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Resume
La valeur adaptative des comportements reproductifs est analysee dans une
population africaine du sud de la Republique du Tchad derneuree essentielle
ment traditionnelle (Sara Madjingaye), a partir de donnees reunies entre 1968
et 1973. Comme dans la plupart des societes africaines, les valeurs culturelies
convergent apromouvoir une fecondite maximum, que ne viennent compromet
tre que les aleas d'un fardeau pathologique eleve et d'une instabilite matrimo
niale importante. L'examen de la fecondite feminine montre que les circonstan
ces emaillant les histoires matrimoniales individuelles (un ou plusieurs maria
ges successifs, foyer monogyne ou foyer polygyne) sont les principales causes
de differences de succes reproductif r les taux de survie des enfants ne parais
sant pas differer d'un type de foyer aun autre. La fecondite masculine presente
les importantes variations habituellement rencontrees dans les societes prati
quant la polygamie, mais les tau x de survie des enfants ne paraissent pas diffe
rer entre monogynes et polygynes. A l'epoque de l'enquete, la population etu
diee eta it loin d' avoir sature la capacite de charge humaine de son environne
ment. Son attitude pro-nataliste permettant une croissance dernographique mo
deree paraissait done adaptative.

Mots Cles:
Comportements reproductifs, Afrique, monogamie, polygyne, adaptation.

Resumo
a valor adaptativo dos comportamentos reprodutivos e analisado numa popu
lacao africana tradicional do suI da Republica do Tchad (Sara Madjingaye), atra
yes de dados obtidos entre 1968 e 1973. Tal como na maior parte das socieda
des africanas, os val ores culturais convergem no sentido de maximizar a fecun
didade. a estudo da fecundidade feminina mostra que as circunstancias que
surgem das historias matrimoniais individuais ( urn ou mais casamentos suces
sivos, ligacoes monogamicas ou poligfnicas) sao as principais causas das dife
rencas no sucesso reprodutivo, enquanto que as taxas de sobrevivencia das cri
ancas nao apresentam diferencas significativas. A fecundidade masculina apre
senta variacoes importantes sobretudo encontradas em sociedades que praticam
a poligamia, mas as taxas de sobrevivencias das criancas nao parecem diferir
entre relacoes monogamicas e poligfnicas. Na altura em que foi efectuado 0 in-
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querito, a populacao estav a ainda longe de atingir a capacidade de carga do seu
ambiente. Isto significa qu e a sua atitude pro-natalista que permitia urn cresci
mento demogrcifico moderad o pod eria ter sido adaptativa.

Palavras Chave:
Comportamento reprodutivo, Africa, monogamia, poligenia, sucesso reprodutivo.

Introduction

DANS LES POPULATIONS ANIMALES, la succession des generations parait
essentiellement dependre de parametres biologiques, qu 'ils soient intrin
seques ou qu'ils ernanent des interactions entre organismes et milieu.
C'est ce second aspect qui a conduit les biologistes de l'evolution a la
suite de Lack (1954), aestimer de plus en plus frequemment la valeur
adaptative d'une population naturelle par asa capacite de faire fluctuer
l'envergure de sa descendance en fonction des ressources (nourriture,
espace, etc...). Ces memes regulations qu'on observe dans les populations
humaines, posent beaucoup plus que dans Ie cas de populations anima
les, Ie problerne de leur nature: sont-elles Ie produit d'une elaboration
culturelle, c'est a dire une "strategic" conceptualisee par la societe et
appliquee par l'entremise d'une regulation sociale, ou bien ne consistent
elles que dans l'expression de ces comportements fondamentaux com
muns aun grand nombre d'especes animales, qui seraient apparus sous
l'action de la selection naturelle et qui en fin de compte exprimeraient
une information genetique?

La nuance est importante, car dans le premier cas c'est la libre
construction de la culture qui regit la reproduction, alors que dans le
second cas des comportements aussi essentiels que ceux qui par l'In
termediaire de la descendance, structurent les groupements sociaux de
base que sont la famille, n'emaneraient en definitive que d'un condi
tionnement genetique secondairement exprime par une identification
culturelle.

Cette question est bien entendu objet de controverse entre tenants
et adversaires d'une sociobiologie humaine. Son elucidation ne peut
provenir que de l'analyse d'un vaste nombre d'observations sur de mul
tiples groupes humains. C'est a ce but que veut contribuer le present
travail, qui observe les comportements de fecondite elementaires d'une
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societe africaine tropicale, qui etait encore pleinement traditionnelle a
l'epoque de l'enquete (1968-1973).

Materiel et methode

Les ethnies Sara du sud du Tchad (8°50'N et 17°40'E), occupent de
vastes territoires situes entre les fleuves Chari et Logone. Agriculteurs
extensifs, ils pratiquaient une rotation agricole caracterisee par de tres
longues jacheres, initialement associee a une dispersion et a un relatif
nomadisme des etablissements humains. L'influence de la colonisation
apartir des annees 1930, fut de sedentariser et regrouper les familles en
villages, ce qu'accompagna le developpernent de nouvelles techniques
agricoles et de nouvelles especes cultivees.

En depit de ces changements economiques, les bases de l' organi
sation sociale et des valeurs culturelles des Sara dans les annees 60, ne
paraissaient guere avoir ete affe ctees, L'identite ethnique etait toujours
le determinant d'unions largement regies par la tradition et empruntes
d'une forte endogamie de village (Crognier, 1973, 1977). Le mariage fe
minin y etait precoce et general, celui des hommes etant Iegerement
retarde par l'obligation de verser une dot ala famille de l'epouse. Il etait
car acterise par une frequente polygynie ainsi que par une forte mobi
lite matrimoniale, resultant aussi bien des separations que du veuvage.
Par suite de la forte incidence des pathologies tropicales et notamment
du paludisme, la mortalite infantile et juvenile etait forte, jus tifiant une
fecondite elevee de regime paraissant naturel (Henry, 1961).

Ce caractere nataliste de la societe sara n'est en rien exceptionnel.
11 est commun a la plupart des societes africaines, dans lesquelles la
continuation du lignage est la prescription la plus forte, a la fois reli
gieuse et sociale qui est faite a l'individu (Caldwell et Caldwell, 1987).
L'attitude na taliste y est d'ailleurs favorisee par la reduction de 1'inves
tissement devolu achaque enfant par suite de la delegation partielle de
la fon ction parentale au groupe social que forme la famille etendue (Goo
dy, 1975). Enfin, dans de nombreux systemes economiques traditionnels,
chaque femme produit la plupart des ressources ne cessaires a sa sub
sistance et acelle de ses enfants (Lee et Whitbeck, 1990), degageant ainsi
1'homme de la ne cessite de s'investir fortement dans un role conjugal
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et parental. Celui-ci est done en mesure de multiplier ses engagements
conjugaux, son principal apport a ses epouses et a ses enfants etant de
leur ouvrir l'appui et la protection de son lignage. Du cote feminin, la
delegation de taches parentales autorise une plus rapide disponibilite en
vue de concevoir d'autres enfants, que la precarite du lien conjugal rend
souhaitables, a la fois pour affirmer Ie statut matrimonial et pour s' as
surer d'un soutien futur (Draper, 1989).

II demeure qu'entre la conception d'une vie repro ductive ideale et
la realite ditineraires individuels marques par les morbidites, la mor
talite des enfants et des adultes ou par les ruptures matrimoniales, de
grandes differences se manifestent.

Ce sont les comportements associes aces histoires reproductives
qu'etudient ce travail. Les informations concernent trois villages de l'eth
nie Sara Madjingay qui ont fait l'objet d 'une etude anterieure (Crognier,
1973). Les donnees disponibles sont malheureusement succinctes: cha
que individu etant defini par son identite, son age, ses liens conjugaux,
Ie nombre et le sexe de ses enfants nes vivants, de ceux qui sont dece
des et de ceux qui ont survecu jusqu'au moment de l'enquete.

La fecondite feminine

Elle commence tot, la quasi totalite, des femmes etant mariee
entre 15 et 17 ans. Elle est reguliere, l'espacement entre naissan
ces vivantes etant jusqu' a l' age de 40 ans, de 3,5 ans en moyenne,
ce qui compte tenu des longues pratiques d' allaitement, des inter
ruptions de grossesse, des ruptures de couple et des episodes din
fecondite d' origine pathologique (paludisme, maladies venerien
nes ... ), demeure representatif d'une fecondite non planifiee . Elle
est par ailleurs associee a une forte mortalite infantile et juvenile
qui preleve plus de deux enfants sur le total des naissances vivan
tes (tableau 1) .

En fait, ce resume de la fecondite des femmes sara recouvre des
histoires reproductives diverses. II exclue les femmes derneurees sans
enfant et ne transcrit pas les frequentes ruptures de couple par separa
tion ou par veuvage, ni les effets produits par la structure monogynique
ou polygynique du menage.
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Tableau I . Scores reproductifs curnules selon les classes d'age (NY =
naissances vivantes; NS =nombre de survivants; femmes infecondes exclues)

total NY NS

classe d'age nb x Sx x Sx
<20 40 1,65 1,02 1,10 0,87

20-24 69 2,69 1,38 1,93 1,15
25-29 89 4,13 1,91 2,86 1,30
30-34 82 5,04 2,52 3,22 1,64
35-39 81 6,48 2,80 4,12 2,36

Le probleme de I'infecondite.

Sur I'effectif total de 576 femmes mariees de 17 ans ou plus, 34
sont sans enfant (6%), dont 8/113 (7%) agees de plus de 50 ans, don
nent une idee de l'incidence de la sterilite primaire dans cette popu
lation.

L'infecondite est un problerne majeur dans le contexte culturel
sara. La femme mere est le modele auquel aspirent les jeunes filles, au
point qu'elles en miment les caracteristiques (par exemple en bandant
leur poitrine pour affaisser leurs seins afin qu'ils ressemblent a ceux
des femmes ayant allaite des nourrissons). Leur strategic matrimoniale
doit done tendre aeviter l'infecondite et arendre maximum leur des
cendance. Pour y parvenir, deux options independantes sont offertes
par la societe:

1) former un couple et le maintenir s'il est fecond, le rompre
sil ne l'est pas de maniere aen former un nouveau qui le sera peut
etre.

2) choisir de constituer un menage monogyne dans lequel le mari
sera aussi attache que la femme a assurer une vaste descendance et pro
duira les efforts necessaires pour soigner et proteger leurs enfants, ou
bien entrer dans un foyer polygyne qui compensera le risque d'un moin
dre attachement du conjoint a la fecondite de chaque epouse, par une
meilleure securite economique et par la cooperation des co-epouses pour
les activites parentales.

Lorsqu' on examine la distribution des femmes sans enfant en
fonction de ces deux options, on voit que 30/325 (9%) n ' ont forme
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qu'une seule union alors que 7 /130 (5%) ont ete mariees plusieurs
fois. Certes, 1'age moyen du premier groupe est plus jeune que du
second (respectivement 27,7 et 33,2 ans), mais cet ecart ne suffit
pas a expliquer les differences des proportions dinfecondite en
tre les deux car elles demeurent lorsqu' on elimine les femmes les
plus jeunes du premier groupe . La mobilite conjugale contribue
rait donc a reduire Ie taux dinfecondite en reduisant sa compo
sante masculine.

Par ailleurs, 19 femmes sans enfant sur 278 (7%) appartiennent
a un menage monogyne et 13/175 (7%) a un menage polygyne. II
n' apparait done pas d 'effet particulier de la structure du menage par
rapport a l'Infecondite . Cette observation est contraire a I'une des
allegations par lesquelles les sara expliquent la raison d ' etre de la
polygynie: comme il n'est pas convenable qu'une femme adulte
demeure sans conjoint' (notamment parce que sterile), un homme
pourra l'epouser s' il peut avoir des enfants d' autres femmes. S'il en
etait ainsi, la proportion des femmes sans enfants devrait etre net
tement plus elevee dans ce type de menage, ce qui n' est pas le cas
(voir une etude analogue sur des populations bedouines, par
Musham, 1956).

Les choix matrimoniaux

L'instabilite matrimoniale peut occasionnellement aider aresou
dre certains. aspects de linfecondite. mais sa consequence la plus
commune est de diminuer la fecondite par l'augmentation du temps
de non exposition au risque de grossesse, On peut done s'attendre a
ce que la fecondite des femmes plusieurs fois mariees devienne in
ferieure a celle de leurs homologues mariees une seule fois , a me sure
qu'elles avancent en age. C'est ce qu'indiquerait le tableau 2, aussi
bien pour le cumul des naissances vivantes que pour le nombre des
enfants survivants selon la classe d' age maternelle . II n' apparait pas
d'effet particulier de la structure monogyne ou polygyne du menage
sur les variations de fecondite, toutefois, les chiffres exposes dans Ie
tableau 2 presentent de s vari ations stochastiques inherentes aux pe
tits effectifs, qui ne permettent pas d ' apprecier la signification statis
tique des differences observees .
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Tableau 2. Scores reproductifs ferninins selon Ie nombre d'unions succ essives

et selon la nature mon ogynique ou polygyn ique du menage (NV=naissances

vivantes, NS=n ombre d'enfants su rvivams)

une union plusieurs unions
NV NS NV NS

classe age nb x Sx x Sx nb x Sx x Sx
20-24 60 2,62 1,32 1,88 1,07 08 3,37 1,77 2,25 1,75
25-29 69 3,97 1,81 2,72 1,24 19 4,84 1,42 3,42 1,92
30-34 55 5,24 2,59 3,44 1,64 27 4,62 2,35 2,77 1,57
35-39 44 6,75 2,68 4,36 2,05 36 5,36 3,27 2,64 1,22
40-44 20 6,85 2,77 4,85 2,27 22 6,19 2,97 3,80 2,70

monogynes polygynes
NV NS NV NS

classe age nb x Sx x Sx nb x Sx x Sx
20-24 53 2,57 1,31 1,81 1,01 19 2,94 1,64 2,18 1,38
25-29 59 4,29 2,01 2,95 1,25 30 3,83 1,70 2,70 1,42

30-34 49 4,94 2,62 2,96 1,62 33 5,18 2,39 3,61 1,62
35-39 39 6,26 2,93 3,77 2,42 25 5,45 3,26 3,50 2,26
40-44 20 6,75 2,84 3,90 1,94 47 6,69 2,69 4,45 2,28

Cet inconvenient peut etre pallie par le ca lcul de la regression
du nombre des naissances vivantes sur lage de la mere et celui du
nombre des enfants survivants sur le nombre des naissances vivan
tes dans chaque groupe, ce qui permet non seulement de degager
les tendances generales, mais egalement de mesurer leur significa
tion statistique par le calcul des differences de pente des droites de
regress ion au moyen d'analyses de co variance (tableau 3, figures
1 et 2).

Cette nouvelle approche des "profils" de fecondite particuliers a
chaque option matrimoniale est riche d'enseignement. Elle montre (fi
gure 1) que les quatre groupes ne cumulent pas les naissances vivantes
en fonction de l' age de maniere semblable, les femmes mariees une seule
fois et celles qui appartiennent aun menage monogynique etant proches,
alors que celles qui ont ete mariees plusieurs fois s'apparentent aux fem 
mes membres d'un menage polygynique. On serait done porte aen in
ferer que la mobilite matrimoniale est plus caracteri stique de la moda-

7
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lite polygynique qu'elle ne l'est de la monogynie. C' est ce qui es t ob
serve habituellement, en partie parce que les tensions internes des foyers
polygyniques sont souvent elevees (Dorjahn, 1958), mais aussi parce que
la fonction du mariage polyg ynique consiste aresoudre le problerne du
veuvage feminin.

Tableau 3. Regr ession du nombre des naissances vivant es (NY) su r I'age et

du nom bre d' enfants survivant au moment de l'e nquete (N S) sur Ie no mbre

des naissan ces vivantes, selon les caracte rlst iques du menage et test de signi

ficat io n des ecarts des pente des droites de regressio n (*p<O,OS ;** p<O,OI;

***p<O,OOI).

regression une seule union plusieurs unions

NV / age (1) NV = -2,73 + 0,25 age (2) NV = 2,60 + 0,08 age

NS / NV (3)NS = 0,467 + 0,56 NV (4) NS = 0,505 + 0,50 NV

regression menage monogyne menage polygyne

NV / age (5)NV = -2,51 + 0,23 age (6)NV = 0,65 + 0,18 age

NS / NV (7) NS = 0,586 + 0,50 NV (8) NS = 0,439 + 0,59 NV

test de covariance: (1)(2)(5)(7) F=7,206** (3)(4)(7)(8) F=I,365

(1)(2) F=16,82*** (1)(5) F=0,132 (1)(6) F=7,739** (2)(5) F=83,15*** (2)(6) F=2,382

(5)(6) F=4,934* (3)(4) F=0,681 (3)(7) F=2,310 (3)(8) F=0,737 (4)(7) F=0,627

(4)(8)F=I,117 (7)(8) F=2,738

Cette nouvelle approche des "profils" de fecondite particuliers
a chaque option matrimoniale est riche d 'enseignement. Elle mon
tre (figure 1) que les quatre groupes ne cumulent pas les naissan
ces vivantes en fonction de I' age de maniere sernblable, les femmes
mariees une seule fois et celles qui appartiennent a un menage mo
nogynique etant proches, alors que celles qui ont ete mariees p lu
sieurs fois s ' apparentent aux femmes membres dun menage po
lygynique . On serait done porte a en inferer que la mobilite rnatri
moniale est plus caracteristique de la m od al ite polygynique qu' elle
ne I' est de la monogynie . C' est ce qui es t observe habituellement,
en partie parce que les tensions internes des foyers polygyniques
sont souvent elevees (Dorjahn, 1958), mais aussi parce que la fonc
tion du mariage polygynique consiste a resoudre le probleme du
veuvage feminin.



10

Comportaments Culturelles et Fecondite Maximum en Afrique Tropicale 99

O+-- --+- - +-- --+- - +-- --+-- - +--- -i-- - I--- --1
1

enfants nes vivants

Figure I . Regression du nombre de naissances vivantes sur I'age de la mere,

se lon les types de mariage
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2

enfant s nes vivant s

Figure 2. Regre ssion du nombre d'enfants survivants au moment de l'enquete

sur Ie nombre total des naissances vivantes, par type de mariage.

La comparaison des droites de regression du nombre des naissan
ces vivantes sur l'age montre que le meilleur score de natalite en fin de
vie reproductive est associe a la continuite du couple. La mobilite ma
trimoniale qui parait favorable dans les premiers temps (I'attrait des
jeunes femmes est accru par une reputation de forte fecondite), a un effet
negatif a long terme. Une estimation des scores reproductifs terminaux
peut etre obtenue par la comparaison des femmes agees de 40 ans et
plus, selon leur statut matrimonial (tableau 4).
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Tableau 4. Moyennes et (ecart-types) des distributions du nombre total de

naissances vivantes (NY) et d'enfants ayant survec u jusqu'au mom ent de

l'enquete (NS), par nombre d'unions et par type de menage .

selon nb unions monogyne polygyne
x Sx x Sx x Sx

1 union NV 6,02 (3,53) 6,37 (3,36) 5,65 (3,71)
NS 3,22 (2,11) 3,50 (2,05) 2,92 (2,15)

plus. unions NV 4,70 (3,19) 4,97 (2,33) 4,25 (2,83)
NS 2,45 (1,82) 2,33 (1,76) 2,66 (1,91)

totalite des NV 5,29 (3,41) 5,51 (3,43) 4,99 (3,38)
unions NS 2,82 (1,98) 2,83 (1,96) 2,80 (2,03)

II se confirme que la multiplication des unions est defavorable a
l'ampleur de la descendance finale et que la polygynie est moins pro
pice aune fecondite elevee que la monogynie. II s'en suit que les cou
ples presentant Ie meilleur score reproductif sont a la fois monogynes
et a union unique (x NV =6,37 et x NS =3,50), alors qu'a l'oppose, les
couples qui ont Ie moins bon resultat sont ala fois polygynes et aunions
multiples (x NV = 4,25 et x NS = 2,66).

L'examen de la figure 2 montre que les pentes de regression du
nombre d'enfants survivants par rapport acelui des naissances vivan
tes, sont peu differenciees, ce que confirme l' analyse des covariances
(tableau 3) qui ne parvient pas a reveler de difference significative en
tre les diverses modalites matrimoniales a cet egard. Cela signifierait
done que quelque soit Ie contexte familial dans lequel il grandit, l' en
fant accederait aune merne qualite de soins et de protection parentale.

Observe au niveau de la descendance finale des femmes agees de
40 ans et plus, les valeurs moyennes du rapport NS/ NV presenten t en
effet une faible variation respectivement aux diverses modalites matri
moniales, les ecarts extremes s' etablissant entre les femmes mariees plu
sieurs fois et appartenant soit aun menage monogyne soit aun menage
polygyne (respectivement x NS / NV =0.459 et 0,576 "t" = ns). II s' en suit
que Ie seul facteur determinant pour Ie succes reproductif, est Ie nom
bre des naissances vivantes, d'ou l'importance pour les femmes de de -
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velopper leur vie reproductive dans des conditions de continuite et de
longue duree.

La fecondite masculine

Le debut de la vie .matrimoniale est un peu plus tardif chez les
hommes, si bien que le celibat masculin ne disparait totalement qu'aux
alentours de 30 ans. La caracteristique majeure de la fecondite mascu
line provient de la pratique des unions polygynes, extremernent com
munes. 30% des hommes atteignant I'age de 30 ans ayant une seconde
epouse, proportion qui avoisine les 50% apartir de 40 ans (figure 3), les
hommes plus ages ayant en majorite plusieurs epouses.

120

100

80.
~

! 60

.c
0

40

20

20-30 30-40 40-50

classes d'~ge

50-50 60-70

Figu re 3. Dist ributio n du nombre d'hommes monogynes et polygynes par

classe s d'age .

Si I' on en croit la litterature scientifique, l'avantage reproductif
confere par la polygynie serait acquis au prix du depassernent d'une
multiplicite de handicaps: par exemple, on a dit que la multiplication
des relations sexuelles impliquee par I' accroissement du nombre des
conjointes aurait pour consequence de diminuer la densite des sperma
tozoides dans le liquide seminal, conduisant ainsi aune fertilite mascu
line amoindrie. On a egalement suggere que la polygynie pouvait con-
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tribuer aaugmenter la frequence des maladies veneriennes, facteur de
reduction de la fertilite comparativement aux foyers monogynes (Dor
jahn, 1958), non seulement par suite de la rotation des partenaires al'in
terieur du foyer, mais aussi parce qu'elle pourrait eventuellement inci
ter les epouses a etablir des relations sexuelles extra conjugales lorsque
le mari est distant ou age.

Les aspects structurels des menages polygynes, seraient toutefois
les facteurs les plus adverses de la fecondite : par exemple, I'instabilite
conjugale (Dorjahn, 1958) ou l'ecart dage eleve entre les conjoints (Ga
renne et Van de Walle, 1989).

Tableau S. Fecondite masculine par c1asse d'age selon la structure

monogynique ou polygynique du menage.

monogynes polygynes
NV NS NV NS

classe age nb x Sx x Sx nb x Sx x Sx
20-24 45 1,60 1,34 1,35 1,07 06 4,83 4,07 3,00 2,00
25-29 45 2,38 1,65 1,75 1,19 21 5,90 3,23 3,71 2,61
30-34 36 3,50 2,51 2,22 1,60 35 7,40 4,77 4,63 2,97
35-39 28 4,46 2,96 2,68 1,94 33 7,91 3,83 5,03 2,66
40-44 12 4,66 3,05 3,00 2,09 25 9,28 4,46 5,32 2,85
45-50 10 6,60 3,20 3,80 1,40 25 10,7 6,62 6,32 4,41

Si l'on est fonde de discuter l'incidence de la polygynie sur la fe
condite masculine en general ainsi que sur ses effets au niveau de la
demographie de la population, il demeure que dans tous les cas obser
ves (Low, 1988), elle a pour effet d' accroitre considerablement la va
riance de la fecondite masculine, ala fois par les fortes differences qui
s' expriment entre menages monogyniques ou polygyniques, mais aussi
par la forte variabilite interne des menages polygyniques dont les sco
res reproductifs peuvent varier al'extreme suivant le nombre des epou
ses (si la valeur modale du nombre depouses est 2 dans les familles
polygynes sara, ce nombre est largement depasse parmi les notables, l'un
des chefs de village ayant simultanement 11 epouses).

Cet accroissement de la variance apparait dans les valeurs des
ecart-types du tableau 4. En depit des petits effectifs, il apparait sans
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aucun doute que les hommes ayant constitue un menage polygyne ac
croissent significativement le nombre de leurs enfants, aussi bien celui
des survivants que celui des naissances vivantes, augmentant ainsi for
tement leur succes .reproductif,
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Figure 4. Regression du nombre de naissances vivantes sur l'age du pere et

par types de menages.
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Figure 5. Regressio n du nombre d'e nfants survivants au moment de l'enquete

sur Ie nombre des naissances vivantes, selon Ie type de menage du pere .

Cette difference est exprimee par Ies droites de regression du nom
bre des naissances vivantes sur l' age (tableau 6, figures 4 et 5), dont les
hauteurs (intersections avec l'axe des ordonnees) manifestent un fort
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ecart. Cependant, on remarque l' absence de contraste entre les pentes
des deux droites, ainsi que la quasi similitude des hauteurs et des pen
tes des droites de regression du nombre des enfants survivants sur ce
lui des naissances vivantes.

Tableau 6. Regressions du nombre total des naissances vivantes sur I'age (NY)
et regressions du nombre des enfants survivants (NS) sur Ie nombre des
naissances vivantes dans les menages monogynes et polygynes

regression
NV / age
NS / NV

test de covariance:

menage monogyne
(1) NV = -2,65 + 0,19 age
(3) NS = 0,459 + 0,51 NV

(1)(2) F=1,0016 ns

menage polygyne
(2)NV = -1,31 + 0,26 age
(4) NS = 0,661 + 0,51 NV

(3)(4) F=0,9946 ns

Ces caracteristiques preterit adeux inferences:
1 - Le profil de la fecondite masculine en fonction de rage ne de

pendrait pas de la nature du menage (c'est a dire que le rythme dac
croissement de la famille serait pratiquement semblable quel que soit la
structure du menage), seule differerait la premiere etape de constitution
de la famille, les jeunes hommes qui ont d'ernblee plusieurs epouses
affichant une fecondite elevee (voir classe 20-24 ans du tableau 5 ). II
s'agit la d 'un resultat sibyUin, dans la mesure ou ron s'attendrait a ce
que les intervaUes minimum entre les naissances qui rythment la nata
lite des couples monogynes, pourraient s'effacer dans les menages
polygynes par la "rotation" des grossesses. Peut etre est-ce la conjonc
tion de s facteurs signales plus haut, qui reduiraient en definitive le
rythme de la fecondite des hommes polygynes jusqu'a s' apparenter a
celui de leurs homologues monogynes.

2 - Les chances de survie des enfants ne serait pas affectees par la
nature du menage, ' ce qui corrobore les resultats obtenus sur l'echan
tiUon ferninin.

Discussion et conclusion

Dans une societe resolument nataliste comme le sont la plupart des
societes africaines, le but du mariage, aussi bien du cClte feminin que du
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cClte masculin, est la reproduction. L'observation des caracteristiques de la
vie reproductive sara laisserait penser que Ie modele de fecondi te qui cons
titue la reference culturelle de chacun, est celui d'une Iecondite naturelle,
illimitee, d'autant plus valorisante pour l'individu qu'elle est elevee.

Pour approcher ce modele, les femmes ont interet acommencer leur
vie reproductive aussitot que possible et considerant qu'elles ne peuvent
au mieux mettre au monde qu'un enfant par an, constituer un couple
definitif avec un seul conjoint, qui au -dela de la procreation accomplira
au mieux les taches d'approvisionnement et de protection de sa proge
niture (Irons, 1983). Comme on l'a vu, deux possibilites leurs sont of
fertes: soit former un menage monogynique, soit entrer dans un menage
polygynique. En fait, l'alternative est moins claire qu'il n'y parait car
relativement peu de femmes passent l'integralite de leur vie reproduc
tive dans l'un ou l'autre des menages. Nombreuses sont celles qui com
mencent par etre l'unique epouse d'un menage monogyne puis qui de
viennent la premiere epouse d'un menage polygyne lorsque leur mari
acquiert une nouvelle conjointe. Autre cas frequent, conforrnernent a la
coutume du Ievirat qui veut que Ie frere d'un defunt se charge de sa
famille en epousant ses conjointes et en assumant les taches paternelles
au pres de ses enfants, les femmes veuves se retrouveront le plus sou
vent membres d'un menage polygyne quelle qu'ait pu etre leur situa
tion anterieure (Borgerhoff-Mulder, 1989; Dorjahn, 1958; Garenne et Van
de Walle, 1989).

II Y est done impossible de differencier rigoureusement les effets
des deux options sur la fecondite si l'on ne dispose pas d'une informa
tion complete sur l'Itineraire matrimonial de chaque femme (voir Ga
renne et Van de Walle, 1989).

Cette information fait defaut dans Ie cas des sara, si bien qu e la
tendance qu'expriment les resultats (tableaux 2 et 4, figure 1), en faveur
d'un leger avantage de fecondite brute (nombre de naissances vivantes)
pour les femmes "monogyniques" n'est pas concluante, malgre qu'elle
soit en accord avec des donnees anciennes recueillies chez ces me mes
Sara Madjingaye (Dorjahn, 1958), ainsi qu 'avec la plupart des observa
tions effectuees dans d'autres societes polygames (Borgerhoff-Mulder,
1989; Garenne et Van de Walle, 1989; Musham, 1956). Ce qu i est plus
interessant, est Ie fait que Ie rapport des enfants survivants au no mbre
des naissances vivantes, soit semblable dans les deux cas. En effet, on a
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souvent oppose monogynie et polygynie pour ce qui se rapporte aux
activites parentales, l' etroitesse du lien assure par la famille nucleaire
monogyne et l'investissement suppose plus intense de la part du pere
dans les activites parentales, etant suppose avantager 1'enfant par rap
port aux conditions offertes dans les familles polygynes. En fait, ce que
suggerent les donnees sara est que quelque soit la situation matrimoniale
de la mere, 1'enfant recoit une qualite d'attention et de soins egale. Peut
etre cela exprime-t-il un investissement parental complexe, principale
ment maternel et accessoirement paternel, mais aussi lignager, typique
des societes africaines.

Dans tous les cas, la mobilite matrimoniale apparait prejudiciable
ala fecondite, en depit du fait que le systerne culturel sara s'efforce de
reduire son impact en favorisant le remariage. Cette institution qui per
met de continuer la fecondite feminine lorsqu'elle est menacee de s'in
terrompre, est egalement parfaitement concue pour permettre 1'inflation
de la Iecondite masculine.

La conception de la reproduction dans la culture sara parait en
definitive etre totalement polarisee en direction d 'une fecondite maxi
mum. Cette attitude est-elle adaptative? Dans son etat pleinement tra
ditionnel, cette societe etait loin d' avoir atteint la capacite de charge
humaine maximum de son milieu et supportait un fardeau epidemic
logique extrernement lourd, si bien que les seules limites biologiques a
la reproduction suffisaient probablement a maintenir une croissance
dernographique moderee que les ressources du milieu ambiant permet
taient d'absorber sans difficulte. A l'epoque de l'enquete, la reduction
de la mortalite infante-juvenile par l'action medicale n'etait pas encore
significative, or on sait qu'elle a ete en tous lieux le moteur de la tran
sition dernographique. L' attitude pro-nataliste des sara etait done pro
bablement adaptative, y compris au sens de Lack (1954). Etait-elle l'ema
nation d'une prise de conscience culturelle ou la traduction instinctive
d'un interet selectif?
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