets conjoncturels lies 5 des politiques et 

a des changements institutionneIs. Nous maintenons toutefois notre hypothese de stabilite dcs 

comportements, hypothese pouvant orienter des recherches ultirieures sur le sujet. 

L'etude du mariage nous a permis d'aborder de faqon privilegike et sous un autre 

angle le rapport entrc parents et enfants adultes a un moment critique de la vie de tout 

individu vivant au sein d'une sociCtC ou le rnariage est quasi universe1 et le divorce rare. Le 

processus d'entrtie en union a revele combien, en dipit de changements notables, I'equilibre 

familial est maintenu grdce a la recherche d'un consensus entre parents et enfants sur le choix 

d'un conjoint. En plus de cet Clement de stabilite, nous avons identifie quelques grandes 

transformations du processus, notamment I'iclatement dcs lieux de rencontre enlre 

celibataires en dehors de la parente, loemergence de I'harmonie priconjugale comme critire 

prealable au mariage, et les changements des criteres et des normes d'homogamie selon la 

piriode. 

Les donnees qualitatives utilisees pour I'etude du choix du conjoint ont favoris6 une 

observation de type longitudinal. En effet, I'examen de I'expirience de differentes 

ginerations a d'abord revele que le processus de choix du conjoint ttait en voie de 
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transformation pendant la periode coloniale; or, les changements en cours se sont poursuivis 

pendant la periode socialiste. Ainsi, nous assistons ainsi davantage a un changernent 

progressif qu'a une rupture. Les reformes proposees par la Loi sur le mariage er la famille de 

1959 etaient definitivement en cours de route avant I'ere socialiste; en revanche, le rnariage c't 

la famille ont conserve plusieurs de leurs caracteristiques prisocialistes en depit de la 

promotion d'un nouveau modele familial. A la lumiere de nos resultats, i l  apparait que la 

rupture avec le modele traditionnel ne s'est pas opkree, du moins lorsque I'on observe la 

relation entre les parents et les enfants au moment du mariage. L'edification d'une sociiti  et 

d'une farnille tgalitaires ne pouvait faire iabztla rasa de centaines d'annies caracterisees par 

une societe fortement axee sur la famille elargie et le lignage et marquee par I'heritage 

confucien. Ce constat n'a rien de novateur, mais la relation entre parents et enfants dans le 

choix du conjoint s'avere un exernple de la persistance d'une institution appartenant d la 

tradition lors d'une pdriode ou d'autres institutions ltaient en profonde mutation. Nous avons 

vu comment la participation du Parti au mariage des travailleurs du secteur public n'a pas 

pour autant entrain6 le retrait de la famille et des parents: famille et mariage ne furent point 

dissocies au profit d'une union entre politique et mariage. 

Par ailleurs, le socialisme a certainement hisse les femmes e t  les jeunes a une place de 

premier plan dans le processus revolutionnaire et de construction d'une societe nouvelle. On 

assiste ainsi, en milieu urbain, a I'augmentation du travail salarii chez la population feminine 

et a I'iducation prolongtie des jeunes. Le choix du conjoint devient cenes, dans la foulee, 

davantage l'affaire des celibataires. Cependant, nos resultats mettent en valeur la continuiii 

du r d e  des parents dans le processus d'entree en union, et ce, quelle que soit la pfriode. Tout 

comme pour les structures familiales, nous remettons en doute l'effct de rupture sur la farnille 

qu'aurait pu entrainer I'ideologie socialiste, une etude de la periode coloniale rnontrant 

I'ernergence d'une remise en question de la tradition et de modifications des pratiques et une 

etude des pratiques sur plusieurs decennies rnettant a jour des elements de changements cn 

parallele a une remarquable continuite de la relation entre parents et enfants. 

Selon nos obsewations, la transition a une economie de marche n'a pas donne lieu a 

une rupture. Le developpement d'une econornie capitaliste et I'avenernent de I'individualisme 

qu'on lui associe s'accompagnent au Vietnam, en ce qui conceme le mariage, de la recherche 

d'un consensus interginerationnel considhi essentiel au debut des annees quatre-vingt-dix 

chez les jeunes maries. L'hypothQe d'un renforcernent des liens farniliaux depuis le 
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developpement d'une economie de marche et le retrait de  ta tat dans I'aide apportie aux 

familles pourraient &tre alimentes par nos risultats. En effet, l'intensification et le retour de 

rituels du rnariage de type presocialiste pourraient avoir pour corollaire un souci accru chez 

les jeunes de contracter une union approuvee par leurs parents. En milieu urbain. l'essor de la 

petite entreprise familiale pourrait augmenter la dependance economique des membres de la 

famille entre eux et accroitre la necessite du consensus relativement au choix d'un conjoint 

afin que soit preserve I'equilibre familial. 

Les deux premiers chapitres d'analyse presentent certes, des transformations. 

lesquelles sont cependant ponctuees par la preservation du tissu familial via une relatile 

stabilite du pacte intergenerationnel. Or, comment nous eclaire ce constat pour I'atteinte dc 

notre objectif theorique initial, soit la comprehension des changements dimographiques par 

I'Ctude de la famille? Nous estimons que la stabilite du rapport intergenerationnel peut itre 

mise en relation avec la stabilite du calendrier de la nuptialite vietnamienne. Notre position 

thiorique de depart considere la famille comme le foyer des interactions pouvant eclairer les 

cornporternents demographiques. La nuptialitti, aspect du mariage qui en mesure le calendrier 

et I'intensite, a peu change au Vietnam comme nous I'avons vu dans I'introduction. Lcs 

etudes sur I'augmentation de I'ige au mariage dans les pays voisins ont identifie, par le biais 

d'analyses causales mesurant I'effet de caracteristiques individuelles. I'influence du niveau 

d'education et de I'urbanisation. Notrc etude a mis I'accent sur le processus de choix du 

conjoint et sur la dynamique familiale et extra-familiale entourant le mariage. Ainsi, 

I'observation du processus en arnont de I'evenement (( rnariage N chez differentes generations 

a revde des elements de stabilite pouvant eux-mimes contribuer a I'explication de la stabiliti 

du calendrier de la nuptialite. Dans une societe ou les parents se retireraient du mariage de 

leurs enfants, I'entree en union pourrait par exemple Ztre plus facilement retardee ou mime 

Cvitee. Au Vietnam, la presence des parents dans Ie processus pourrait contribuer a maintenir 

une forte intensite et un certain calendrier du mariage. Par ailleurs. nos analyses ont 

clairement fait ressortir que I'etude du mariage en dehors du contexte familial serait 

inconsequente. Le moment du mariage et le choix du conjoint ne relevent donc pas 

exclusivement de I'individu et de ses caracdristiques, mais d'une dynarnique familiale 

complexe trts revelatrice de tout un processus precedant I'evenement (( mariage D. Notre 

approche thiorique s'avere, dam le cadre de ce chapitre, amplement justifiCe. 
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Le dernier chapitre d'analyse souligne des changernents importants en ce qui a trait au  

rapport entre hommes et femmes, notarnrnent avant I'entree en union. Notre etude de la 

relation prenuptiale a mis en kvidence des transformations quant a la nature de la relation 

entretenue avant le rnariage, transformations tendant vers une intensification. Les cilibataires 

se rencontrent directement, se frequentent, et de plus en plus souvent ont des relations 

sexuelles avant le mariage. Une analyse qualitative portant sur la pkriode coloniale a suggerd. 

des pratiques eclatees et en voie de transformation des tes annees trente et quarante; I'analyso 

demographique de I'intervalle protogenesique a, quant a elle, suggire une augmentation dcs 

relations sexuelles avant le rnariage et au lendemain du mariage. Finalement, une etude sur les 

celibataires a dernontrh la dissociation entre mariage, sexuatite et procreation chez les jeuncs 

generations hano'iennes, la sexualit6 faisant pariie de la relation prknuptiale et I'avortement 

itant considere comme une solution facile a envisager en cas de grossesse prenuptiale. LC 

sentiment amoureux emerge ainsi comme definissant la relation recherchee avant le mariagc. 

La scission entre sexualiti et reproduction (on peut avoir une sexualite prenuptiale sans desir 

de procreation) et entre mariage et sexualitti (on peut avoir une sexualitt prenuptiale sans 

desir de se marier avec son amoureux) resson de nos resultats. 

La transformation de la relation entre les sexes contraste avec la stabilite du rapport 

interginerationnel que nous postulons au tenne des deux premiers chapitres d'analyse. 

Pourtant, on ne peut dissocier le rapport entre parents et enfants du rapport entre les sexes 

chez les jeunes. En effet, la decouverte de I'intensification de la relation prhuptiale suggcre 

une modification de la relation entre parents et enfants avant le mariage. Si au moment du 

choix d'un conjoint la tradition prevaut et que la famille est trks impliquee dans le processus 

pour les jeunes comme pour les plus vieux, la periode de celibat, en revanche. donne lieu a 

une plus grande autonomie des jeunes generations par rapport aux generations anterieures. 

Nous assisterions ainsi i un relichernent de la supervision parentale rnais a une implication 

des parents toujours importante au moment de I'entree en union. En fait, c'est I'avenement 

d'un rapport d'exclusiviti - un rapport amoureux - entre conjoints qui s'insere dans la relation 

preconjugale et conjugale, sans toutefois menacer la relation intergenerationnelle. 

En liaison avec le changement demographique, nous croyons que I'Ctude du rapport 

hornrnes-fernrnes pourrait contribuer a expliquer la baisse de la fecondite. En effet. 

I'intensification de la relation conjugate pourrait donner lieu a une plus grande autonomie du 

couple par rapport aux generations anterieures et ainsi, a une plus grande latitude au regard de 
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la taille de la famille. Par ailleurs, I'intensification de la relation conjugale pourrait egalement 

itre IiCe aux efforts ideologiques socialistes de reforme des rapports farniliaux. On assisterait 

cependant a un renforcement du rapport d'alliance sans que le rapport de filiation en ait ete 

bouleverse, 

Deux autres iliments d'explication inspires par les resultats du cinquieme chapitre 

devraient faire I'objet de recherches plus approfondies. D'unc part, le statut de la femme et 

son evolution en relation avec la baisse de la fecondite pourrait s'averer une avenue feconde 

pour I'explication de la transition demographique urbaine. Bien que I'accent soit mis sur 

I'effet des politiques de planning familial, le statut de la femme vietnamienne au sein de la 

famille et de la socidtd nous semble un element clef a la realisation du contrBle de la feconditi 

et de ia reduction de la tailte de la famille. D'autre part, I'acceptation et I'integration de 

I'avonement par tes cglibataires nous menent sur la voie de I'approche culturelle pour 

expliquer la baisse de la fecondite. Plusieurs chercheurs ont dtja propose I'intigration facile 

de la contraception et de I'avortement chez les populations confuceennes comme 

caracteristique culturelle ayant accelire la baisse de la fecondite dans ces pays. La 

representation de I'interruption volontaire de grossesse chez les celibataires de Hanoi abonde 

dans ce sens. 

Au fil de nos analyses, nous avons par ailleurs identifie des differences regionales 

notables. tors de la comparaison des structures farniliales entre regions, nous avons emis 

l'hypothese de processus de formation de la famille differents au sud et au nord du pays. 

notamment caracterises par une plus grande propension a la cohabitation postnuptiale au sud. 

En ce qui a trait h la sexualite prenuptiale, nous avons egalement observe des differences 

regionales que des divergences en matiere de nuptialite ne suffisent pas a expliquer. Nous 

avons cependant peu analyse les motifs de ces differences, notre recherche s'etant concentree 

davantage sur les differences dans le temps, plutBt que dans I'espace. 

L'objectif m&hodologique de demarche qualitative pour I'etude de la famille en 

relation avec les faits de population a permis un approfondissement de nos analyses 

quantitatives et qualitatives. La connaissance du terrain et de la langue a considirablement 

contribue a la nature de nos resultats. Nous estimons que la demographie doit s'affranchir de 

tout a priori d'universaiite des evinements demographiques afin de considerer les faits de 

population en tant que faits socio-demographiques. Notre recherche sur le Vietnam montre 

comment le dimographe-anthropologue ou le demographe-sociologue parvient a une 
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comprehension du (( local n, detour oblige pour une tentative d'daboration thkorique 

(( globale D. Crpendant, pour un apport thiorique substantiel. nous estimons au terme de notre 

etude que I'approche qualitative gagnerait a i tre davantage de tvpe anthropologique r r  

monographique. En effet, une observation plus circonscrite geogaphiquement permettrait un 

meilleur approfondissement lors de la mise en parallele des changements demographiques, 

familiaux et sociaux. La diversite de nos sources et de nos faqons d'aborder la famille a 

couvert differents aspects mettant en lurniere changement et continuite. Cependant, la ponee 

cxplicative de nos resultats se heune, dans une certaine mesure, a cette diversid. 

En conclusion, nous croyons que I'appon de cette these sur le Viemam se situe 

d'abord dans I'lclairage d'un nouveau terrain de recherche en demographie. permis par 

I'ouvenure du pays aux chercheurs etrangers et par la diffusion de resultats dernographiques 

recents. Notre recherche divulgue, en outre, des resultats inedits sur les structures familiales, 

le mariage et la sexualite prenuptiale. Dans I'ensemble. nous concluons sur une hypothese dc 

continuite du rapport intergenerationnel et une hypothese de changement du rapport entre 

hommes et femmes, bien que les analyses sur la premikre soient plus probantcs que celles 

ayant trait 1 la seconde. Par ailleurs, les transitions Cconomiques et politiques qui nous ont 

servi de balises temporelles ne semblent pas correspondre 1 des moments de rupture pour la 

famille; continuite et changement sont en continuel mouvement. t e  recours a la t'amille 

comme unit6 d'obsewation pour la comprehension des changements demographiques a 

alimente I'explication de la stabilite de la nuptialite et de la baisse de la ficonditi. 

Finalement, I'approche qualitative et le recours a plusieurs types de sources ont donnC des 

perspectives historique et sociologique a notre entreprise, perspectives originales et 

fructueuses pour I'ltude des faits de population. De nombreuses avenues de recherche se 

dessinent au terme de cette these qui soulive plus de questions qu'elle n'en risout. 
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Recensement de la population de 192 1.  tats des recensements des villages du Canton de Cao 
B6, Huyen de Chuong My. 193 1. SCrie D88, dossier no 4 18. 

Recensement de la popuIation de 1926. Ems des recensements des villages du Canton La 
Phu, Huycn Thuqng Phuc. 1926. Strie D88, dossier no 595. 

de la R g u k u e  de Phu Thp 
, . 

Tribunal provincial de Phu Tho. Ordonnance refusant a la bonzesse Nguyen Thi Nham la 
revendication de ses droits de m6re sur son enfant bitard. 1920. Serie G5, dossier no 990. 

Tribunal provincial de Phu Tho. Affaires civiles, divorces. Annees I924,l925,l926, 1930. 
SCrie GS, dossiers nos 1000, 1001,1005, 1008. 



2.1 Transcription d'une lettre des Archives nationales du Vietnam 
(dossier 3254) 



2.1 Transcription d'une lettre des Archives nationales du Vietnam 
(depbt numero I de Hanoi) 

Fonds: Mairie de Hanoi 
Serie: D85 
No du dossier: 3254 
Titre du dossier: Demande de renseignements sur le benefice de la loi franpisc 

en matiere de divorce, invoquee par les indigenes 
Dates: 1909 
Nombre de documents: 3 (numerotes de 2 a 4, document I rnanquant) 
Sous-document: 0 

Copie intigrale de la lettre no 4 (lettre manuscrite comportant de nombrcuses fautes 
d'onhographe et de grammaire, les points d'interrogations indiquent des difficultks de lecturc 
dc la lettre manuscrite) 

Vinh Phu. lc 6 octobre 1909 

M. le Resident Maire et Grand Bienfaiteur, 

Voici les causes qui m'ont determine a recourir a vous pour sauver I'honneur de notrc 
enfant et celui de notre maison. Notre fille a ete demandee d'abord par ecrit. ensuire 
verbalement par le Phli Bui Dam. Cette derniere demande m'a ete faite un jour ou je me 
rendais a Sontag pour visiter ma famille. Nous (avions) en quelques hesitations car Bui Dgm 
(?) deja fausse compagnie a une autre maison de Sontag, seulement (sur) les instances de ce 
Mandarin, i l  nous a pour ainsi dire presque force a lui donner notre enfant - nous accueillimcs 
sa I i r e  demande croyant qu'i son rang et a son Oge i l  saura se conduire entre gens bien elevPs. 

Cornme la fillette etait notre enfant unique, nous expliquimes a Bui Dam que son 2e 
fils BBi (?), fiance, reste a faire gendre chez-nous (cas prCvu dans le code et connu de tous) 
tant que ma femme et mois nous vivrons, et nous n'accordons notre enfant qu'i cctre 
condition. Le (coquin) accepta toutes nos conditions. 

Vint ensuite la fete de la declaration des fianqailles (Vin Danh) qui eut bien en ('?) 
1908 Cje crois), nous avons depend pas ma1 d'argent a cette manifestation a laquelle assistait 
tout Sontag. Quelques mois apres, ma femme tomba gravement malade en danger de mort. 
elle remis mon (?), a la femme de BGi Darn, la somme de 1500$ en vue d'acheter pour sa fille 
certains lots de riziere donc elle comptait de leguer a notre enfant. Ma femme. en cette 
circonstance, fait preuve de bonne foi e t  d'attachement aussi bien pour sa fille que pour son 
futur gendre, mais helas! i l  y a des gens qui pensent autrement et que ne voient pas plus long 
que leur nez. Au lieu d'acheter des terres comme ma femme I'avait ordonne, elle n'a rien 
achete et a attarde le plus possible. Cet achat n'a eu lieu que partiellement apres le mariage et 
sur notre pression. Mais le ciel a voulu (?) les gens malhonnttes. Ma femme qui etait 99 fois 
mone de sa crise ne meun pas griice aux bons soins (des) medecins francpis qui la soigne tris 
serieusement. 

Ma femme bien que sauvee, avait besoin de soins speciaux et pour lui assurer, je dus 
demander au mois de deccmbre 1908, un conge de 3 mois pour I'assister selon les conseils du 
medecin. Pendant rnon conge, le Tuhn Ph6 est venu me demander a ce que (con...?) a In 



cClCbration du mariage de son fils avec notre enfant, j'acceptai cette demande vu I'etat de ma 
femme et les difficultes pour rnoi de demander constamment des congis ou (permissions) 
pour affaires personnelles. 

J'ai donc consacre mon conge a soigner ma femme et a m'occuper du mariage de mon 
enfant qui eut lieu a mon village le I I janvier 1909. Cette fete qui etait tres importante nous a 
encore pas ma1 cobti. 

Une fois que toutes les formalitis rituelles sont accomplies, ma fille reintegra la 
maison paterneile comme i t  a Cte convenu suivi de son mari; celui-ci a depuis continue 6 
-enter chez nous au lieu de s'y h comme il devait faire, pendant pres de 2 mois, mais 
nous avons ferme nos yeux pensant que le voisinage de son pere etait la seule cause de ce va 
et vient. Mais un beau math, sans qu'il y ait la moindre (?) de la pan de  sa belle-mere ni de 
ma fille, il quina completement le domicile, en emportant la cli du tiroir de la table de (?) 
placee au (?) de son lit, Apres 2 ou 3 jours d'attente, ma femme envoya privenir sa mere qui 
prornit de la hire rechercher, mais ma femme inquietant, verifia avec le double clC que je 
portais le tiroir en question et constata la disparition d'une somme de 235$ (cette somme etait 
superieure et remise A mon gendre pour les depenses courantes de la maison). 

Ma femme en informa la famille de Tuan Phu qui a cru profiter dc I'occasion pour 
I'aviser quc la somme qu'elle lui avait confiee pour I'achat de rizieres (et) restant de celle du 
(800$) pour prix de vente de la soie (ma femme avait egalement confie de I'argent a celle dc 
Tuan Phu pour le commerce de la soie) a ite volee et gaspillee par son fils Ly qui avait perdu 
au jeu! Devant les protestations energiques de ma femme qui ne (pensait) j, avoir affaire aus 
enfants puisqu'elle etait avant Ieur mariage un des relatives commerciales avec celle de Bui 
Dan. Celle-ci que ma femme etait dCcise changea de ton, se declarant responsable des arts dc 
son fils. Un mois apres, mon remarquable gendre est venu se courber devant moi a Tinh Yen 
ou je suis en service et me pria d'intervenir aupres de ma femme, j'eus pitie de son jeune ige, 
lui promit rnon intervention et profitant (?) dimanche je rentrai a Sontag. Bien que l'attitude 
de ma femme etait loin d'ttre favorable pour mon gendre, je promis neanmoins a la calmer et 
j'obtins d'elle quelque chose de plus que le pardon pour hi. En effet, ma femme a promis a ses 
parents s'il se corrigeait qu'elle lui ferait grice de 400$ de ce qu'ils 1ui doivent. 

Enfin. j'ai dB moi -mhe  profiter de Ia circonstances pour mettre les affaires en ordre. 
J'ai alors exige que les epoux Bui Dan montrassent les actes d'achat de rizieres faits pour le 
compte personnel de ma fille, et queIle ne fut ma surprise de voir les Ctablis au nom des deux 
jeunes gens, alors force me fut de faire rectifier ces actes. De plus, le montant de ces achats ne 
depassait pas les deux tiers de la somme remise par ma femme. 

Devinant les tentatives malpropres de la famille de Bui Dan. j'ai ordonne 6 mon 
gendre de venir s'installer definitivement dans notre maison comme cela avait ete decide au 
lieu de la frequenter comme s'il eut fait avec une maison de joie. II n'a pas tenu compte de 
mes ordres, i l  a disparu depuis, en abandonnant sa femme enceinte. Pendant ce temps, nous 
avons fait une enqutte et savons que ce voyou a dejh une femme a Hanoi avec laquelle i l  
aurait deux enfants tandis que Bui Dan et sa femme mecontents de n'avoir pu nous volcr 
comme ils le voulaient, se rnoquent de nous et nous exposent a la riske publique. 

En condquence, devant les agissements malpropres de la famille Bui Dan, de sa 
conduite incorrecte et de celle de son fils Bui Ly, nous ne voulons avoir elle aucune espltce de 
relation intime, nous demandons: 

1. Que le mariage de notre enfant avec le Bui Ly, fils de Bui Dan, soit casse. 

2. Que la somrne nous restant des 700$ et 235 = 93% nous integralement remboursees. 



3. Que les dommages et inter& pour le deshonneur qu'ils nous causent et pour frais de fStcs 
et tentatives de vol, soient exiges de Bui Dan, je demande cinq mille piastres (5000). 

4. Que cette somme une fois obtenue, soit verstie pour une cause de charit6 publique. 

Ma fille mineur (19 ans) consultee a declare de plus vouloir vivre avec son voyou 
mari. 

Celles donc les causes que vous expose tres exactement et trgs sincerement, Monsieur 
le Resident Maire, vous me connaissez depuis assez longtemps pour Ctre loyal et franc. 

D'autre part, vous connaissez ma famille qui etait aimCe des Fran~ais,  surtout mon 
enfant; ce serait revoltant de la laisser galee par un sauvage. Nous avow donne notre enfant a 
la famille de Bui Dan, c'est parce qu'il etait digne (comme famille) la mienne (nfetait) pas 
inferieure a la sienne. Nous avons ete loyaux, nous avons fait un mariage "modeme" tout en 
respectant les principaux principes rituels; n'avons exige aucun sous comme cela se pratique 
dans les autres familles ou i l  n'y a pas de mariage sans argent, nous avons evite de faire cela. 
Nous voulons ttre compris et notre enfants soit bien. 

Je viens donc tres respectueusement, Monsieur le Resident Maire! demander votre trcs 
haute protection pour casser ce mariage. Je compte absolument sur vous. tout en 
reconnaissant les derangements que je vous cause, mais je ne puis que vous prier pour itre 
assez indulgent pour me pardonner. 

C'est pour eviter des entrainements dont sont coutumiers les tribunaux annamites, que 
je serais tres heureux de voir cette affaire jugte par la justice franfaise. Au besoin, je ferai 
(passer) ma fille cornme dorniciliee a Hanoi. 

J'ai tardC a vous envoyer plus tbt ces notes car c'est parce que je suis malade. 

Resident Maire, I'hornmage de ma profonde reconnaissance, 

Cat Tan (?) 



3.1 Typologie des menages du Village de Chi N i  en 1926 
3.2 Typologie des menages a panir du recensement de 1989 
3.3 Typologie des minages a partir de IIEnquQte de la Banque 

mondiale de 1992- 1993 



3.1 Typologie des menages du Village de Chi NC en 1926 

Rapports de masculinite Ot/F): 

Distribution de la population selon I'ige, le sexe et 17Ctat matrimonial, recensement 
de 1926 du Village de Chi NB, Province de Ha Dong 

Total: ........................ 102'96% 
moins de 15 ans: .......... 1 1 0,6% 

.................... 15-49 ans: 101,8% 
50 ans et plus: ................ 68,9% 

Groupes 
d'dges 
Stat. mat. 

- 15 ans 
15-49 ans 
50 ans + 
Total 

La repartition selon I'ige et le sexe de la population du Village de Chi N i  ne presentc pas 
d'anomalies majeures et suggere une qualit6 relativement bonne du recensernent pour ce village. 
Le rapport de masculiniti chez les moins de 15 ans est neanrnoins trop eleve (il devrait itre entre 
102% et 108%). Ce surplus des rnoins de 15 ans de sexe masculin pourrait etre dij a un sous- 
denombrement des petites filles. Nous ohsewons en outre un certain desequilibre entre les s e w  
chez les cilibataires iges de 15 a 50 ans qui pourrait Ctre attribuabie a un iigc au rnariage plus 
precoce chez les femmes que chez les hornrnes, plus de fernrnes que d'hommes de ce groupe 
d'iges etant deji mariees. Dans I'ensernble, les rapports de rnasculinite pour chacun des groupcs 
d'iges ne presentent pas d'incoherences majeures. 

Programme informatique pour la gintiration de la typologie des minages 
(sur le logiciel d'analyse de donnies STATA) 

M. ou V.: Marid ou veuf; CCI.: cklibataire 

#delimit ; 
drop -all; 
use chine26: 

capturc drop taillc; 
gen taille-0; 
replace taillc=h50+f50+hm I550+fm1550+hc1550+fcI 550+hclS+frI 5; 

Total Hommes 

capturc drop homme: 
gcn homrnc=O: 
replace homme=h50+hml550+hcl550+hel5; 

Femmes 

e l .  

398 
116 

- 
502 

Cel. 

209 
68 

271 

capture drop femme; 
gen fcmme=O; 
replace femme=f5O+fm 1550+fcl550+fe 15; 

capture drop typc2; 
gen typc2=0; 

Total 

I89 
228 
74 
472 

M.ou 
v. 

- 
164 
5 1 
215 

Cd. 

189 
48 

231 

M. ou 
v* 

- 
344 
125 

Total 

209 
232 
5 1 
486 

M. ou 
v 

- 
180 
74 
241 

Total 

398 
460 
125 

456 1 983 



*MENAGES NON FAMILIAUX; 
replace type2=1 if (hml5SO=O & fml550=0 & h50-0 & fSO=O) I taille=l; 

*MENAGES SIMPLES AGEC UN NOYAU FAMILIAL, I couple, ou 1 couple et des enfanu; 
*cl possiblem~nl des celibalaires de 15 a 50 ans; 

*menages avcc seulernent un couple mark; 
rcplacc typc2=2 if taillc=2 & (hrn1550= 1 & fm l5SO=I) I (h50=I & fS r J== l ) ;  

*menage avec un couple mark rt des enfanu; 
replace type?-3 if hm1550=1 & fml55O=l & h50=0 & f 5 0 4  & t a i l b 2 ;  

'rncnagc avcc un couple de plus dc 50 ans el des cnfants; 
rcplacc VpeZ=J ifhm1550=0& fm1550==0 & h5+1 & f5+I & taille>2; 

*menage avcc une femme seule de plus de 50 am c t  des celibataircs; 
rcplacc. typc2=5 if hrnl55O=O& fm1550==0 & h5+O & R e 1  & taillc!=l; 

*menage avcc un hornme scul de plus dc 50 ans el dcs celibataircs: 
rcplacc typc2=6 if hml55O=O& fm1550=0 & f50=0 & h5O=l & taillc!=l; 

*MENAGES COMPLEXES 

*rnenagc avec un couple mark rr un ou dcus pcrsonnss dc plus dc 50 ans: 
rcplacc t)-pr2=7 if hm1550=I & fm1550=I & l(h50!=0 I f50!=0) I (h50!=U & r50!=0)]: 

*menage avcc drux couples maries: 
rcplacc typc2=8 if hm 1550=! & fm 1550=2 & h50=0 & f50=0; 

*rncnngt: a w c  dcus couplcs marics el unc ou dcux personncs ds plus de 50 ans: 
rcplacc typrZ=9 if l1mlS5O=? & fm1550=2 & [(h50!=0 I f5O!=O) I (h50!=0 8: f5O!=O)j; 

'rncnagc avcc unc femmc mnricc dc plus quc lu  nombrc d hommes rnarics: 
rcplacc typc2=l0 if(hml550=I & fm1550=2) 1 (hm1550=? & fm1550=3) 1 
(hSO=l & f50=2) (h50=2 I f50=3); 

*menage avcc plus d.: 3 ou 4 couples maries; 
rcplacc ryps2= I I if hrn 1550>2 & frn 1550>1: 

capture drop rcs; 
gcn rcs=O: 
replace rcs=I iftype2=l I laille=l; 
replace rcs=?. if t ypcP l  & typc?<7; 
replace rcs=3 if t).pc2>6; 

compress: 
save, replacc; 



3.2 Typologie des menages a partir du recensement de 1989 

Ugende: 
0: Obligatoire; doit itre present dans le mtnage (saufpour le chef, une personne ou plus doit itre 
prdsente dam le menage) 
I: Interdit; ne peut itre prdsent dam le menage 
P: Permis; peut itre prdsent dam le rndnage 
OP: Soit permis, soit obligatoire selon les combinaisons de gens presents. Pour les catdgories 6 a I 1, le chef 
doit faire partie d'un noyau. Comme ce noyau peut itre de type 3,4 ou 5, i l  y a donc 3 combinaisons permises 
Type Chef Epoux Enfant* Enfant Enfant Parent Petit- Autre Pas de 

(SC) cklibatai marib enfant relation relation 

16 0 P P P P P P P 0 
'L'enfanr se distingue de l'enjinr celibataire par son statut matrimonial qui est " sans reponse ". 

Me'nage nor? familial (absence de noyati) 
1 Personne seule 
2 MCnage non familial de deux personnes ou plus 
Me'nage trnifamiliat flarnitlc nucliaire otr farnille conjugale: noyau hc chej 
3 Couple seul 
1 Couple marie avec enfant(s) celibataire(s) 
5 Parent seul avec enfant(s) celibataire(s) 
Minage unifamilial avec d'atrrres personnes (pornant ou non former  in noyalc) 
6 Noyau du chef avec enfant(s) mariC(s) 
7 Noyau du chef avec parent(s) 
8 Noyau du chef avec personne(s) apparentee(s) au chef (et dont on ne connait pas le lien 

avec le chef) 
9 Noyau du chef avec enfant(s) rnarie(s) et petit(s)-enfant(s) 
10 Noyau du chef avec enfant(s) marie(s) et parent(s) 
11 Noyau du chef avec enfant(s) marie(s), petit(s>enfant(s) et parent(s) 



Chef avec d'autres personnes (le chef ne fair pas parrie d'un noyau) ' 
12 Chef seul avec enfant(s) marie(s) 
13 Chef seul avec enfant(s) rnarie(s) et petit(s)-enfant(s) 
14 Chef seul avec enfantts) marie(s) et parent(s) 
15 Chef seul avec enfant(s) marie(s), petit(s)-enfant(s) et parent(s) 
16 Menage avec personne(s) sans lien avec le chef de menage 
17 Indetermine 

Programmes informatiques pour la gheration de la typologie 

La base de donnees originale des Provinces de Hanoi et de Ho Chi Minh de I'CchantilIon de 5% 
du recensement de 1989 nous a i te  offerte par le Bureau des Statistiques sous le format 
REDATAM. Apres de longues tentatives pour Ctablir la typologie i partir de ce logiciel. nous 
avons finalement opt6 pour un transfert sur le logiciel d'analyse des donnecs STATA. Nous avons 
dans un premier temps constitue un fichier minage comprenant le nombre exact de personncs 
selon le cr lien avec le chef de menage)). Puis, nous avons classe les menages selon le type rt 
finalement rattache a chaque individu le type de menage dans lequel i l  vit. 

drop -all 
sct mavvnr 35 
*ulilisation du fichicr de  d o n n ~ e s  individudlcs 
use prov I 

Creation d'un numero d'individu 
gcn no=-n 

Crfation numCro dc  mCnagc 
gcn bidon=l 
gcn numen=surn(bidon) if p?=I 
rcplacc numcn=numcnLn-I ] if numen=. 
son numen 

Crtation dc la taillc du rnCnagc 
qui by num: gcn taillc = sum(bid) 
qui by num: rcplacc taillc=tailleLN] 
drop bidon 

Rccodage variablc p2a (licn avec le chef en fonction dc I'Ctat matrimonial dcs cnfants) 
gcn bidon=p I 0  
recode bidon 2/5=? 
gcn p2a=p2 
replace p?a=3 if p?=3 & bidon=O 
rcplacc pZa=8 if p2=3 & bidon=l 
rcplacc p2a=9 if p2=3 & bidon=? 
drop bidon 

comprcss 
save, replace 

Les categories 12 et 14, bien que h&s rarement, peuvent ne pas contenir de noyau familial, caracteristique 
qui ddfinit la catkgorie 2. En ddpit de cette anomalie, les categories sont mutuellement exclusives comme i l  
est possible de le voir en annexe dans le tableau des regles de codification de la variable. 



* Creation d'une petite base, fichicr mc'nagc 

keep no numen t a i k  p h  
tab p?a. grn(lirn) 

qui by numen: gcn norep=sum(lienl) 
qui by nurnen: gen chcCsurn(lien7) 
qui by numm: gen rpous=surn(licn3) 
qui by numen: gcn child=sum(licn4) 
qui by numen: gen asc=sum(licn5) 
qui by numcn: gcn peti~sum(licn6) 
qui by nurncn: gcn autre=sum(licn7) 
qui by nurncn: gen norelil=surn(lien8) 
qui by numrn: gcn enfccl=sum(litn9) 
qui by numen: gcn u n f m ~ s u m ( t i c n  10) 
qui by nurnen: keep if -n=-N 
compress 
drop lisnl-lirn I0 

Partic A modifier 
save prov la. replace 

PROGRAMME 2 

GLnL'ration du la tvpologic dss mbnagcs 

#delimi[ : 
drop -all: 
sct m w n r  35: 
set moru I : 

Lignc h modiiicr; 
use prov l a; 

caplurc drop typrnen; 
gcn typrncn = 0 ; 

rcplacc typmen=l if lailk= I ; 

replacc t)..pmcn+ if chef-l 8; cpous=O & cnfcel=O & enfrna-0 
& taillc!=l & child=O & norcla=O: 

rrplacc typmen=3 if chcf=l & c p o u ~ l  & enfcel=O & e n f r n a ~ 0  
& a c = 0  & child=O & pclit=O & autre=O & norcla=O; 

replace typmm=4 if [(chef=l & cpous==l & child!=O) I 
(chcf=l & cpous=l B: cnfcel!=O) I 
(chcf=I & epous=l & child!=O & cnfcel!=O)j & c n f m ~ 0  
& ~ c = O  & pelit==O & autre=O & norcla=O; 

replace 1yprnen=5 if I(chef==l & child!=O) I (chcf=l & enfcel!=O) 
I (chef=l & child!=O & enfccl!=O)] 
& epous=O & enfmat=O & sc=O 
& petil=0 & autrc=O & norela-0; 

replace typmen=6 if [(che+l & c p o u ~ l )  I 
(chef= 1 & epous==l & child!=O) I 
(chef= 1 & cpouh=l & tnfccl!=O) ( 
(chcf= 1 8; epous==l & enfccl!=O & child!=O) ] 
(chef=l & child!=O) ( c h c e l  & mfcel!=O) I 
(cheT=l & child!=O & enfcel!=O)] 
& cnfmu!=O &as& & pctit=O 



replace typmen=8 if [(chcf=l & epous=l ) / 
(chef=l & epous=l & child!=O) I 
(chef=! & epous=l & enfccl!=O) I 
(chef=[ & epous=l & enfcel!=O & child!=O) I 
(chef=[ & child!=O) 1 (chef=l & cnfccl!=O) I 
(chef=l & child!=O & cnfcel!=O)] & 
c n f m a ~ 0  & uc=O & petit=O & autrc!=O & norcla=O: 

rcplacc 1ypmen=9 if  {(c hcf= l & cpous= l ) 1 
(chef=l & epous=l & child!=O) I 
(chcf=l 8 c p o u ~ l  & enfccl!=O) I 
(chef=l & cpous=l & cnfcel!=O & child!=O) I 
(chef=] & chi[d!=O) I (chef-l & rnfccl!=O) I 
(chcr==l & child!=O & mfccl!=O)j & 
cnfmar!=O & asc=O & pctit!=O & norcla=O; 

replace typmun=l I if [(chcC=l & epous=l) I 
(chef=] & cpous=l & child!=O) I 
(chef=l & cpous--l & cnfccl!=O) I 
(chrf=l & cpous=l & cnfcel!=O & child!=O) I 
(chcf=l & child!=O) I (chef=l & enfcel!=O) I 
(chcf=l & child!=O & cnfccl!=O)] & 
cnfmar!=O Br asc!=O & petit!=O & norcla=O; 

rcplacc t y m u n =  I2 if chcf=l & epous=O & mfcel=O & child=O & cnfrnw!=O & 
asc=0 & petit-0 & norela=O; 

rcplacc ppmcn= 13 if chef=I & epous=O & enfcel=O & child=O & mfmar!=O & 
UFO & pctit!=O & norcla=O; 

replace typmen=IJ if chef=l & cpous==O & cnfcel=O & child=O & enfmar!=O .& 
asc!=O & p e t i t t o  & norela=O; 

replace typmm=15 if chcf=I & epous--0 & enfccl=O & child=O & rnfmar!=O & 
m!=O & pctit!=O & norcla=O; 

replacc typmen=16 if norela!=O; 

save, replace: 

Pytic  i ne pas modifer; 
keep numen typmen; 
save temp. replace; 
drop -all; 



sii 

* Modifier juste prov I ; 

use provl ; 
capture drop -merge; 
merge numen using temp; 
sort numen; 
compress; 
save provl b, replace: 
!del temp.dta: 



xiii 

3.3 Typologie des rnCnages a partir de I'Enquite de la Banque mondiale de 1992-1993 

Programmes informatiques pour la generation de la typologie 

Udelimir ; 
drop -all: 
use scr004b; 

*ELIMINE LA CATEGORIE SIAQ03=13 CAR AUCUN ENREGISTREMENT: 
*TOTAL DE I J MODALITES AU LIEU DE 15; 

capture drop s l aq03b; 
gen s laq03b=s 1 aq03: 
rcplacc slaq03b=13 if slaq03=I 4: 
replace slaq03b=lJ if slaq03=15: 
save. rcplacc; 
tldulimit ; 
drop -all; 
use scr004b; 
capture drop no: 

#ATTRIBUTION D UN NUMERO D INDIVIDU; 
*DANS LE MENAGE: 
gen no=-n: 

'CALCUL DE LA TAILLE MOYENNE DU MENAGE: 
capture drop k W ;  
sort hholdno: 
gen bidon=l: 
qui by hhotdn: gcn taillc=sum(bidon); 
qui by hholdn: rcplacc taille= taiIlcLN]: 
drop bidon: 

'programme final aprcs corrections: 
'RECODAGE DE LA VARIABLE SlAQ038 EN FONCTlON DU STATUT M A T  ET DE LA; 
@PRESENCE D UN EPOUX DANS LE MENAGE; 
' 29  MODALITES; 
capture drop s 1 aq03c; 

gen slaqOfc=O; 

I .chef ccl: 
replacc sl aq03c= l if slaq03b==l & (slaq07=5 I slaq07=.): 

'?.chef maric avcc conjoint dam le menage; 
replace s 1 aq03c=2 if s I aqOfb=l & (slaq07!=5 & slaq07!=.) & (slaq08=I); 

'3.chef non ccl sans conjoint dims le menage; 
replace s 1 aq03c=3 if s 1 a q 0 3 b l  & (sIaq07!=5 & sf aqO7!=.) & (sl  aq08!=I); 

*4.cpoux du chcf, conjoint dans Ic menage; 
replacc s l aq03c=4 if s I aqO3 b=2 & s 1 aqO8= I ; 

*5,enfant cclibataire, sms conjoint dws le menage; 
replace s laq03c=5 if s 1 aq03b=3 & (s laq07=5 I s I aq07=.); 

e6.cnfant marie avec conjoin1 dans Ic menage; 



replacc s l aq03c=6 if s l aq03b=3 & (sl aq07!=5 & slaq07!=.) & slaq08--I; 

'7.cnfant non cel.. sans conjoint dans le menage; 
replace slaq03c-7 if slaq03b=3 & (slaq07!=5 & slaq07!=.) & slaq08!=l; 

*8.pctit cnfant cel sans conjoint dam le menagc; 
rcplacc s l aq03c=8 if s l a q 0 3 b 4  & (s l aq07=5 I s l  aq07=.): 

*9.pciit enfant mark avcc conjoint dans Ie menagc; 
replacc s l aq03c=9 if slaq03b-4 & (sl aqO7!=5 & slaq07!=.) & slaqOS=l; 

I0.petit enfant non ccl.. sans conjoint dans Ic menage; 
replacc slaq03c=IO if s I a q 0 3 b 4  & (slaq07!=5 & slaq07!=.) & slaqOR!=l; 

I l .neveu ou nicce ccl, sans conjoint dans Ic menage; 
replace s l aq03c= l I if s l aq03b=5 & (s l aqO7=5 I s l aqO7=.); 

* I2,neveu ou niece mark avec conjoint dans Ic menage; 
rcplacc s I aq03c= 12 if slaq03b=5 & (sIaq07!=5 & sIaq07!=.) & sIaq08=I ; 

t 3.ntvcu ou niece non ccl., sans conjoint dans le menage: 
replace s l aq03~=13 if slaq03b=5 & (sl aqO7!=5 & slaq07!=.) & slaq08!= I : 

1J.parcnt sans conjoint dans le mcnagc; 
rcplacc s l aqO3c=lJ if slaq03b=6 & sIaq08!=I: 

15.parcnt avcc conjoint dans Ic mcnage: 
rcplacc s l aq03c= 15 if s l aqO3 b=6 & s l aq08= I; 

16. frcrc ou socur cclibataire, sans conjoint dans Ic mcnage: 
rcplacc s l aq03c= 16 if s l aq03b=7 & (s I aq07=5 I sl aq07=.): 

17.frcre ou socur mark avcc conjoint dans Ic mcnagc: 
replacc s I aq03c=I 7 if slaq03b=7 & slaq07!=5 & sl aqO7!=. 8; slaq08= I :  

* 18. frcrc ou socur non marie sans conjoint dans Ic menagc: 
replacc slaq03c=18 if slaq03b=7 & sIaq07!=5 & slaq07!=. & slaqO8!=l: 

19.beau fils ou bclle fillc maric avcc conjoint dans Ic menage: 
replacc s l aq03c=19 if slaq03b=8 & (slaq07!=5 & s laq07!=.) & slaqO8=l; 

*20.bcau fils ou bclle fille non celibatairc sans conjoint dans Ie mcnage; 
rcplacc s I aq03c=20 if slaq03b=8 & slaq07!=. & slaqO8!=l: 

*21. beau frere ou bcIIc socur cclibataire sans conjoint dans le menage: 
rrplacc s I aq03c=2 I if s l  aq03b=9 & (s l aq07=5 I sl aq07=.): 

*22.bcau frere ou belle socur maric avec conjoint dans lc mcnagc; 
rcplacc s I aq03c=2? if s l aq03b=9 & (sl aqO7!=5 & s laq07!=.2) & s I aqO8= I : 

'23.bcau frere ou bclle socur non celibatairc sans conjoint dans Ic menagc: 
replace slaq03c=23 if s I a q 0 3 k 9  & (slaq07!=5 & slaq07!=.) & sIaq08!=I: 

*24.grand parent; 
replace sI aq03c=24 if slaq03b=10; 

*25, beau parent seul sans conjoint dans le menage; 
replace slaq03r-25 if slaq03b=l I & slaq08!=!: 

*26.beau parent avec conjoint dans le menage; 
replace s I aq03c=?6 if s I aq03b=l I & s I aqO8= I ; 



'77. autre lien avec le chec 
replace s I aq03c=27 if sI aq03b=I 2; 

'28. locataire; 
replace slaq03c=28 if slaq03b=l3; 

'28.autrc pcrsonne sans lien avec le chef; 
replace slaq03c=29 if sIaq03b=ll ;  

compress; 
save scr004b. replace: 

*fin du programme final: 

'CALCUL DU TYPE DE PERSONNE PAR MENAGE ET SAUVEGARDE D LJN FlCHlER CONTENANT; 
'CE7TE rNFORMATION. VARIABLE STRRJG; 

use scr004b: 
krcp idc n o  hholdno caillr s l aq03c: 
tab s l  aq03c, gen(1icn): 

qui by hholdno: e rn  hccl=sum(lien f ); 
qui by hholdno: gen h r n ~ s u r n ( l i c n 2 ) ;  
qui by hholdno: gcn ho~sum(l ien3) ;  
qui by hholdno: pen spousc=sum(lien4): 
qui by hholdno: gcn enfccl=surn(licn5); 
qui by hholdno: gen cnfmru;sum(licn6); 
qui by hholdno: gen cnfo~sum(l ien7) ;  
qui b j  hholdno: gen gracel=sum(licn8): 
qui hy hholdno: gun gramx~sum(licn9):  
qui by hholdno: gcn graor=sum(lienlO): 
qui by hholdno: pen niccl=surn(licnl I ): 
qui by hholdno: gcn nimar=sum(lien 12); 
qui by hholdno: gen nior=surn(lien 13); 
qui by hholdno: gen paor-sum(lien 14); 
qui by hholdno: gcn p a m a ~ s u m ( l i c n l 5 ~ :  
qui by hholdno: gcn sibcel=sum(licn 16); 
qui by hholdno: gen sibmar=sum(lien t 7); 
qui by hholdno: gcn sibor=sum(licn 18); 
qui by hholdno: gcn bffma=sum(licn 19); 
qui by hholdno: gcn bffor=sum{lien20); 
qui by hholdno: gcn bfscel=sum(licn2 I); 
qui by hholdno: gcn bfs1nar=sum(lien22); 
qui hy hholdno: gcn bfsor=sum(licnl3); 
qui by hholdno: gcn grfamo=sum(licnM); 
qui by hholdno: ern fmio~sum(lien25);  
qui by hholdno: gcn fmimar=surn(licn26); 
qui by hholdno: gen other=sum(lien27); 
qui by hholdno: %en tenasum(lirn28): 
qui by hholdno: gen norela=surn(lien29); 

qui by hholdno: keep if -n=-N; 

drop lien 1 -1ien29; 

compress: 
save housch, rcplncc; 

#delimit; 
drop -all; 



svi 

use househ; 

*DEFINITION DES 19 TYPES DE NOYAUX ET i\ITRIBUTION A CHAQUE MENAGE DU NOMBRE: 
*ET DU TYPE DE NOYAU PAR MENAGE; 
*MEME FlCHlER QUE NOYAU.DO h A I S  DANS LE SEUL BUT DE FAIRE LA TYPOLOGIE; 

capture drop noyau I-noyau2 1 ; 

*noyau princ,. couplc; 
pen noyau I =O; 
rcplacc noyau I = I if hmiu= I & spouse= I & cnfccl=O; 

*noyau princ.. couplc et enf, ccl.; 
gen noyau?=O: 
replace noyau2=I if hmai==l & spousc=l & cnfcel>O; 

*noyau princ.. chcf ct cnf. ccl.; 
gcn noyau3=0; 
rcplacc noyau3=I if ho-I & spousc=O & enfccP0: 

*no>au asc., chcf cel. ct parcnt avec ou sans collatcraux ccl.: 
gcn noyau4=0; 
replace noyauJ=I if hccl=I & paot=I & sibccl>=O & enfccl=O: 

*noyau asc., chcf ccl, ct couplc dc parents avcc ou sans colareraux cel.; 
gen noyau5=0; 
replacc noyau5=I if hccl=l & pamar=2 & sibccl>=O & enfccl=O: 

*noynu d m . ,  couplc cnf. m v i c  ct beau fils-fillc marice; 
pen noyau6=0; 
replacc noyau6-l if c n f m ~ l  & bffma-1 & gracel=O; 
rcplacc noyau6=2 if c n f m a ~ 2  & b f l i n ~ ?  & graccl=O: 
rcplacc noyau6=3 if enfma-3 & bffma-3 & graccl==O: 
replace noyau6=4 if enfma-4 4 bffma1=4 & gracel=O; 
rcplacc noyau6=5 if cnfma1=5 & bffma-5 & gracel=O: 
replacc noyau6=6 if e n f m a ~ 6  & b f f m a ~ 6  & graccl=O; 
rcplace noyau6=7 if enfma1=7 & bffrn-7 & graccl=O: 

*noyau desc., couple cnf. mar. el beau fils-fillc marire ct pctits cnfmts; 
g m  noyau7=0: 
replace noyau7= 1 if cnfmar-- 1 & bffma== l & graccl>O; 
replacc noyau7=2 if c n f m ~ 2  & b f f m w : !  & gracclr0; 
replace noyau7=3 if cnfma1=3 & b f f m ~ 3  & graccb0; 
replace noyau7=4 if enfma-4 & bffmill--4 & graccP0; 
replace noyau7=5 if e n f m ~ 5  & bffmar--5 & gracePo; 
replace noyau7=6 if e n f m ~ 6  & bffma-6 & gracel>O; 
rcplacc noyau7=7 if e n f m a ~ ?  & b f f m ~ 7  & graccl>O; 

*noyau dcsc.. enf. non ccl sans conjoint et petits enfants; 
gen noyau8=0; 
replacc noyaul=l if e n f o ~ l  & graceb0; 
rcplacc noyau8=2 if enfor=? & g n c c P 0 ;  
replace noyau8=3 if enfo-3 & graceb0; 
replace noyau8-4 if enfor--4 & graccl>O; 
replace noyau8=5 if enfol--5 & gracePo; 
replacc n o y a u l d  if c n f o r - 4  & g n c e b 0 ;  
rcplace noyau8=7 if enfor--7 & gracePo; 

*noyau dcsc., beau fils-fillc non ccl. ct pctits enfants; 
gen noyau9=0; 



replace noyau* 1 if b f f o ~ l  & g n c e b 0 ;  
replace noyau9=2 if b f f o ~ 2  & graceb0; 
replace noyau9=3 if b f f 0 ~ 3  & graceb0; 
replace noyau9=4 if b f f o r 4  & qacel>O; 
replacc noyau9=5 if bffor=S & gracel>O; 
replace noyau9=6 if b f f o v 6  & graceb0; 
replace noyau9=7 if b f f o ~ 7  & graceb0; 

*noyau asc., parent et frerc ou socur cel; 
gen noy au 10=0; 
replacc noyaulO=I if hcel=O & paor=I & sibceb0; 

*noyau asc., couple de parents sans frcrc ou soeur ccl.; 
gcn noy au 1 14; 
replacc n o y u l l = I  if hcel=O & piunar=2 & sibccl=O; 

*noyau asc., couplc dc parents ct frere ou soeur ccl.; 
gcn noyaul2=0; 
rcplacc noyauI?=I if I~ccl=O & pama1==2 & sibccl>O: 

'noyau lat., frcre ou socur mark ct bcau frcrc b socur: 
gcn noyaul3-0; 
replacc noyau13=1 if sibrna-1 8: bfsma-1 & nicel=0; 
replacc noyau13=2 if sibmru=2 & bfsmai=2 & niccl=O: 
replace noyau13=3 if sibma-3 & bfsma1=3 & nicel=O: 
replacc n o y a u 1 3 4  if s i b m r 4  & bfsmar-4 & nicel=O; 
replace noyau13=5 if sibma-5 & bfsrna-5 & nicel=O; 
rcplacc noyau13=6 if s i b r n ~ 6  8: b f s r n a ~ 6  &: nicel=O: 
replacc noyau13=7 irsibrn-7 & bfsma-7 & niccl=O: 

*noyau la . ,  frcrc ou socur rnaric et beau frerc b soeur ct nevcus: 
gcn noyau Id=& 
rcplacc noyaul4=l if s i b m a ~ l  8: b f s r n ~ l  & nicel>0; 
rcplacc noyau14=2 if s i b m a r 4  8: bfsrna1=2& niccb0: 
rcplacc noyau14=3 if sibrnal-3 & b f s m a ~ 3  S: niccP0; 
rcplacc noyau14=4 if sibrnar-4 & bfsrnar=-l% nicePo: 
rcplacc noyaul4=S if s i b r n ~ 5  & bfsma-5 & nicsl>O; 
rcplace noyau14=6 if sibma-6 & b f s m ~ 6  & niccb0; 
replace noyau14=7 if sibm-7 & bfsmar=7 & nicePo: 

*noyau [at.. frcrc ou soeur non cel el ncvcu; 
pen noyau 15=0; 
replace noyau 15=I if sibo-1 & niceb0; 
replace noyau l5=? if sibor=? & niccb0; 
replace noyau15=3 if sibo-3 & niccb0: 
rcplacc noyau 15=4 if s ibor-4 & niccb0; 
rcplacc noyau15=5 if s i b o ~ 5  & niccb0; 
rcplacc noyauIS=6 if sibo-6 & niccb0; 

'noyau a c . ,  bcau pcrc ou belle mere ct beau frcrc belle soeur ccl.; 
gen n o y a u l b 0 ;  
rcplacc nayau 16=1 if fmio-1 & bfscel>O; 

'noyau asc., couple de beaux parents; 
%en noyau 17-0; 
replace noyau 17=l if him-2 & bfscel=O; 

'noyau ax.,  couple de beaux parents et beau frere belle soeur cel.; 
gen n o y u  1 8=0; 
replace noyaulS=l if fmim-2 & bfsceb0; 

'noyau princ.. chef cel et enf. cel; 



xviii 

gcn noyau l9=O; 
replace noyau 19=1 if hccl=l & cnfccl!=O; 

'noyau d m . ,  2 petit cnfanls maries sculs; 
gcn noyau20=0; 
replace noyau20=l ifgnma1=2 & olher=0; 
rcplacc noyau20=2 i f  g m a -  & o t h c ~ 0 ;  
replacc noyau20=3 if grarna1=6 & olhcr=O; 
rcplacc noyau20=3 i f  g m w 8  & o t h c ~ 0 ;  

*noyau dcsc., 2 nevcux rnaries seuls: 
gen noy au2 1=0; 
rcplacc noyau?I=I if nimr-2 & othc1=0; 
rcplacc noyau2f =2 i I ' n i m a ~ 4  & o t h c ~ 0 :  
rcplacc' noyau?l=3 if nirn-6 & o t h e ~ 0 :  
rcplacc noyau214 if nim-8 & othe1==0: 

capture drop torno: 
gcn lotno=O: 
replace lotno=noyau I +noyau~+noyau3+noyauJ+noyau5+noyau6+noyau7+noyau8+no~au9+ 
noyau I h o y a u  I 1 +no)au 1 Z+noyau I3+noy nu 1 1 8 1  Jsnoyau 15-noyau 16tnoyau 17+noyrtu 
n o y u  l9+noyau20+noyau21; 

# delimit: 
drop -all; 
use housch: 

'programme pour dctcrmincr Ic type d isolc par menagc a panir dcs noyaus: 
'pcrmcttra dc faire la sornmcs des isolcs par menages; 

I4 types d individus pcuvcnt etrc isolcs: 

capture drop is01 -iso29; 

gcn is0 I =O: 
replacc isoI= I if hcrl=I & noyau4=0 & noyiiu5=0 8: noyau 19=0; 

gcn iso?=O; 
replacc iso2= I if h m ~ l  & noyau 1=0 8: noyau2=0; 

gen iso3=0; 
replace iso3=l if h o v l  & noyau3=0: 

gcn isoJ=O; 
rcplacc iso4=l if spouse= I & noyau I =0 & noyau?=O; 
replace iso4=? if spousc=2 & noyaul=O & noyau2=0; 
replace iso4=3 ifspousc=3 & noyauI=O & noyau2=0; 

gen iso5=0; 
rcplacc iso5=l if enrcel=l & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0: 
rcplacc iso5=2 if enrccl=2 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 
replacc iso5=3 if enfcel=3 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 
replace iso5=4 if cnfccl==4 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 
replace iso5=5 if cnfcel=5 & noyau2=0 & n o y a u 3 4  & noyau19=0; 
replace iso5=6 if enfcel=6 & noyau2=0 & noyau3- & noyau19=0; 
rcplacc iso5=7 if enfccl=7 & noyau?=0 & noyau3=0 & noyaul9=--0; 
replace iso5=8 if cnfccl=8 & n o y a u 2 4  & noyau3=0 & noyau19=0; 



replace iso5=9 if cnfcel=9 & noyau?=O & noyau3=0 & noyau19=0; 
replacc iso5-I0 if enfcel=lO & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 
replace iso5=I I if cnfcel=I I & aoyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0: 
replacc iso5=12 if enfcel=12 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 
rcplacc iso5=13 if enfccl=13 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0: 
replace iso5=IJ if enfcel=14 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 
rcplace iso5=I 5 if enfcrl=l5 & noyau2=0 & noyau3=0 & noyau19=0; 

gen iso6=0; 
replace iso6=I if enfma-l & noyau6=0 & noyau7=0; 
replacc iso6=2 if enfmar--2 & noyau6-0 & noyau7=0; 
rcplace is06=3 if enfrn-3 & noyau6=0 & noyau7--0; 
replacc iso6=4 if enfmac-4 & noyau6=0 & noyau7=0; 
replacc i s 0 6 4  if c n f r n ~ 5  & noynu6=0 & noyau7=0; 
replace iso6=6 if enfm-6 & noyau6-0 & noyau7=0: 
rcplacc iso6=7 if enfma1=7 & noyau6=0 & noyau7=0: 

gcn iso7=0; 
rcplace iso7=I if e n f o ~ l  & noyau8=0; 
replace iso7=2 if enfot==2 & noyau8-0; 
replace iso7=3 if cnfo1=3 & noyau8=0; 
rcplace iso7=4 if enfo1=4 & noyau8=0; 
rcplace iso7=5 if cnfo1=5 & noyau8=0; 
replacc iso7=6 if enfor--6 & noyau8=0; 

gen iso8=0; 
rcplacc iso8=l if graccl=l & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0; 
rcplacc is08=2 if gracel=2 & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9==0: 
replacc iso8=3 if graccl=3 & noyau7=0 & no)auX==O & noyau9=0; 
rcplacc iso8=4 if gracel=l& nopau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0; 
replacc iso8=5 if praccl=5 & noyau7=0 & noyau8==0 & noyau9=0; 
replacc iso8=6 if graccl=6 & n o y a u 7 4  & noyau8=0 & noyau9=0: 
replace iso8=7 if graccl=7 & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0; 
replacc iso8=8 if g r a c s b 8  & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0: 
rcplacc iso8-9 if gracel--9 & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0; 
replacc isol=lO if graccl=IO & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0; 
rcplace iso8=I I if graccl=I I & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0: 
replace iso8=12 if praccl=12 & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0: 
replace iso8= 13 if graccl=13 & noyau7=0 & noyau8=0 & noyau9=0; 

gen iso9=0; 
rcplace iso9=l if gram-1 & noyadO=O; 
rcplacc iso9=2 if g n m a ~ ?  & noyau20=0; 
replace iso9=3 if gram-3 Rr noyau?O--0; 
replace i s 0 9 4  if grmar=J & noyau?0=0; 
replace iso9=S if grma-5 & noyau20=0; 
rcplacc iso9=6 if g r a m ~ 6  & noyau20=0; 

gen iso l0=0; 
replace isol0=l if graor=l; 
replace iso IO=2 if gnor=Z; 
replace isol0=3 if grao-3; 
replacc is0 10=4 if gno@; 
replace Lo 10=5 if grao-5; 
replace iso 10% if grao1==6; 

gen iso 11-0; 
replace is01 I = I  if nicel=l & noyau11=0 & noyau15=0: 
replace is01 1=2 if nicel=2 & n o y a u 1 4 4  & noyau15=0; 



replace iso 1 1=3 if nicel=3 & noyau 14-0 & noyau 15=0; 
replace is01 14 if n i c e 1 4  & noyau14--0 & noyaul5--0; 
rcplace isol1=5 if niccl=5 & noyau14=0 & noyau15=0; 
rcplacc is01 1=6 if nicel=6 & noyau 14=0 & noyau 1 S=0; 
replace iso 1 1 =7 if nicel=7 & noyau l4=O & noyau 15=0; 
rcplacc iso 1 1-8 if nicel=8 & noyau l4=O & noyau 15=0; 

gen iso 12=0; 
replace iso12=1 if n i r n a ~ l  & noyau21=0; 
replace iso12-2 if nirna1=2 & noyau?.l=O; 
rcplace iso12=3 if n i m a ~ 3  & noyauZ I =O; 
replace isoI?=4 if nirna1=4& noyau?.l=O; 
replace is01 ?=5 if nirnar=S & noyau? l=0; 
replace iso1?=6 if n i m a ~ 6  & noyauZ I =O; 
replacc is01 7=7 if n i r n a ~ 7  & noyau2 I =0: 

gcn iso 13-0: 
replacc isol3=i if nio-I: 
replace iso 13-2 if nio-2; 
replacc iso 13=3 if nior-3; 
rcplace isol3=4 if nio-4; 
rcplace is01315 if n i o r S ;  

pen iso l4=0; 
replace iso Id=I if pao- I & noyad=O & noyau 10=0: 

sen iso l5=0; 
replacc isol5=I if pamat=I & noyauIl=O & noyau5=0 & noyau12=0; 
rcplace is0 1 S=? if pamar=2 & noyu  I 1=0 & noyau5=0 8; noyau 12=0: 
replace is01 5=3 if pamar=3 & noyauI1=0 & noyau5=0 & noyu  12=0; 
replace iso15=4 if p a m a r 4  & noyau I1=0 8; noyau5=0 & noysu I2=0; 
replace isoIS=5 if pama1==5 & noyau I 1=0 8; noyau5=0 & noyau 12=0; 
replacc is01 5=6 if p a m a ~ 6  & noyau I 1=0 ti noyau5=0 & noyu  I?=O: 

gcn iso l6=0; 
rcplace iso l6=l if sibccl=l & noyau4=0 & noyau5=0 B: noyu  10=0 8; noyau I ?=0; 
rcplace is0164 if sibccl=? & noyau4=0 & noyauS=O & noyau 10=0 & noyau 12=0: 
replace iso l6=3 if sibccl=3 & noyau4=0 & noyauS=O & noy au 1 0 4  & noy au 12=0: 
replace iso l6=4 if sibccl=il & noyav4=0 & noyau5=0 & noyau 10=0 & noyau t 2=0: 
replace iso16=5 if sibccl=5 & noyau4=0 & noyauS=O & noyau 10=0 & noyau l2=0: 
replace iso16=6 ifsibccl=6 & noyau4=O & noyau5=0 & noyau 10=0 Br noyau I ?=O: 

gcn iso l7=0: 
rcplacc is01 7-1 if sibmar=[ & noyau13=0 & noyau I4=O; 
replace is01 7=? if s i b m a ~ 2  & noyau 1 3 4  & noyau I4=0; 
replace is01 7=3 if sibma~==3 & noyauI3==0 & noyau 14=0; 
replace is0174 if sibrnar=l& noyau13=0 & noyau13=0: 
rcplacc iso17=5 if sibrnar=5 & noyaul3=0 & noyauI4=0; 
rcplace iso17=6 if sibrn-6 & noyaul3=0 & noyau14=0; 

gcn iso l8=0; 
replace iso18=1 if s i b o ~ l  & noyau 15=0; 
replace iso18=2 if s i b o ~ ?  & noyau15=0; 
replace iso l8=3 if sibo1=3 & noyau l5=O; 
replace iso 1 8 4  if sibo@ & noyau15=0; 
replace iso 1 8 4  if sibo-5 & noyau15=0; 
replace iso 18=6 if s i b o ~ 6  & noyau15=0; 

gen isol9=0; 
rcplace isol9=l if bfTmat==l & noyau6=0 & noyau7=0; 
replace iso 19=2 if bffm-2 & n o y a u 6 4  & noyau7=0; 
replace iso 19=3 if bffrnar=3 & noyau6=0 & noyau7=0; 



replace iso19=4 if b f f m ~ 4  & noyau6=0 & noyau7=0; 
replace iso19=5 if b f f r n ~ 5  & noyau6=0 & noyau7=0; 
replace iso19=6 if bffm-6 & noyau6=0 & noyau7=0; 
replacc iso19=7 if b f f m ~ 7  & noyau6=0 8: noyau7=0; 

gen iso?0=0; 
replacc iso20=l if b f f o ~ l  & noyau9=0: 
rcplacc iso20=2 if bffo1==2 & noyau9=0: 
replace iso20=3 if bffoc--3 & noyau9=0; 
replace iso20=4 if b f f o M  & noyau9==0; 
rcplace iso20=5 if bffo-5 & noyau9=0: 
replace iso20=6 if b f f o ~ 6  & noyau9=0: 

gen is02 l =O; 
rcplace iso?I=I if bfscel=l & noyau l6=O & noy au l8=0; 
replacc is02 1 =2 if bfscel=2 8: noyau l6=0 & noyau 18=0; 
rcplace iso21-3 if bfsccl=3 8: noyau 16=0 & noyau18=0; 
replacc is0214 if bfsccl-4 & noyau 16=0 & noyau18=0; 
replacc iso21=5 if bfscel=5 & noyau 16-0 Br noyauI8=0: 
replacc iso21=6 if bfscel=6 & noyau16=0 & noyau18=0; 

gcn iso22=0; 
replace iso22=I if b f s m a ~ l  8: noyau l3=O & noyau 14=0; 
replact isot?=? if bfsmar==2 & n o p i  13=0 &: noyau I J=O; 
replacc iso22=3 if bfsmar=3 & noyau l3=0 & noyau I J=0; 
replacc iso22=4 if bfsmar==-l B noyau13=0 & noyau IJ=O: 
rcplacc iso22=5 if b f s m ~ 5  & noyau13=0 & noyau 14-0; 
replacc iso2=6 if b f s r n ~ 6  & noyau 13=0 & noyau I J=O: 
rcplacc iso22=7 if b f s m a ~ 7  B; nopu13=0 & noyau I4=0: 

pen iso23=0; 
rcplacc iso23=1 if b f s o ~ l ;  
replacc iso23=2 if b f s o ~ ? ;  
rcplacc iso23=3 if bfso-3: 
rcplacc iso23=4 if bfsor-l; 
rcplacc iso23=5 if bfso-5; 
rcplacc iso23=6 if bfso-6; 

gcn iso24=0; 
replacc iso2J=l if grfamo=l : 

gcn iso25=0: 
rcplace iso25= I if fmior-- I & noyau l6=O; 

gen iso27=0; 
replace is02711 i r o t h c ~  I; 
replace iso27--2 if othe-2; 
rcplacc iso?7=3 if othc1=3; 
replace is0274 if other-=+ 
rcplacc iso27=5 i f o t h e ~ 5 ;  
rcplacc iso27=6 if o r h c ~ 6 ;  
rcplace iso27=7 if o t h e ~ 7 ;  
rcplacc iso27=8 if othcr=8; 

gcn iso28=0; 
replacc iso28=1 if m a =  I; 

gen iso?9=0: 
replacc iso29=1 if norcla=l; 
replace iso29=2 if norela=2; 
replace iso29=3 if norela=3; 
replacc iso294- if n o r e l a d ;  



replacc iso29=5 if norela=5; 
rcplacc iso29=6 if norcla=6; 
replace iso29=7 if norela=7; 
replacc iso29-8 if norcla=8; 

capture drop surniso; 
gen sumiso=O; 
replacc sumiso=iso I +iso2+iso3+isoJ+iso5+iso6+iso7+iso8+iso9+iso I O+ 
is0 I I +is0 l2+iso l3+iso 14+isol 5+iso I6+iso l '/+is0 l S+iso l9+ is020 
+is02 l +iso22+iso23+iso2Jtiso?5+iso27+iso28+iso~9: 

compress: 
save, rcplacc: 

# delimit; 
drop -all: 
use housch; 

'FICHIER POUR L ETABLISSEMENT DE LA TYPOLOGIE DES MENAGES A PARTIR DES: 
*NOYAUX ET DES ISOLES FORMANT LE MENAGE; 
*LES ISOLES NE SONT IDENTIFIES QUE POUR LES MENAGES AVEC NOYAUX: 

capture drop lastyp: 

*pcrsonnrs sculcs: 
replace Iastyp=l if taillc=l ; 

*menages non familiaux: 
rcplacc lastyp=?. if 
noyau I -noyou2 I =O 
& norela=O 
& o t h c ~ 0  
& totno=O 
& taillc>l; 

*mcnagrs avcc pcrsonncs sans lien avec Ic chef; rcplacc lastyp=3 
if (norcla!=O I tena!=O); 

*couple seul. 2 personncs: 
replace l a s t y p 4  if noyauI=I & taillc=2 8: rotno=I & sumiso=O; 

*couple mark avec enfant celibatairc; 
replacc lastyp=5 if (noyau?=l I noyau5=l) & torno= l 
& surniso=O; 

*parent scul avcc enfant cclibataires; 
replace lastyp=6 if (noyau3=l I noyau4=1 I noyaul9=l) & 
totno=l & sumiso=O; 

*menage de f m i l l e  principalc ctcndue vers le haur: 
*le chef est membre du noyau; 
replace li~st)'p=7 if totno=l & o t h e ~ 0  & surniso=l & 
(noyauI=I I noyau2=l I noyau3=l I noyauI9=l) & ( p a o ~ l  I 
f m i o ~ l  1 grfuno=l); 

replace laspp=7 if totno=l & 
(noyauJ=I 1 noyau5=l) & 
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*mtnagc dc famille principale, etenduc vers le bas; *chef mcmbre 
du noyau princ.; 
replace l a s ~ p = 8  if t o t n ~ l  & lastyp!=7 & (noyauI=I I noyau?=l 
I noyau3=l 1 noyaul9=l) & 
( e n f o ~ l  1 gncel=l I nicel=I I b f f o ~ l  I nio-0 1 pol--0)  
& othe-0 & sumiso=l; 

replace tastyp=8 if totno= l & lastyp!=7 & 
(noyauJ=I 1 noyau5=l) & ( c n f o ~ l  1 graccl=l ( nicel=l I bffo-1 I nio-l I 
g r a o ~ l  ) & olhcr==O & sumiso=l; 

*menage de familtc principale, exentmion latorale, Ic chef est membrc du noyau 
princ.; replace tutyp=9 if totno=l & (noyau l=I I noyau?=l I noyau3=l 
1 noyau19=1) & othe1=0 & ( s i b o ~ l  I sibcel=l I bfscel=l I b f s o ~ l )  & 

sumiso=I : 

replace Iastyp=9 if torno=] & o t h e ~ 0  & 
(noyau4=I I noyauS=l) & ( s i b o ~ l  I bfsccl=l I bfso-I) 
& sumiso= I .  

'mcnagc principal secondairc. Ie chcf ne fait pas 
*panic du nopau principal. i t  cst: 
*~xtension VCIS Ie haut: 
replace lastyp= I0  if totno= I & sumiso=I & othe1=0 & ( h o t = =  I I 
hcel=l) & (noyau6=l j noyau7=l I noyau8=l I noyau9=l I 
noyau20=l I noyaul l= l )  & (noyau3=0 & noyauJ=O 8: noyau5=0 8: 
noyau l9=0): 

*menage dc famillr secondaire. Ic chcf ne fait pas partic du noyau 
princ: * i l  cst I extension vers le bas, donc noyau est sup a lui: 
*annulcr Ics cx~cnsions vcrs Ic haut et lateral; 
replace l a s t y =  l I if lotno= 1 & (hor= 1 I heel= l ) & 
(noy au IO=l 1 n o p u  l l=l  I noyaul2= l I noyau l6= 1 1 noyau l7=l I 
noyau I8=I) & (noyau3=0 tk noyau4=0 & noyau5=0 & noyau 19=0) 
& surniso= l & orhcr=Q: 

'menape de farnilll: sccondairc, lc chcf nc fait pas panie du noyau 
secondaire; *lc chcf cst I extension laterale; 
*annulcr Ics exlension vors le haut ou vcrs Ic bas: 
rcplacc Irrrtyp=l:! iftotno=l & (hor==l I hcel=l) 
8; (noyaul3=I 1 noyauI?=I I noyauI5=1) 
& (noyau3=0 % noyau4=0 & noyau5=0 8: noyau19=0) 
& s u r n i s ~ l  & o t h c ~ 0 ;  

*mcnagc a 2 noyaux, noyau sccondairc est asc.. sup; 
rcplacc l;~sr).p=I 3 if totno==3 8: 
(noyauI= I ! nopau?= l I noyau3= l I noyau 19= 1 ) & 
(noyaulO=I I noyaul I=1 [ noyaul2=I / noyau16=1 1 noyau17=1 1 
noyau18=1): 

'menage a 2 noyaux, noyau scc., esl desc., inf.: 
replace lastyp=I 4 if tomo=2 & 
(noyauI=I I noyau?=l I noyau3=l I noyau I?=!) & 
(noyau6=l ( noyau7=l 1 noyauS=l I noyau9=l ( noyau20=l I 
noyau2 l=1); 

*menage a 2 noyau, noyau sec, est lateral, inf.; 
replace lat).p= 15 if totno=2 & 
[noyauI=l ( noyauZ=t ( noyau3=l I noyau 19=1) & 
(noyau13=1 I noyaul4=1 I noyau15=1); 



s s i v  

replace lastyp=l5 if totno=2 & 
(noyau4=l I noyau5=l) & 
(noyau13=1 1 noyau14=1 1 noyau15=1); 

'menage a 3 noyaux et plus; 
replace lastyp= 16 if totno>2; 

'variable synthesc; 

capturc drop lastsum: 

gen lastsum=O; 
replace lastsum=l if lastyp=l; 
replace lasrsum=2 if lastyp=2; 
replace lastsum=3 if (laspp=-l I lastyp=5 I lasryp==6): 
replace lastsum=? if (lastyp>6 & Iastyp< 13): 
replace lastsurn=5 if (lastyp= 13 I lastyp= I4 I lastyp= I5 [ 
Iastyp= 16); replace Iastsum=6 if lasn;p=O; 
rcplace lastsum=7 if lastyp=3; 

compress: 
save househ. replacc; 

# delimit: 
drop -all: 
use housch; 

'RATTACHER AU FlCl-llER INDIVIDUEL LE TYPE DE MENAGE DL'QUEL It FAlT PARTIE; 
*CREATION DU FICIIIER SCROOK; 

kccp hholdno Iatyp lastsum no taille: 
compress; 
save temp I ,  replace; 

use scr004b; 
capture drop -merge: 
sort hholdno; 
merge hholdno using temp I ;  
compress; 
save scr004c, replace; 
!del temp1 .dta; 

#delimit; 
drop -all; 
use househ; 

*INTEGRATION DES NOYAUX A LA BASE INDIVIDUELLE SCROUJC; 

kccp noyau I -noyauZ 1 hholdno; 
sort hholdno: 
save temp, replace; 
drop -all: 
USC scr004c; 
capture drop -merge; 
sort hholdno; 
merge hholdno using temp; 
save, replace: 
!del temp.dta; 



*ATTRIBUTION A CHAQUE INDlVlDU DU NOYAU AUQUEL IL FAIT PARI'IE; 

capture drop pepin; 

gen pepin=O; 

'print., couple; 
replace pepin=l I if (slaq03c=2 I s laq03c=4)  & noyaul= I; 

'print., couple et mfant, parent; 
replace pepin=? I if noyaut= I & (slaq03c=2 I slaq03c=3); 
lenfant; 
replace pcpin=22 if noyau2= I & s I aq03c=5; 

*print., chef el enfant, parent er enf.: 
replace pepin=3 I if s I aq03c=3 & noyau3= I : 
*cnfant: 
replacc pcpin=32 if s l aq03c==5 & noyau3--I; 

*princ chef ccl ct  parcnf avec ou sans col., parent; 
replace p e p i n d l  if s l aq03c=l4& noyau4=1 : 
*en f a n ;  
replace p e p i n 4 2  iSslaq03c=l & noyau4=l; 
replace pcpin-12 if s l aqO3c=16 & noyau4=l; 

*print, chef cel ct couple de parcnt avec ou sans col cel: 
replace pepin=5 I if noyau5=I & sIaq03c=l5; 
*en fant; 
replacc pcpin=52 if s I aq03c=l & noyau5=I : 
rcplacc pepin=53 if slaq03c=16 & noyau5=l; 

'desc.. couple cnfant mar.. beau fils-fille marie. parent; 
rcplacc p c p i n d l  if (slaq03c=6 I slaq03c=19) & noyau6>0; 

* d m . ,  couplc enfmt mari.. beau 61s-fi11c mnrie pctit enfant, parcnt; 
replace pepin=71 if (slaq03c=6 I sIaq03c=19) Lk noyau7N; 
 enf fan^: 
replace pepin=7? if s I rlq03c=8 & noyau7>0; 

'dcsc., rnf non ccl sans conjoint el petit enfant. parent; 
replace pcpin=8 1 if s I aq03c=7 & noyau8>0: 
*en fant; 
replace pepin=%? if s l aq03-8 & noyauD0; 

*dcsc., beau fils-fillc non ccl. petit enfant, parent: 
replace pepin=9 I if s I aq03c=20 & noyau9>0; 
*enfant: 
replace pepin=92 if s I aq03-8 & noyau9>0; 

*asc..parcnt et rrcrc ou soeur cel; 
replace pcpin=l01 if slaq03c=14 & noyaulO=l; 
*parent: 
replace pcpin=102 if noyau 10=1 & sIaq03c=16; 

*ax. ,  couplc de parent. sans enfant cel, parent; 
rcplacc pepin=l I I if noyau I I=l & sIaqO3c=l5; 

*asc. couple de parent et frere ou soeur cel, parent; 
replace pepin=121 if noyaul2=l & siaq03c=15: 
'enfant; 
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replacc pcpin=112 if noyau 12= 1 Bi s laq03c= 16; 

*laL frcrc ou soeur rnaric et beau f r e r ~  soeur. parent; 
replacc pcpin=I 3 I if (s 1 aq03c=I 7 I slaq03c-21) & noyaul3>0; 

'lat.. frerc ou soeur maric bcau frere socur, nevcu, parcnt; 
rcplace pcpin=l-l l il'noyau l4>0 & (s l aq03c= 17 1 s l aq03c==21); 
*mfant; 
replace pepin=lX! if noyaul4>0 8: sIaq03c=l I ;  

*tat.. frerc ou soeur non cel ct ncvcu; 
replace pepin=15 1 if noyau15>0 & 51 aq03c=l8; 
*enfmt; 
rcplacc pcpin=152 if noyaul 5>0 & sIaq03c=1 I; 

*ax. ,  beau pcrc belle mere et  bcau kcre bcllc soeur ccl.: 
replacc pcpin=16 1 if noyaul6=l & slaq03c=25; 
*enfmt: 
replace pcpin=162 if noyau l6=l & s1aq03c=2 I : 

*asc, couplc de beau parent; 
replace pcpin=I 7 I if n o y u  l7=l & s lq03c=26:  

%c., couplc dc bcau parents ct brlte sorur frerc ccl: 
rcplacc pcpin=18 1 if noyau t8=1 8 slaq03c=16: 
'enfant: 
replacc pepin= 182 if n o y u  18= 1 & sIaq03c=2 I; 

*print.. chef ccl ct cnf cel, parent; 
replacc pepin=lY I if noyau19=1 & slaq03c=l; 
*enfanti 
rsplacc pcpin=192 if n o y u  19=1 & sIaq03c=5: 

rcplacc pcpin=20 I if noyau20~0 & s I aq03c=9: 

replace pepin=11 I if noyau?l=I & slaq03c=IZ; 

capture drop cypep: 

gen typep=O; 

*couple men princ.. parcnl; 
replace typcp=I if  pepin=[ 1: 

*couple men. src.. parenr: 
replacc typep=2 if (pcpin=6 1 [ pepin= l I I I pepin= 13 1 I pepin= 17 1 
I pcpin=fOl I pepin=2I 1); 

biparcnlaux men princ.. parcnl: 
replacc typcp=3 if (pepin=t I 1 pepin=5 1): 

*biparentaux, men src.. parent; 
replace tvpcp=4 if(pcpin=7l I pepin=121 I pepin=IJI I pcpin=181): 

* biparenlaux. men princ, enfmt; 
replace typepd  if (pepin--22 ( pcpin==52); 

*biparentaus, men sec., cnfant; 
replace typep=6 if (pcpin=72 I pepin= 122 I pepin=l42 I pcpin=I 82): 

'mono. men princ.. parcnt; 
replace typep=7 if (pzpin=3 I I p e p i n 4  I I pcpin=191); 



'mono, men sec., pmmt; 
replace typep=8 if (pepin=I l ( pepin=91 
I pepin-161); 

*mono, men princ., enfant: 
replacc typcp=9 if (pepin=32 I p e p i n 4 2  

*mono., mcn sec., cnfant; 
replace ypep=lO if (pepin-82 I pepin=92 1 pcpin=l02 1 pepin=152 
I pepin=16?); 

capture drop grpep; 
gen grpep=O; 
replace grpep= I if tppep= I I typep=2; 
replace grpep=2 if typcp=3 I t y p e p 4 ;  
replace grpcp=3 if typep=5 I typep=6; 
rcplacc grpep-4 if typcpE7 I typep=8; 
replace grpep=j if typep=9 I typcp= 10; 

compress; 
save. replace: 
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5.1 Calcul de la probabilitti de concevoir dans le premier mois du mariage 

Les calculs effectuis pour Cvaluer la probabilite de concevoir pendant le premier mois 
du mariage ont et t  proposes par de nombreux auteurs dont Louis Henry (1984) et Henri 
Leridon (1973). Dans notre cas, nos calculs n'utilisant que les naissances vivantes, nous 
estimons la fe'condabilite' effective et non la ficondabilite' totale. L'estimation se fait par 
I'utilisation d'une fonction dite de Pearson -1, plus connue aujourd'hui sous le nom de 
distribution Btta. La densite f(p) est de la forme: 

Nous avons d'abord calcule le deIai moyen de conception en calculant rtr. soit la dunk 
moyenne de conception, en utilisant i, la durec moycnne de I'intcrvalie protogenesiquc. 
calcult!e comme nous I'avons explique dans le chapitre 5. Le rapport 265130.4 correspond j. la 
duree de la grossesse en jours exprimie en mois. Nous ajoutons 0,5 mois i la durie calculic 
car I'origine du temps du ddai  calculti est en fait la derniire ovulation avant le debut des 
relations. Henry (1964) effectue une operation de ce type, 

A panir dc m, i l  est possible de calculcr les parametres a et b en utilisant la mithode dito 
(( des moments )) (( qui consiste a exprimer les deux parametres cherches en fonction dcs deux 
premiers moments de la distribution (la moyenne (m) et la variance (v)), d'estimer ceux-ci sur 
I'echantillon et d'en deduire les estimations des parametres H (Leridon. 1973: 33). Lcs 
formules utilisees sont: 

Le calcul de la probabilite (p) de concevoir s'effectue a panir de a et b selon la formule 

p = a / a + b  

La probabilite obtenue est celle du premier mois du mariagc. Pour effectucr le calcul du 
quotient pour le mois j, on calcule: 
q ,  = a /a+b+j 
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5.2 Questionnaire et schema d'entrevue de I'Enquete sur la sexualite et I'avortemcnt 
chez les celibataires 

QUESTIONNAIRE FOR SINGLE WOMEN 
SEEKING ABORTION 

(English translation from the Vietnamese version, 
Hanoi, December 1995) 

THIS QUESTIONNAIRE IS COMPLETELY ANONYMOUS 

Dear friend, 
Our survey has the objective to help young women like you. We have conducted this 

strrvey in other regions and similar ones have been conducted in many orher countries of rhe 
world. We wish through this questionnaire to collect information on the realiries yortug 
women have to deal with nowadays. 

This questionnaire does not have good or bad answers: your personal atd 
spontaneous answers are the best ones you can give. Since this questionnaire is compleiely 
anonymous, feel flee to answer all questions. CVe hope thor you will participale to our efforts 
to help out your peers with enthzrsiosm and conjdence. Your conlriburion will help 11s /o 
elaborate recommendations aiming at improving the quality of educatiotl on sexuality nnii 
contraceptive methods for young women like you. 

( I )  Questionnaire no.: 
(2) Date: month Year - 
(3) Hospital Phu San - 1 

B.V. C - 2 
District 3 

(4) Interviewer 

A0 1. a. 1 am now years old. b. My year of birth is . ( 5 )  

A02. I live in Hanoi since the year .(6) 

Before living in Hanoi. I lived (7): 
1. In another city d i s t a n c e  from Hanoi (8): km 
2. In a provincial town - l t l l  km 
3. In a district town - 1111 km 
4. In a commune, village " "  krn 
9. Born in Hanoi 
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A03. Nowadays, I live in (9) 
1. A private house or apartment 
2. A collective house or apartment 
3. A student dormitory 
9. Other (specify) 

A04. My completed level of education is ( 1  0) 
I .  Primary school - 
2. Lower secondary- 
2. Upper secondary - 
4. Technical school - 
5. Superior high school- 
6. College- 
7. University - 
98. Other - 

What is the total number of years of school you completed (so far)? ( 1  1) 

A05. What was your main activity from September to December 1995 (month of thc survcy 
and six months before) ( I  2)? 

1 .  Working occupation 
2. Student specify year and program (1 3): 

(skip to A 7)  
3. Unemployed, looking for work (skip to AO?) 
4. Stay at home. housework (skip to ,407) 
9. O t h e r  specify 

A06. In which type of enterprise do you work (14)? 

I .  Factory - 
2. Office- 
3. Restaurant, hotel - 
4. Private business (selling goods) - 
5. Public service - 
6. Private service - 
8,Does not work - 
9. Other (specify) 

A07. 1 receive money from (15) 

I .  My family (specify monthly average amountXl6) 
2. My work (specify monthly average amount) 
3. Scholarship (specify monthly average amount) 
4. Other income generating 

activity (specify monthly average amount) 
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BOI . Please list all the people who nowadays are part of your household (if you live far 
from your parental family, describe the family you live with now, if you live in a 
student dormitory, list your roommates). 

8. 1 live alone - (skip to B02) 

Relationship with you 
(for example, fathcr, 
mother, brother ... ) 

Sex Marital 
status 

Level o f  education 

B02. Where does your parental family live (61)? 

Main activity (if 
working specify 
orofession) 

I .  Hanoi 
2. Other city distance from Hanoi in krn (62): 
3. Province town distance from Hanoi in km: 
4. District town distance from Hanoi in km: 
5. Village, c o m m u n e  distance from Hanoi in km: 

B03. If you do not live with your parental family most of the time! how often do you visit 
them (63)? 
1.- times per year 
2. - times per month 
3.- times per week 
9. Other - 
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804. Are your parents (64) 

I. living together 
2. not living together (separated or divorced) 
3. not living together (one parent died) 
4. not living together (other reason, specify) 
5. other 
8. both died 

C01. Do you think that sexual education is necessary for young people like you? 

1. Yes- 
2 .  No- 
8. No answer - 
9. I don't know- 

C02. Which contraceptive methods do you know about, have you used it? 

1 hlclhod ) I know about it I have used it I If used, where did you get 1 If used. why did you stop? 
the contraceptive device? 

9.1 do not know about any method-. 

C03. Given a woman is having sexual intercourse regularly, when during her monthly 
menstrual cycle do you think pregnancy is most likely to occur? 

Period ) yes 1 I n o 2  1 I a. Seven days before menstruation I I I I and seven days afler (72) I 
1 I 

b. During menstruation (73) 

menstruation (74) 
d. Anytime during the month (75) 

I 1 

I I 
9.1 don't know-. 

c. Two weeks prior to the next 1 
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C04. Do you have regular menstruation (76)? 

I .  yes 
2. no 
9. I don't know 

COS. Who would you consider has contributed ~e most to your knowledge on sexuality and 
on sexual relations (77-80)? 

97. Nobody 
I .  Father 
2. Mother- 
3 .  Sister- 
4. Brother- 
j. Older relative 
6. Teacher- 
7. Male friend- 
8. Female friend - 
9. Boyfriend- 
10. Health worker- 
I I. Female leader - 
98. Other (specify) 

C06. Through a media do you consider you Iearned h most about sexuality and 
sexual relations (8 1-84): 

I .  Books 
2. Magazines 
3. Newspaper 
4. TV 
5. Radio 
6. Movies 
7. Family planning material 
8. School teaching 
98. Other (specify) 
97. None 

C07. Have you ever discussed about sexuality at home (85)? 

I .  yes with whom 
2. no (go to C08) 

C08. If you cannot discuss with your family, when you are facing a problem concerning 
sexuality, do you have someone to assist you (86)? 

I .  yes - specify who 
2. no - 



C09 What is your opinion concerning the followine matters: 

one intercourse (87). 

to feel sexually attracted to another 
person (88).  
c. It is a wife's duty to have sexual I 
intercourse with her husband 
whenever he wants it  (89). 

DO]. Could you tell me a few things concerning your closest friends? 

D02. Did you ever talk about sexuality with your close female friends (107)? 

I .  yes 
2, no- 

D03. Did you ever talk about contraceptive methods with your close female friends (loll)? 

(95)  

w 

(... 106) 

no occupation 

D03. Didyoueverhaveaboyfriend(l09)? 
yes- (continue) 
no ( g  o to D07) 

age sex 

DO5 How old were you when you had your first boyfriend ( 1  lo)? 

education level place of 
residence 

D06. How may boyfriend did you have in total including the current one ( I  I I)? 

frequency of 
meeting with 
YOU 
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D07. Did you talk about sexuality with your current boyfriend (1 12)? 

1. yes- 
2. no- 

DO8. Do you know how many of your single female friends have ever been pregnant ( 1  13)? 

1 .  yes how many 
2. no 

Do you know how many of your single female friends have ever had sexual intercourse? 

1 .yes how many 
2. no 

PART E. SEXUAL RELATIONSHIPS AND KNOWLEDGE ON SEXUALLY 
TRANSMITTED DISEASES 

EOI. How old were you when you had sexual intercourse for the first time (I)? 

E02. Who was your panner (2)? 

My first boyfriend 
My second or third boyfriend 
A male friend 

4.  An aquaintance 
5. Someone close to my family 
9.1 do not know 

E03. Did you continue to have sexual intercourse with the same person or not (3)? 

1 .  Yes - until when (4) 
2. No 

E04. At the time you had sexual intercourse for the first time, did you know about 
contraception (5-9)? 

1 .Yes which one(s) 
2. No 

E05. When you had your sexual intercourse for the first time, did you do anything to avoid 
becoming pregnant(l0- 12)? 

1. Yes which method (skip to E07) 
2. No why (13) 



E06. At the time you had your first sexual intercourse, what was your main activity (!4)? 

1 .  S t u d i e s Y e a r  and program 
2. Work Occupation 
3. Stay home 

E07. After the first time you had sexual intercourse, did you have sex regularly ( l j )?  

I. Yes 
2. No 

E08. About which of the following diseases have you heard ( 16j? 

1. AIDS 
2. Gonorrhea 
3. Syphillis 
9. Others (specify) 

E09. How can one avoid sexually transmittable diseases (I 7)? 

E10, Through which sources of information did you learn about sexually transminnblc 
diseases (24-27)? 

I. TV- 
2. Radio - 
3, Book - 
4. Newspaper, magazine- 
5 .  Poster - 
6. Friends- 
7. Family- 
8. Health worker- 
9. Other specify 

bortion 

F0 1. How many abortions did you have so far (28)? 

F02. In which year did you have your first abortion (29) 

F03. From whom were you pregnant this time (31)? 

1. First boyfriend- 
2. Current boyfriend- 
3. Acquaintance- 
4. Person close to my family- 
5. Someone I do not know- 98. Other 
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F04. For how long have you known the man from whom you are pregnant (32)? 

I .  Less than 3 months- 
2. From 3 to 6 months- 
3. From 6 months to I year- 
4. More than a year- 
5.1 do not know him- 

F05. Did you and your boyfriend talk about the ways to avoid pregnancy before having 
sexual intercourse? 

I .  yes, before the first time (32) 
which methods (33) 
who talked about it first (36) 

2. yes, after a few times we had i n t e r c o u r s e  (34) 
which methods (35) 
who talked about it first (36)  

3 .  never 

F06. Have you ever used any conrraceptive method? 

I .  Yes which method (3 7-42) 
2. No 

F07. Could you tell me about your boyfriend ... 

I .  His a g e  (43) 
2. His level of e d u c a t i o n  (44) 

F08. Have you talked about marriage with your boyfriend (45)? 

1 .  yes 
2. no 
98.1 do not have a boyfriend- 

F09. Why are you getting an abortion today (46)? 

1 .  I do not want to many my boyfriend- 
2 My boyfriend does not want to many me- 
3. My family does not like him- 
4. His family does not like me- 
5.1 am too young to have a child- 
6. My boyfriend has a family already- 
7. I do not love him enough to have a child with him- 
8. We never considered marrying each other- 
9. We want to marry, but not now 
98. Other reason(specify) 
99.1 have been forced to have sex so I cannot keep the child- 



F 10. For how long have you been pregnant weeks (47) 

F 1 1 .  Do you feel you could have avoided becoming pregnant if you had been better 
informed about sexuality and contraceptive methods (48)? 

I .yes- 
2.no- 
99.1 don't know - 

F 12. Do you think there should be information available for single people like you about 
contraceptive methods (49)? 

I. yes- 
2. no - 
3. I do not know- 

F13. What is your opinion about the following statements? 

Statement 

We should inform single people about 
contraceptive methods (50) 
The family should be the first place where to 
learn about sexuality and family planning 
methods (5 I) 
Contraceptive methods should be easily available 
for young single persons. (52) 
Their should be a center for single people where 
one could get information concerning sexuality 
and contraceptive methods (53) 
Their should be documents containing 
information about sexuality and contraceptive 
methods designed for young single people. (54) 

F 14. Who knows you have abortion today? 

I .  My boyfriend- (55) 
3. My f a t h e r  (56) 
3. My mother- (57) 
4. My brothers, s i s t e r s  (58) 
5. My female f r i e n d s  (59) 
98. Other p e r s o n  specify (60) 

I do not 
know 

I agree I do 
not 
agree 



SECTION 1. INDIVIDUAL AND FAMILY CHARACTERISTICS 

(These questions are not asked as such but in a normal conversation, the interviewers takes not of the 
answers as they come out in the interview and make sure at the end of the interview that pans A and B are 
completed) 

a. I am now years old. b. My year of birth is 

I live in Hanoi since the year 

Before living in Hanoi. I lived: 
1. In another city d i s t a n c e  from Hanoi: krn 
2. In a provincial town - I111 km 
3. In a district town - 11 11 km 
4. In a commune, village " "  km 
9. Born in Hanoi 

Nowadays, I live in 
I. A private house or apartment 
2. A collective house or apartment 
3. A student dormitory 
9. Other (specify) 

My completed level of education is 
I .  Primary school - 
2. Lower secondary- 
2. Upper secondary - 
4. Technical school - 
5. Superior high school- 
6.  College- 
7. University - 
98. Other - 

What is the total number of years of school you completed (so far)? 

A05. What was your main activity from September to December 1995 (month of the survey 
and six months before) ? 

1 .  Working occupation 
2. Student specify year and program: 

3 .  Unemployed, looking for work 
4. Stay at home, housework 
9. Other- specify 
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A06. I receive money from 

1 .  My family (specify monthly average amount) 
2. My work (specify monthly average amount) 
3. Scholarship (specify monthly average amount) 
Other income generating 

activity (specify monthly average amount) 

PART B, E W y  environment 

BOI. Please list all the people who nowadays are part of your household (if you live far 
from your parental family, describe the family you live with now, if you live in .I 
student dormitory, list your roommates). 

B02. Where does your parental family live ? 

8. I live alone - (skip to 802) 

1 .  Hanoi 
2.  Other city distance from Hanoi in Icm: 

Relationship with you 
(for example, father, 
morher, brother ... ) 
I .  

2. 

3 .  

4. 

5 .  

6.  

7. 

8 .  

9. 

10. 

I I .  

12. 

3. Province town distance from Hanoi in km: 
4. District town distance from Hanoi in km: 
5 .  Village, c o m m u n e  distance from Hanoi in km: 

Sex Age blain activity ( if  
working specify 
profession) 

Level of cducation Marital 
status 
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B03. If  you do not live with your parental family most of the time, how often do you visit 
them? 

1.- times per year 
2. - times per month 
3.- times per week 
9. Other - 

B04. Are your parents 

I .  living together 
2. not living together (separated or divorced) 
3, not living together (one parent died) 
4, not living together (other reason, specify) 
5 ,  other 
8, both died 

IN-DEPTH INTERVIEW O N  BOY FRIENDS, 
SEXUALITY. MARRIAGE A N D  ABORTION 

CO I .  Where did you meet your boyfriend the first time? 

C02. When did you stan knowing each other, when did you stan having a relationship with him? 

CO3. Did someone introduce you to him? Who is this person? 

CO4. Does your family know you have a boyfriend? Do they know him? Since when? What is the opinion 
of  your family about him and your relationship with him? 

CO5. Does the family of your boyfriend know about you? Have you met his parents yet? What do they think 
of  you and of  your relationship with him? 

C06. How often do you meet your boyfriend, how many times per week? Do you talk on the phone ofien? 

C07. When you meet. what d o  you do? where do you go? Do you go with other people or not? 

C08. Tell me about your boyfriend 
-his age 
-his education 
-his work 
-his family 

D. 0- 
(ask questions for all boyfriends before the current one) 

00 1 .  How many other boyfriends did you have? 

D02. How old were you when you had your first boyfriend? 



xliii 

D03. Tell me about your first boyfriend ... age, education, work, family 

D04. What type of relationship did you have with him? 
-We went out by ourselves 
-We had physical contacts 
-We had sexual relationships 

D05. HOW long did you love him? Did you have the intention to marry each other? Why did your 
relationship end? 

D06. How long did it take before you had another boyfriend? 

D07. Do you have anything else to say about this boyfriend (the first one)? 

D08. How would you compare the relationship with your first boyfriend with the relationship you have 
now? 

EOI. Before you had sexual relationships with your current boyfriend, did you have experience with anyone 
clsc? 

E01. Do you know if your boyfriend had sexual relationships with other women before having with you? 

E03. Who took the initiative when you had sex for the first time? 

EO4. Where did you have sex for the first time with your boyfriend? At that time you had been lovers for 
how long? 

E05. Why do you have sexual relationships with him? What does i t  mean for you? 

suggestions for E05 if the question is difficult to answer for the woman: 
-Because sexuality is a normal human need 
-Because I want to please my boyfriend, if I refuse, I am afraid he will reject me 
-Because I am curious 
-Because when you love someone, having sexual relationships is very important 
-Because we will get married in the near future 

E06. Did you talk with your boyfriend about the risk of your being pregnant? Did you use any method to 
prevent pregnancy? What did you use? Who suggested it? 

E07. Does someone know you have sexual relationships with your boyfriend? What does this person think 
about that? 

F01. Do you intend to marry your boyfriend (current one)? 

F02. Why do you want to marry him? 

F03. If not, why not? 

F04. Why do you have an abortion? Who knows about it? 



F05. Do you think that it is a good think to have a few boyfriends before marriage so you will have more 
experience to choose your husband more carefully? 

F06. How would like your future husband to be? 

F07. Do you think that female premarital virginity is important or not? 

FO8. If you tell your future husband that you already had sex (with someone else) and an abortion, does it 
matter or not? Would you prefer to hide it? 

F09. Is the opinion of your parents and your friends about your boyfriend important for you or not? 

F10. Do you know when you want to get married? Why at that time? 

F11. How many children would you like to haw? How many sons and daughters? Why? 

F12. After you get married, do you want to work or stay at home? Why? 

Report of the interviewer: 

Date: 
Health center: 
Total duration of the interview: 
Comments: 



ANNEXE 
Lexique des mots et expressions en langue vietnamienne 
utilises dans la these 



Lexique des mots et expressions en langue vietnamienne utilisb dnns la these 

. . ....................................... ao d a ~  vetement traditionnel feminin 
an chung .................................. manger ensemble 
an rieng ................................... manger a pan (dans un menage) 

........................................... anh frere aine 
ba ...................... ..... .................. grand-mire, madame 
b i  nOi ....................................... gnnd-rnere paternelle 
b i  ngoai ................................ ... grand-mere maternelle 
bic ........................................... o n c e  frere aine du pere ou de la mere 
b o  me ....................................... parents (papa et marnan) 

...................... c hau 
.......... chu gia dinh 

chu h o  ................... 
...................... chi  

chi ........................ 
.................. chi d9u 

....... neveu. nitce, petit-cnfant 
chef de famille ....... 

....... chef de menage 

....... oncle paternel, cadet du pere 

....... soeur aine 

....... belle-soeur ainie 
chi ru@ .................................... s o e u  ainee biologique 
con.. ........... 
co gia dinh ............................... avoir une famille, etre marie 
ca quan ................ .... ....... organ  du Parti Communiste auquel appartient un travailleur 
................................................ (et par extension, tout organisation de I'Etat ou une personne 
............................................... s t  employee y compris les entreprises de I'Etat) 

ddi mCIi ................................ r o g m e  de reformes economiques lance en 1986 
dai the ............................. difference de generation 

.......... d h g  chi ................... .. camarade 
di ............................................. tnnte maternelle, cadette de la mere 
e' chang .................................... femme trop dgte pour trouver un mari 
em ............................................ frere cadet ou soeur cadette 

. em gal ...................................... cadette 
..................................... em trai cadet 

gia dinh ................................... famile conjugale, noyau familial 
, . gal ............................................ fille 

ho ou h o  hang ............. ..... ..... parente, l ignage 
ho ............................................ patronyme . , hi6u ......................................... p ~ e t i  filiale 
hut thai .................................... rigulation rnenstruelle (avorternent precoce) 
humg h6a .............................. I'encens et le feu, pan de la succession dont herite 

' a  pour assurer le cuke des ancitres ................................................ 
lap gia dinh ............................. fonder une famille, se rnarier 

.......................... I9 I/ch ..... curriciurn vitae (politique) 
..................... I9 l/ch trong sach curriculum vitae propre, impeccable 

me ........................................... m e ,  maman 



. . rninh ...................................... I ,  ~e 
nao thai .................................... avortement 
ngoai ........................................ parente dite (( exterieure,) designant le cdte maternel 
nguui yeu ................................. amoureux, amant 
nhi ........................................... maison 
nha t6i ..................................... mon epoux (se), ma rnaison 
n$i ........................................... parenti dite (( interieure >) designant le cdte paternel 
n$i t u h g  ................................ epouse (general de I '  interieur) 

... 8ng ............................. ....... grand-pere, monsieur 
.................................... pha thai avorternent 
................................... tim hieu se connaitre, faire plus ampIe connaissance avec un 

................................................ a o u r e u ,  une arnoureuse 
tsi ............................................ je 
trai ........................ ................... gnrgon 

........................... tnrhg, thu ,..,dichotomie ainC-cadet 
.................... xiy dung gia dinh construire une farnille, se m a r k  

.................................. yeu nhau s'aimer, avoir du sentiment l'un pour I'autre 
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