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I 

Les Hourides Btaient connus imparfaitement On peut s ' en  étonner car l 'au- 
teur  de l'ouvrage dans ce t te  note ne cache pas que c ' e s t  l a  f a c i l i t é  du 
travail de t e r r a i n  gui l ' a  poussé B Qtudier  l a  s t ructure  interne de la  con- 
f r é r i e ,  e t  non pas seulement, comme il en avai t  eu d'abord l ' i n t en t ion ,  l e s  
r e l a t ions  que ce t te  confrérie en t re t ien t  avec l ' ex t é r i eu r  Quoiqu'i l  en 
s o i t  s'appuyant sur une parfai te  connaissance de l a  l i t t é r a t u r e  e t  sur dix 
mois de recherches au Sénégal ( 1966 - 1967)9 O'BRIBN nous donne un exposé 
remarquable e t  probablement d é f i n i t i f  o 

N.B, Cette thèse doi t  &tre publiée en 1970 par Oxford University Press. 
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L'ouvrage se divise en t r o i s  p a r t i e s  
décr i t  l a  s i t u a t i o n  socio-historique au cours de laquel le  l a  confrérie 
mouride e s t  apparue en milieu w o l o f ,  e t  r e l a t e  l ' h i s t o i r e  de ce mouvement 
depuis ses  or igines  (1880-1.890) . jusqu'à l a  f i n  de l a  premisre guerre 
mondiale o L' in te rpré ta t ion  habi tue l le  n ' e s t  pas contestée par O'BREN, qui  
v o i t  l u i  auss i  dans l e  mouvement mouride une réact ion nationale I t  face 
au bouleversement de l a  société  t rad i t ionnel le  o 

La  première (Origine e t  développement) 

La seconde pa r t i e  e s t  consacrée i% l a  s t ruc ture  de l ' a u t o r i t é  re l igieuse 
dans l a  confrér ieo  T r o i s  chapitres décrivent l e s  principaux concepts, cro- 
yances, r i t e s ,  e t  i n s t i t u t i o n s  mourides; un quatrième raconte l a  v ie  de 
Cheikh Ibra FALL, pr inc ipa l  associé &'Amadou BAMBA (fondateur de la  confré- 
r i e )  e t  auquel se ra ien t  dues cer ta ines  p a r t i c u l a r i t é s  de l 'o rganisa t ion  
e t  des croyances momiaeso Dans l'ensembleg ce t t e  pa r t i e  du livre tend B 
montrer que l e  système mouride-si l ' o n  accepte l e s  vues exprimées par l e s  
in té ressés  eux-memes - repose sur l ' e x p l o i t a t i o n  des d isc ip les  J en e f f e t ,  
ceux-ci échangent des ressources Qconomiques objectives contre des avanta- 
ges purement surnaturels  

Dans l a  dernière pa r t i e  de sa thèse (De l a  Colonisation agraire  B l a  
pol i t ique urbaine) 
de la confrérie sur les  plans socio-économique e t  pol i t ique.  C'est dans 
l ' ex is tence  de ces fonctions qu'O'BRIEN v o i t  l a  réponse ?i l a  question sui- 
vante t comment un système d 'exploi ta t ion auquel a s '  a f f i l i e  volontairement 
peut-i l  continuer d ' ex i s t e r  e t  même s 'é tendre ? 11 montre que l e s  avantages 
matériels de l ' a f f i l i a t i o n  sont - ou é t a i en t  - assez consid6rables 2 awes 
aux t e r r e s  neuves9 s6curit6 col lect ive dans l e s  endroi ts  nouvellement . 
colonisés, ,  bénéfices r e t i r é s  de l ' i n t e rven t ion  des cheikh (I), e t c .  Pour- 
t a n t ,  conclut O'BRBN, l e s  i n t é r d t s  des cheikh e t  des d isc ip les  divergent 
désormais e l e s  premiers ont acquis l e s  moyens d'une domination plus 
coerci t ive qu 'autrefois ,  a l o r s  que l ' évolu t ion  agraire e t  l ' i n s t r u c t i o n  
tendent ?i renf orcer 1' indépendance des paysans e t  i% diminuer leur  crédul i té  o 

1' auteur entreprend d' analyser l e s  vé r i t ab le s  fonctions 

11 e s t  d i f f i c i l e  d 'apprécier sa jaste valeur un travail auss i  r iche B o i s  
points  au moins semblent mériter un commentaire 8 

- cer taines  pr6cisions , depuis longtemps attendues concernant l a  s t ructure  

- l a  question de l a  place occupée par l e  t r a v a i l  dans l a  doctrine e t  dans 

- l e s  moteurs e t  les voies de l ' évolu t ion  de l a  confrér ie ,  

mouride ; 

l a  v ie  quotidienne ; 

I 

Les auteurs ont tendance B considérer l e s  paysans Mourides comme un bloc 
homogène de fanatiques déiroués corps e t  âme B l eur  marabout, e t  l u i  

(I) Mais non d'une tres hypothètique r ed i s t r ibu t ion  de b i sns  par l e s  c h e i a .  
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remettant tou t  l e  produit de l eur  travailo O r  une d i s t inc t ion  d o i t  "&tre  
f a i t e  entre  les t aa l ibe  tak-der qui,  volontairement ou sur  décision de 
l eur  fami l le ,  sont entrés  dans un daara ( communauté mouride de t r a v a i l )  
pour y t r a v a i l l e r  pendant une dizaine d'années, e t  l a  masse des paysans 
ordinaireso On ne répètera  jamais assez7 avec O'BRIEN, que 

l a  grande majorité des t aa l ibe  ne sont pas sous le con- 
t r ô l e  complet des cheikh, comme c ' e s t  l e  cas des tak-der, 
C e  sont des paysans indépendants qui  cul t ivent  leur  pro- 
pre t e r r e  e t  qui expriment leur  dévotion essentiellement 
par des offrandes f a i t e s  aprés l a  r éco l t e ,  encore q u ' i l s  
puissent auss i  t r a v a i l l e r  occa xionnellement pour l eu r s  
marabouts, pendant quelques jours du mois  ou de l'année9 

affectée au cheikh O . o  

-i SUT un champ spécial  dont l a  récol te  e s t  entièrement 
i (p. 316) 
1 
o Les Mourides é ta ien t  au moins 4230000 un peu avant 1960 (p. ' t33) ,  mais le 

nombre t o t a l  de daara e s t  estimé par O'BRIEN 5 300 ou 400 en 1967 (p. 284). 
Dans cel les-  q u ' i l  a étudiées,  il a t r o u 6  un nombre moyen de 8,5 taal ibe 
e t  l ' ex t rapola t ion  de ce ch i f f re  donnerait de 2.500 & 30500 tak-der seule- 
ment, s o i t  moins de 1% du nombre t o t a l  de Mouridese Peu importo d ' a i l l e u r s  
l e  ch i f f re  exact 8 ce qui e s t  c l a i r ,  c ' e s t  que les tak-der. ne constituent 
ac-tuellement qu'une infime minorité Cette minorité travai&- p le in  
temps pour les marabouts, m a i s  des enqu6tes de 1'ORSTOM ont montré que les 
autres  paysans ne donnent pas plusde LO $ de leur  temps de travail t o t a l  
aux sérigne s o 

D'autres mises au point présentent un grand intérf$to O ' B R B N  nous donne 
par exemple une déf in i t ion  c l a i r e  des termes chaikh e t  sérigne en montrant 
que le cheikh descend par les mâles d'un parent ou d'un disciple  d'Amadou 
BAMBA, f a i t  lui-meme cheikh pendant l a  vie du fondateur, e t  d 'autre par t  
possède des taa l ibe  , c'est-à-dire des disciples  ayant prononcé l'engagement , 

que l ' au t eu r  appelle njebbel ( 2 ) ,  La dénomination de sérigne e s t  beaucoup 
plus vague 8 elle s'applique à tou t  notable re l ig ieux  plus ou moins versé 
dans l e  Coran, chargé ou non de fonctions t e l l e s  que l a  direct ion des 
pr iè res  à l a  mosquée l'enseignement l a  confection de gr is-gr is  o o 

3 

J 
I 

On trouve également une d is t inc t ion  entre  daara au sens large (école cora- 
nique oÙ les enfants ne t r a v a i l l e n t  que sour se nourrir  e t  pour dédommager 
le marabout) 
mise en valeur d-kne exploi ta t ion maraboutique o 

e t  dana mouride consacrée entièrement au travail e t  5 l a  

La l i t t é r a t u r e  courante ne nous avai t  pas habitués & ce t te  c l a r t é o  

II 

Pour pressante e t  fréquente qu 'e l le  a i t  é t é  (au moins oralement sinon dans 
l 'oeuvre é c r i t e ) ,  l ' i n v i t a t i o n  au t ravai l  lancée par Amadou BAMBA n ' e s t  

( 2 )  La graphie dyebalu . semble plus conforme B la r é a l i t é .  -- 1 
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pas l e  r é s u l t a t  d'une élaboration théologique complexe (p. 88), E l l e  
manifesterait  plutôt  une simple adaptation du fondateur aux besoins de 
son époque, e t  notamment au f a i t  que l ' ag r i cu l tu re  o f f r a i t  en zone wolof 
un moyen de vivre aux personnes qui avaient perdu leurs  ressources anté- 
r i eu res ,  l e s  anciens tyeddo (par exemple) ,, A vrai d i re ,  é c r i t  O'BRIEN, 
l a  part d'Amadou B.AI!BA dans ce t t e  adaptation r e s t e  obscure, e t  c ' e s t  
plutôt  Cheikh DRA, chef de f i l e  des Baye FALL, qu i  semble avoir joué un 
r ô l e  décis i f  dans le développement de l a  doctrine e t  de l a  pratique 
mouride du travailo 

7 

7 
LI 

lt 11 imposa avec succés son s ty l e  re l ig ieux  aux premiers 
Mourides, e t  ce s ty l e  influença de manière décisive 
l ' évolu t ion  u l té r ieure  de l a  confrérie e Son obsession 
personnelle du travail physique fu$ repr i se  e t  i n s t i t u -  
t ionnal isée pendant des générations successives de 
Mourides s il in t rodu i s i t  l ' i d é e  d'un noviciat  iLe tra- 
vail  (muritu)et  créa une i n s t i t u t i o n  adaptée s l e  daara 
de t ravai l  o o D  Ce toute  manière, il semble tres c l a i r  
que l ' agen t  a c t i f  de l ' innovat ion f u t  Cheikh Bra9 e% 
non Amadou BAMBA (p. 256) 

Innovation, mais non révolution. L'auteur souligne à jus te  t i t r e  qu'en 
va lor i san t  le trzcvail, n i  Amadou BAZtBA n i  ses  successeurs ne boulever- 
sa ien t  lesvues communément admises o Selon l a  t r ad i t i on ,  l e s  Wolof devy3,i.en-b 

2 l eu r s  chefs 2, l a  f o i s  un t r i b u t  e t  des prestat ions en travail  
(A- moya1 e t  lokate)  a I c i ,  comme b ien  souvent , l e  marabout peut-être considéré 
comme '' l ' h é r i t i e r  d i rec t  du chef I '  (p. 152). 

'Pour en revenir  2 l ' a s p e c t  doctr inal  de l a  question, O'BRJEN fa i t  remarquer 
que l e  travail  en t a n t  gus t e l ,  l e  travail  égoïs te ,  ne r e ç o i t  aucune appro- 
bat ion p a r t i c u l i è r e e  C'est  l e  travail pour un chsikh qu i  possède une v a l e m  
re l ig ieuse ,  e t  cette/culmine dans l e  t r a v a i l  des 3aal ibe at tachés aux - daara : valeur  

* 

I '  Quand il e s t  finalement l i bé ré  e t  remercié par son cheikh, 
le t aa l ibe  e s t  ce r t a in  d 'obtenir  le paradis., , .  C'est  
dans ce contexte, e t  non pas de manière gGnérale, que 
l ' o n  p u t  par le r  d'une cer taine forme de sans t i f i ca t ion  
par le travail  (p. 155) 

La comparaison avec le protestantisme européen n ' e s t  guère j u s t i f i é e  8 

'I Dans l e  cas mouride, malgré l a  valeur re l ig ieuse  attr i-  
buée B cer taines  formes de travail, l a ,  contribution déci- 
sive au changement socio-économique se s i t u a  sans doute ... 

davantage au plan de l 'o*ganisakion s u ' å  ce lu i  de l a  doctrine 
(P. 497) 

La conséquence de tou t  ceci  a b ien  é t é  vue par Abdoulaye DIOP (3) o S i  
le travail mouride n 'acquier t  son p r i x  qu'en t a n t  qu'offrande au che-ikh , - 

i (3~bd~ulaycB,?DIOP, l a  culture wolof : tcadieions - e t  changements , Notes 
Africaines; no 121, Janvier 1969, 12.5.- 



e t  de ce t te  manière seulement, sa va lor i sa t ion  'I f a i t  pa r t i e  intégrante 
d'une conception rel igieuse globale , de 1 l organisation d'une confrérie 
e t  n6%omprend que dans ces cadres ' I o  L'a t t i tude  mouride face au t r a v a i l  
n ' a  de sens que r e l i é e  -5 l 'a l légeance maraboutique, et ns saurait devenir, 
en s o i ,  un fac teur  de développement o 

III 

L'étude du mouridisme souleve une d i f f i cu l t é  :: quelle importance accorder, 
dans l a  naissance e t  dans l e  développement de l a  confrérie,  B l a  dynamique 
des s t ruc tures  d'une pa r t  , B l 'expérience rel igieuse individuelle d 'autre  
par t  ? Problème général, qui n ' e s t  pas sans rappeler le vieux débat du 
micro - e t  du macro-économique, Ou bien l ' évolu t ion  des sociétés  se 
radui t  2 l a  transformation objective d'une s t ructure  en une autre s'crue- 
tu re ,  sans que les é t a t s  de sonscience individuels soient autre chose 
que des Qpiphénomènes, ou bien l 'expérience intime de quelques déviants, 
prophètes ou génies engendre un processus d'adhésions provoquant un boule- 
versement, ou b ien  enfin - plus vraisemblablement - les deux sehémasne 
s 'excluent pas e t  doivent s'assembler simultanément dans un modèle uni- 
t a i r e  o 

O'BRZEN pose le problème dés le début de son l i v r e  : 

L'apparit ion d'Amadou BAMBA, héros Wolof , chef doté 
d'une a t t i rance  charismatique peut-être mise en r e l a t ion  
e t r o i t e  avec l e s  besoins immédiats de groupes sociaux 
spécifiques, e t  le succés de son mouvement e s t  explicable 
sans qu'on fasse  une référence autre qu'occasionnelle aux 
variables  proprement re l igieuses .  L ' é l i t e  t rad i t ionnel le  
déposée par les Frangais avai t  besoin d'une organisation 
nouvelle pour recouvrer en par t ie  sa posi t ion antérieure 
e t  les classes  infér ieures  avaient besoin d 'au tor i t6 ,  de 
protection e t  d 'organisation. U (p .  9-10) 

Pour vraisemblable qu' il s o i t  , ce schéma ne satisfait  pas entièrement 
l ' au teur  t 

I' Voilg le genre d 'expl icat ion qu'on avance Qvidemment 
sans d i f f i c u l t é s  aprés coup. Ce qui demeure obscur, c ' e s t  
l 'importance r é e l l e  des motivations surnaturel les  (other- 
wordly)  dans ce processus de t r ans i t i on  '' (p .  10) 

Néanmoins, par prudence ou  peut-être par f i d é l i t é  au sous- t i t re  de son 
livre O'BRII3B cesse rapidement de s in té resser  aux It  o therwordly motiva- 
t ions" e t  s 'a t tache B dépasser l e s  explications fournies par les intéressés  
e t  touchant précisément B l a  v ie  fu tu re ,  11 montre par exemple qu 'é tant  
donné les obstacles matériels e t  l ' i n s é c u r i t é  locale ,  les Wolofs ne pou- 
vaient s ' i n s t a l l e s  individuellement sur les t e r r e s  neuves dont i l s  

... 
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avaient besoin, q u ' i l  leur  f a l l a i t  l 'o rganisa t ion  fournie par l e s  chefs 
re l ig ieux ,  e t  que ceux-ci é t a i en t  dans le cas d 'obtenir  un p r ix  pour 
l eu r s  serviceso. .  Ces vues sont parfaitemsnt j u s t e s ,  mais il me semble 
qu'un important aspoct du phénomène e s t  négligé 9 peut-6tr eû t - i l  f a l l u  .:.: 
prê te r  plus d 'a t ten t ion  B ce paradis dont marabouts e t  t aa l ibe  ne cessent 
de par le r .  Au XVIIIèms s i è c l e ,  DardÛri a é c r i t  que l a  mystique consiste 
2 agi r  au plan des r e l a t ions  sociales ,  e t  F o  DUMONT (4) a montré que ce t t e  
phrase décr i t  avant l'évènement l 'expérience mouride 3 mais s i  l a  r é a l i t é  
sociale exprime certaines formes de mysticisme il ne s ' ensu i t  pas qu'elle 
les détermine o Parce qu' il s ' a g i t  d'un domaine cu l ture l  qui nous e s t  plus 
fami l ie r ,  nous sommes assez pr6ts  à reconnaître que l e s  migrations des 
pur i ta ins  anglais ou des mennonites européens ne s 'expliquent pas seule- 
ment par des antagonismes de classe o u  par l e s  densités r e l a t i v e s  de l a  
population; nous accordons même une grande importance au dés i r  qu' avaient 
ces gens-12 d ' ê t r e  sauvés, Pourquoi, parce que nous nous sentons moins 
biens armés pour comprendre 1' I s l a m ,  s implif ier  arbitrairement le problème 
mouride en négligeant son aspect re l ig ieux  ? 

t 
Y 

A vrai d i r e ,  l a  méthode pragmatique d'O'BRIEN f a i t  merveille quand l 'au-  
teur  examine l ' aven i r  de l a  confrérie.  Pour  l u i ,  un déclin n ' e s t  pas 
improbable car l ' a i d e  fournie par le mouvement pendant l a  colonisation 
des Ter res  Neuves e s t  devenue moins u t i l e o  Le système de succession tend 
2 augmenter l e  nombre de &I..+- potent ie l s  e t  B accroî t re  les conf l i t s .  
L ' a f f i l i a t i o n  directe  au a a l i f e  Général, de plus en plus fréquente, 
a f f a i b l i t  les cheikh e t  finalement relâche l a  cohésion confrérique, qGe 
l 'u rbanisa t ion  ne cesse dé j &  de détér iorer  o Se souvenant tou tefo is  des 
prédictions malheureuses de MARTY, O'BRIf3N se garde d ' ê t r e  catégorique e t  
remarque seulement que l a  décentral isat ion actuel le  e s t  tou t  2 f a i t  normale I 
seules des circonstances exceptionnelles avaient pu f a i r e  d'une confrérie 
soufi  un bloc aussi  monolithique o 

X 

X X 

11 semble que cet  ouvrage de grande valeur conc1u.e la  sé r i e  d 'études 
générales qu!.il fa l la i t  de toute Qvidence consacrer au mouridisme o Grâce 
2 O'BRIEN, l ' o rganisa t ion  e.t l a  s t ructure  de l a  confrérie nous sont main- 
tenant b ien  connues ; Fe DUMONT, dans un t r a v a i l  récent ,  a exposé e t  
commenté l a  doctrine du fondateur, e t  L o  BEHRNAN a étudié l e s  aspects 
pol i t iques du mouvement (5) o Le moment pa ra î t  donc venu de r e l i e r  le mou- 
vement mouride & une théorie générale du dynamisme économique , sans négLiger 
les études approfondies consacrées B des points qui  peuvent encore f a i r e  
problème o 

Dakar, octobre 1969 

Pho COUTYo 

(4 )  F'b DUNONT, E s s a i  sur l a  Pensée Religieuse d'Amadou BAEBA (1850-1927) 

(5) Lucy C m BEHENAX, The P o l i t i c a l  Influence o f  Muslim Brotherhoods i n  
Université de Dakar 1966 - 2.968, P. 559.- 
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