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Le terme de crise n'évoque plus guère aujourd'hui l'idée d'une perturbation 
conjonctcrelle, circonscrite dans le temps et dans l'espace, et attribuabie à u11 facteur 
d@[crmi;i@. Liée aux contraintes du marché international, accentuée par les politiques 
d'ajustement structurel, la crise qus traverse !'Afrique depuis le milieu des anlikes 
q ualre-vingt, sc définit au contraire comme (( u77e crise polynzorplze et perniunerile durit 
o l i  ne voit pus I 'issue )) (Coussy, 1996). 

Pourtant c'est à un déterminant exemplaire des crises de subsistance de type 
ancien que nous avons choisi de nous intéresser dans cette communication : l'aléa 
pluviométrique. À celà, deux raisons. D'une part, le déficit pluviornetrique reste un 
fúcteur de crise économiqite essentiel dans de nombreuses sociétés paysannes, encore 
peu intigrées à l'économie de marché. Binésciant d'une seule saison des pluies et 
tirant l'essentiel de leur subsistance de l'économie domestique, les agriculteurs 
.sah2liens connaissent bien le problème : áes quelques niois d'hivernage depend la 
nourriture de toute une année. Les multiples rites qui entourent la période des pluies 
tho ignent  des peurs et des enjeux qui lui sont associés. D'autre part, par delà Íes 
accidents coajjoncturels, !a diniinution tendancielle du niveau des précipirations depuis 
i,, annies cinquante participe, en toiie de fond, à la détérioration de la situation 
6co:iomique des pays sahéliens. 

Aujou;d'liui, les épisodes de skheresscs ne génèrent plus (à la diffgrence dc lcurs 
cons6quei1ces sur les popilialions pzjisannes du passé) de surmortalité : 1'a:de 
humanitaire permet, aus côtés des solutions locales (en particulier la migration), de 
contrer les effeis !es phis dramatiqiies de La crise alimentaire (Caldvdl  et Cald-:?<eil, 
I 989 ; Coussy, 1996 J Brunet-Jailly, 1996). Les comportements démographiqiics 
subissent cependant les contraintes de ces pénuries et expriment les solutio.r;s que les 
prjpulaiions ont adoptées pour y h i r e  fiicc. Outre la migration, le ixariagz est w e  
pratique des pius sensibles à la conjoncture mais aussi l'une des plus problématiques 
quand il s'agit de gérer, après la crise, Ia mise en union de tous ceux dont l'itinkraire 
matrimonial a été pertarbé. L'enjeu est d'autant plus important que le régime 
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i :  i:i~ri~~-ionia! est, sous ses inultiples aspecïs (mariage pricoce des filles, mariage 
:,y,rCrnatiquc pour les deux sexes, écart tl‘dge entre conjoint, contrôle des f‘aniilles, . . .j, 
1111 f‘ondcnient essentiel de la structure de ces sociétés, en particulier des rapports eitlre 
:; c >; CS c: t gCn6i-a t i om.  

Nous nous proposons, dans cette communication, d’étudier les changcnienis 
IJi;IIr.ii?1oriii:tiix associés zu>; aldas pluviom~triques dans deux populations paysanncs dii 
Sallcl, les Bwa d u  Mali et les Sereer du Sénégal. Avec les Bwa, nous aborderons les 
rCponses adoptées face à une crise de type ancien, la sécheresse des années soisante- 
di :.:. Avec Ics Scïecr, nous serons confrontrdes à un phénomène de crise plus complexe, 
celui que travcrse dcpuis uiie vingtaine d’années cc bassin arachidier. Des dorinCcs 
íîniluclics détaillées permettront de juger si l’entrée en union reste dépendante, dans ces 
conditions, de la qualité de l’hivernage. Auparavant, une brève présentation dcs 
populations et des donnies permettra de situer le contexte et d‘apprécier les possibilités 
d‘a 11 al y ses. 

Nous: nous appuyons sur deux recherches locales’, utilisant des méthodologies 
diffiirentes, mais qui permettent d’apporter des éclairages complémentaires s w  
f ’ariiculation entre les comportements matrimoniaux et les perturbations 
p 1 uvi ométriques. 

L’une porte sur un observatoire de population réunissant 30 villages Sereer 
(29 O00 individus), situés à 150 km de Dakar, dans l’anondissernent de NiaMm au 
Stnega12. La totalité de ces villages fait l’objet d’un suivi régulier depuis 19833. 
I.yraissances, décès, mariages et migrations y sont enregistrées lors d’un passage 
hebdomadaire d’enquêteur (semestriel avant 1987). On dispose ainsi de données d’une 
qualité exceptionnelle en milieu rural africain, en tenne de précision de datation et 
d’c;.:haustivit@. Ces qualités les rendent particulièrement pertinentes pour apprkcier la 
correlation entre la cjualitd de l’hivernage et la conclusion des unions, 

L’autre recherche porte sur des villages bwa du Cercle de Tominian, au sud-est 
du Mali, à 450 hi environ de Bamako. Elle s’appuie sur deus enquêtes rialisies cri 
1987-89. D’une part une enquête renouvelée appariant les données nominatives de 
trois recenscnicnts et portant sur 8 viliages (3 100 individus). D’autre part, une cnquCtc” 
biographique ïdtrospeclive réalisée clans 2 villages (1200 habitants enviroii) et 

- . --.-...-..._ ~ 

I Voir Delaunay, 1994 ; Hertrich, 1994, 1996. 
2 C‘est une zone d’observation suivie par I’ORSTOM (Institut Frmçais pour le Développement en CoopCration). 
3 !,‘observation y a 6th initiCe dans 6 villages en 1962. 
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i.ln rdevk dktaillé des processus Inatriinoniailx, y compris les fiançailles rompues avant 
rn;iriage. Ccs données perniettent d’identifier les mécanismes mis en œuvre sur le plan 
j r~; i~r jmo~ij i~I  pour faire fixe i la perturbation liée à la sécheresse de 1973-74. 

Ides Sereer et les Bwa sont agriculteurs. Les Sereer pratiquent également 
i’tlcvagc ct SC sont investis dans la culture de I’arachide. Les cultures de rciitc sont 
rriargi~~alcs CII revmche chez les Bwa qui  ont préservk un mode de production cciltrk 
*,ur  I’autosiibsistance. L’insei-tion différentielle des deux sociétés dans l’écononiie 
nationale s’esprime également dans la scolarisation qui progresse chez les Sereer alors 
qi-i’cile reste marginale chez les Ewa. 

1,cs migrations ont conni un essor considérable dans les deux populations et 
constituent aujourd’hui une coniposante de leur économie. Saisonnières ou 
pliiriannuelles, elles concernent essentiellement les hoinmes (et les couples j chez les 
Ewa mais toucherit également les jeunes filles en pays Sereer. 

Dans les deux société.s, ie mariage est traditionnellement un affaire gérée par les 
hrnilles au cours d’une procédure échelonnée dans le temps. Chez les Sereer, -il 
mobilise dcs moyens éconorniques considérables, autrefois en bétail, aujourd’hui en 
I: urndraire et cadeaux coûtew. Le montant moyen de la compensation rnatrimoniale a 
6td estimé à 350 000 FCFA (Guigou, 1992j, soit l’équivalent de deux années et derni 
d c  travail d’un honime. Dans cette société bilinéaire à dominante matrilinkaire, il 
zppartient au chef du matrilignage et à l’oncle maternel d’assumer ce coQt, ou du 
moins de contribuer iì sa prise en charge. Cette compensation se  scinde en plusieurs 
parties (autrefois deux, destinées au père de la fille et à son oncle maternel, auxquels 
s’ajoutent aujourd’hui deux autres parts, pour la fille et sa mere) dont le verseinent 
conditionne l’accès à l’epouse. Ce n’est, en principe, que lorsque la totalité des parts 
est versée que la jeune fille rejoindra le domicile de son époux et que les festivités 
celebrant I ’union se derouleront. À ces cérémonies traditionnelles, s’ajoute une 
cLl6bration religieuse, à l’église pour les chrétiens, B la mosquée pour les musulmans. 
La cCremonie niusulmane, appelée tnkk, intervient !e plus souvent avant la 
cohabi;ation. Elle autorise les visites du garçon alz donicile de la jeune fille et les 
::;pports sexuels. Les enfants issus de ces unions sont considérés comme légitimes. Er, 
rcalitd, ic iakk est consid&é coinme un mariage 6 part entière aussi on a retenu la 
cCrCnionle religieuse p u r  dztcr le niûriage daris cette population. 

Chez ies 3 w a  le mariage d’une jeune fiIIe résulte également d’une décision des 
lignages, 3-u terme d’u;?, processus de plusieuis ann6es (2 en rnoyeims). i’dziis 1 ~ s  
prestations sont chez eux d’une valeur modeste en comparaison de celles des Screer. 
Traditimnel!emcnt, elles consistaicnt essenticllenient cn travaux agrico!es rkalisds p x  
le futur époux et ses zmis dans les champs de la famille de la fiancée, prestations 
auxquelles s’ajoutait une remise de grains (arachide surtout) après les ricoites. 
Aujourd’hui la plupart des fiançailles font également l’objet d’une remise d’argent 
mais les sommes engagées restent le plus souvent inférieures a 10 O00 FCFA. Au 
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ICI  iiic du JjTGCCSSUS, ia jeune fille fait l’objct d’Uri rapt symbolique et est confiée ?ì UiIe 

fii~iiillc en attendant la Ete au village et son installation au domicile de son mari. Chez 
les Uwa, la cohabitation s ip i f i e  le mariage et c‘est ce critère qui a éh5 retenu pour 
da[cr I’Cvtnement dans cette population. Une cérémonie chrétienne peut avoir licu 
rn;iis parfois bien plus tard. En revanche, nuiie cérémonie musuimane dans certe 
sociCt6 q u i  est restée hermétique à l’Islam et n’a que partiellement été christianisée. 

Ces procédures tendent i s’assouplir dans les deux sociétks et laissent une plus 
grande place aux intéressés dans le chois de leur conjoint. Cependant l’âge au premier 
~nariagc n‘a pas connu d’évolution comparable chez les Sereer et chez les Bwa. I1 
rccule chez les premiers pouï les deux sexes alors que chez les Bwa, i l  diminue pour 
les hommes et stagne pour les femmes. 

II. Perturbation et adaptation des C Q I I I ~ O P ~ ~ ~ ~ ~ S  matrimoniaux bara %ce 
i Ba sécheresse des annGes 1973-?4 

Les années de sécheresse 1973-74 restent ancrées dans la mémoire des Bwa 
comme une période particulièrement difficile, marquée par le manque de nourriture et 
la consommation d’aliments inhabituels comme certaines racines cherchées en brousse 
ou encore ce c mií rouge )) distribué par í’aide extérieur qui a donné son nom à cette 
crise4. Les générations qui atteignaient l’âge de se marier ces années là se trouvaient 
donc confrontées à des contraintes importantes, d’autant plus qu’un déficit 
pluviomktrique survenu quelques annkes plus tôt, en 1969-70, avait déjà pesé sur les 
eventuelles ì-&enres alimentaires des familles. Ces contraintes concement en premier 
Jicu les homines dont les familles se doivent d’organiser une f2te riche en boissons et 
en nourriture en l’honneur de la nouvelle épouse. 

La perturbation imposdc paï ia sécheresse sur l’entrke en union des hommes est 
clairement visible sur les données du recensement réalisé trois ans plus tard, en 
dkcernbre 1976 (figure 1). Elle se manifeste par une distorsion dans Ia proportion des 
cClibataires observée au moment du recensement, nettement plus élevCe parmi les 
hommes de 23-26 ans, c’est-à-dire parmi les générations qui avaient I’âge de se marier’ 

On parle en effet de diinrua ïeremì, (( année de mil rouge n. 
j La moiti6 des piemiers mariages des hommes sumiennent entre 20 et 24 ans, les âges moyen et mCdian étant 
de l’ordre de 22 ans. 
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:!LI iiiomciit de la sicheresse. Les doanées rktrospectives collectées . _ *  1 QQ7 Slj lms 
d c t ~ x  villages coiifinnent la perturbation imposée par la sécheresse sur le premier 
rilariagc des homnies (tableau 1). La rupture dans I'évolution tendancielle de la 
pi.iinonuptialité est spectaculaire : les générations concernées (hommes âgés de 35-39 
ims it I'cIiquête) se sont mariées, en moyenne, 2 ans plus tard que les groupes 
ciicatlrants. 

Figure I 
CClibataires des tables associés aux donntes censitaires de  1976, 1987 et 1988 

!!,Crics calculées par moyenne niobile de trois anntes conskcutives jusqu'h 26 ans et par groupe quinquennal 
ensuite, enquête renouvelke, 8 villages) 

40 - 

o - : .  I * I I I I ' i 1 I 1  

12 14 16 IS 20 22 24 26 25 30 32 34 &Y 12 14 16 IS 20 22 24 2%% 

Tableau 1 
Age ail premier mariage des hommes et des femmes 

(enquête biographique, Sirao et Kwara) 
--_ --.____ _ _  

A, oe moyen 
1-1 om ni es 
Femmes 

Proposion f%) de 
cilibaiaires à l'enquête 

iiomni es 
Fe ni in es 

Eflecîfs Nornines 
Fewn  es 

* estirnation 

65-t 

23,6 
18,3 

G 
O 

34 
37 

50-64 

22,5 
! 8,1 

O 
o 

39 
50 

Age atteint l'année de l'enquête 
40-49 

21,j 
17,i 

O 
O 

51 
46 

35-39 

23,s 
18,l 

O 
3 

25 
32 

30-34 

21,l 
17,7 

O 
O 

31 
39 

25-29 

21,4* 
I7,8 

(5) 
O 

38 
49 

20-24 

20,9 * 
17,6+ 

(58) 
(9) 

40 
45 

Le phCnomkne úe report des unions est évident quand on compare la répartition 
des pïcmicrs mariages úc ces gdnérations selon l'année de I'évènenient ii celles dcs 
ghkrations encadrantes (figure 2) : les homnies de 35-39 ans, quoique plus jeunes de 5 
ans, en moyenne, que leurs cadets, se sont pour la plupart mariés au cours des mêmes 
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iliiiiks clue ces demiers. L.a sécheresse de 1969-70 a apparemment contribué à la 
pcr-turbation, en affectcant cette fois les mariages aux jeunes âges (avant 20 ans). 

Figure 2 
!{tp;irtitioii selon I ' a n n f c  des premiers mariages des hommes âg6s de 30-34 ans, 35-39 ans ct 40-44 ans A 

l 'enquête 
(enquête biographique, Sirao et Kwara) 

% 35-39 ais 
25 

20 

15 

10 

5 

YO O 

20 

15 

10 

5 

P 
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

Année du mariage 

* *  années au cours desquelles les individus atteignent, en moyenne, 21 et 22 ans 

Ida crise ne s'est cependant .-- ____ _- pas traduite par une atgomentation du célibat définitif: 
tous les hommes ont fini par se marier (tableau I), le dernier à 33 ans. 

Du côtC des femmes, l'effet de la sécheresse sur l'entrée en union n'est pas 
perceptible. L.es proportions de célibataires observées au moment du recensement ne 
marquent pas de distorsion (figure I). Les données rétrospectives (tableau 1) ne font 
pas non plus apparaître de célibat définitif ni de retard dans l'entrée en union des 
ghirations concernées (c'est-à-dire les femmes âgées de 30-34 ans à l'enquêtes). 

Qads  ont Ct6 les facteurs du report des unions des hommes : el1gagcï11cilt piris 
r ii re o u p 1 LI s t LI r d i f d cs 13 roc Cd u rcs 111 il t r i III o II i a I cs, pro 1 on gat i o II d cs fi n II ç a i 1 1 cs, ru 11 tu I-c s 
plus frkquentes . . . ? Par quels moyens sont-ils parvenus à se marier tous alors qu'ils se 
trouvaient candidats suï le marché matrimonial en même temps que leurs cadcts : en 
contournant !es règles niatrimoniales traditionnelles, en se tournant vers des catégories 
de femmes plus zisiment accessibles que les célibataires ? 

- 
Ccs femmes avaient, en moyenne, 15-19 ans en 1973, soit les âges auxquels la nuptialité féminine est la plus 

intense : trois mariages sur quatre se situe entre 15 et 20 ans, l'âge moyen et l'âge médian étant de l'ordre de 
18 ans. 
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r r  À l’inwrse, comment expliquer que le calendrier d’en ‘: t- L ’ ( 7;’ L 

~i ’k i i t  pas éti affecté par le report des unions masculines ? 

L’enquête biographique réalisée dans le village de Kwara a enregistré les 
processus matrimoniaux engagés par les enquêtés) ceux qui ont abouti au mariage et 
cciix qui dchoué. On a ainsi les moyens d’observer les itinéraires préconjugaux des 
ghcirations en prise avec la sécheresse. Les effectifs traités étant peu nombreux (1 3 
Iio~nmes, 15 fernnies), cette analyse n’a pas de valeur statistique mais elle permet 
tl’idcntifier les mécanismes à l’axvre. 

Le mariage plus tardif des générations touchées par la sécheresse ne tient pas à un 
manque d’engagements matrimoniaux (tableau 2). Ces hommes ont comu un nombre 
moyen de procédures matrimoniales comparable A celui des générations encadrantes et 
ne comptent pas davantage d’individus n’ayant engagé aucun processus. 

E‘ëñïgement  taFdif-dE pTemières procédures ne semble pas non plus être un 
fitcteur essentiel du report de leur union. En revanche, ces générations ont connu des 
ruptures de procédures bien plus fréquentes et un rallongenient de la durée des 
processus. Plus de la moitié des procédures engagées ont ainsi été rompues, contre 
rcspectivement 15 % et 40 % dans les groupes de générations encadrants. Celles qui 
ont abouti au premier mariage se sont, quant à elles, prolongées aboutissant à une 
différence de 0,5 an et 1 an par rapport à celles des générations voisines. Ces deux 
phénomènes ont ainsi provoqué une dilatation du ienips écoulé entre 1 ’engagement d u  
premier processus et le premier mariage. Cette période préconjugale est de l’ordre de 6 
ans en moyenne chez les honinies de 35-39 ans contre 4 et 3 ans dans les géntratioiis 
encadrantes. Elle atteint 9 ans pour ceux dont le premier processus n’a pas abouti au 
premier mariage. 

La représentation des itinéraires sur un calendrier (figure 3) permet de visuzliser 
leur articulation en fonction des années de crise et d’identifier ainsi les mécanismes 
associes i la perturbation. Trois types de réponses semblent avoir été adoptés face et 
suite 5 la sdcheresse par les individiis qui n’étaient pas encore maries à ce moment. 

1. Les deus années de sécheresse (1973-74) s’accompagnent d’une suspension des 
dCcisions matrimoniales. On compte u n  seul engagement de processus (rapidcrìicnt 
rompu) et aucune union résultant d’un proccssus pendant ces années. Le pliCnonlCnc se 
traduit par une prolongation des processus en cours au début de la sécheresse (on 
compte une rupture) et un tenips d’attente pour les honinies qui n’ont pas de procédure 
en cours. 

7 



Tableati 2 
J'crtiirb:itioi~s des i t inhaires preconjugaux mssculins associées h la skcheresse de 1973-74 : indicateurs 

relatifs a u s  hommes âgés de  35-39 ans  compares h ceux des groupes d'âges encadrants. 
(hommes non célibataires, enquête biographique, Kwara) 

Indicateur 

Ploinbrc moyen de processus engagCs avant le premier mariage 
Proportion (%) de processus rompus avant le premier mariage 
J'roportion ("A) de premiers mariages conclus avec une femme 
cClibatairc 

Ca I e II d ri e r  p r6c o n j u ga 1 
:i. Âge au premier processus* 
b, Age au processus prCcCdent le premier mariage* 
c. Âge au premier mariage 
d. DurCe de la vie prkconjugale (c-a), 
Egec I fs 

CatCgor-ic-I-:-ICIommes n'ayant.enngagC.aucun processus avant le 
premie,r mariage (N) 

CatCgorie 2 : Hommes dont le premier processus a abouti au  
premier mariage (N) 

Age au premier mariage 

a. Âge au dCbut du processus 
c. Age au premier mariage 
d. DurCe de la vie prCconjugale (c-a) 

CatCgorie 3 : Hommes dont le premier processus n'a pas abouti 
au premier  mariage (70 

a. Âge au premier processus 
b. Âge au processus précédent le premier mariage*. 
c. Age au premier mariage 
d. Durée de la vie prCcor?jugale (c-a) 

* Ou. en l'absence de processus, au premier mariage. 

Groi 
40-54 ans 

1,4 
39 Yo 
69 % 

18,2 ans 
21,O ans 
22,4 ans 
4,2 ans 

32 

6 Yo 
(2) 

26,5 ans 
40 Yo 
(1 3) 

19,2 ans 
21,4 ans 
2,2 ans 
54 % 
(1 7) 

16,3 ans 
21,8 ans 
22,7 ans 
6,4 ans 

: d'âges B l'e 
35-39 ans 

1,4 
56 Yo 
54 Yo 

18,9 ans 
23,6 ans 
24,8 ans 
5,9 ans 
13 

15 Yo 
(2) 

23,O ans 
33. % 

20,3 ans 
23,5 ans 
3,2 ans 
54 % 

17,O ans 
25,7 ans 
26,O ans 
9,0 ans 

(4) 

(7) 

luête 
25-34 iiIlS 

1 ,o 
15 Yo 
82 Yo 

18,s ans 
19,3 ans 
21,l ans 
2,6 ans 

33 

15 % 

23,8 ans 
(5) - 

60 '/o 
(2 0) 

17,O ans 
19,7 ans 
2," ans 
25 Yo 

(8) __ 
19,3 ans 
22,4 ans 
22,7 ans 
3,4 ans 

2. Une tentative de récupération s'exprime au cours des années qui suivent la 
sccheresse par la mise en place de nouvelles procédures. Mais les honirnes se s o ~ t  
alors trouvks en concurrence avec ceux des générations plus jeunes, d'où un temps 
d'attente supplémentaire pour certains et l'absence de procedures mises en piace pour 
d'autres. 

3. Le mariage avec une femme divorcée ou veuve apparaît en dernikre instance 
comme une solution alternative compte tenu de la difficulté i accéder à une cdibataire 
et d e  la prolongation du temps de célibat. Ainsi la moitié des hommes de ces 
générations ont ddbuté leur vie conjugale avec.une fenime non célibataire contre 20 YO 
ii 30 O/o dans les générations encadrantes. 

Les migrations n'ont apparemment pas été déterminantes dans ces ajustements 
matrimoniaux. 



.-.. Figure 3 
1linCr;iircs pré-conjugaux dcs hommes ayant at te in t  I'âge au premier mariage a u  moment d e  la secheresse 

d e  1973-74 
(Hommes âgCs de 35-39 ans, enquête biographique, Kwara) 
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Si leur premier mariage n'a pas été reporté, les femmes qui atteignaient I'iige de 
Y,(.; marier au moment de la sécheresse ont cependant subi cette peri-urbation dans leur 
vic prd-conjugale (tableau 3). Elle s'est manifestée par une mise en place moins 
Ii,Cqucntc et plus tardive des procddures matrimoniales. Les 'filles ont ét6 moins 
!;ouvcnt sollicitées (27 94 n'ont pas été promises) et les françailIes ont eu lieu à un 5ge 
plus avancé;-qu'elles aient-abouti. au mariage (16,9 ans contre 14,9 ans pour les 38-49 
ans et,18,6 ans pour les 20-29 ans) ou non (14,s ans contre 13,l ans et 13,7 ans dans 
lcs groupes enc.adrants). Ce report des procédures a été compense par un 
raccourcissement des processus, c'est pourquoi il ne s'est pas répercuté sur le mariage. 
J,cs gkndrations féminines concemées par Ia sécheresse ont ainsi connu une vie 
prkconjugale plus tardive mais aussi plus courte que les générations encadranies (1,5 
811s contre 2,7 ans pour les 35-49 ans et 2,3 ans pour les 20-29 ans). 

Tableau 3 
f'erturbations et  adaptations des itinéraires prhconjugaux fkminins associhes A la skcheresse d e  1973-74 .: 

indicateurs relatifs aux femmes âgés de 30-34 ans  comparés A ceux des groupes d'iiges encadrants. 
(femmes non célibataires résidentes, enquête biographique, Kwara) 

Indicateur 

Yombre moyen de processus engagCs avant le premier mariage 
Proportion (%) de processus rompus avant le premier mariage 
Propoflion (%) de premiers mariages conclus avec un  homme 
dlibatairc 

Calendrier pïéconjugai 
2. ;'....re au przmier processusT 
h. Agc a u  processus précédent le premier mariage' 
c. Age au premier mariage 
d. DurCe de la vie prkonjugale (c-a) 
L p d i J T  

CatCgoric i : Femmes n'ayailt connu aucua pcocessus 
of) 

Age au premier mariage 
C',. , r r l ~ g o r i c  ' ' 2 : Iìcninics dont IC premier p rocasus  s abouti a u  
premicr rrì;\riage 

il, Age au dibut d u  processus 
c. Âge au premier mariage 
d.  Durée de la vie p:Cconjugale (c-a) 

CatCgorie 3 : Femmes dont le premier processus n'n pas abouti 
a u  prcrnicr mariage (N) 

a. Age au premier processus 
b. Âge au processus précédent le premier mariage'*. 
c. r ige  au premier mariage 
d. DirCe de la vie préconjugale (c-a) 

Groi ; d'figes a I'enauête 
35-49 ans 

121 
2s Yo 
76 % 

15,l ans 
15,7 ans 
17,s ans 
2,7 ans 

37 

19% 

17,6 ans 
53 Ox3 

14,9 ans 
17,7 ans 
2,4 ans 
22 % 

13,l ans 
16,7 ans 
18,O ans 
4,9 ans 

(7) 

(-33) 

(7) 

30-34 ans 

0,8 
33 % 
53 % 

16,l ans 
16,9 ans 
17,6 ans 
1,5 ans 

1s 

27 Yo 

16,5 ans 
47 Y o  

16,9 ans 
18,l ans 
1,7 ans 
26 Yo 

14,5 ans 
17,3 ans 
17,8 ans 
3,3 ans 

(4) 

(7) 

(4 

20-29 ans 

1 ,o 
28 % 
5s % 

15,4 ans 
16,4 ans 
17,7 ans 
2,3 ans 

JO 

13 9 4  

17,s ans 
60 Y O  

15,6 ans  
17,G ans 
2,8 ans 

(5) 

(-3.r) 

27 "/u 
(1 1) 

13,7 ans 
17,3 ans 
17,6 ans 
4 , l  ans 

Ou, en l'absence de processus, au premier mariage. 
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La frtquence, plus élevée au sein de ces générations, des mariages conclus av& 
dcs Iiomn~es non célibataires rkvkle l'existence d'un autre type d'adaptation des 
coinportcments matrimoniaux la perturbation conjoncturelle : celui d'une substitution 
dcs hommes ayant déjà--conclu un mariage aux candidatures déficientes des 
celibataircs. La représentation des itinéraires féminins en fonction des années de 
:;kchcrcssc (figure 4) perniet de préciser la nature de ce phénomène. Contrairement au 
r;clikma obscrvc! chcz les honimcs, Ics anndcs de sdclicrcsse ne se sont p s  
accompagnées d'une suspension de la conclusion des unions mais tous les mariages 
olx;crvCs au cours des années 1973-74 se sont réalisks avec des hommes non 
cklibataircs. En revanche, ce type d'union est peu représenté aux cours des années 
ul  tkrieurcs. I1 apparaît ainsi que le "détournement" des femmes célibataires au profit 
des hommes non célibataires a été limité et focalisé sur le temps fort de la crise. 

3. Lu polygtrinìe : un moyen p u r  conpi iser  le retírrd d'entrke epz unior;e ? 

Une fois mariées, les générations affectées par la sécheresse poursuivent-elies un 
itinéraire matrimonial comparable à celui des générations encadrantes ou restent-elles 
conditionnkes par la perturbation vécue au début de leur vie conjugale ? Un tel 
phénoniène semble bien exister chez les Bwa. En effet, les hommes qui, suite- i la 
sicheresse, se sont mariés plus tardivement ont connu une pratique plus rapide et plus 
intense de Ia polygamie (tableau 4). Airisi, plus de la moitié d'entre eux sont devenus 
polygames avant 35 ans contre un tiers de leurs aînés. À 25-29 ans déjà, 40 % des 
hornmes de ces générations avaient bénéficié d'un gain relatif d'épouses depuis Ieur 
mariage contre moins de 20 % dans les groupes encadrants et ce privilège tardif semble 
SC poursuivre aux figes ultérieurs. Ces hommes ont donc progressivement compensé 
Icur entrée en union plus tardive griice au cumul d'épouses que permet la polygamie : 
le nombre moyen d'épouses années par homme se rapproche des générations 
uncadrantes ¿i mesure qu'ils avancent en âge. À 35 ans, le déficit est amorti et ces 
generations présentent même un capitzi "d'épouses-années" supérieur à celui de leurs 
aînks ! 
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Figure 4 
IlinC~-aires pri--conjugaux des femmes ayant atteint I'âge au  premier mariage au moment  de  la sCcheresse 

de 1973-74 
(Femmes âg& de 30-34 ans, enquête biographique, Kwara) 
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Tableau 4 

en cadran ts. 
(enquête biographique, Sirao et Kwara) 

I’r..jganiie : indicateurs relatifs aux h o m m e s  8g6.s de  35-39 ans c o m p r i s  ceux des groupes d’9ges 

Age B 
l‘enquête 

Age x 
20 ans I 25ans  I 30ans I 35ans I Effectif 

111. Âge a‘hi mariage et crise structurelle en pays Sereer 

25-34 19 26* 
35-39 20 44 
40-54 17 23 

1. Une crise chronique 

69 
56 25 
31 65 

La crise: que traverse le pays Sereer dépasse largement ie cadre d’uGe 
perturbation climatique. Touchant d’abord le système de production, elle s’est 
dkveloppée depuis les amées soixante-dix et s’affirme aujourd’hui sous de multiples 
fxettes : dimogaphique, foncière, écologique, économique, sociale, . . . 

Le systkme de production sereer était agro-pastoral à l’origine, partagé entre la 
cul ture de subsistancc (mil essentiellement) et l’élevage de troupeaux (vaches surtout). 
Cct equilibre traditionnel a progressivement été remis en question par l’essor des 
cultures de rente (arachide), introduit au début de la période coloniale, et le 
développement de la culture attelée à la fin des années 1970. L’extension des terrcs 
cultivées atteint alors ses limites et la saturation de l’espace conduit à Í‘abandon des 
jachères et à l’expulsion saisonnière des troupeaux. Le parc arboré est surexploité et 
régresse. Les sécheresses répétées et la baisse de la pluviométrie7 aggravent le tableau 
tandis que la croissance démographique accentue la pression fonciere. Depuis les 

25-34 13 194 
35-39 16 40 48 
40-54 15 14 I S  26 

~ 

Les précipitations annuelles moyennes qui Ctaient de plus de 700 mm entre 1950 et 1969 sont passées à 450 
mm sur la pkriode 1970-85 (Dubois er al., 1987) et stagnent B ce niveau pour la demikre décennie (446 mm 
entre 19x6-~1995)  -.- . .. __ 

69 
25 
65 

13 

25-34 0,67 4,23 9,6 1 * 
35-39 0,24 2,40 7,64 14,36 
40-54 0,72 3,95 8,62 13,91 

69 
25 
65 



. .  

années 1970 les ressources agricoles stagnent. La densité de population, déjà éievde 
clans les années 1960 (55 hab./lun2), aiteint aujourd‘hui 123 hab./lun2 (Marra ct al., 
1995). Enfin, la chute continue des cours mondiaux de l’arachide depuis 1956 s’ajoute 
ii la dktérioration des conditions locales. 

Coilfiontée 5 la crise de leur système agraire, les paysans sont contraints dc 
chercher des rcvenus additionnels ailleurs. Divers “petits mdticrs“ (Lombard, 1985 : 
3 17) se développent sur place : vente de paille, d e  bois, de feuilles à sauce, confection 
de poulaillers, transport en calèche, fabrication de briques . . . . Ces activités, souvent 
peu rémunatrices, reposent cependant sur la demande villageoise et subissent les 
contrecoups de la crise. Une nouvelle activité, d’un meilleur rapport, se développe 
aujourd’hui : a l’embouche animale D, qui consiste à revendre une bête (cochon, 
chèvre, mouton, mais surtout boeuf) après l’avoir engraissée. Mais l’apport financier 
initial qu’elle nécessite rend cette activité inaccessible aux paysans les plus 
nécessiteux. Les migrations saisonnières sont une autre source de diversification des 
revenus. Elles concernent principalement les jeunes, filles et garçons, qui vont 
s’employer í i  la ville en tant que bonne ou lingère pour les unes, maneuvre, m a p n  ou 
gardien pour les autres. À moins d‘obtenir un emploi exceptionnellement bien 
rémunéré, les migrants retournent au village en fin de saison sèche pour participer aÜx 
travaux agricoles. Ces migrations apparaissent aujourd’hui comme un élénient 
indispensable à la survie familiale - (( Une famille qui ne comporte aucun éinigrk ne 
peut vivre déceininerzt )) (Fall, 1992) entend-t-on couramment - et elles font désormais 
partie intégrante de l’économie locale. (( Sans cet appoint saisonnier, le v iem bassin 
aruchidier ne pourrait pas Jixer une popdatioiz aussi dense, compte tenu de lu 
fuiblesse du revenu agricole )> (Roch, 1975). 

Dans ce contexte de crise chronique, les aléas pluviométriques ont-ils encore un 
effet sur les pratiques niatrimoniales ? 

Lcs bénéfices économiques d’une bonne saison se reportant sur l’année suivante, 
après la vente de l‘arachide, il convient de comparer les indicateurs de nuptialiti i la 
pluviométrie de 1’annCe précédente. La figure 5, construite de Ia sorte, fait apparaître 
une concordance entre Iss variations de la primonuptialité et celles de la pluviométrie : 
à la plupart des pics de nuptialité (1956, 1958, 1990, 1992 et 1994) correspond une 
amélioration de la qualité de l’hivernage et, réciproquement, un recul de la nupiiaiité 
est-souvcnt-associé à une diminution de pluviométrie (1 987, 1989, 1991). 
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Figure 5 
Prbcipitatians et prinionuptialitk en pays Sereer. 1984-1995. 

Moycnne mensuelle des pricipitations sur les cinq mois d'hivernage, nombre de premiers mariages 
observCs et somme des premiers mariages riduits. 

P r d c i p i , a l i o n s  Prcmicrs mariages rédu i s  P rCc ¡pita tio 11s (m m ) 

T 'O 
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O p r i c i p i t a t i o n s  +-femmes -X-hommcs - 0 prt c ipit a tio ns + fc m m c s -X- ho m m es 

Précisons que les variations que l'on observe sur le nombre de célébrations 
rcligieuses (critkre retenu pour dater l'union) se retrouvent si l'on adopte une 
distinction plus fine des mariages, tenant compte du début de la cohabitation. Les 
variations annuelles sont en effet identiques parmi les mariages religieux avec 
corésidence immédiate, parmi les célébrations religieuses sans corésidence, et parmi 
les corésidences se rapportant à une célébration antérieure (figure 6). - 

Figure 6 
Nombre annuel de premiers mariages f h i n i n s  p a r  type. Niakhar. 1984-95 

160 , I 
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Si l'on compare,, non plus les variations relatives, mais le niveau des 
précipitations avec celui de la primonuptialité, au moyen d'un nuage de point, la 
liaison reste positive (figure 7). Plus l'indicateur de pluviométrie est élevé, plus 
l'indicateur de nuptialité est fort. Cependant la dispersion autour de la droite de 
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r6grcssion est forte et les coefficients de corrélation sont faibles (tableau 5). La relation 
n 'est pas statistiquement significative. 

A DOO - A 
i 

200 J, 
A 

800 - A 

600 - 

400 - 

200 - 
m m 

Figure 7 
Corrklation entre l ' indicateur de  pluviomktrie et les indicateurs d e  nuptialitk. Niakhar. 

A 

A Z  
X 

A 

A 

X x 

h la r i a scs  
r tdui ts  RZTriages réduits 

L!O0 1 

Indicateur d e  nuptialit6 Indicateur de  
pluviomktrie 

Cours de 
l'arachide 

Í 
I O o :  , , 1 , .  
j0 40 50 60 70 80 90 DO IX, I ZO  30 40 50 60 70 80 90 DO 110 PO 

P r i  cipita tio n s  P rlcipitations 

A f c m m c s  h o m m c s  A f c m m c s  m hommcs 
t i n i  airc (fc m ni c s ) Lineairc ( h o m m e s )  Linlaire ( f c m m c s )  Lintairc ( h o m m e s )  

0,43 (ns) 
0,30 (ns) 

Tableau 5 
Coefficients de corr6lation (r) entre les indicateurs d e  nuptialitk, l 'indicateur de pluviomktrie et  le cours de  

l'arachide 

- 

0,73 (**) 
0,72 (**) 

mariages rt;dui!s : 
femmes 
hommes 

mariages observés : 
fenimes 
hommes 

0,33 (ns) 0364 ('1 
0,33 (ns) 0,7S (**) 

En réalité, la relation entre la pluviométrie et la nuptialité est perturb& par l'efret 
d'autres facteurs. 

I1 s'agit en premier lieu du cours de l'arachides qui apparaît comme LIII facteur 
déterminant de 1'6volution de la nuptialité, bien avant la pluviométrie. Les premiers 

Le cours de l'arachide reflète, jusqu'en 1988, la politique agricole du gouvernement skntgalais. Celui-ci met 
en place une nouvelle politique agricole au dCbut des anntes 1980 afin de pallier la mkdiocritt des progrès 
réalisés en matiere d'agriculture depuis l'indépendance et de stimuler la production ckréalikre. En 1986 un Plan 
Céréalier assurant le maintien des prix aux producteurs est adopt6 en contrepartie d'un dksengagemeni cil 
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liiariages suivent trks fidèlement le prix de cette culture de rente (figure 8 et sij et 1; 
corrélation est, cette fois, statistiquement significative (tableau 5). 

Figure 8 
Cours de  l'arachide et primonuptialith-en pays Sereer. 1984-1995. 

Prix de l'arachide au  producteur (en CFA), nombre de premiers mariages observ6s et somme des 
premiers mariages rtduits. 

Noinbrc dc iiiaringcs C o u n  dc I'nrachidc (CFA) M a n a g c s  riduils Coun dc I'aruchidc (CFA)  
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Figure 9 
Corrélation entre le cours de  l'arachide et  les différents indicateurs d e  nuptialith. Niakhar 
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D'autres élémenis sont probablement intervenus. Citons deux invasions de 
criquets, l'une en septembre 1988, l'autre en mars 1993. Contrairement à la demikre qui 
est arrivée après les récoltes de mil et d'arachide, celle de 1988 a dévasté une partie des 
rdcoltes, niais de manière irrégulière dans la zone étudiée. Par ailleurs, les années 

matiere de subvention d'engrais et de machines (Mbodj, à paraître). Ainsi, le prix d'achat au producteur de 
l'arachide passe de 70 FCFA le kilo en 1984 et I985 à 90 FCFA en 1986. Ce prix Sera maintenu jusqu'8 la 
campagne de 1988, nialgr6 la baisse des cours mondiaux. En 1989, ne pouvant faire face B la chute continue des 
cours mondiaux, le prix au producteur est rament 70 FCFA. 11 remonte ensuite 80 FCFA en 1992, pour enfin - 
passer a 1 O0 FCFA en 1994 et 125 FCFA en 1995, aprks la dévaluation de cette monnaie. 
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1983-84 et 1984-85 ont été identifiées comme des années à fort déficit alimentaire 
(J,ornbard, A paraître). 

Ccs différents dlCnients permettent une relecture plus éclairée de l'évolution des 
indicateurs de primonuptialité. En 1984 et 1985, la faible nuptialité accompagne en fait 
une période de crise alimentaireg, et donc de moindre disponibilité d'argent 
(endettement), mais aussi de moindre disponibilité de candidats au mariage 
(mouvements migratoires plus intenses à la recherche d'activités annexes), De 1986 à 
1988, l'augmentation des revenus liés à la hausse du prix de l'arachide, conduit à une 
plus forte nuptialité, tempérée en 1987 par un hivernage précédent particulièrement 
mauvais. En 1989, la baisse du prix de l'arachide, associée à l'invasion de criquets, 
amènent une perte économique telle que les indices de nuptialité chutent. De 1990 à 
1993, la primonuptialité connait des variations qui semblent aller avec celles de la 
pluviométrie. 1994 et 1995 bénéficient d'une hausse des revenus en raison de 
l'augmentation du prix de l'arachide (de 25 %), ce qui autorise un plus grand nombre 
de mariages, en dépit d'une pluviométrie médiocre. 

* * 
* 

Dans la société Sereer, la pluviométrie n'apparaît donc plus comme le principal 
facteur de perturbation dans la conclusion des unions. Certes la relation existe niais elle 
est tempérée ou accentuée par des facteurs exogènes contex2uel.s. Le cours des cultures 
de-rentGgauverne davanta-ge la-conclusion des mariages dans cette société. L'inflation 
qu'y connaissent les prestations matrimoniales n'y est assurément pas pour rien : 
quand le mariage mobilise des soInnies d'argent considérables, il subit forciment les 
aIéas de la principale source de revenus. 

Face à la crise agricole et économique des dernières décennies, le mariage ii 

cependant fait l'objet de réaménagements. On assiste, en particulier, 6 u11 
assouplissement des conditions de versement de la compensation matrinioniale dont le 
paiement est échelonné et n'est plus toujours exigé en totalité (Guigou, 1992 ; 
Delaunay, 1994). 

Cependant, à l'image des tendances nationales (Ndiaye et Sarr, 1994 ; Van de 
Walle, 1996, Charbii et al., 1985), l'@e au premier mariage des Sereer n'a cessé de 
reculer (figure 10). Entre 1984 et 1993, il a augmenté d'un an et demi pour les deux 

9 Contrairement 21 ce que laissait penser l'indicateur de qualitt de l'hivernage pour 1954 dont on perçoit ici les 
limites. 
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scxs  (19,6 contre 18,0 ans en moyenne pour les íemrnes ; 21,./ wliuc L6,lj a m  pour 
Ics hommes d’après les mariages réduits). Cette tendance est conforme au schéma 
attendu en cette phase de transition. Elle est à mettre en relation avec le développement 
cic la scolarisation et des migrations de célibataires. Mais elle reflète probablement 
aiissi les difficultés croissantes que rencontrent les candidats au mariage pour réunir la 
compensation matrimoniale dans un contexte de crise qui perdure. 

Figure 10 
kvolution annuelle de  1’8ge moyen au  premier mariage des hommes et des femmes. Niakhar, 1954-1995 
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Conciusion 

Chez les Bwa, la sécheresse des années soixante-dix a profondément perturbé 
l’entrée en union des h o m e s  qui avaient l’âge de se marier ces années I&. Des rupturcs 
de fiançailles fréquentes, la prolongation des processus matrimoniaux et le report du 
mariage ont marqué leur vie conjugale. Pourtant ils se sont rattrapés après la crise : ils 
sont tous parvenus à se marier en épousant plus souvent une femme célibataire et ont 
mEme compensé leur célibat prolongé en devenant plus rapidement polygames. Les 
gdnérations féminines ont, elles, subi uii report des fiançailles mais, g r k e  iì une 
accélération des procédures et des unions plus fréquentes avec des hommes non 
cdibataires, celui-ci n’a pas conduit iì un recul de leur âge au mariage. 

Ces réactions face à la sécheresse, pour spectaculaires qu’elles soient, n‘o:it kté 
que temporaires. Les pratiques matrimoniales habituelles ont repris leur cours après la 
crise. 
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La situation est toute autre chez les Sereer, confrontés depuis vingt ans à une 
crise générale qui affecte leur système de production, leur organisation sociale comme 
I'équilibre écologique de leur région. Les aléas pluviométriques n'ont pas perdu toute 
influence sur les comportements matrimoniaux de cette population. Comme on a pu le 
constater sur la période 1984-95, une saison agricole particulièrement faste se solde par 
une augnientation des mariages l'année suivante et un déficit pluviométrique important 
conduit B un report des unions. Cependant le facteur pluviomktrique n'est plus le 
principal déterminant des variations annuelles de la nuptialité dans cette population. 
Les fluctuations du cours de  l'arachide, qui est devenu la principale source de revenus, 
dominent largement dans l'explication des fluctuations annuelles de  Ia primonuptialité. 
Par delà ces variations, l'entrée en union des hommes et des femmes connaît un recul 
considérable. Cette transformation est aussi une réponse 6 la crise : non pas une 
rkaction face h une perturbation conjoncturelle mais une adaptation durable face à une 
crise structurelle qui perdure. 

-. .__- _ -  
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femmes 
624 
610 
949 
770 
1042 
478 
682 
40 8 
579 
484 
927 
805 

Indicateurs de  nuptialitd. Niakhar, 1984-1995 

Annees 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
I995 

S o m m e s  des premiers I mariaees rkduits 
Premiers mariages 

obsemds 
femmes 

120 
113 
176 
147 
208 
95 
140 
77 
113 
97 

20 1 
179 

hommes 
536 
630 
860 
662 
839 
3 62 
668 
407 
667 
517 
952 
ss 1 
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Année 
1984 
1985 
I986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
I995 
Total 

i 
1 

Femmes Hommes 
18,O 26,3 
18,2 26,4 
18,2 25,8 
18,O 27,1 
I8,O 27,0 
18,8 26,0 
18,2 26,4 
18,8 27,1 
18,4 27,3 
18,6 27,8 
18,s 27,2 
I9,6 27,7 
18,4 26,9 

&volution de ¡'indicateur pluviornetrique et du cours de l'arachide. Niakhar 1983-1 995. 
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