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Les Mossi cons t i tuent  l e  groupe ethno-culturel  Le plus étendu 
de l a  Haute-Volta (un peu plus  de deux mi l l ions  e t  demi de person- 
nes) ,  Ils se  d i s t r ibuen t  dans le cent re  du pays se lon  une dens i t é  
moy{nne. de 35 habi tants  au k3n2, ce r t a ines  zones pouvant a t t e i n d r e  
jusau'& 700 habi tan ts  au km2. "Gens au m i l t 1  comme le%, a u t r e s  popula- 
t i 6ns  de l * a i r e  s,oudanienne, i l k  connaissent des condi t ions d 'exis-  
tence di f f ic i les  : sous ~1 cl imat  cameterisé par une pluviométrie 
fáibie e t  52!rdgulière, ils ne possèdent qu'une technologie rudimen- 
taire pour det-tre en valeits  un SOI ii-grat. 

. 

-r - * .  
Ehseqble hardogène du point  de vue $oIi t$aue e t  l f n g u i s t i a u e ,  

l e  pays moss i  rassemble des populations varie'ed, hont p lus ieurs  ont 
conservé des traits  culturels ox5ginaux. L*uni f ica t ion  bu pays a é+Q 
re'alisge au début du XVIè s i è c l e  par une a r i s t o c r a t i e  guerrière ve- 
nue du pay-s dagomba, l e s  Nakomse : ceux-ci imposerent une organi- 
s a t i o n  é t a t i q u e  aux s o c i é t 8 s  segmentaires en place,  I n s t a m é  e t  - 
sous-tendu par l a  force des armes, l e  pouvoir des Nakomse s ' exe rça i t  
à t r ave r s  u n  système pol i t ico-adminis t ra t i f  c e n t r a l i s é ,  sura jouté  à 
une organisa t ion  l i m a g è r e  demeurée vivace. 

Aprbs avo i r  r é s i s t é  durant quatre  s i 'ecles  ,à l ' é ros ion  in t e rne  
e t  aux en t r ep r i se s  ex tér ieures ,  l e  pouvsir  p,gli t ique moss i  e s t  s o r t i  
très af fa ib l i  de. l 'épreuve coloniale.Cmpromispar 1 ° a c t i o n  des auto- 
r i t é s  f r ança i se s ,  l e s  chefs t r a d i t i o n n e l s  s e  sont  vus priv6s d'une . 
p a r t  majeure de leurs  prérogat ives  par  1 ' E t a t  moderne. De l e u r  c6t6, 
les co l , l ec t iv i t6 s  ru ra l e s ,  soumises aux  pressions de l'économie de 
p r o f i t ,  ont connu une d&tér iorat ion continue de l e u r  mode de v i e  
traditionnel .. 

% % "  

'%*& d6a proELB56& l e s  pluà &aWs qui se pose aujourB'hui 3. 

- * 
-1 

- *  

1% goct&td moss-i e s t  c e l u i  du départ en migration de travail 5 
ZrBtranger d'une pa r t  grandissante  de l a  population, En 1973, l a  
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s i t u a t i o n  é t a i t  l a  suivante ( I ) ,  Les hommes actifs en migration 
dans l e s  pays c a t i e r s  sont  au nombre de 215.000, La  p lupar t  son t  
jeunes ( l e u r  3ge moyen e s t  de 26 ans )  - 53 $ des Moss i  Bgés de 20  
& 29 ans s e  t rouvent  mobilisés pour l a  croissance des économies 
í v o i r i e m e  e t  ghanéenne, Près de 75 $ d'entre  eux sont  c é l i b a t a i r e s ;  
Au t o t a l ,  l a  migrat ion touche 314.000 personnes, s o i t  près  de 19 % 
ae l a  population masculine e t  6 % de l a  population fdwlinine, Plus 
de neuf migrants sur d i x  s e  rendent en Cate d ' Ivo i re ,  pour des sk- 
jours d'une durée moyenne proche de vingt quatre  mois ( s i  QOon 
excepte l e s  migrations saisonnières  e t  l e s  migrations de tP&s 

lovlgrae d u r 6 e ) a L e s  t r o i s  quar t s  d P e n t r e  eux t r a v a i l l e n t  en zone 
f o r e s t i è r e  cmme manoeuvres de plantat ion, .  e t  l a  p lupar t  des -autres  
sont  employ6s B Abidjan. Dans l 'ensemble m a l ,  rémunérds, ces m i -  
grants -6pargnent ndw-noins 24.000 frfincs CFA p a r  individu e t  p a r  
an en moyenne - ce  qui, POUP l 'année .de réfGrence, represente  une 
Qparghe annuel le  globale  de 4,5 8. 5 mi l l i a rds  de f r ancs  CFA, dont 
3,5 mill iapds environ seront  t r a n s f é r é s  en Haute-Volta sous forme 
filonétaire i 

L 

Qmelies que soiertt  l e u r s  retomb6es monGtaires, l e s  m i g r a -  
t ions de t r a v a i l  v e r s  l ' é%range r  son t  en f i n  de coypte né fas t e s  - 

pour l e  pays. E l l e s  condamnent à l '&bec  tou te  t e n t a t i v e  de promo- 
t i o n  technologique e t  économique de l ' a g r i c u l t u r e  mossi ,  e t  plus  
généralement t o u t e  t e n t a t i v e  de développement de l a  Haute-Volta. E t  
pour peu que l e s  f lux  d'émigration ( i n s t a l l a t i o n  d é f i n i t i v e  à 
1 %ranger) s 'amplif ient  8. l ' a v e n i r ,  l a  paupérisat ign du pays r i sque  
de devenir i r r 6 v e r a i b l e .  La d é f i n i t i o n  dqune po l i t i que  suscep t ib l e  

t o u t  plan de développement, .Nais, pour con t r a l e r  ou a r r e t e r  c e t t e  
h h o r r a g i e  de main-d'oeuvre l a  marge de manoeuvre du p l a n i f i c a t e u r  
es t  é t r o i t e ,  en r a i s o n  des mult iples  déterminations dont r e l ève  l a  
pra t inue  migratoire.  Quel le  que sQi t  l e u r  r a t i o n n l i t é . i n t e m e ,  l e s  
modèles de p l a n i f i c a t i o n m e  sont  que jeux de l ' e s p r i t ,  s ' i ls  ne 
prennent pas en coypte l'ensemble de ces  dé t emina t ions ,  D'autant 
cue l e s  s t r a t Q g i e s  du p l an i f i cq teu r  s'opposent7 dans une l a r g e  me- 
su re ,  à celles des populations : pour au tan t  que ces dern ières  ne 
sont  pas animées par une volanth p o l i t i q u e  de développement, l e u r s  
(1 ) A la deaqncicl! '37 I r  EqGtp-Vol t i ,  1 'Office d p  1 % ~  
Rcoherche Sc ion t i f  iclw e t  Tecirniaue Outre-f!er ( ORSTON) a procédé , en 
1973, B une vast2 recherche i n t e r d i s c i p l i n a i r e  sur l e s  nouveqents 
de population en pays f i o s s i  e t  bissa - migrations de t r a v a i l  B des- 
Cination de 9 '6 t ranger ,  e t  migrations ag r i co le s  i n t e m e s  au  terrTL 

- t o i r e  vol ta ïque.  L a  pr6senta CC~~"mnication Tend cap te .  des princi- 
p d e S  conc~USiOnS s0cio?ogiqvLes de'  cet-ke recherche 

v d'enrayer les processus migratoires  cons t i t ue  donc un préa lab le  & 

- - -  ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ - ~ ~ ~  

1 

t 1 
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stratégies ne visent globalement que la perpétuation da l'ordre . 

établi. Les analyse8 qui suivent Ont pour objectif de montrer cm- 
ment la migration s'insère dans le prochs de reproduction de l a  
societe mossi.- et de mettre ainsi en lumière, B l'intention du 
planificateur, les contraintes du vilieu social, 

1 ,  Economic e t  pouvoir dans ia socî&é traditionnelle -.- -- 
Dans l'honom-ie naossi pr&coloniale, il n'y a jarnais eu - 

exploitation systématinue des forces de production au profit des 
a T d s  dinstances lignagères) et du groupe dirigeant (instances 
politiques), Certes,. on pewt voir Ià une cQns6quence du faible 
niveau de développement technologique de lPagricidtuk.e mossi. Les 
in6galitQs -6cohomiques demeurent minines tank que l e  bas nibeau. 
de Fki$ndB&efi& 
ce qu'exige la seule satisfaction des besoins priaaires. Mais on 
ne peut ea @ester a cet.t;e 3pproche partielle4 
dPun bas niveau technologique est étroitement lié au choix d'me 
Qconomie de subsistance, Celle-ci étant définie par le rgfus qu'elle 
exprime d'une, croissance désordonnée de la production - qui serait 
susceptible d'entrafner une contamination, par 13 richesse, des 
valeurs sociales privilégiées bar le groupe. Ce qui transparaPt B 
travers l'organisation de la production, c'est la na.f;ure profonde 
ae la relation du FouvQir .1'6conomie. Sous quelle que fome  - 

qu'elle se pr6segte, l~~ccumulation de biens .est exclue du système 
des valeurs éconmiaues, Qu'il s'agisse de l'organisation politico- 
foncière, de lzaccession aux fepmes, de l'exercice du pouvoir so- 

cial .QU politique, les institutions ne laissent aucune chanc,e à 
l'homme riche, .ou au groupe riche, de s'imposer socialement : la 
terre nlest.jamais manipulee à des fins de domination, l e s  presta- 
t ions  matrimoniales sont réduites à des offrandes coutumiBres e-1; 8 
quelques journées de travail annuelles dan$ l e s  champs des.,beawr- 
parents, le doyen et le chef ne reçoivent que pour autant qu'ils 
orxt 8 faire face & des dépenses de représentation. En d'autres 
termes, la source du pouvoir n'est pas dans le contrale et l'ex- 
ploitation des forces productives. L'agriculture d o i t  couvrir l e s  
besoins primaires, mais elle n'introduit pas dans l e s  domaines l e s  
plus valorisés de la vie sociale. Dans la société mossi ancienne, 
la puissance sociale ne pouvait en aucun cas r6sulter directement 

du travail empeche de produire sensiblement plus que 

fait, l e  maintien 

t I 
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d'une sup6r ior i td  économique acquise individuellement ou o o l l e & 3 m "  
&ce B l P a g r i c u l t u r e  ; t o k t e  t e n t a t i v e  de ce genre a u r a i t  présent6 
l e s  p i res  dangers pour l ' i n d i v i d u  ou l e  groupe qu i  s ' en  s e r a i t  rendu 

. coupable. 
-c .- . 

Dans la .  soc i8 t6  étatiaue mossi, non seulement l a  re la t ion  
p o l i t i a u e  de pouvoir a précédé l a  r e l a t i o n  Qconorn.ique d'exploita- 
t i o n ,  m a i s  endore c e t t e  exp lo i t a t ion  e s t  demeurée & l ' d t a t  em- 
bryonnaire.  Le pouvoir p o l i t i a u e  moss i  n ' a  jamais cherché, QU- réussi, 
8. t ranscender  totalement ses or igines  guer r iè res .  Bien p lus ,  il ntrt 

pas Cossé, r&gnn=nt en dern ière- ins tance  par l a  force ,  de p ré l eve r  B 
l ' e x t é r i e u r  du t e r r i t o i r e  é t a t i q u e  l e s  ressources majeures (es- 
c laves  e t  b é t a i l )  des t inées  à l a  reproduction de ce t t e , fo rce .  Dans 
ce contexte  de n e u t r a l i t é  économique du pouvoir po l i t i que  c e n t r a l ,  
l a  p o l i t i s a t i o n  de la pra t ique  l ignagère - l'émergence dvune r e l a -  

J 

tion de domination ab th -cade t s ,  i n d u i t e  p a r  l a  r e l a t i o n  de domina- 
t i o n  chefs-sujets - s ' e s t  produi te  hors de t o u t  p r o j e t  ou nécess i t é  
d 'explo i ta t ion  des forces  de production, Le pouvoir des afnés  é-tant 
excerc6 lrpour lui-même" (comme l e  pouvoir des nobles) ,  e t  sa repro- 
duction pouvant e t r e  assurée hors de t o u t  recours à l 'accumulation 
de c a p i t a l ,  aucune des conditions endogènes d'accroissement de l a  
production, e t  donc de développement des forces  productives ( s a v o i r  
technologique en p a r t i c u l i e r ) ,  ne s e  trrouyait r6a l i sée .  11 e s t  frap- 
pant d:obsepver, dans c e t t e  perspect ive,  que l ' u n i f i c a t i o n  du champ 
p o l i t i m e  6tat ioue e t  segmentaire s t -es t  opérée en marge .de l 'bcono- 
mie. C ' e s t  à t r a v e r s  qn recours co"un.au cont ra le  des moyens de 
reproduct ion humaine que s * e s t  nouée l ' a l l i a n c e  de c l a s se  en t r e  
dé ten teurs  du pouvoir c e n t r a l  e t  dbtenteurq du -pouvoir l ignager .  Le 
procès de production d e . l a  fo rma t ion  é t a t ique  mossi n'&tait pas 
euscept ib le ,  B l u i  seul,  d 'en t ra îner  une mnptuye déc is ive  avec ce 
q u ' i l  es+ convenu dqappe le r  l'économie de subsis tance,  

On ne s Q é t e n d r a  pas p lus  longtemps su r  l a  r e l a t i o n  du pouvoir 
à l'c'c,onomie dans l a  s o c i é t é  ancienne, Un poin t  e s s e n t i e l  e s t  & re- 
tenir  : . l e  pouvoir, dans une s o c i é t é  qu i  exclut  l a  conpét i t ion  
Bconomiaue de 1a .p ra t ique  s o c i a l e ,  ne peut en aucun cas r é s u l t e r  de 
l ' inves t i ssement ,  dans l a  sphère hociale ,  de r ichesses  accumdkes & 
l a  favedr  de . l*.exploita$ion des forces  productives,  L a  puissance 
d'un notaBle , .qu ' i l  s o i t  ou non t i t u l a i r e  de fonct ions l ignagères  
ou po l i t i aueq ,  s e  mesure 5 l ' é tendue  du réseau de r e l a t i o n s  s o c i a l e s  
8. l a  t ê t e  duquel il s e  trouve plac6, Eh d v a u t r e s  termes, l e  con t r a l e  
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des rapports de production - il met les aSn6s B l'abri du besoin 
et.pr0our-e aux chefs les moyens de tenir leur rang - passe par le 
contrale des rapports sociaux. 

.,C'est principalement par le contrble de la circulation des 
femmes crue les chefs et les aînés assurent la reproduction de leur 
pouvoir, LeS.premiers se trouvent & la %&te dPimportants circuits 
matrimoniaux, alimentés par l e s  femmes qui leur sont remises en 
hommage par leurs sujets, et qui sont redistribuées avec l'obliga- 
tion du retour au donateur ( g  titre de compensation matrimoniale) 
de la première fille de la femme donnée, Ces prérogations en ma- . 
tière hatrimoniale sont mises au service des strategies du pouvoir, 
qui visent globalement à maintenir les liens de dépendance. Quant 
aux afnés, ils assurent collectivement leur pouvoir en interdisant 
aux cadets 1 *acck a m  ferdnes akn-t un gge ayanc6 d'une -par& en . 
créant m e  aituatrion de p6nurie par ka pratique d%m kypefr.-poïsamie, 
d'autre part en maintenant avec beaucoup de rigueur 1e.s modalités 
traditionnelles du contrale de lvacc&s aux -femes. Come cvest seu- 
lement par le mariage que,daQs la société mossi, un homme peut 
acquérir l'autonomie Qconomiaue et la majoritk sociale, le contrale 
yatrimonial opère un clivage radical entre les cadets et les aînés 
et l e s  constitue en deux classes antagonistes, Mais la relation 
entre. ces classes nqest pas essentie1le;yent deexploitation écono- 
miaue, elle est de domination sociale. 

2. L'intervention coloniale - et les nouvelles valeurs économiques, 

2.1. Soci6té et argent e 

La quasi-totalité des migrants avancent, comme mot i f  majeur 
e t  souvent exclusif de ,leur départ, la recherche de l!argent. CQme 
l'ensemble de la pratique sociale mossi contemporaine, la pratique . 
migratoire s'inscrit dans le contexte issu de la situation coloniale, 
du développement de l'économie de profit, Déclenchée par la pression 
fiscale intense exercée par l'administration sur l e s  explaitanis 
agricoles, soutenue par les habitudes nouvelles de consommation 
imposées dans le cadre de.la tentative de développement capitaliste 
des territoires coloniaux, la recherche de ltargent, sans cessg plus 
accaparante, a profondément perturbé, puis transformé la pratioue 
économinue précoloniale. Des changements irréversibles se sont pr,o- 
duits d-ans l*organisation de la productian et de la distribution : 
dclatement acchlérf des exploitations fmiliales 6tendues, accession 
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2 lvautonomie d*une proportion croissante de producteurs, indivi- 
dualisation. et monétarisation de plus en plus poussée des échanges 
économiques, etc. A travers le d6mantèlement du pouvoir économique 
ancieh - généralement vécu corme une simple adaptation technique a& 
valeurs de consommation individuelle introduites par le cglonisa- 
teur -, c'est vers une redéfinition des rapports sociaux que  est 
orientée la société mossi. 

Envahissement des échanges sociaux par l'argent, cette f o r -  

mule orrespond-elle à une réalité, 0x1 n'exprime-t-elle que le sens 
d'une mutation qui est loin d'être achevée ? Une $elle question est 
au centre du débat surela relation entre la pratique migratQire et 
l'ensenble de la pratiaue sociale, La migration nPest-elPe qu'we - 
r4ponse aux difficultés économiaues des exploitants agricoles nlossi, 
et nqentrafne-t-elle pas de changenlent profond dans les échanges 
sociaux ? Ou a-t-elle, d$ores et déjà, transfarmé la nature m8me des 
relations sociales, en conférant un rBle prééminent à L'argent ? OU 
encore, la migration est-elle objectivevent au service des cadres 
d'autorit6 d-e la societd, enfermant les jeunes gens dans le mythe 
du pouvoir libhratoire de l'argentp les tenant Bloim6s de poser les 
vrais problGmes et de participer-à la définition de nouvelles formes 
de la pratique sociale ? Quelle que soit la, réponse apporthe à cette 
question, .on ne peut éviter, cherchant 2 définir l'environnement 
sociologique des migrations de trayail, dPavoir B s'interroger sur 
la place de l'argent dans la pratique sociale mossi contemporaine. 

.Pour ce faire, il est nécessaire de prendre du chanp par 
rapport, tant au QhEnomène migratoire Jui-mame, qui nqest qu'un pro- 
çèS socio-économique pumi ,dPau-kres 
qu'il a fait .naftre, qu.i n'-%s'- qa 'unc  strtlcCurc idiolPTique .imS%ble 
La relation que l'on ne peut sqemp&cher d'établir entre' la mimtion 
e t  lgargent - que l'on considère les motifs de départ, ou la dispro- 
portion entre les ressources procurées par la migration d'une part,. 
pas l'agriculture sur place dvautre part - amène tout naturellement, 
dès lors clue Pion s'int6resse à lP6volution du système s o c i a l  mossi, 
à identifier cette 6volution 5 lPenvahissement de &a pratiaue so--, 

ciale-,par,l'argent. Il faut bien voir, cependant, que l'argent - q u i  
a en cruelclue sorte 6 t h  donné.& la soci6t6 mossi par la transforma-. 
tion, imposée..de l'exthrieur, de son système de production.- n'est, 
dans la pratiaue sociale, qu'un ips~rwnent. k particulier, il ne 
euffit pas que son usage spimpose dans les relations sociales pour 
que, du mgme coup, la nature profonde de celles-ci et donc de la 
soci6té elle-meme s'en trouvent transformée. 

qu'au système de reBr6sentations 
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2.2. Preskige e t  pouvoir 

L'e'conomie m i p a t o i r e  p.;-? myscntiellement une,économie de 
p re s t ige ,  Recherchant dans l a  praticlue s o c i a l e  mossi quotidienne 
LtAouivalefit des conduites ,de- compétition Qbsemrées chez l e s  migrants 
de-re$our,  R. Deniel é c r i t  : "La volonté d't3z-e obéi e t  respect6,  
remaraué e t  honoré par l e s  a u t r e s ,  au niveau du v i l l a g e  e t ,  p lus  
encore, à I v i n t é r i e u r  de la f ami l l e  ( . o b )  c a r a c t é r i s e  t o u t e  lgacti-  
v i t6  du Mossi  ( o , . ) ,  (La) recherche du p res t ige  tend sans 
cesse 5 r e d é f i n i r  l e s  r e l a t i o n s  nui r ég i s sen t  l e s  membres du 
groupel' (1  1, Ainsi exposées de t e l l e s  conduites peuvent appa ra f t r e  
comunes : en f a i t ,  e l l e s  son t - r ep résen ta t ives ,  par  l e u r  extension 
e t  l e u r  véhémence, d'une pra t ique  s o c i a l e  profondément marqu6e p a r  . 
l a  p o l i t i s a t i o n  des échanges l i g r~age r s .  Le goût pour l e  commandement, 
l a  volQnt6 de puissance qui c a r a c t é r i s a i e n t  1 'exercice du pouvoir 
p o l i t i q u e  c e n t r a l  s e  s o n t  transmis colnme par contagion à tous l e s  
niveaux de l a  r é a l i t é  s o c i a l e ,  Le  carac tè re  o s t e n t a t Q i r e  des dépenses 
p re s t ig i euses  effectuées  par  l e s  migrants - l e  f a i t  quo i l  y a i t  6ta- 
lage, consmat ion  de l ' a r g e n t  e t  des bi,ens rapportés  de Cate d t I v o i r e  
ou au Ghana - ne p e u t . l a i s s e r  de doute z l e u r  € in  e s t  bien l t a c c è s  
à la considérat ion e t ,  5 travers e l l e ,  au  pouvoir. Considdra$isn.et  
pouvoir  a u i  ne sont pas ceux qui  ont cours dans la soc ié tébaa i t ïo r&&,  
En consentant,à des dépenses pres t ig ieuses  au i  ronpent avec l e s  va- 
l e u r s  &anmiaues admises, l e  m i g r a n t  - e t  à t r a v e r s  l u i ,  l e  jeune 
adu l t e  mossi - opte, consciemment O u  inconsciemment, pour un nouveau 
type ¿le rappor t s  sociaux. 

En inves t i s san t  son dpargne dans des dépenses o s t e n t a t o i r e s  
Qngreuses, l e  migrant c h o i s i t  de l i v r e r  b a t a i l l e ,  dans l e  con f l i t  
q u i .  l 'oppose aux dépos i ta i res  des pouvoirs coutumiers, sur un terrain 
qui, en apparence, l u i  e s t  favorable,  Comment, en . e f f e t ,  l es  a?nés, 
enferm6s dans une éconor?ie a g r a i r e  aue l v o n  a pu q u a l i f i e r  dte'cono- 
mie de su rv ie ,  pourraient- i ls  s e  l ance r  dans l a  compdtition moné- 
t a i r e  imaginée par l e s  jeunes .de retour' de Cate d v I v o i r e  ou du Ghana? 
4 d i r e  vrai ,  l e s  a înés ,  s o i t  qu ' i l s  ne l e  puissent, s o i t  encore 
qutils ne l e  v e u i l l e n t ,  s e  montrent peu d ispos& 5 r e l e v e r  l e  d é f i  
lanc6 à l e u r  a u t o r i t é ,  2- t r a v e r s  une mise en cause des fondements du 
pmqu5~.  dans - l a - soc ik t é  m o s s i ,  par  l e s  b h é f i c i a i r e s  p r i v i l é g i é s  du 

( I )  R, Deniel, De l a  savane 5 l a  i7i.l?-e? Aubier, 1968 ; p. 86, 
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nouvel ordre économiaue, En auelnue s o r t e ,  i l s  rompent l e  contact ,  
cho i s i s san t  de l a i s s e r  l e e  jeunes s t a f f r a n t e r  en t re  eux en un coa- 
bat douteux. E t  c P e s t  ce n u i ,  exfe:-ieurerent, s e  produit . .La cm-  
p h t i t i o n  monétaire, dc'tournée de sa f i n  s o c i a l e  première, s e  
développe en yarge des r e l a t i o n s  ah6s-caae ts .  Les dépenses osten- 
t a to i r e s ,  avec l a  complicité %aci%e des cadres d v a u t o r i t é  de l a  
soc ié t6 ,  deviement  l ' a f f a i r e  qua22 exclusive des jeunes, Tout s e  
passe come  s i  l e s  ressources  pr-ocuz-&es p a r  l a  migration - e t  plus 
g6néralement par  1. *économie. ?Le 1.1 c ; s f ~  L ne pouvaient &tre i n v e s t i e s  
que dans une sphère mineure, c e E e  des re la t ions entre personnes 
n'ayant pas accédé Zx l a  majori té  coc ia l e ,  E h  isolant l e  groupe so- 
c i a l  &e plus directement in t6ress6  h une démocratisation de la 
pra t ique  soc ia l e ,  e t  en neu t r a l i s an t  lVarme  l a  plus appropriée dans 
l e  contexte  a c t u e l  8. l a  l u t t e  pour c e t t e  démocratisation, l'écono- 
mie de p re s t ige  s e r t  l e s  i n t 6 r ê t s  des détenteurs  des pouvoirs cou- 
tumiers,  B court  t e m e  à t o u t  l e  moins, 

, 

2.3, Formation s o c i a l e  e t  s t r a t h g i e s ,  
--I___ 

La mise jour ,  dans l e  comportement des afin& e t  des cadets ,  
des s t r a tbg ie s  - implici te% face au pouvoir de l q a r g e n t  ne d o i t  pas 
colgduire .& l ' image, quelaue peu schématiaue, d'une pra-kinue écono- 
micrue et ,au.  delà ,  d'une soc i6 t é  d6doublGes. Ces s t r a t h g i e s  son t  l e  
f r u i t  de l ' h i s t o i r e ,  non d v u n  choix concert6 - e t  on pour ra i t  re- 
f ldchir  longueTent sur l e s  conditiolns de l e u r  émergence e t  de l e u r  
coexistence.  

Li Tout ,  dans l a  praticlue sociale t r a d i t i o n n e l l e ,  concourait  B 

duct ion de besoins de consommation nouveaux - s e  dé.velopp$t, 
ce  que l e  procès de transformation économique - B t r a v e r s  l! intro- 

un premier temps, indépendanxnenx di2 proc&s  de transformation soc ia l e .  
De meme que l e s  cadres d v a u t o r i t é  de l a  soc i8 t é  é t a i e n t  empgchds, 
pa r  l a  na ture  e t  l e s  conditions pra t iques  e t  idéologiques d'exer- 
c i ce  du pouvoir, de confisquer e t  fie r e d i s t r i b u e r  & l eur  p r o f i t  l e s  
ressources  monétaires de l e u r s  ddpendants, de même ceux-ci s e  trou- 
va i en t  p r ivés ,  f au te  de s t r u c t u r e s  de consommation appropri&es,  de 
t o u t e  occasion d ' i n 9 e s t i r  1-eurs revenus.  dans l a  sphère s o c i a l e  tra- 
d i t i o n n e l l e  e t  de mett re  ainsi  en cause,  de l V i n t 6 r i e u r ,  l e  pouvoir 
des aPn6s. Tant du cat6 des dominks que de c e l u i  des aominants, il 
r e s t a i t  à inventer  l 'usage s o c i a l  q u i  se ra i t  f a i t  du l'nouveau pou- 
voir". Cela apparaissait d 'autant  m n t v r  urgent que ce pouvoir - 

i dans 
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recherché d'abord c o m e  un pouvoir de consommer les bien3 nouveaux 
introduits pas le colonisateur - demeurait, embryonnaire : les pro- 
grès de 1'Qconomi.e de profit étaient plus perceptibles au niveau 
des attitudes et de lqorganisation de la production qu'à celui de 
l*&coroia$em&nt des revenus 

En fait, l'argent n'est devenu un pouvoir so'cial potentiel 
que tr&s progressivement, à ln faveur principalement des.migrations 
de travail ; mais, du même COUP, ce pouvoir s'est trouvé, en quel- 
que sorte4 ~onopolisé par les générations l e s  plus jeunes, Nos pas 
que seules.celles-ci se soient lancées dans la recherche de l'ar- 
gent, l'fais, d*une.part, le niveau des ressources de la population 
adulte sdden-t'aire a, dPemblde, accdsd tln retard considhrable .par 
rapport % celui de la population jeme digrante. D+autre part, les 
possibilit6s offertes par  la migration de bavaT i  d'accumuler des 
s o w e s  importantes - Epargne migratoire lonquement amassée mais 
dispQnible d q u n  coup - a faussé les donn6es d'une comp6tition éCo- 
nomicrue ouverte à lfensemble de la population active : c'est chez le 
l e s  jeunes migrants, lomgtemps Bloign6s de l e u r  soaihté et soucieux 
d9y retrouver un rang, que-se sont développées de mxnikre privilé- 
gi6e les  conduites 6conomiques ostentatoires, A l o r s  crue les adultes 
demeurés au pays - et pour  qui 19argent était particulikrement dif- 
ficile à gagner et, plus encore, à.accwu.ler en vue dvune consu- 
mation prestigieuse - demeuraient quelque peu en retrait par rap 
port cette mutation qualitative de la consommation, les jeunes 
migrants de retour découvraient le pouvoir social de l*argent. .Mais 
ils le-découvraient entre eux 2 la compétition pour le pouTToir, 
telle qupils l'avaient hagin6e 
ostentatoire des biens et des licruidités procurés par la migration - 
ne pouvait, avant longtemps, envahir l'ensemble des échanges sociaux. 

L 

¿ ' 

I l  

I 

sous la forme d*une consommation 

Il.ne faut pas oublier non plus que l'action des sutorit6s 
coloniales, autoritaire et répressive dans sa phase initiale, plus 
pessu-9 après que le mouvement de ''départs spontan6s1+ ait E t 6  am,or- 
e h ,  s'est inscrite d'emblée dans un double contexte i déo log iaue  : 
la prorlotion des valeurs -de consommation occidentales, la condama- 
tian de 1 'avenir éconmicue du pays .mossi (celui-ci htant complai- 
sawvent d8crit e m m e  Ilvieux et incapable de nourrir sa nom- 
breuse,population). La r6action des collectivitFs rurales à l a  
politioue d'exportation de m.in-d'oevLvre a 6t6 largement déterminde, 
et continue à l'etre, par cette propagande - la migration &tant 
vécue comme une sorte de fatalit6 économique, Sans aller juscwv& 
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sou ten i r  qu ' i l  y a eu, à l ' o r i g i n e ,  i n t ég ra t ion  t o t a l e  de l tdcono- 
mie sédenta i re  - l ' envo i  en m i g r a t i o n  de travail  d'une p a r t i e  de 
la main:d'oeuWe fami l i a l e  représentan t ,  f ace  & des 6ch6ances 
éconmiques pressantes  (paiement de l ' impa t ,  couverture du d 6 f i c i t  
c é r é a l i e r ) ,  l a  seu le  i s sue  o f f e r t e  aux explo i ta t ions  les ,plus  dé2 
m i e s  -, on ne peut ignorer  aue l e  comportement économiaue des 
migrants r e s t e  au jourdPhui  encore conditionn6, en p a r t i e ,  par  la 
r e l a t i o n  - presente  dans l e s  f a i t s ,  mais a u s s i  dans l e  système de 
r e p r k e n t a t i o n s  des migrsnts e t  des non-migrants - en t r e  l e  t ravai l  
à . l v e x t h r i e u r  e t  l e s  f l i f f i cu l t6 s  6conomirtues h l ' i n t é r i e u r .  Qu'il 
s ' ag isse  de l q e n v o i  de subsides ou du pr4lkvenent, s u r  l 'épargne 
m p a t r i & e ,  d 'aides d iverses  à l a  f a n i l l e ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  oblig6e 
du migrant 2i l 'économie s6denta i re  a toujours  reprdsent8,  concrk- 
tement e t  moralement, un empêchenent & l ' a cces s ion  du t r a v a i l l e u r  
migrant & l 'autonomie complète de ges t ion  de ses ressources propres,  
Dans un t e l  contexte,  c q e s t  principalement B t r a v e r s  l a  proTotion 
d'une 6conomi.e de p r e s t i g e  p a r a l l e l e  8. l'é'conomie ancienne que l e s  
migrants,  e t  à t r a v e r s  eux l e s  jeunes, ont pu prendre conscience - 
e t  ob ten i r  l a  remise en cause - d.e l e u r  s ta tut  d 'aides familiaux. 
fi quelque s o r t e ,  c ' e s t  en tant qu'agents économique8 conver t i s  .à 
un système de va leurs  de consommation nouveau, plus qu'en t a n t  que 
t r a v a i l l e u r s  amenés à exercer  %ne a c t i v i t é  s a l a r i é e  hors  de l a  cel- 
l u l e  de pfoduction f a m i l i a l e ,  qu ' i l s  ont acquis l a  jouissance du 

f ru i t  de l e u r  travail ,  

Ø 

A c e t t e  s t r a t E g i e  des cadets - . l a  promotion, p a r  l o a c g e n t ,  
c d'dchanges sociaux dQun  ty-pe nouveau -, ne pouvait répondre que l a  

strat6gi.e conservatoire  des a?n& - l e  r e fus  de l a i s s e r  l ' a r g e n t  
envahir l e s  échangea sociaux coutumigrs. LOapproche de l a  r e l a t i o n  
du pouvoir $ lv&conomie dans l a  pra t ique  socinle .ancienne a $ait  
appara4tre aue,la x o c i i \ t 6  m o s s i  ne d i s p o s a i t  pasp  dans son 6quipe- 
ment s oc i  o 1  ogique t r a d i t i o n n e l  , d 'un instrument d * i n t e r v e n t i  on 
suscept ib le  d v Q t r e  u t i l i s é  par  l e s ,  padres d P a u t o r i t 6  pour -s!opposer . 

e f f i c a c e w n t  B l ' a cces s ion  des J'eunaa A l-*autonmia bconorziquë. D'&je 
certzine n a n i è r e , - d e t t e  accession a é t é  v k u e  par l e s  anci*ens comme 
l ' & t a i t ,  e t  l ' e s t  encore, l ' access ion  des ménages & , l 'autonovie 
d ' exp lo i t a t i an  : dommageable& l e u r  a isance dconmique e t  B l a  ma- 
n i f e s t a t i o n  quotidienne de l e u r  pouvoir s o c i a l ,  m a i s  incapable B 
e l l e  s eq le .de  l e s  p r i v e r  de ce pouvoir, Affaire essent ie l lement  
économique, l a  m i g r a t i o n  nvapparaissait 'que- come la-conséquence au 
développement e t  de l a  d i v e m i f i & t i o n  des besoins.  "Le garçon qui 

R 
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d é s i r e  se rendre en Cate d ' Ivo i r e  (ou au-Ghana) em demandera l 'au-  

père  l e  montant de l * i m p a t ,  f e r a  en outre de p e t i t s  cadeaux en 
a igen t  ou en na ture  à ses  parents ,  à ses  f r è r e s  e t  soeurs,  puis 
re t rouvera  son rang dans la famil le .  Le moment venu, il. recevra en 
par tage l a  fille qui  l u i  e s t  depuis longtemps dest inéet1 ( I  ), Il 
e n t r e  une bonqe p a r t  de nayvet&, v r a i e  ou-feinte , .  dans c e t t e  re- 
prdsenta t ion  que s e  font l e s  a înés  d'une "bonne migra t ion t1 ,  Du " 
moins c e t t e  i d é a l i s a t i o n  du procès migratoire montre-t-elle B quel  

ancien, 

Consensus soc ia l  ou affrontement ? 

a t o r i s a t i o n  au chef de fami l le  Le "reven8n-btt remettra  & s o n  

i poin t  l e s  a înés  demeurent enfermés dans un systhme de r d f h e n c e s  

- -  - _  

Les analyses qui précèdent montrent comment sont apparues 
e t  s e  sont développ6es l e s  s t r a t é g i e s  soc ia l e s  impl ic i tes  mises en 
oeuvre pa r  les afnds e t  l e s  cadets .  

* -  

L'accession des jeunes k l 'autonomie économique, insdpara- 
b l e  tout & l a  f o i s  du développement des migrations de t rava i l  e t  
de la,promotion d'une économie de p re s t ige ,  représente  beaucoup 
p lus  qu'un am6nagemen-t de lrorganisation a n c i e w e  de l a  production. 
Ce ctui e s t  important,  c ' e s t ,  sans aucun doute, que s o i t  m i s  f i n  B 
l a  r e l a%ion  économiaue i n d g a l i t a i r e  aînés-cadets e t  plus gbn6rale- 
ment gestionnaires-producteurs : mais, c ' e s t  su r tou t  clue c e t t e  
d6nonciation du Syst&& de production - e l l e  n ' i ndu i t  pas, B e l l e  
seu le ,  l a  d h o n c i a t i o n  de l a  pra t ique  soc ia l e  - passe par l a  pro- . 
m o t i o n  de nouvelles valeurs  économiaues o C e s t  à t r a v e r s  ce l l e s -c i ,  
e t  e l l e s  seu les ,  que l V a r g e n t  e s t  ,susceptibles d 'acau8rir  u1 pou- . 
voir s o c i a l  l i b 6 r a t o i r e .  Non pas que 1'Qconomie de p re s t ige  pms-ède, 
en elle-meme, un t e l  pouvoir : ce qui importe i c i ,  c w e s t  que - par 
s u i t e . d u  re fus  ou de l ' i n c a p a c i t é  des c a d r e s . d * a u t o r i t é  de l a  so- 
c i é t é ,  s o i t  de s*op>oser à s o n  dheloppement,  s o i t  de l a  c o n t r a l e r  - 
e l l e  est  principalement exercée. par  l e s  groupes d*&e in t6 res sés  à 
une r edé f in i t i on  des r appor t s  anciens d '-autorité.  S sil agparaf t  ~ 

b ien  que 1°Qconomie de p re s t ige ,  t e l l e  q u P e l l e  e s t  prat iquée au- 
jourd'hui,  contribue à t e n i r  l e s -  jeunes gens enfermés dans un univers  
qui l e u r  e s t  propre,  on ne saurait assimiler c e t  univers  à c e l u i  - 
dans l e q u e l  l e s  jeunes gens é v o i m i e n t  Qutref  o i s .  Le "nouvel univers" 
des jeunes, c g e 8 t  c e l u i  de-produc'teurs ou i  ont  &happe zu con t ra l e  

( 1 )  R. Deniel, op. cit.,. p. 172. 

.. 

; 
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éconmicrue des anciens e t  proposent &. l 'ensemble de l a  soc id t é  un 
nouveau mode de r e l a t i o n s  soc ia l e s .  S i  l ' exe rc i ce  de ce l l e s -c i  par  
l e s  jeunes gens ne débouche pas, ou pas encore, s u r  une mise en 
cause plus Pa&cale de l P o r d r e  s o c i a l  ancien, il f a u t  en incr iminer  
moins l a  s t r a t é g i e  adoptée - l e  choix de lg6conomie de p r e s t i g e  -, 
que l e s  c i rconstances qui ont permis ce choix - l ' a cces s ion  B . 
lvargent  par l a  migration de t r a v a i l .  S ' i l  y a impasse, c ' e s t  que 
l'économie de p re s t ige  e s t  indissolublement l i é e  3 l a  m i g r a t i o n  de 
t r a v a i l  e t  qu ' e l l e  l e  demeurera t a n t  que l e  niveau des ressources  
de l a  population sédenta i re  accusera l e  même r e t a r d  par rappor t  B 
c e l u i  de l a  population migrante. 

i 

Alors mgme que l e s  cadets s ' a f f r o n t e n t  en t re  eux pour l a  
conau??te dQun  p res t ige  e t  dvun  pouvoir qu i .ne  l e u r  sont d'aucune 
u t i l i t 6  pour acceder à l a  majori té  s o c i a l e ,  les cadres d ' a u t o r i t é  
de la soc ih t6  - q u V i &  so ien t  empechés de percevoir l e  pouvoir so- 
cial de l ' a r p e n t ,  ou qpo i ls  s Pingénient  à l e  n i e r  - fondent l e u r  
s t m t 6 g i e  sur un p s r i  : c e l u i  que l a  transformation de l 'organisa-  
t i o n  e t  de l a  f i n a l i t é  des a c t i v i t é s  de production pourra encore 
l o n g t m ~ @  i n t e r v e n i r  hors  de tou te  reniise en-cause profonde des 
assises de l ' o r d r e  s o c i a l  aqcien. Observant l'une remargugble r é s i s -  
tance du s o c i a l  B 1*6conornique11p G. Ancey a pu Q c r i r e  : tlPout s e  
passe actuellement .comme s 'il s ' & t a i t  &a.bli  ( en t r e  l e s  dPtenteurs  
du pouvoir &conomique e t  l e s  d6tenteurs du pouvoir s o c i a l )  une s o r t e  
de consensus t a c i t e  des t iné  à g e l e r  (provisoirement),  ou à met t re  
en t re  parenthèses,  ( l a )  masse mon6taire e i r cu lan te l t  ( I ) .  Au choix 
d'une éconornie de p r e s t i g e ,  & t r a v e r s  l a q u e l l e  l e s  jeunes a f f i rment  . 
l e u r  i d e n t i t < ,  répond l e  r e fus  de reconnaftre  l e  pouvoir de l 8 a r g e n t ,  
à t r a v e r s  l eque l  l e s  a lnés  entendent maintenir  l e u r s  p r i v i l è g e s  so- 
ciaux. Quant aux c l a s ses  dt%ge i n t e m 6 d i a i r e s  - c e l l e s  des a d u l t e s  
mariés demeurés ou r d i n s t a l l 6 s  au pays - e l l e s  nqon t  pas l e s  moyens 
mater ie l s  de prolonger l ' a c t i o n  des cadets  ; bien  mieux, ayant ac- 
cédi? après  une longue a t t e n t e  à une première consécration s o c i a l e ,  
e l l e s  n 'ont  guère l e  gofit,  pour l ' heu re  du moins,  de remet t re  en 
cause un ordre d t a b l i  dont e l l e s  ont s o u f f e r t  - e t  p a r  18-mZ3-e 
éprouv@ l a  s o l i d i t d  - e t  dont e l l e s  peuvenf; espérer  bén6f i c i e r  bien- 
tat. C'est grBce à l e u r  complicitk t a c i t e  que l e s  ailnés peuvent 

, 

prolonger l e u r  domination su r  l e s  cadets  - sans meme a v o i r  B s e  do- 
t e r ,  s ' i l  en e s t  temps encore, des instruments de cont ra le  d*un 
põuvoiS jug&-par-éÚx mineur. . 

_ _  _ _  -~ 

( 1 )  G. Ancey; La monnaie moss i ,  .un pouvoir non-lib8ratoire de rsple-  
ment, ORSTOM, Ouagadougou, 1974, p. 26. 
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Quel l e  que s o i t  sa s o l i d i t 6  apparente, l e  consensus s u r  l e  

maintien dvune s o l u t i o n  de cont inui té  e n t r e , l e $  échanges sociaux 
déterminants - domaine r6servd aux a înds ,  oÙ l P a r g e n t  n ' a  pas cours-, 
e.t l e s  r e l a t i o n s  en t r e  cadets - domaine 06 les migrants de r e t o u r  
exercent e t  épuisent  l e u r  pouvoir monétaire c 9  cache un af f ronte-  
ment sournois e n t r e  adnés e t  cadets  $ en t r e  -tenants e t  adversa i res  
de l ' o r d r e  Soc ia l  ancien. Un t e l  cons ta t  amène à s9 in t e r r . oge r  sur 

e l e s  conditions a c t u e l l e s  de reproduction de 1% soc ié t é  m o s s i .  
* -  _ - -  - u  ..- - - _ _  _ - _  - * _ _ - . . .  I - + - _  I _ _  - 

3. Les condi t ions a c t u e l l e s  de l a  reproduction s o c i a l e ,  - I-- -.. 

3.1. ASn6s e t  cadets  face  B f ace .  
PP - 

La s i t u a t i o n  06 s e  trouvent actuellement l e s  cadets  e t  l e s  
afnds dans l a  soc i6 t6  mossi  e s t  con t r ad ic to i r e .  ,Les,pYemiers accè- 
dent par  l e s  migrations 5 une autonomie économiq-ue que personne ne 
l e u r  contes te  ; m a i s  l e s  revenus qu' i ls  sont  en mesure de met t re  en 
$eu ne leur  a s su ren t  aucun pouvoir au niveau des échanges sociaux 
&ajeur&:. En s e  trouvant p r ivés  de l a  fo rce  de t r a v a i l  de l e u r s  
dépendants deyenus migrants, l e s  seconds ont beaucougj perdu de l e u r s  
a i s e s  économiques, m a i s  ils parviennent à maintenir  q u a s i . i n t q c t e s  
l e u r s  pérogatives soc ia l e s ,  notamment en tenant  l ' abr i  de l 'enva- 
hissement monétaire l e s  c i r c u i t s  matrimoniaux, pièce maftresse du 
cont r8 le  s o c i a l  ( 1 ) .  Apparue w e ç  l e s  migrations de t ravai l ,  c e t t e  
s i t u a t i o n  fisinscrit dans In logioue in t e rne  du sgstème s o c i a l  tra- 
d i t i onne l  : comme o n - l ' a  noté ,  l e  pouvoir p o l i t i q u e  e t  s Q c i a l  noa  
jamais eu pour fondement l a  r i chesse ,  e t  ce l le -c i  n o a  j a m a i s  pu don- 
n e r  pa r  elle-m^ene accès au pouvoir, Certes ,  l a  soc ié t6  t r a d i t i o n -  
n e l l e  a de - tout  temps connu.une e x p l o i t a t i o n  économiaue des cadets  
e t  des fenliyes pa r  l e s  alnirs, m a i s  c e t t e  exp lo i t a t ion  de l a  fo rce  de 
t r a v a i l  des c l a s s e s  dominées n ' 6 t a i t  pas or ientde vers l a  production 
de surplus  conver t ib les  en puissance spc ia l e .  L a  r ichesse  a tou jours  
é t 6  suspecte ,  e t  de peu de poids  dans l e  dQmaine des échanges so- 
ciãfáx'et pó l i t i quës ;  De meme ,  il appara î t  q-u'aujourdPhui l e  pouvoir 

(1 ) I1 n'y a que 1 'acc& am femmes qu i  s o i t  objectivement important  
pour un jeune Koss i ,  e t  d i f f i c i l e  pour  l u i .  En e f f e t ,  t o u t  adu l t e  
m a r i 6  e s t  l i b r e  de fonder un enclos séparé ou une exp lo i t a t ion  au- 
tonome. Mais ce  nvesJc pas l ' a c c è s  au s t a t u t  de chef d ' exp lo i t a t ion  , 
ou de chef d 'enclos  qui  confère directement l e s  privilèges'- habi tuel-  
lement l i é s  & ces s t a t u t s ,  c ' e s t  l e  con t r a l e  d'une nombreuse dé- 
pendance - épouses e t  enfants.  S i  l ' a r g e n t  ne permet pas dVaccéder  
aux statuts sociaux élevés,  cjvest  parce q u o i l  n ' a  pas cours dans l e s  
t r a n s a c t  i on$ m a t  rim oniales  . 

* 

i 
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p o t e n t i e l  de l ' a r g e n t  s ' épuise  .dans l a  coqp6t i t ion clue s e  l i v e e n t  
l e s  migrants,  dans une sphère oui  l e u r  e s t  rkservPe. La,consomation 
os t en ta to i r e  de l e u r s  revenus ripest qupun.,jeu de dupes qui n 'en 
f i n i t  pas d t  ne mène n u l l e  pa r t  ; t and i s  que l e  pouvair soc ia l ,  aux 
mains de l a  c l a s s e  des afnés ,  .se reprodui t  indépendamment du procès 
de transformation de l a  prat ique économique, par  l e  cont r6 le  de 
l v a c c & s  des cadets  aux fermes, C v e s t  l a  conjonction dqun individua- 
l isme s P6panouissant dans des  prat iques ' compensatoires e t  d q m e  
profonde a l i é n a t i o n  c o l l e c t i v e ,  ca rac t é r i s t i ques  de l a  s o c i é t é  mo;;si 
ancienne e t  a c t u e l l e ,  qu i  é c l a i r e  c e t t e  s i tuat ion con t r ad ic to i r e  : 
une pra t ique  économique commandée par  l a  consommation ind iv idue l l e  
du p r o f i t  du travail ,  e t  une pra t ique  s o c i a l e  dominée par  une c l a s s e  
d 'a înés  qui dénie t o u t  pouvoir s o c i a l  & l P a r g e n t ,  

c 

On peut à j u s t e  t i t r e  s ' i n t e r r o g e r  sur  l e s  chances de per- 
durer  d'un système aussi hybride,, o t  une dynamique indui te  par  une 
puissante  éconamie de p r o f i t  dtrangère s e  trouve agparemsnt  neutra- 
l i s é e  p a r  un d i s p o s i t i f  de blocage s o c i a l . h & r i t é  d*une orgaQisation 
archaïque de l a  soc ié t é .  On e s t ,  en e f f e t ,  t e n t é  de penser que 
lvargent  f i n i r a  idvitabXement p a r  s pimposer e t  pa r  corroder l ' é d i -  
f i c e  s o c i a l  ancien ; e t  aue les cadeks, prenant conscience de l e u r  
s i t u a t i o n  de c l a s s e  politiouement domin4e, en d6pi t  des moyens éco- 
nomiclues dont .ils disposent ,  en viendront à contes te r  u n  ordre  
t r a d i t i o n n e l  maintenu 23 l e u r s  dépens e 

. Au niveau des apparences o f f i c i e l l e s  dont -se r evê t  l a  so- 
c i 6 t 6 ,  l e  développement des migrations n q a  pas compromis l a  r e l a t i o n  , 
i n k g a l i t a i r e  e x i s t a n t  t radi t ionnel lement  e n t r e  a k @ s  e t  cadets  - l e  
pouvoir des premiers s t e n  t rouve ra i t  même, depuis quelcrues a r d e s ,  
affermi o L ordre matrimonial demeure s o u s  1 * emprise des aîn6s, h o r s  . 
d ' a t t e i n t e  des s t r a t é g i e s  que p o u r r a i t  i n s p i r e r  aux cadets l a  pos- 

r 

ses s ion  de I t a r g e n t ,  E h  f a i t ,  l a  p lupar t  de ceux-ci r e s t e n t  pr i -  
sonniers  de -1kmivers  de représenta t ions  coutumier - pour ce qui 
touche duz questions matrimoniales tout au moins, Le d é s i r  d ' han -  
c i p a t i o n  qui l e s  anime e s t  essentiellement ind iv idue l ,  e t  ne l e s  
po r t e  pas 23 rem.ettre collectivement .en cause l V o r d r e  s o c i a l  d t a b l i ,  
11s s e  s a t i s f o n t  des compensations qui lem- s o n t  o f f e r t e s  - conduites 
pres t ig ieuses  sans port6e sur l e s  agencements sociaux majeurs. De 
l e u r  ca t é ,  l e s  a înés  semblent assez b ien  r6sis ter .à  l a  tenta , t ion de 
a r a b e s  à l e u r  p r o f i t ,  à l a  faveur dPune monétarisation de l * a c c k s  
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aux femmes, l'dpargne des migrants - kvitant,ainsi de participer 
à une contam.ination.du pouvoir par l'dconomique dont ils ne sont 
pas assurés, quels que solent les avantages initiaux dont ils dis- 
posent, de pouvoir bénêficier seuls * I 

# 

3 ; 2 .  lVIobilité et conservatisme. 

On peut avancer que la mise en.cause de l'ordre social an- 
cien attendue des migraCions se trouve, dès Le départ et en per- 
manence, 
ment des absents,,dispersés et sans prise réelle sur la socihtd 
sédentaire,-Tant que dure la migration, ils sont disséminés $, 
l'étranger ; et .à leur retour, ils s'affrontent entre eux jusqu'8 
ce que l'épuisement de leurs ressources les cQndamne.8 rentrer dans 
le rang ou ?i Pepartir. MaiS.il est une autre manière, plus fonda- 
qentale et glus simifiante, de pQser le problème,.Que ce soit au 
plan politime, social, ou techninue et écanomiaue, force est de I 

constater que la soci6t6 mossi a toujours manifesté une %orte d Q h -  
puissance prendre une conscience claire des problèmes aui.se 
posaient à elle et à leur apporter des solutions raisonnées, dans 
le cadre des rkalités qu'elle contralait directement , On pouryait 
aisément multiplier les exenples 2 l*appui de cette assertion, mais 
nous nous contenterons d'en fournir deux ou trois. Autrefois, les 
nobles écartés du pouvoir allaient créer 8 leur profit des comman- 
dements régionaux à la périp'bkrie de l'empire, au lieu quvils fussent 
mobilisés 2 Z*intérieur de lQEtat pour en affermir les structures 

t ou j ours demeurées d 'une notable faiblesse , Par ailleurs, la ,grande 
mobilité des familles a sans doute largement contribué à ce que 

puaQ@xlt 
des relations lignagères au contact du système politique.centralis6: 
l'élimination progressive de toute structure de dialogue, l'incapa- 
cité & maintenir des fOrmes familiales et locales d'échanges démo- 
craticlues doivent beaucoup ,aux conduites deexil. Enfin, au lieu de 
mttre au point des techniques dOagriculture intensive pour re'pondre 
aux besoins résultant de l'expansion démographique, les cultivateurs 
mossi ont de tout terips préféré, s@hf tentatives sans lendemain, 
dbserter leurs terroirs et leur habitat 8 la recherche de terres 
nouvelles, pour la pratique dvune agriculture de tradition extensive, 

e désizmorcée Par le fait que les migrants sont essentielle- 

t existantes - on sait que les infrastructures des royaumes mossi sont 

éludés les problhes engendrés par la pQlitisation 



c 

C'est  dans u n  t e l  contexte  c u l t u r e l  qu'il convient,,, f i n  de compte, 
de r ep lace r  l e s  migrations de t ravai l .  Non pas q u * e l ~ e s  a i e n t  é t é  
i n d u i t e s  par  c e t t e  f Orme de ' 'mobilité s t ruc tu re l l e11  - que 1 'on peut 
& j u s t e  t i t r e  évoquer & prop,os de l a  soc ik t6moss i  ; mais parce 
qu ' e l l e s  se sant trouvées coirncider avec un modèle de comportement 
deptais longtemps P r i v f l é g i é  par  c e t t e  société . -  Tandis clue l ' o n  d o i t  
reconda;btre à ce r t a ines  soc ié tds  une s o r t e  de llconscSeMce sociolo- 
gique" a u i  .leur p e m e t  face aux situations nouvelles m ' e l l e s  . 
a f f r o n t e n t ,  .de d b f i n i r  des s t r a t e g i e s  co l l ec t ives  conservatoires ,  
l a  soc i6 t4  moss i  zer2ble peu apte  à s e  penser elle-nQme, e t  à mesurer 
l e s  ..conshuences que peuvent avo i r  sur  son aveni r  l e s  kchappbtoires 
ayxquelles e l l e  s ' en  remet, de préfhrence à l a  promotion de so lu t ions  
d*ensem%le. Dans c e t t e  perspect ive,  i l . n * e s t  pas excessif  de d i r e  
que l'empressement à migrer représente ,  de la part de l a  socjAtt5 
m o s s i  t o u t  en t i è re  - en c e t t e  a f f a i r e ,  a?n& e t  cadets  sont  em- 
p l i c e s  
cu l t& jugges insurmontables qu i  l ' a s s a i l l e n t .  Ce f a i s a n t  - nvest-ce 
Pas l a  p i r e  des po l i t i ques  ? - e l l e  s'abandonne k l a  merci des 
fo rces  qui l a  s o l l i c i t e n t  de l ' e x t é r i e u r  e t  l a  vident  de sa subs- 
tance  propre. Aprh lPa l ikna t ion  qu'engendra l e  pouvoir  c e n t r a l i s é  . 
t r a d i t i o n n e l ,  e t  que remodela e t  confirma 19adminis t ra t ion  co lonia le ,  
l a  s o c i é t é  mossi -cormaft maintenant p.ne nouvelle forme d1ali6nation, 
plus dangereuse que l e s  précédentes : l e  développement c a p i t a l i s t e  
des pays ci3tiers soumet l e s  socie ' tés de l a  savane une exp lo i t a t ion  
in t ense  de l e u r  main-d'oeuvre, l e s  pr ivant  de l a  force  de t m v a i l  e t  
du dynamisme de l e u r  jeunesse,  

A 

-, un r e f u s  d ' i n i t i a t i v e ,  un l a i s s e r - f a i r e ,  f ace  aux d i f f i -  

3.3. Transfomation ou d ispar i t ion  ? 
I .  

On aurait t o r t  d0appr6c ier  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  c m e  s i  - 
el&e conFt i tua i t ,  OU pouvait  cons t i t ue r ,  un é t a t  s t % b l e  de la pram 

t i q u e s o c i a l e .  En f a i t ?  e l l e  n ' e s t  sans aucm doute m'une phase 
t r a n s i t o i r e  de l a  transformation . radicale  que commande ,la considé-. 
r a b l e  accé léra t ion  du mQuvement migratoire depuis quelaues a n d e s  ; 
e t  il importe de n a t e r  que La p a r t  aue l ' o n  peut percevoir de la . 
r é a l i t 6  ne rend compte quOimparfaitement des changements en COUTS, 

en raison du r e t a r d  des réac t ions  de l a  socidtd globale  aux innova- 
tions qui l u i  s o n t  imposées. On pour ra i t  s e  demander s i  l e  renforce- 
men$ apparent du pouvoir de l a  c l a s se  des afnés n,e correspond pas 
en  quelque s o r t e  5 un processus de foss i l i sa t ion  : l a  soc ié tk  évo- 
l u e r a i t  en produisant des formes capica tura les  rle s e s  s t r u c t u r e s  



anciemes, entra2nant par là même un grippage progressif de sa 
dynaminue propre. Devant une situation qui, & bien des Ggards, 
&Chappe de plus en plus aux afn&, ceux-ci soen tiendraient de fa- 
çon plus ou moins réflexe et crispbe B des stratégies anciennes, 
Mais ces,dernières, qui furent conçues en fonction dvun &tat de la, 
soci6tb oui a c'té bouleversé, nvezbrayeraient plus sur la r6alitk : 
au renforcement apparent du pouvoir des aînés ne correspondrait pas 
une véritable aggravation de l'assujetissement des c-adets. Lvim- 
pression s'impose que cette soci6té tente d6sesp6r5mentI et tempo- 
rairement avec un certain succès, de sauver les apparences, de 
maintenir sa façade, a l o r s  quq8 divers niveaux elle a comnienc6 8. 
se déliter, Les rkalitbs gociales traditionnellement complémentaires 
ne se correspondent plus : ainsi, le-renforcement du pouvoir des 
ailnés en matière matrimoniale n'est qu'un phénomène aberrant dans . 
la mesure oÙ il est coro~laire de l'exode massif des cadets, Certes, 
en laissant ceux-ci promouvoir un univers de.repr6sentations ori- 
ginal fondé sur la consommation ostentatoire, voire en encourageant 
un tel comportement, les ajlnés disposent d'un mdcanislne de compen- 
sation mettant pour.le moment leurs privilèges à l'abri duune con- 
testation radicale ; mais combien de tevps réussiront-ils encore B 
tenir les cadets enfem6s dans cette sphère étanche oÙ les revenus 
migratoires doivent 8tre consumés sans réel bénéfice social ? 

On pourrait relever, au plan de la pratiaue natrimoniale 
par ,exe-wle, divers inaices des transformations oui ont dt6 amQrcBes 
OU aui sont en cours, au'il s'agisse du r a l e  joué par la pratiaue 
du mariage par rapt,ou de celui, nouveau semhle-t-il, nui revient 
de plus en plus fre'quement au père dans le mariage de ses filles. 
D'autre part, on ne doit pas tout & fait exclure que 1Oargent com- 
mence B circuler dans les circuits matrimoniaux, malgré les pré- 
cautions prises à cet égard et bien que cela ne paraisse pas encore - 
cadets et afnés sont en ce domaine,, c o m e  en bien dqautres, prison- 
niers de représentations anciennes : on ne vend pas sa fille, on 
n'achète pas sa femme. Un autre facteur éventuellement susceptible 
de changer profondément les données de la situation actuelle réside 
dans l'influence grandissante des jeuries filles et des jeunes femmes. 
Traditionnellement, elles ngétaient que biens d'échange, dépourvues 
de toute initiative. Le développement des zzigrations fit d t  elles 
lvenjeu majeur de la compétition que se-livrèrent dès l o r s  les 
jeunes gens au retour de la Basse-Cate ; mais elles so2t longtemps 
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demeurées passives, ex-ldrieurzs & c e t t e  compétition, A présent, au 
contraiPei on observe que les conditions de cette compétition c m -  
mencent à 8tre contriSl6es par elles 2 pa:- IC$ exigences qu'elles 
iq tbobcht  1d.rlrs.galants et par le chantage qu'elles p'Y.at9quen-t de 
plus eh plus fréquemment auprès d'eux, La plqja?t se contentent 
jusqu'à présent de menus cadeaux - corttre-partie des relations amok- 
reuses auxquelles elles consentent. YAais il en est déjà qui tirent. 
des profits plus substantiels de leurs amants - contre la promesse, 
faite simultanément & plusieurs dqentre eux, de les accompagner en 
Cate-d'Ivoire, 

* 

* 

L'évolution de la structure du groupe des migrants est é e -  
lement un facteur important à prendre en considération pour une 
appréciation de lvimpact.des migrations sur le devenir de I n  société 
moss i .  Les hommes marids, partant seuls ou avec leurs dpouses, sont 
de plys en plus nombreux dans l e  contingent des migrants I o r  on 
sait au'ils sont yoins enclins aue les jeune3 c&ibataires,à con- 
swner sans bhéfice irconomiaue et social reel l e s  revenus nu*il~ 
rapportent de la Cate d71voire. Peut-on aller plus loin, et.6voauer 
le cas de ces adultes qui, r6installhs dans leur pays natal, peuvent 
compter 8jur les revenus clue leur procurent r6gulièremen-t les plan- 
tations 0u9ils ont acquises en C6te-d91voire ? Qupils ne soient .pas 
très nombreux nvautorise.pas à ne'gliger le rale quoils sont en me- 
sure-de jouer, d'autant qu'ils appartiennent &.une estégorie éc+ _ .  
nomique plus vaste - englobant des commesçantsp des *'entrepreneurs" o 

et des fonctionnaires. On doit en effet.se demander si, à ce niveau, 

fondant ses stratégies Sur la manipulation de lqargent. L'émergence 
d'une telle classe, appelée à valoriser et à monopoliser 1e.s sources 
de revenus int6rieures (mainmise sur le. transport et .le commerce, 
exploitation des bas-fonds - maraTchage, riziculture, arboriculture -, 
etc.), aboutirait 8. dkpossdder l e s  abEs de leurs privilèges. A la 
domination.d'une classe dqBge succgderait la domination d'une-classe 
économique les moyens -de la domination sociale devenant eux-memes 
économiaues ,, La politiclue matrimoniale s 'intégrerait alors dans les 
stratfgies bconomiques, I1 est en effet difficile doimaginer clue des 
hommes habitués à manipuler lVargent, et nPavant pas cessé d'en dis- 
poser,  se cmporte:nnt un jour c m e  l e s  afifnés de la g&nhra%ion 
actuelle, dont lPune des principales preoccupations est prdcisément 
de garder leur pouvoir à 1''lbri de toute contamination par  l'argent. 

. on n'assiste pas 8. l'émergence timide d'une classe intermédiaire, 

. 
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D'une ce r t a ine  manière, l e s  migrations- cons t i tuent ,  au 

niveau s o c i a l ,  une vas t e  mystification - à l a q u e l l e  p a r t i c i p e n t  
cadets e t  a fnes ,  e t  dont es t  f ina levent  victime l a  soci6t6 mossi 
e l l e 4 h . e .  Celle-ci a toujours  cédé aux so lu t ions  f a c i l e s  - pemet-  
tant, sinon de r é g l e r  au fond l e s  problèmes, du moins de sauvegarder 
un consensus socia1.apparen-t : e t  e l l e  a toujours  su s 'adapter ,  dans 
l e  passé,  aux conséquences l e s  plus  facheuses &e ce t te  perpé tue l le  
f u i t e  en want - p r i v i l é g i a n t  des comportements individuels  compen- 
satoires qu'elle était à meme de maîtriser, Comment s'empêcher, ?t 

considérer  le peu d'impact profbnd q u s e l l e s  ont  eu jusqu'à présent  
sur l e  système s o c i a l ,  de penser que l e s  migrations de travail ,  vou- 
lues e t  imposées progressivement de í ' e x t é r i e u r ,  sont  venues à 
po&qt fourn issant  8. l a  eoc ié té  mossi l ' une  de ces échappatoires 
évaquées plus haut e t  auxquelles e l l e  semble donner sa prBf grence. 
Mais il faut b i en  v a i r  aussi que, cekte  f o i s ,  l a  soci6t.é mossi s e  
trouve p r i s e  dans un engrenage - l a  brutale acc$I&ration du motive- 
ment migra to i re  gui  s ' e s t  produite il y a quelques années en e s t  une 
nouvelle preuve. En sPabandonnant B une opportunité ex té r i eu re  à 
e l l e ,  e l l e  s 'est  t r o u d e  d'embl6e pr ivée de s e s  moyens habi tue ls  de 
cont ra le  des forces entropiques : en cela,. l e s  migrations ne sQnt . 
pas une re'alisation moderne du procès de mobil i té  5 t r a v e r s  l eque l ,  
autreyois ,  l a  soc ié t é  mossi s e  reproduisai t .  I1 ap,naraît avec evi- 
dence B l 'observakion de l P & t a t  a c t u e l  de l a  praticrue s o c i a l e  que 
l e s  migrations ont p e p i s  .% l a  s o c i 6 t 6  mossi de gagner du temps, f ace  
aux changevents su'iTposait l a  s i t u a t i o n  h is tor ique  créée -par la 
colonisa t ion  - malgré e t  paT ces  migrations, des transforma-Fions 
profondes s e  sont morckes dans un é d i f i c e  qui é t a i t  voué Q l a  des- 
t ruc t ion ,  Mais, au de là  de ce cons ta t ,  ne devrait-on pas s ' i n t e r r o g e r  
sur l e s  chmces qui r e s t e n t  2 c e t t e  s o c i é t é  de se  r e s s a i s i r ,  de ne 
pas l a i s s e r  son d e s t i n  s e  décider  de p lus  en plus hors  d ' e l l e  ? 

" - - - - . . - - - -  

Conclus i on 

L'al$emative qui  s e  pose actuellement B l a  Haute-Volta es t  
l a  suiyante  ; ou bien  l a i s s e r  l e  pays s e  v i d e r  d e , l a  fraction la  p lus  
dynamique de sa population au p r o f i t  de l a  Cate d ' Ivo i re ,  ou b i en  
mobil iser  l a  na t ion  pour promauvoir un d6veloppement autonome du pays.. 
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Après avoir .tents sans SUCC~S de développer en Haute-Volta 

une agriculture -commerciale - notamment production de coton pour 
l'exportation -, l'administration coloniale a déclaré ce pays llter- 
ritoire non viableIl, en 1932, et l ' a  supprimé en tant qu'entité 
politique, CetEe mesure devait surtout profiter aux entreprises et 
planteurs de la Cbte d'Ivoire, ainsi qu'a l'Office-du Niger, qui 
pouvaient dès lors puiser sans limitation dans le "réservoir de 
main-d'oeuvre de l'arrière pays?, 11 serait vain de se.,cacher que 
Certaines perspectives actuelles de croissance économique de la 
1lsaus-régipnf1 ne sont guère différentes des visées de l'époque 
coloniale : nonApas que l'existence nominale de la Haute-Volta soit 
remise en cause, mais le développement de 1'Bconomie capitaliste 
de la Cate d'Ivoire devrait se poursuivre grace & l'exploitation 
des ressources humaines-des régions de savane. La Haute-Volta cons- 
tituerait une sorte de llréserzvetl, dont 1a.vocation serait de pro- 
duire des travailleurs pour 1 vexporijation, et de recueillir -et 
nourrir ces memes travailleurs lorsqu'ils -atteiggent le terme de 
l eur  vie active. En fait, il faut bien admettre que lp situation 
actuelle seinscrit dPoyes et déjà dans un tel projet : tant clue le 
procès d *accumulation du capital se situera dans les entreprises 
de In zone catière, la dépend-ance..de la Haute-Volta D a r  rapport B .  
la Cate d'Ivoi,-e ne pourra aller qu'en se renforçant. Pour suppriiner 
cette exploitation de type colonial, il est &cessaire que la Haute- 
Volta se d6gage du système de d6veloppement selectif gui caracte-. 
rise actuellement 1 PBconomie de la sous-région. 

Retenir la main-d*oeuvi-e sur le territoire national cons- 
titue un prealable à toute politique de développement national. 
ntais , indépendamment du fait qu'il est pratiquement impossible dans 
l e s  conditions présentes de contraler d'une manière efficace l e s  
m.uuvements migratoires, il est assur6 qu'un arret des migrations et 
un retour massif des r?igrants,entra?nerait, dans un premier temps, 
de graves difficultés éconoqiques et sociales. Compte tenu du bas 
niveau technologique de l'agriculture et de.la distribution actuelle 
de la,population sur le territoire national, le surplus de produc- 
tion aue 1 qoh pQurrait en espkrer serait relativement faible. 
D'autre p a r t ,  l'augmentation des .besoins vivriers et lParri3t des 
transferts monbtaires d'origine migratoire se  traduiraient paz une 
baisse du niveau génF."l' de consomation. Celle-ci s e r a i t  particu- 
lièrement mal accueillie par les migrants de retour, contraints à 
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renoncer, sans compensation s o c i a l e ,  aux habitudes de consommation 
os t en ta to i r e  acquises dans l a  pra t ique  aes migrations,  D a n s  ces 
conditiOns, il e s t  i l l u s o i r e  de penser qu'une l i m i t a t i o n  aU-bQri- 

t a i r e  des d6pafls à l '&range r  pour ra i t  t e n i r  l i e u  de p o l i t i q u e  de 
développement : de nombreuses conditions sont  B r 6 u n i r  pour qu'un 
maintien de la population migrante s u r  l e  t cPr iLoi re  national s e  
rkvèle  b&Gfiaue, au l i e u  de cbnduire & une paup6risat ion accrue 
du pays e t  $t un renforcevent des blocages sociaux. 

0 

vr% -" 

.- C'est  & S'analyse de l a  s i t u a t i o n  sociologique du groupe 
ethniaue fourn isseur  privil6gi.d de sain-dvoeuvre migrante'~que s 'est 
a t tachée  l a  pr6sente  c&-munication, Que l l e  que s o i t  l a  per t inence 
aes options retenues p a r  l e s  instances p o l i t i a u e s  na t iona les ,  e t  
que1le.ccue s o i t  l a  r a t i o n a l i t é  des mbdèles conçus par l e  p l a n i f i -  
cateuP, c 'es$ en dernière  instandie la. volonté des populations-de 
s e  développer qu i  dondiitionhe l a  r d u s s i t e  de t o u t e  p l an i f i ca t ion .  
Pour atitant aue Y ' B ~ ~ W  p o i i t i g u e  e t  l e  p l a n i f i c a t e u r  entehdent,  
par  d i f f é r e n t e s  r'omes dianimation: stimtd.er c e t t e  volon"c$i i a  
p r i s e  en compte des cont ra in tes  du n i l i e u  s o c i a l  slavdr'e ind i spen i  
sable .  
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