
CHAPITRE s 

-LA NUPTIALITE 
DES CELIBATAIRES 

EN'MILIEU RURAL SERER 

Alors que les relations entre les variables demographiques 
(feconditC, mortalite, nuptialit6 et migrations) e t  la conjoncture 
Cconomique des pays industrialises contemporains sont souvent sujet 
controverses, il semble exister un consensus dans le cas des relations 
dans .  les populations d e  l'Europe ancienne et du monde en 

En effet, la nuptialit6 puisque c'est l'dv6nemcnt qui nous interesse,' 
est souvent retard& par les crises conjoncturcllcs, soit directement par 
le facteur economique (difficult6 B faire face au coût du mariage), soit 
indirectement par le biais de la mortalitb, gCn6ralement en hausse en 
periode de crise (periode de deuil, climat d'insecurite) (Galloway, 
1988). Les pdriodes de crise sont souvent suivies de pCriodes de  
"rattrapage", durant lesquelles les g6nCrations qui ont reporte leur 
union s e  marient. On observe alors un plus grand nombre de mariages 
sur quelques annees, sans pour autant que dans les gdnkrations 
concemees, la nuptialit6 soit au total plus frtquente. 

L'analyse du moment dcs 6venements dtmograpliiques est toujours 
confrontee, en p6nodc de changcment conjoncturel, au prohlEme de la 
dissociation entre l'cffct "conjoncturel" et l'effct dc  "g6n6ration". 

L'objectif poursuivi est de savoir si le premier mariage est 
dependant des fluctuations Cconomiqucs (ct donc des rCcoltcs et de la 
pluviomCtrie), s'il existe d'autres facteurs de fluctuations, et si l'on peut 

- dkveloppement (Lee, 1990). 

' 
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5. NUPTlALlTE DES SERER RURAUX 

dicelcr une tendance dans 1'Cvolution de la primo-nuptialitC. Pour ce 
faire, nous utiliserons des indicateurs du moment '(tables de nuptialitb 
et mariages rdduits) ainsi que des donnbes par gin6ration. 

DONNEES ET METHODES 

La zone d'e'tude de Niakiiar 

Caractéristiques gétiérales 
L'observation porte sur trente villagcs qui rasseinblcnt aujourd'hui 

une population d'environ 25.000 personnes sur la pdriodc 1984-1991. 
La population est essentiellement serer (8 96%), 8 forte majorite 
musulmane (72% de musulmans, 24% de chrktiens), ce qui n'exclut 
pas l'appartenance au culte des parzgool (religion traditionnelle). 

L'agriculture y est l'activitk principale (88% des plus de 8 ans 
eultivcnt). La production de mil commc culture de subsistance, et celle 
de l'arachide comme culture de rente, representent l'essentiel de  
l'activite agricole. i'economie, qui est donc essentiellement agricole, est 
en crise. La degradation Cconomique que connaît l a  zone d'btude est 
,due 8 plusieurs facteurs convergents. La pluviom6trie annuelle est en 
decroissance depuis 1970 : de l'ordre de 600 8 700 mm avant 1965, 
elle est passbe 8 400 mm durant les vingt dcmiLres anndcs (Guigou, 
Lericollais, 1992). Les cours mondiaux de l'arachide ont baisse 
(Dubois et al., 1987). Le manque d'infrastructures met un 'frein aux 
Cchanges commerciaux. Les agriculteurs sont dans l'impossibilitb 
d'investir (achat d'engrais), ce qui conjointement 8 l'appauvrissement 
des sols amoindrit l e  rendement agricole. Enfin la  croissance 
demographique exige une intensification continue de l'agriculture. et  
contribue ainsi 8 l'appauvrissement des sols. 

. 

I ,  

En riponse 8 la crise, la solution la mieux adaptCe semble être la  
migration saisonnikre d e  saison skchc (Roch, 1975 ; Fall, 1988, 1992 ; 
PontiC, Lericollais, 1991). Envoyer un ou plusieurs membres du foyer 
travailler cn ville au cours dc la  saison sCchc pcnnct tout d'abord 
d'economiser les rCservcs de mil ct de limiter les problCmes d c  soudure, 
qui se posent chaque annee. En second lieu, si le migrant trouve un 
emploi suffisamment rdmuntrC, il enverra en retour une somme 
d'argent ou des denrees alimentaires. 

Des statistiques sur les absences relevdes en fCvrier 1991 et fdvrier 
1992 (Paquet, 1992) nous montrcnt que les deux sexes sont touchts de 
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la meme manière (48,7% des absences sont fdminines). Mais ce sont 
les rdpnrtitions par fige qui diffkrent d'un sexe l'autre : les absences 
feminines B motif &conomique sont plus prdcoces que les absences 
masculincs (chez les femmes, les taux d'absence sont de 37,276 pour les 
10-14 ans, 42,5% pour les 15-19 ans et 13,9% pour les 20-24'ans 
contre respectivement I ,8%, 19,4% et 39,9% chez les hommes). Les 
proportions sont très Clev6es pour les-jeunes fillcs : un tiers des jeunes 
filles de 10 B 14 ans et prks de la moitir5 des IS-19 ans Ctaient donc 
parties pour chcrcher un travail cn ville. 

Les jeunes filles panent ainsi plus tôt que Ics garçons vers la ville, 
où elles trouvent dcs cmplois de bonne d&s l 'bge de 8 ans. Mais 
lorsqu'clles arrivent i3 l'bge du mariage, la tendance est d e  regagner le  
village pour s'y marier. 

Le premier nzariage 
Comme l'dcrit Guigou, "l'institution matrimoniale est au coeur des 

contradictions de la socidid serer actuelle et rev&, de façon 
exemplaire, l a  profondeur des changcmcnts qui affectent les rclations 
entre individus ct cntre groupes sociaux" (Guigou, 1992, p. 420). Les 
coutumes de demande en mariage, de cdlbbration du mariage et de 
compensation matrimoniale sont en evolution. Alors qu'auparavant la 
dot verste par le prdtcndant etait diviste en dcux parties Cgales (celle 
destinee au pbre d e  la fille ct celle que recevait l'oncle matemel), et que 
les arrangcments se derouiaient B l'6cart des futurs Bpoux qui ne se 
rcncontraicnt que le jour du mariage, on assiste depuis deux 
ghdrations environ il une modification des comportements. 

"Le prdtendant accompagne d'un compagnon de classe d'2ge (,..I 
est aujourd'hui rcçu par la jeune fille et sa m6re dans la case de  Ia 
m&e, puis la mère se retire laissant la jeune fille en tête B tete avec Zzs 
jeunes gens" (Guigou, 1992, p. 480). C'est alors que la jeune fille, par 
son attitude ou des paroles incitera la poursuite de la demande. On 
peut voir 18 un signe d'dmancipation des jeunes gens. 

La compensation matrimoniale se compose aujourd'hui de quatre 
parts : celle de la fille, de son père, de  sa mère, et de son oncle 
maternel. Cette nouvclle rtpanition de la compensation matrimonial? 
semble montrcr une $volution de la place dc la jcune fille et de sa mère 
dans la Lransaction matrimoniale et donc une dvolution du statut de Ia 
femme. Lc montant de la part de la jeunc fillc cst en g6nCral ddterminc? 
par ses cainarades de classe d'âge. La remise de cette part (ou parfois 
d e  celle du pbre) permct l'officialisation de I'cngagement des familles. 
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5. NUPTIALITE DES SERER RURAUX 

La jeunc fille doit alors refuser tout autre pretendant. Ce n'est que 
lorsque la totalite' des parts est verse'e que le mariage est re'ellement 
reconnu : la jeune fille rejoint la maison conjugale, celle du mari, dans 
laquelle des festivitCs (repas, chanis, danses) sont organiskes. Cette 
ckrkmonie est parfois pre'ce'dde par une rkception organiske dans la 
famille de la jeune fille lors de la remise de la dot. Ayant rejoint le 
foyer conjugal, celle-ci devicnt mcmbre 11 part entière de la famille du 
mari. 

Parallèlemcnt B ces cCrCmonies traditionnelles, se celèbre une 
cdrdmonie rcligieuse : B l'dglise pour les clirdticns et 11 la mosqude pour 

. ICs  musulmans. La cdrCmonie musulmane, appelk takk', intervicnt le  
plus souvent avant le mariagc. I1 peut intcrvcnir aprks la promesse de 
mariage (aprks qu'une dcs parts soit versdc), ou bien m&me sans 
qu'aucune part ne soit vers6e2. Si IC prdtcndant tarde i?ì honorer ses 
dettes, le t a k k  peut être dissout. Le t akk  cst en g6ndral consider6 
comme un mariage B part cntière. Il autorise lcs visites du garçon dans 
la maison de la jeune fille et il est même des cas oh celui-ci est autorise 
B passer la nuit avcc elle. Les enfants issus de ces unions sont 
considkre's comme legitimes. I1 faut signalcr aussi que le takk intervient 
.souvent pour lkgitimer Ics grossesses prdnuptiales : il est alors celCbr6 
entre la date de l'accouchement et le jour du bap the .  

Malgr6 l'entorse que constitue le t a k k ,  le mariage, et  plus 
pariicuIi2rement le premier mariage, reste lib aux problemes 

'$conomiques que peuvent rcncontrer Ics individus, par le biais de la 
-compensation matrimoniale. Dans un contexte de crise agricole qui 
touche depuis plusieurs a n d e s  l'ensemble du bassin arachidier, 

.l%conomie locale est dcvenue pour la plus grande part ddpcndante de  
* l a  pluviomdtrie. On assiste cependant B une "restructuration d e  
.l'Cconomie locale" (Guigou, Lericollais, 1992) par le ddvcloppement 
.des mouvements migratoircs vers les villcs ou les terrcs neuves. Mais 

.1 Le t a k k  correspond à ce  qui est nomni6 "fatha" en arabe; 
i l  s 'agit d'une cdrtmonie céldbrdc par un rcprkscntant d e  
l 'Islam, qui prononce la prcmière sourate du coran, l a  
Fatha (l'ouvrante) et  rcconnaît ainsi l'union dcvant Dieu. 
2 Lors d'une cnquête sur  un échantillon de  premiers 
mariages ou t a k k ,  nous avons constat6 quc la moitié dcs cas 
corrcspondaient à des  r a k k  sans versement, u n  quart  
étaicnt des cas dc  versemcnts particls et seulement un 
quart, des versements complets. 
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Ics revenus extra-agricoles ne pcrmettent pas de retablir l'tquilibre. Les 
jeunes gens (et leur parents au scns large) ont de plus en plus de mal B 
rassembler l'argent necessaire B la compensation matrimoniale dont le 
montant total peut atteindre 250.000 francs CFA3. Les frais de 
cCr6monie et les cadeaux compl6mentaires peuvent atteindre 100.000 
francs CFA (Guigou, 1992). Le versement d e  la  compensation 
matrimoniale sc fait par ttapes, et le mariage religieux (rakk)  est 
souvent c6ldbri avant que le versement ne. soit complet, et parfois 
même avant le prcinicr versement. 

Deux analyses ont 6t6 men6es : 
- l'une de type longitudinal; limitde par Ia faible etendue des donntes : 
l'analysc porte sur les gen6rations 1966 B 1974 pour 1esquelles.on a pu 
calculer 1'8ge median au prcmier mariage ; 
- l'autre de type transversal oh des analyscs plus fines ont pu être 
effectuCcs : il y a plusieurs maniEres dc mcsurcr les prcmicrs mariages. 
Tout d'abord par simplc comptage dcs prcmicrs mariages au cours de 
la ptriode d'obscrvaiion. Une seconde mtthode est celle des mariages 
r6duits qui consiste B sommer les taux de scconde categorie. Une 
troisième mdtliode passe par la construction dcs tables de nuptialitd qui 
nous pcrmet d'obtenir une serie dc mariages. 

Les donnees utilisees proviennent de l'enregistrement continu des 
Cvr2nenients dCmographiques depuis 1983. Les passages dtaient 
annuels ou biannuels jusqu'en 1987, periode oh les programmes 
6pidimiologiqucs et de  vaccination l'exigeaient ; ils dcvinrent 
hebdomadaires jusqu'8 aujourd'liui. Les analyscs portent sur la pbriode 
1984-1991, pour &iter lcs problEmes dus B l'installation du systEme de  

I collectc, ct sur la population feminine 2gCe de 10 a 39 ans. Elles sont 
effectudcs par annde4. Les analyses transversales effectudes sont 
esscnticllemcnt inspirees d'une analyse des indices du moment de la  
nuptialit6 des cklibataires rialis6e par Yves Phon (1991). 

. 

3 100 FCFA = 2 FF 
4 Les miscs à jour se font chaquc anndes cn mars, pour 
tirer meilleur parti dcs données, Ics analyses ont été faites 
de lCr  mars cn l e r  mars. On entendra donc par 1988 l'nnnéc 
écouldc entrc le premier mars 1988 ct IC prcmict mars 1989. 
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Age médian au premier mariage 
Le calcul des proportions de ctlibataires B chaque premier janvier ct 

selon l'annee de naissance, nous a permis de calculer, moyennant une 
hypothèse d'Cquirtpartition, les proportions de  celibataires aux ages 
exacts et par gkneration, et  ainsi d'en deduire l'fige median au premier 
mariage pour chaque gdndration, c'est-A-dire l'fige auquel 50% des 
filles ne sont plus celibataircs. 

Pretniers mariages réduits 
Les premicrs inariages rdduits enlre l'fige x et l'âge (x i- a) sont 

dquivalents, à "a" fois les taux de scconde cattgorie : ils sont le rapport 
entre les nombrcs de premiers mariagcs du groupe d'âge ct l'effectif 
des femmes de ce groupe d'âge (quel que soit leur etat matrimonial), 
multipli6 par "a". Pour calculer dc la maniEre la plus exacte possible 
cet effectif (la base de donnkcs nous en offrant la possibilitC), nous 
avons calcul6 le nombre d'annCes vdcues par I C s  fcmmes dans le champ 
d'observation pour chaquc groupe d'âge (voir Annexe 1, formules (1) 

La somme des prcmiers mariages rCduits nous foumit un indice 
synthktique de  nuptialit6 ct sa variation au cours des periodes nous 
donne une indication sur l'dvolution du moment. L'int6rSt de  cet 
indicatcur reside dans l'analyse de ses variations mais il reste un tres 

. mauvais indicateur de niveau (puisqu'il ne rapporte pas les 6vdnements 

et  (5)). 

la population à risque). 

Tables de nuptialité 
.Le calcul d'une table de nuptialit6 part de la strie des quotients de 

nuptialit& cllc-meme obtenue par le rapport du nombre dc mariages 
par annCe ct par g6neration au nombre de ctlibataircs en dtbut de  
pkriode. La table s'obticnt cn appliquant B une sCrie dc cdlibataires 
fictive Ics quotients dc nuptialit6 à chaquc 9ge. On obticnt alors des 
mariagcs qui scraient ccux d'unc gtntration qui subirait 1cs conditions 
de nuptialit6 du moincnt à chaque âge (voir Annexe I ,  formules (13) 
et (14)). 

Taux de tiirpialiré des ce'libataires 
I1 s'agit là des taux de première cattgorie : ils sont le  rapport des 

premiers mariages ct  de l'effectif dcs fcmmes celibataires. CCS taux 
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reprdsentent donc le meillcur indicaicur de niveau de la nuptialit6 (voir 
Annexe 1, formule (3)). 

Yves Pdron (1991) met en Cvidcnce que "le nombre de premiers 
mariages au cours d'une annee depend de quatre facteurs 
ddmographiques (...) : l'effectif de la population féminine ,  sa 
cotnpositìon par dge, la proportion de célibataires h chaque ûge, et, 
enfin, les taux de nuprialit6 des célibataires h chaque cige. Le calcul 
des manages rtduits dimine l'effet des deux premiers facteurs pour ne 
conscrver que cclui dcs dcux dcmicrs. La table de nuptialit6 du 
moment, qui reposc uniquement sur Ics taux dc nuptialit& ne conserve 
que I'cffct du dcmier facteur". '' 

Nous verrons que Ics diffdrcntes mdthodes nous donncnt dcs 
r6sultais dissemblables puisqu'elles mcsurcnt dcs "facteurs" distincts. 
Nous tenterons d'en expliquer les divergcnces et d'en tirer des 
conclusions sur I'dvolution dc la nuptialitd. 

' RESULTATS 

Age médiali au preiriier mariage . 

Les analyscs cffcctudes 1 partir de l'Enqu&te s6n6galaise sur la  
f4conditb (Charbit et al., 1985) ont deja montr6 un certain recul de 
l'agc mddian au premier mariage au fil des gCn6rations. Les resultats 
laissent apparaître un retard au mariage pour lcquel 'I'dducation et le 
lieu de rdsidcnce semblcnt être dkterminants. La composante cthnique 
a Ct6 Ctudiee, et montre que les Sercr sont parmi les ethnies ayant 
accus6 le plus sensible rctard de I'âge au mariage : I'âge moyen au 
premier manage passe, pour l'ensemble des Screr du Sdndgal, de 15,6 
ans pour les 40-49 ans en 1978 il 18,8 ans pour les 20-29 ans la même 
annee. 

. . '  

Ce rdsullat sc confirme ici. Les donndcs dont nous disposons nous 
pcrmcticnt d c  calculcr I'flgc inddian au prcmier mariage sur six 
g6nCrations (GI967 1 G1972), ct dc I'cstimer pour deux g6n6rations 
(G1966 et G1973) (Tableau 1). L'2gc mddian est en 4volution 
croissante au fil des gdndrations, avec un certain palier entre les 
gdnirations 1969 et 1970 ct un autre entre Ics generations 1971 et  
1972. On a pu calculcr Ics droites de  regression liant I'2ge median h la 
generation selon diffdrents cas de figure. Tout d'abord en considerant 
l'ensemble dcs gCndrations, puis en separant les g6nCrations en trois 
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groupes (G19G6 
pente de chacune des rigressions est prisentee dans le tableau 2. 

G19G9, G1970 a G I 9 7 1  et G1972 B G1973). La 

TABLEAU 1. POURCENTAGE DE C!&TBATAIRES 
SELON L'ÁGE I3  LA G ~ N ~ R A T I O N  

Gdnéralions Age 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

16 74,8 77.7 81,O 81'7 74,6 763 
17 . 55,G 613 60,7 63,7 66.9 61.3 65,G 
18 42,5 44,s 46,2 45.0 44,6 49,3 48,9 55,7 
19 31.9 33,9 32,3 33,O 32,3 32,7 361 39.2 
20 25,7 25.7 24.4 22.8 22,9 26,3 27.1 
21 21,l 18,8 17,9 16,6 175 18,3 
Agemédian 17,1* 173 17,8 17,7 17,7 18,O , 17,9 18,6' 
* : estimé 

TABLEAU 2. PENTE DE LA DROITE DE R&~RESSION 
SELON LES DIFF~RENTS MOD~LES 

Générations de réf6rence 
1966- 1973 
1966- 1969 
1970-1971 0,30 

La pcnte dc la droite dc rtSgression g6n6ralc est de 0,16, ce qui nous 
montre qu'il existe une ccnainc liaison lindaire entre l'fige median ct la 
ginCralion. Mais si l'on ticnt compte des differcnts palicrs, on peut 
considdrer que 1'2ge median Cvolue en trois phases. Une premibre 
phase de croissance de la gCnCration 19GG B la generation 1969, avec 
une pente dc  0,21. Une seconde phase de croissance pour les 
ginCralions 1970 ct 1971 avec une pcntc dc 0,30. Enfin, une troisieme 
phase d c  croissance pour les gh6rations 1972 e t  1973, plus 
importnnrc cctte fois-ci, avec unc pente dc 0.70. 

Nous vcrrons plus tard comment interpreter ces differentes phases 
et comment expliquer ce phhomène de palier ?i partir des CvCnements 
conjoncturels. 
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Premiers liiariages observés 

L'enregistrement des mariages des celibataires nous permet de  
produire Ia distribution des premiers mariages selon l 'annee 
(Tableau 3). Dcux anndcs sont paniculiErement "creuses" : 1984 et 
1991 : on pourrait penser li un biais de .collecte, ce qui est peu 
probable puisque la collecte a debut6 en 1983, et  donc etait 
op6rationnelle en 1983, et qu'elle continue jusqu'g ce jour (1992). Les 
methodes' d'enregistrement des mariages n'ont pas fondamentakment 
changb encre 1983 et 1992. Les annees qui ont connu le plus de 
premiers mariages sont dans l'ordre d'importance : 1988, 1990, 1987, 
1985. 

-' . 
TARLEAU 3. EFFECTIFS OBSERV& DES PRmlERS MARIAGES 

1% Ann& 

1983 99 
1985 I 129 
1986 117 
1987 140 
1988 189 
1989 106 
1990 14 1 
1991 77 

998 

* -  I-, 

Toul 1984-1991 
I 

.I 

Comme on l'a dit  prCcCdemment, cet indicateur ddpend de trop 
nombrcux facteurs pour nous permettre d'en tirer des conclusions 
fiables sur l'tvolulion de la nuptialit6 des ctlibataires (l'effectif de  la 
population f6minine, sa  composition par age, l a  proportion d e  
cdibataires 2 chaque Sge, et enfin le taux de nuptialite des cdlibataires 
B chaque ige). Ccpcndant si la structure dc Ia population a peu varie 
au cours de la Periode, on mettra en dvidence une &volution de la  
nuptialit6 coinparablc li cclle des premiers mariages obscrvds, soit une 
plus forte nuptialit6 en 1988 et plus faible en 1991. 

Le niouveiiietit saisonnier 
Les nctivitts agricoles sont predominantes et leur saisonalit6 n'est 

pas sans consequences sur les Cvdnements dimographiques. La 
pr6paration des champs debute cn mai ; le semis du mil se fait en juin, 
avant les premières pluies, alors que l'arachide demande une premiere 
pluie pour h re  semie ; ensuite vienncnt lcs travaux de ddsherbage, 
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5. NUPTIALITE DES SERER RURAUX 

demarriage, sarclage ; la recolte a lieu en septembre-octobre pour le 
mil, octobre-novembre pour l'arachide ; la traite de l'arachide dure 
jusqu'h dCcembre-janvier. Les premiers mariages observds nous 
permettcnt d e  tracer le mouvemcnt saisonnier dc la nuptialit6 au cours 
de  la piriode (Figure 1). 

Les premiers mariages ont licu cssentiellcmcnt en periode dc saison 
sèche : 70% ont lieu entre fgvrier et  juin. Le pic de saison sèche se 
retrouve chaque a n d e ,  entre mars ct  mai, selon Ics annCcs, donc avant 
I C s  travaux champêtres. Inversemcnt on observe un crcux d'hivemage 
qui se situc entre septembre et  janvier selon ICs annees, pendant les 
activites agricoles. 

FIGURE 1. NOMBRE MENSUEL ET NOMBKE ANNUEL DES PREMlERS MARIAGES 

Nombre mensuel Nombre annuel 
DES FEhZhlES. NIAKHAR (1984-1991 

40 

35 
30 
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0 ,'.... . . . . . . ,. .. . . . . . . . .,. . . . . . . . .. ., .. . . . . .. .. ., . . . ... .. .. .r ... .. .. . . . ,.. .. . . .. ... 'r .. . - .  - - - - -  - 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
I Nombre mensuel + Nombre annuel I Mois d'avril 

La nuptialit6 suit donc un mouvement saisonnier accompagnant le 
cycle des cultures : on se marie très peu durant la pdriodc des travaux 
champetres ; on sc marie bcaucoup au cocur dc la saison skche, après 
avoir tcrminC la traite de l'arachide. Le mouvcmcnt saisonnicr semble 
montrer que I C  premier mariage necessite h la fois une disponibilitk de 
temps et une disponibilitd d'argent. En cffct, c'est a p r h  la traite de 
l'arachide que les paysans sont rCmun6rds ct qu'il peuvent alors 
engager des transactions matrimonialcs. 
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Ann& 
1984 

P rein ie rs m arkg es rid u ifs 

lmrx 
515 

Les premiers mariages rdduits ou taux de seconde categorie ont pu 
être calculCs pour chaque ann& en rapportant le nombre annuel de 
premiers mariages au nombre d'anndcs vecues, toutes situations 
matrimoniales confondues (Tableau 4). 

. 

La formule de cct indice (voir Annexe) montre que les manages 
rdduits rdsultent de dcux composantes : les taux de nuptialit6 et les 
proportions de célibataires. Comment dvolucnt-ils ? 

Evolution des premiers inariages réduits 

1985 
1986 
1987 
1985 
1989 
1990 

694 
632 
722 
959 
535 
704 
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A I U I ~  10-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-29 30-34 
1984 13 115 160 107 225 255 85 O 
1985 16 127 230 215 187 157 135 O 
1986 15 88 225 204 233 240 196 133 

I7  115 238 241 234 97 90 120 1987 
1988 23 156 284 293 453 404 189 298 
1989 13 80 197 128 71 210 149 610 
1990 17 101 165 257 260 219 254 767 
1991 , 6 ,  58 . 122 , 133 , 116 , 120 69 0 -  

Pour mieux comprendrc 1'6volution de cet indicateur, nous allons 
observer ses composantes. 

Evolution des taiix de nuptialité des célibataires 
La rdpartition des taux de nuptialit6 des cilibataircs sclon le groupe 

d'fige (Tableau 5) prdscnte l a  meme 6volution cn "dents de scie", 
marquee B tous les Gges par un pic en 1988 et un autre en 1990 
(surtout pour les 19 ans et plus). Le pic de 1985 n'est present que pour 
le groupe d'âge 15-20 ans. 

TABLEAU 5. TAUX DE NUPTIAL IT^ DES C~LIRATAIRES A ~ x  (POUR. 1000) 

Quel que soit l'fige, un facteur exoghe agit donc sur la nuptialit6 
- des cklibataircs et explique ses fluctuations annuelles. La premi8re 

explication venant a l'esprit est celle de I'cxistence de periode de forte 
crise agricole provoquant un report des mariages certaines annees. ' 

La mesure mcnsuclle de la p1uvioinCtrie a it6 effectuie au cours de 
la ptriode 1982-1992. Les pluics tombcnt entre juin et octobre. La 
pluviometrie est favorable 2 la culture lorsqu'clle est non seulement 
abondante, mais bien r6partic au cours dc l'hivemage, sans quoi les 
cultures pcuvcnt s~klier, ct de nouvcaux semis doivent être effcctuds. 
Nous avons donc calcul6 lcs moycnnes mensuclles sur ICs 5 mois 
d'hivcningc, les Ccarts-tppcs, ct le rapport dc la mopcnnc au carre sur 
l'tcart-typc (Tablcau G). Plus la moycnne est forte, ct plus 1'Ccnrt-type 
est faible, plus le rapport scra tlcvd ct mcillcur sera l'liivemage. Les 
indicatcurs lcs plus forts sc rctrouvcnt dans l'ordrc d'imporlnnce pour 
1987, 1984, 1989, 1991 et 1985 (Figurc 2). Les bdn6fices 
tconomiques de la pluviomttrie se reportent sur l'annte suivante par 
l'entremise de la vcntc de l'arachide. 
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Ann& 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

, i  

Moyenne mensucllc &art-type Indicateur 
sur les 5 mois de pIuviomCtrie 

(1) (2) (3)=(1)*/<2> 
65,62 79,24 54.34 
74,14 37,04 148,38 
78,98 . 49,63 125,68 
45,40 42,623 48,29 

109,40 76,16 157,15 
100,84 95,93 105,99 
102,86 77,96 135,69 
62,22 ' 57.40 67,45 
76,34 45,45 i 2 8 3  

_ _ I  - . -  -.-I_-- .. .- 
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350 

300 

25 O 

, 2 0 0  

150 

1 O0 

50 

O 

La concordance cst remarquable : B chaque pic de la nuptialit6 
(1985, 1988, 1990) corrcspond un hivcmage precddcnt relativement 
bon. II semble donc clair quc la nuptialitd subii les fluctuations de la 
production agricole, qui cst clle-meme ddpendantc de la pluviomttrie. 
Mais la corrélation cntrc l'indicateur dc pluviomdtric et les premiers 
mariages rdduits de I'ann6c suivante n'cst pas parfaite (r=0.64), ce qui 
ttmoigne de I'existcnce d'autres facteurs dbtcrminants des variations 
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annuelles de la nuptialitC. I1 faut remarquer aussi que notre indicateur 
ne rend pas entièremcnt compte des ressources monetaires des 
individus ; celles-ci dCpcndent de la conservation des grains (les 
insectes peuvent dttruire une partie dc la rtcoltc), mais aussi du prix de 
vente des ctrtales, des dettes contractCes au cours de la saison sEche, et 
des revcnu s ex tra-agricolcs. 

L'évolution des proportiotis de  célibataires 
L'Cvolution des proporlions de cdlibataires consti tue un autre 

indicateur de  I'Cvolution d e  la nuptialit6 (Tableau 7). Tous Sges 
confondus (10-39 ans), on observe que la proponion de cklibataires 
augmente dc mnnikre rtguli2re avcc Ics annees avec un frcin dans la 
croissance en 1988. La proportion de celibataires est dCpcndante en 
grande partie dc la  nuprialitCl puisque ccllc-ci constitue une des 
principales sonics du cClibat, les autrcs sonics itant les dCcEs et  les 
tmigrations. D'autrcs factcurs affectent la proponion de celibataires et  
expliquent que lcs proponions de cClibataires ne varient pas toujours 
de la même maniEre que la nuptialit6 : 
- I'cntrie dans la classe d'rige analyste (10 ans) : la croissance naturelle 
positive augmcntc la part dcs classes jeunes, et donc la part des 
ctlibataires ; 
- les migrations : lcs entrecs de celibataircs augmcntent la  part des 
celibataires et lcurs sorties Ia diminucnt; de meme, Ics entr6es de 
femmcs non celibataircs Ia diminuent, ct lcurs sorties l'augmcntent. 

Les proportions de celibataires sont tr8s importantes chez les 10-14 
ans. La nuplialit6 debute doucemcnt ?I panir de 15 ans (entre 15 et 16 
ans, une femme sur quatre n'est plus cClibatairc) et prend toute son 
ampleur & partir de  17 ans (cntrc 17 ct 18 ans, près d'une fcmme sur 
dcux n'est plus cClibataire et  trois fcmmes sur quatre entre 19 et 20 
ans). Au-del& d c  25 ans, les proportions de c6libataires sont  
nigligeables (moins dc 4%). 
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TABLEAU 7. PROPORTIONS DE &LBATAIRES APx (POUR 100) 

15-16 
II 

7 1,82 
76.58 
77,21 
78,19 
73,24 
7638 
75,52 
80,11 - 

17-18 
4 1,59 
47,73 
43,37 
44,27 
43,39 
18,M 
49,56 
53,60 

- 

- 

19-20 - 
22,87 
25,78 
22,56 
25,33 
22,99 
2258. 
26,lO 
28,23 

_I 

21-22 
12,24 
13,16 
14,28 
14,85 
1 1,43 
12,16 
I2,53 
12,72 
I_ 

- 
23-24 

5,81 
5,29 
7.1 1 
8,91 
8,36 
650 
6'69 
765 

33.54 
34,82 
35,31 
37,88 
37,76 
38,82 
39,7 1 
40.28 I 

L'augmentation dcs proportions de cdlibataires de 1984 B 1991, et  
donc IC rctard de la nuptialit6, coiiccme surtout les classes d'8ge de 15 
B 20 ans. L'intensification de la nuptialit6 dc 1988 se traduit par une 
rupture de la tcndance B la hausse dcs proportions de cdIibataires. 

Aprks 1988, les proportions de  cblibataires ont tendance 2 
augmenter dans Ics groupcs d'dgc de moins dc 25 ans, ce qui confirme 
le retard d u  premier mariage, celui-ci se reportant sur les classes de  
plus de 25 ans. 

Effet des facteurs "célibat" et "nuptialité" 
La fonnule (4) a montrd que les premicrs mariages rdduits sont l e  

jeu des deux composantes "proportion de cdlibataires" ct  "taux d e  
nuptialitk". Pour isoler l'effet dcs [acteurs "cdlibat" et  "nuptialitC" dans 
l'dvolution de la somme des premiers mariages rdduits, on peut, 21 
l'ìnstar d'Yves P h o n  (.1991) proCCder B une standardisation avec, d'une . 
part 1'hypothEse de  stabilii6 pour la nuptialit4 et  d'autre part 
I'hypoLhEse de stabilir6 des proportions de cdlibataires : 
- d'une part, on calcule qucl aurait 6tk le nombre de  mariages rdduits 

si la nuptialit6 etait rest& inchangee (scules les proponions de 
ctlibntaires varient) d'une anndc sur l'autre ; on rapporte ensuite le 
nombre de mariagcs attcndus avec unc tcllc hypothhse au nombre 
de mariagcs rtduits de  l'ann6e precddcnie ct l'on obtient ainsi unc 
mesure de l'cffct principal de changcmcnt du factcur "ctlibat" ; 

- d'autrc pan, on Pait l'hypothèse que seule la nuptialit6 varie ; de Ia 
même manitre, on obtient une mesure dc l'effet principal de 
changement du factcur "nuptialitd" (voir Annexe 1). 
L'effet d'interaction est l'effet produit par les deux facteurs 

combines. I1 sc calcule par le rapport dc Ia variation des mariages 

. 

I 
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Effet principal 
Effct 

d'intcnction 
"cbli bat" 

Variation de 
la somme dcs 

prcmicrs 
mariagcs 
riduils 

5. NUPTIALITE DES SERER RURAUX 

1984-1985 

~~ ~~~ ~~ ~~ ___ ~~ ~~ - 

riduits au produit des deux facteurs. Si les deux facteurs sont 
indCpendants, le rapport doit être Cgal B 1 et la variation des mariages 
reduits doit etre egale au produit dcs deux facteurs (Tableau 8). 

Dans la colonne (1) du tableau 8, on retrouve l'dvolution des 
premiers mariages rdduits avec des penodes dc hausse (1984-85, 
1987-88, 1989-90) ct des pCriodcs de chute (1988-89, 1990-91). On 
remarque que les variations du facteur "cClibat" sont faibles, en 
comparaison dcs variations du facteur "nuptialiti", qui atteignent 
souvent 30 à 50%. 

(1) (2) (3) (4) 
1.35 1 , -1.073 1,247 1,010 

TABLEAU 8. EFFETS DES FACTEURS CGLIRAT ET NUPTIALIT6 
SUR LA VARIATION DE LA SOhthIE DES PREMIERS MARIAGES RgDUITS 

1985- 19S6 
1986- 1987 
1987-1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-199 1 

0.908 0,959 0,942 1,005 . 

1,129 1,059 1.081 0,986 
1,342 0,945 1,432 0.99 1 
0,556 1,027 0,544 0,995 
1,342 1 ,O1 8 1,296 1,007 
0,558 1,050 0,525 1,012 

11 y a parfois antagonisme entre Ics factcurs : le changement dcs 
proporrions dc  cdlibataircs cntrc 1988 ct 1989 par exemplc aurait 
entraînd, s'il avait agit scul, unc liaussc de  3% dcs mariages rdduits ; par 
contre, le changement dcs taux dc nuptialitd aurait entraînd 21 lui seul 
une baisse de 54%. La ddcomposition nous permet de voir B quel(s) 
factcur(s) on doit attribuer I C s  variations. On constate que les effets d e  
la proportion de  cdlibataires sont faiblcs et que l'dvolution des 
mariagcs r6duits cst csscntiellcmcnt due au factcur nuptialite. Lcs effets 
d'interaction SC revèlcnt tres faiblcs ; lorsqu'il existent, ils nc depassent 
pas 2,2%. On pcut donc admettre quc Ics facteurs "nuptialit6" et 
"célibat" agisscnt de manière inddpcndantc. 
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Ann& 
1983 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

N, 

s 1mx 
876 
916 
958 
926 
994 

1 O00 
982 
817 

Y 

Premiers mariages de la table de nuptialit6 
A partir de la formule (13) (voir Annexe I) ,  on a pu calculer les 

sdries de quoticnts dc nuptialit& que l'on applique B une cohorte fictive 
de 1000 femmes cdlibataircs pour obtenir les mariages de la table. 
Cette mfthode de calcul ne fait donc pas intervenir les proportions de 
cdlibataircs. Elle peut être colisidCrCe comnie vdritablcnicnt 
ind6pcndantc de la nuptialit6 dcs g6n6rations passCes. 

LCS mariagcs dc la tablc (Tableau 9) sont plus nombreux que lcs 
premicrs mariagcs reduits, ce qui n'est pas dtonnant puisqu'ils se 
rapportent à une population diffdrcnte (ICs premiers i un effectif dc 
fcmmcs cflibntaircs, lcs autrcs ?i un cffcciif de fcmmcs dc tous Ctats 
matrimoniaux). Lcur Cvolution cst bcaucoup plus rdgulikre par 
construction, puisque les quoticnts sont appliquds à une gbndration 
fictivc, inddpcndammcnt de la nuptialitd dcs gdnfrations passdcs. 

TARLEAU 9. SOhlhIES DES hlAKIACÌES DELATARLE PAK AhWeE 

C'est 1'Ccart entre les rfsultats foumis par lcs dcux mdthodes qui va 
nous pcrmcttrc dc lcs interprdtcr. 

U n  autrc indicateur va nous pcimcttre dc tircr dcs conclusions : 
1'Qc mopcn au  prcmicr inariagc, qu'on a pu calculcr selon chacunc 
des mdthodcs (Tablcau 10). Nous avons calcul6 l'lige moycn au  
premier mariagc rfduit par la fomiulc : 
;1 = S [(x + 0,s) * l m r x ]  / S Iiiirs ni r 
ci l'sgc i n o p 1  au prcmicr mariafc dc la tablc par l a  ronnulc : 

Qucllc quc soit Ir1 nifthodc, on obscrvc unc tcndaiicc 5 l a  haussc d c  
I'iigc moycn ;lu prcmicr mariagc, 



.- 

TABLEAU 10. AGE MOYEN AU PREMIER h4ARLAGE 
SEMN LES DEUX M m O D E S  

h n k s  

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19s9 
1990 
1991 , 

Tola1 

Mariagcs r6duit.s 
17,8 
17,8 
18,4 
18,O 
18,4 
18,7 
18,8 
1s,5 
18,3 

Mariagcs dc la table 
19,3' 
18.3 
19,2 
18,5 
18,2 
21,l 
19.5 
20,3 
19,3 

Pour comparaison, on dispose d'un fige moyen au premier mariage 
(de la table) calcul6 sur la population de Ngapokh5me au ler janvier 
1963 (Wsltispergcr, 1974) : l'fige moyen etait alors de 17,8 ans. En 20 
ans, l'âgc m o p  a donc connu un retard d'environ 1,5 an, ce qui 
confirme la tcndance 2 la hausse. 

Mis 2 Dart l'anndc 1988, lcs prcmicrs mariages reduits sont en 
. .,.moyenne i lus precoccs que les mariages de la table. Ces differences 

;,.: compte de la nuptialit6 dcs gdndrations passdes (methode de la table) 
.x. on obtient un fige moycn plus ClevC. Ce mouvement est gdnCra1 . , /  s,au , 

. . 

:'.,; : ','."- 
: sont IC signe d'un mouvcmcnt gdnCral de rctard : si l'on ne tient pas . .. 

1 

pour 1988 qui, on IC sait, est une annte de forte nuplialit& . . s . . .  

Pour,comparer les rdsultats des deux methodes, Yves Ptron (1991) 
: $roposc Ia forhulation suivante. Comme on l'a ddjh vu, les mariage 

. . rdduits sont IC 'produit dcs taux de nuptialit6 des celibataires par les 
i:' "proportions de 'cilibataires ; de la mtme maniEre, les mariagcs de fa 

table pcuvent aussi s'exprimcr par le produit des taux dc nuptialit6 par 
. ' : les cilibataires dc l a  table en milicu de pdriode. 

l m r x =  t P 
1 x " l  x (4) 

l m x  = I t x  * lC'x (16) 

La diffdrcncc cntre mariagcs rdduits ct mariages de  la table peut alors 
s'exprimcr dc la maniEre suivante : 
( Imr  - m ) =  t ( P  - c ' )  x 1 x  l x l x  1 x  
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Age 
10-14 
15-16 
17-18 
19-20 
21-22 
23-24 
25-29 
30-33 
35-39 

Si l a  proportion de cdlibataires observCe est superieure aux 
c6libataires de la table, les mariages rCduits seront supdrieurs aux 
mariages de la table ; sinon, ils seront infirieurs. 

1984 1985 19% 1987 1988 1989 1990 1991 

2,9 3,8 2,8 4 3  6,l 2,3 3,8 1,7 
-9,O 0,2 -2,G 2,4 3.4 -4,s 4,3 -9,7 

-20,7 -35 -14,2 -8,5 -0,7 -12,l -12,4 -18,9 
-23,7 -7,O -15,3 -5,8 -3,2 -22,9 -15,6 -2S,5 
-22,G -9,9 -10,7 -3,8 -2.3 -2S,O -12.7 -28,9 

1,7 -25,2 -9,0 -25,4 -19,7 -10,2 -8,s 
-13,2 -8,O -7,ct -8,7 0,l -12,l -2,9 -20,9 
-12.1 -7,6 -3,7 -8,l -0,l -2,7 -1.4 -17,9 
-12,2 -8,3 4 , l  -7,2 -0,5 0,l -1,4 -18,O 

-4,2 

L'auteur montre que dans les pkriodes d'intcnsification de la 
nuptialit& les proportions de cdlibataires observkes sont plus 
nombrcuscs que cclIcs de la table, et donc la difference est positive. 
Ceci s'cxplique par le fait que la table ne tient pas compte de la 
nuptialit6 dcs gbnerations passdcs. Or, en pdriode de "rajeunissement" 
de la nuptialitd. la nuptialit6 dcs gCn6rations passees est en retard sur la 
nuptialit6 du momcnt. On observe alors dcs proportions de cdlibataires 
plus Clevdcs que celles calcul6cs dans la table qui ne tient compte que 
dc la nuptialit6 du moment. Les mariages rdduits sont alors plus 
nombrcux que ccux de la -table. Si I'dcart entre les proportions de 
c6libntaires obscrvdcs et lcs proportions dc la table est par t icu l ihnent  
fort aux Gges CIcvds, les mariages rCduits seront plus tardifs (ce qui est 
le cas dans les excmplcs cites). Invcrscmcnt, dans les pdriodes de retard 
de Ia nuptialitC, la diffdrence est nCgative, ct tes mariages rbduits sont 
moins nombreux ct plus prdcoccs que ceux dc la tablc. 

On est ici dans le cas oÙ Ics mariages rdduits sont moins nombreux 
et plus precoces quc ceux de la tablc;  Ics diffdrences. sont presque 
toujours ndgatives (Tableau 11). Ce rdsultat cst donc le signe que l'on 
se trouve globalcmcnt en pdriodc de baisse de nuptialit&. Les 
differences sont trEs faiblcs en 1988, qui est une annec de forte 
nuptialitd. 
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ce groupe d'âge. I1 faut dire qu'il s'agit en fait d'un groupe B faible 
nuptialitd qui est donc peu sujct B dcs fluctuations B la baisse. I1 en est 
de même pour les groupcs d'fige 6lcvCs où la part dcs cdlibataires est 
tr6s faiblc (de l'ordre de l%), et lcs k a r t s  figurant dans le tableau sont 
plus le jeu de petits effcctifs que Ie timoin d'un changement 
d6mographique. Les Ccarts les plus forts et les plus significatifs se 
retrouvent dans les groupes d'áge de  15 B 29 ans. La nuptialit6 aux 
âges ClcvCs et aux âges très jeuncs semble donc connaître une plus 
grande stabilit6. Lc rctard peut donc etrc attribue au groupe dcs 15-29 
ans. J 

On a pu voir que les âges moycns dcs prcmicrs mariages rdduits 
sont plus jcunes sauf pour l'annec 1988.40r, 1988 est l'anndc où les 
kar t s  cntrc Ics proportions sont plus souvent positifs ; il faut rappeler, 
même si la pluviomdtric n'cst pas le scul factcur dc variation, que cctte 
annec cst prCcCd6c d'un hivemage particulitrcmcnt bon. 

On pcut donc en conclure quc la nuptialit6 des jeunes celibataires 
(15-29 ans) tout cn subissant les fluctuations konomiqucs marque un 
certain rctard. 

DISCUSSION 
Les diffdrentcs analyses miscs cn oeuvre nous montrent que la  

tendance de la primo-nuptialit6 scmble &ire un retard de l'entrée en 
union. 

Les gCnCrations que l'on a pu obscrver pr6sentent une hausse de 
l'âge median au premier mariage, qui tdmoigne d'un certain rccul de 
l'âge au premier mariage des gCn6rations. Cc mouvement de retard 
n'est pas constant sur la periode et connaît certains ralcntisscments dont 
le principal se situc en 1988. On en obscrve un autre en 1990. Ainsi, 
l'âge median augmentc au fil dcs gherations, avec un palicr pour la 
gdnCration 1970 ct un autre pour la generation 1972. CCS gdnCrations 
arrivcnt rcspcctivement h 18 ans CII 1988 ct 1990. 

Ces deux annCcs connaisscnt en cffct un surcroît de prcmiers 
mariages. Ccttc intensification s'obscrvc non sculcmcnt dans l'dvolution 

. dcs premiers mariages observes, mais aussi dans 1'Cvolution des 
premicrs mariages redui ts, dans l'evolution dcs taux de nuptialitd des 
ctlibataircs, et sc ressent dans 1'6volution croissante des proportions de 
ctlibataircs qui inontrc un ralcntisscmcnt en 1988. 
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De plus, la comparaison dcs mariages de la table et  des mariages 
r6duits ( f igcs  moycn CL proportions de cdlibataircs) nous amkne 
conclure 8 un rctard de la nuptialiie, sauf pour 1988. 

Les rCsultats convergent donc tous vers la conclusion que la  
nuptialit6 dcs ctlibataircs en milicu rural serer connaît un certain 
re tard de calendrier. Cc rctard subit des effets conjoncturels, comme 
on a pu le voir pour les annees 1988 (surtout) e t  1990, effets qui 
semblcnt être imputables en partie 2 Ia disponibilite d'argent, elle- 
memc ddpcndant dc Ia pluviomCtric. 

Les fillcs d'aujourd'hui se maricnt plus tard que ne l'ont fait leurs 
mkrcs. Ces rCsultats vont dans le scns dc ceux obtenus a partir de 
I'EnquZte senegalaise sur la fdcondiid de 1978 e t  de l'Enquête 
dtmographique ct dc snntd de 1986. Ce rctard est suffisamment rapide 
pour être obscn4 sur une periode de 8 ans. On cst en droit de penser 
que la crisc Cconomiquc quc connaît le pays serer est en grande partie 
rcsponsablc de  ce retard. Lcs jeunes et lcur famille eprouvent de plus 
en  plus de  difficult& 8 rasscmblcr l'argent nbcessaire 8 la  
compensation matrimoniale, cc qui constitue un frein au mariage. 
Ccpendant on assistc 2 une modification dcs comportcments dans le  
sens d'unc plus large souplcssc dcs parents qui autorise une nouvelle 
forme dc mariage (takk) ct qui dcvicnt souvent une etape intermediaire 
du mariage. Cettc procedure est en quelque sorte une reponse B la crise 
6conomique. E lk  est aussi une r6ponsc A une certaine Cvolution sociale 
qui fait que les jeuncs filles, par un passage quasi-systematique en vilIe 
(migrations saisonniErCs de saison sèche), sont de plus en plus sujettes 
B des grossesscs prdnuptiales. La naissance precipite alors l'union sous 
forme de takk, ct la compcnsation matrimoniale reste due. 

L'accentuation dc la crise Cconomique, dont l'issuc reste incertaine, 
peut laisser prksagcr que la primo-nuptialit6 connaîtra un retard de 
plus en plus accentu6 au cours des ann6cs. Mais la reponse "sociale" 
face B cette situation (moins grandc cxigcnce dc la part dc la famille 
face au mariage) conduit B pcnscr quc ce rctard nc s'acccntucra pas, ou 
tres pcu, ct quc sc dCvcloppcronL dc  nouvcllcs fomes d'union, dont le 
r61e pourra &tre dc ICgitimcr unc grosscssc, ou bien dc  servir de  
contrôlc social, promcttant ainsi la jcunc fille ct intcrdisant par I& tout 
autre pretendant. La crisc economique n'c5tant alors plus un frein au 
premier mariagc, la poursuile Eventucllc du retard d e  l'2ge au premier 
mariage serait alors signe d'un chnngcmcnt plus profond dans le 
systèmc d c  prise de decision relatif au prcmicr mariage. 
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ANNEXE 1 

FORMULAIRE 
Premiers mariages réduits 

Soit : 
lMx le nombre annuel de premicrs manages observds entre I'âge x et 
I'âge x+l 

l A V x  IC noinbrc d'anndcs vdcucs par annde entre I'âge x et I'âge x+l 

l m r x  le nombre de mariagcs reduits par annde entre I'âge x et l'âge 

x+ 1 
On a alors la relation : 

= IMx/ lAVx  (1) 

Soit : 
l P x  la proportion de cdlibataircs observde par annCe entre I'âge x et 
I'âge x+l 

1 x  P = 1 AVCx/lAVx (2) 
. 

' Itx le taux annuel de nuptialit6 des cdlibataires entre I'âge x et I'âge 
x+ 1 

t = M / AVCx (3) 1 x  1 x 1  

La formule (1) peut alors s'fcrire : 

Les prcmicrs mariages reduits sont donc fonction des proportions 
de celibataircs et des t a u x  dc primo-nuptialitd. Ils ne sont donc pas 
indCpendants de la nuptialit6 des gdndrations passees, puisque celle-ci 
affccte les proportions de c6libataircs. 
De la même maniEre, le calcul peut se faire par groupe d'âge : 
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(5) 

(6) 

= a * I aAVx am 'x 

a x  a x * aPx mr = a *  t 

Ddcomposition de la variation des premiers mariages rtduits entre 
]'ann& A et l'annde A+l : 

v(A,A+l) = S (A+1) / S (A) (7) 

Effet du facteur nuptialit6 (dans I'hypothEse d e  stabilite des 
proportions de cdlibataires) : 

(8) 

(9) 

Soit : ,mrax(A+l) = a * t (A+1) * aPx (A) a x  
Alors : fn(A,A+I) = S ,mrfx(A+l) / S m r  (A) a x  
Effet du facteur célibat (dans l'hypothèse de  stabilite des taux de 
primo-nuptialitd) : 

Soit : amr"x(A+l) = a * atx(A) * aPx(A+l) (10) 

Alors : fc(A,A+l) = S amr''x(A+l) / S amrx(A) (1 1) 

Effet d'interaction : . 

i(A,A+I) = v(A,A+l) 1 [fn(A+l) * fc(A+l)] (12) 

Tables de nuptialité 
Soit : 
lhq'x le nombrc de prcmicrs mariages observ6s par gdndration et par 
annCe cntre 1'3gc x et I'âgc x+l 
IC, le nombre de c6libataircs entre l'fige x et I'Qe x+l 

i n x  IC quoticnt de nuptialit6 de la table cntre l'rige x ct 1'3gc x+l 

lmx les mariages de la table entre l'âge x et I'âge x+l 

cx les cClibataires de la table B l'âge x 
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On a alors les relations : 

P x - 1  - M ' / C  x 1 x 

I m x  = cx * I"x 

(13) 

(14) 
On peut passer du quotient au taux par la formule : 

(14) devicnt alors : 

I n x  = 2 * t / ( 2  + l x  

lmx 

I X  

= c * 2 * Itx / (2  + Itx) X 

= t [2 * c x / ( 2 +  *tx)l , (15) 

La quantitd entre crochets correspond ?i la moyenne an'thmCtique5 
des celibntaircs A I'Ggc x ct dcs cCiibataircs A 1'Qe x+l. Notons c' cette 
moycnnc. On a alors Ia relation suivantc : X 
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