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Progressivement oonnu e t  marqué par 1lEU.rope dès 
l e  158me s iho le  (l), le Gabon, colonie f rangaise  de 1839 B 1958, 
République depuis quatre ans, ave0 oomme langue nat ionale  l e  
f ranpais ,  e s t  un t e r r i t o i r e  s i t u é  en t r e  le 2 O  de latitude nord 
e t  le 4* de l a t i t u d e  sud, vaste  uomme l a  moit ié  de l a  Frame 
(267.000 Km2), peuplé seulement rle 500.000 habi tants .  

Quelque quatre mi l le  sept oents kilomètres de 
routes  e t  un réseau f l u v i a l  impressionnant l e  serpentent à t r a r  
vers  de hautes forêts denses interrompues gà e t  la, 5 l'est ef au 
sud-es t ,  par d' équivoques savanes. 

(1) En 14719 l'fle SaoJThomé e s t  déoouverte par l e s  Portugais 
e t  le Rio-Gabon probablement en 1472. Vers 1515, les Fran- 
p i s  fréquente& l e  BioGrbon. 
lb 1601, une faotorerie hollandaise  e s t  p i l l é e  par  l e s  
Mpongwé. ' 

En 1698, l e a  Ndina sont pratiquement déoimés par  l e s  Bollan- 
d a i s  ravageant les $les  Coniquet e t  Mbini (Estuaire  du Gabon). 
Ces da tes  ont pour objeot i f  he soul igner  1'ANCI"E DE 
L INFLUENCE EUROPEENNE au Gabon. 
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Ses h u i t  cents  kilomètres de c ô t e  sont baignés 

par  l '0oéan Atlantique. Au nord-ouest, c ' e s t  l a  Guinée Espagno-, 
l e  que d'aucuns appel len t  dé j& l a  Guinée Equa.toriale ; au nord, 
o ' e s t  l e  Cameroun ; au sud e t  à l ' e s t ,  l e  Congo-~razm.ville. - .  

Une vue aérienne y détache r 
- un complexe minier : Mounana e t  Moanda, 

- six à sep t  v i l l e s  naissantes ,  dont deux OU t r o i s  

- deux v i l l e s  po r tua i r e s ,  dont l a  plus -peuplée com- 

- un nombre important de chant iers ,  

- e t  une multi tude de p lan ta t ions ,  v i l l ages  e t  ha- 

seulement suscept ib les  d ' ê t r e  appelées v i l l e s ,  

prend trente-deux mi l l e  hab i t an t s ,  

meaux. 

Le jeu de t r o i s  masses d ' a i r  - l'alizé (sud-est), 
l a  mousson (sud-ouest, maritime), e t  l 'harmattan (nord i n t e r -  
cont inenta l )  y d iv i se  l ' année  en quatre périodes ou sa i sons  2 

- une grande sa i son  seche (Je f i n  mai B l a  première 

- une p e t i t e  saison des p lu ies  8 de f i n  septembre 5 ,  

quinzaine de septembre) (1). 

début décembre. 

- u n e  p e t i t e  sa i son  sèohe : décembre-janvier ; e t  

- u n e  grande sa i son  des pln&es b a t t a n t  son p l e i n  en 
mara. 

Dans l a  région ob je t  de nos inves t iga t ions ,  la 
température moyenne annuelle es t  de 240 5 , ' e t  l a  moyenne Plu- 
viométrique gravi te  en t r e  148 (à Booué) e t  175 (Makokou). 

LA ZONE ETUDIEE 

L'étude dont nous donnons i c i  Ln résumé des r6- 
sul ta ts  a e t 6  r é a l i s é e  à l a  demande du Gouvernement Gabonais 
dans l e  oadre des inves t iga t ions  nécess i tées  par  la crQat ion  
d'une voie .ferrée-MBkambo-Owendo. 

(1) A L i t r e r i l l e ,  il s 'entend.  Un  décalage des saisons,  dans l e  
temps, a l'ieu k mesure que l'on passe de l a  oôte (inflUeGOe 
accusée de l a  mousson, dioÙ f o r t e  humidité) B l ' i n t é r i e u r  
(climat moins humicle pour ne pas d i r e  plus  seo). 



i -  

I 

c 

L/ 

i 

. $, 

3 

En e f f e t ,  au Nord-Est, B Belinga, d i s t r i o t  de 
Mékambo, B 420 Km, de LIBREVILLJ3 à vol  d 'oiseau,  B 710 Km, par . ,  
l a  route  e t  l a  r i v i è r e ,  le Gabon possède d'énormes gisements de 
minerais de  f e r  dont l ' exp lo i t a t ion  r a t ionne l l e  es t ' inaonoevable  
sans une voie f e r r é e  r e l i a n t  l a  mine à l a  mer. 

L a  r é a l i s a t i o n  de Oe chemin de f e r  néoess i te ra  
une nombreuse main-d'oeuvre. D'oÙ un proklSlme de rav i ta i l lement  
en nour r i tu re  3e base notamment, Ainsi  s ' imgdsait ,  avec un 
3NVENTAIRE: DE CE QJJ'OFFRE L'AGRICULTURE AUTOCHTONE, l a  connaissa;l= 
oe de l'homme de c e t t e  zone ohœuvreront l e s  t r a v a i l l e u r s  $u 
Mékambo-Owendo. 

. A o e t t e  f i n ,  avec une hui ta ine  d'employés rapi-  
dement en t r a înés  en décembre 1962, nous avons e n t r e p r i s  uue 
tournée gu i  dura sep t  mois : des premiers jours de janvier  au 
11 août 1963. 

Quatre d i s t r i c t s  (ou sous-préfectures) r e  t in -  . 
r e n t  n o t r e  a t t e n t i o n  (1) : l e  d i s t r i c t  de Ndjolé e t  l e s  t r o i s  
d i s t r i c t s  de l a  Région (ou Département) de l'Ogooué-Ivindo t 
Booué, Makokou, Mékambo. Nous avons étudié  I 

lo - du d i s t r i c t  de Ndjolé : l e  oentre de Ndjolé e t ,  B soixante  
kilomètres de ce dern ier ,  deux villctges vois ins  t OCouma 
e t  Minkog-Messeng ; 

2 O  - du d i s t r i c t  de Booué ; l e  v i l l a g e . d e  Oussa e t  Booué même ; 
3 O  - du d i s t r i c t  de Makokou : Makokcu e t  s e s  environs ; puts  l e s  

v i l l a g e s  de Zooldndé e t  de Bakwaka sur l a  route  devant re- 
l i e r  Makokou à Okondja ; e t  l e  Village'Massaha, s u r  l a  
route  menant à Mékambo ; 

pygmée : l e  v i l l a g e  Maboula, B 5 Kms 500 de l a  front . ière  du 
Congo (route  MQkamb - Makoua e t  Kel lé )  f e t  l e  v i l l a g e  Ego, 
B t r e i z e  kilomètres de l a  r i v i è r e  Djouak, appelée Yenzé pa r  
Les indigènes,  r i v i è r e  séparant l e  Congo e t  l e  Gabon. 

4 O  - du d i s t r i c t  de Mékambo : l e  v i l l a g e  Ekata e t  son groupe 

Enfin,  f u t  en t r ep r i se  l a  oonnaissanoe de deux 
villages-témoinß : l ' u n  r a v i t a i l l a n t  l e  centre  f o r e s t i e r  de 
Palmévéas : l e  v i l l a g e  Mbili-Naog de plus en plus  connu SOUS 
l e  nom de Amanengone ; l ' a u t r e ,  appelé Nkog-Mbone, s i t u é  au 
bord d ' m e  des p lus  passantes a r t è r e s  du Gabon : l a  route  
L i b r  evi l  le-L ambar éné - 

.I 

.Ainsi f u t  dénombré l e  contenu de cinq cent  tren- 

e . * / . . *  

----------------------------- 
(I) v o i r  oa r t e  ci-dessuR. 
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te-sept p lan ta t ions  e t  f u r e n t  fa i t s  quatre cent quatre-vingt- 
dix-neuf re levés  topographique6 desd i t s  champs. 

LE CADRE DU MONDE R U W  GABONAIS 

La t r a d i t i o n n e l l e  v i e  r u r a l e  du Gabonais e s t  re- 
présentée avant t ou t  par  l e  v i l l age .  En conséquence, s i ,  r8e l -  
lement, nous voulons comprendre l e  monde r u r a l  e t  l e s  problèmes 
q u ' i l  comporte, il nous f a u t  urì moment a r r ê t e r  notre regard s u r  
l e  v i l l a g e  gabonais. Ce que nous a l lons  f a i r e .  

Le v i l l a g e  gabonais peut ê t r e  rapidement schéma- 
t i s é  de l a  frgon suivante : 

a )  - une vas te  oour cen t r a l e ,  p lus  ou moins rectangulaire  ; 

b) - de chaque côté ,  e t  t ou t  l e  long, de c e t t e  courc) une ou deux 

o )  - der r i è re  oe l le (s ) -o i ,  également t ou t  l e  long, presque pa- 

rangees de cases ; e t ,  

r a l l è l e  e t  contiguë, une bande de t e r r e  cul t ivée.  

L'analyse des re levés  de plans des v i l l a g e s  que 
rìous avons é tudiés ,  de Ndjolé aux con%ins n o d - e s t  du Gahon, 
cous a conduit à dis t inguer  t r o i s  s o r t e s  de v i l l ages  gabonais I 

- 13 v i l l a g e  de type I ,  l e  p lus  ancien 

- l e  v i l l a g e  de type II, l e  p lus  courant ; 

- l e  v i l l a g e  de type III, s o r t e  de t r a n s i t i o n  en t r e  l e  monde 
ances t r a l  e t  l e  monde moderne. 

Ces t r o i s  types de v i l l a g e s  sont  ca rac t é r i s é s  par 
deux s o r t e s  d'Qconomie I 

lo - une économie de champs ou - comme on l e s  appelle couramment 

2 O  - une économie de v i l l a g e ,  que j r  appel le  également, pour évi- 

er, Afrique - p lan ta t ions ,  e t  

t e r  tou te  confusion, économie d 'arr ière-cour ,  e t  p lus  pré- 
cisément, ECONONIE DI ARRIERE-CUISINE ou encore économie de 
"Bach Yard", ou bien encore l e  p lus  souvent, ECONOMIE de 
"FALGA" (1 1 

(1) En KOTA, langue du groupe multi-ethnique de oe nom (N-E. du 
Gabon), l e  subs tan t i f  u s i t é  e s t  : KWAKA j en FAIVG, c ' e s t  l e  
mot : FALGA (ou FALA) ; en MPONCNE, c ' e s t  l e  terme : OWIRINA. 

Le terme fang a é t é  adopté B cause do sa prononciation f ac i -  
l e  (cf. p. 5 )  



F, 

F' 

e 
I 

5 
I1 s ' 3 g i t  de c e t t e  bande de t e r r e  c u l t i v é e ,  dont 

rims venOi1S de parler, s i t u é e  ju s t e  d e r r i i r e  l e s  c m e s ,  pzr fo i s  
contiguë à css  derniart-s.  I n  e f f e t ,  cliaqm épouse ou plufBt 

ou chsz un s i e n  beau-parent ne cGsseront dc p l an te r ,  qulhandi- 
cspées par  Ya v i e i l l e s s e  ou j a r  12 malridis) poss5de a n  l o p i n  de 
t e r r s  cu l t i vé ,  j u s t e  d e r r i 5 r e  se zzse ou p lus  exizctemcnt d e r r i i r ,  
sa cu is ine  ( I  ). 

chaque femine (car l a  divorcée,  l a  yeuve r e t i r s e  ch65 son Lnfant - .  

Ces c u l t u r e s  dl  ar r iè re-cu is ine  ou "falgalf ,  'sont 
dénéralement des p rodu i t s  dont l e s  phases de préparat ion son t  
des  moins nombreuses ; nous dirons mGme q E r i l  s ' a g i t ,  d 'o rd i -  
n a i r e ,  de produi t s  qu i ,  une f o i s  e x t r s i t s ,  s e  préparent immé- 
diatemeilt e t  sont  consommables qu'elques heures apras.  Ils se- 
courent lorsque l ' é p a u s e ,  inslsde ou seu le ;  ou empêchée par  l e  

. . ./. 0 

(1 ) L'Abbé Raponds-jlalker , dans son d i c t ionna i r e  mponswh-frsn- 
Fais, t r a d u i t  l e  terms "i)3;JIRINA" par  : "bmaneraie  qui  
entoure lc v i l l age" .  Cet te  t raduct ion  ne peut pleinement 
s a t i s f a i r e ,  car s i ,  chez l e  ZiGn& ( 2 ) 9  l e  'bananier e t s i t  
l e  produi t  l e  plus > l a n t 6  dans 1' "ogwirina", s i  c les t  l a  
bananeraie qui  a u s s i t ô t  frappe l a  vue de l ' é t r s n g e r ,  l e  
bansnier  & t a i t  l o i n  d ' ê t r e  l 'un ique  cu l tu re  do  o e t t e  écono- 
mie. 

$Tonsieur François  P.IEYI3, dans son roman (5, p e r a i t r e )  ."SOVVE- 
NIB D'23TFhTCE" ( c f .  également "Héal i tés  Gabonaises", 1964)  
t r a d u i t  l e  mot I'FAL"JBI par:AiMIZB%-~3UR 5 sxpression,  B 
n o t r s  avis9 p lus  heureuse. Néanmoins s i . 1 ' o n  GonsidbrE; un 
schém? de v i l l a g e  gabonais, on cons ta te  que 1' s r r i h e - c o u r  
peut ê t r e  i n t c rp ré tga  comm englobzi t  : 

l o  - l a  coure t t e  skgarant  de l a  case-habi ta t ion 13 case- 

20 - l e s  cases-cuisines,  
3 O  - 1 I arri Are-cuisine, 

Arrikre-cour convenait f o r t  bien du temps oÙ l a  c5se ser- 
v z i t  à l a  f o i s  d ' h a b i t a t i m  e t  de cz i s ine  (temps que dé. ; r i t  
iilonsieur François  MEYE) 
Nous pensons donc que l ' express ion  "Srrière-cour" e s t  B 
conssrvGr. lo rsqu '  on u t i l i s e  "f alga" dzns l e  s6ns générique 
du terme e t  que, s i  l ' o n  veut déui jner  l e s  cu l tu re s  du 
"f algs" , il conviendrai t  d ' u t i l i s e r  1 I expression 2 "ar r i6re-  
cuisine".  ' 

cui  s i n s  

( 2 )  Miènè : groupe multi-ethnique dont f z i t  p s r t i e  l e  Npongxè. 
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mauvais temps ou par  quelque au t re  ra ison,  ne peut a l l e r  slappro- 
vis ionner  à l a  plantat ion.  

' S i  nous considérons à présent l e s  t r o i s  types de 
v i l l a g e s  annoncés p lus  haut ,  nous constatons que t 

- Le v i l l a g e  de type I e s t  ca rac t é r i s é  par : 

lo - l e  f a i t  que l a  presque t o t a l i t é  des cases e s t  const i tuée de 
cases-habitation-cuisine : l e s  foyers  ob se  préparent l e s  
aliments e t ,  i e s  l i t s  vois inent  ;' 

2 O  - L'alignement des cases l e  long d'une cour cent ra le  conti-  
nu6e à chaque hout du v i l l a g e  par  une p i s t e ,  unique voie 
par  l a q u e l l e  l e  v i l l a g e  communique avec l ' e x t é r i e u r  ; 

3 O  - Le f a i b l e  espace qui  sépare du I1falga1' l e s  habi ta t ions-  
cu is ines  ; 

4 O  - l a  con t igu ï t é  c?u I'falga" e t  des champs j 

5" - L ' u t i l i s a t i o n  de la p a i l l e  e t  de l ' é co rce  de bois de fo rê t  
pour respectivement couvrir  e t  c lore  l e s  cases (I) j 

6 O  - l a  quasi  ahsenoe, voire  l 'absence de construct ion en  t e r r e  
ba t tue ,  même chez l e s  populations oÙ c e t  usage e s t  dé j à  3a- 
bitude j 

7 O  - l ' ex igui ' t é  $-es portes  e t  fenê t res .  E l l e s  sont ou en écorce 
ou en p a i l l e .  Pa r fo i s  pas de fenê t res .  E l l e s  ne sont pas 
a t tachées ,  ne peuvent donc pas p ivoter  pour l a  fermeture : 
mobiles e t  t ranspor tah les ,  e l l e s  sont  posées indifféremment 
aux ouvertures que l ' o n  veut fermer 9 

8 O  - l a  s o l i d i t é ,  on E'erì peut mieux, des l i e n s  sociaux : l e  
groupe e s t  généralement l i é  par  l e s  l i e n s  ou du sang (mêmes 
totems, mêmes tabous) ou du mariage 

90 - l a  communauté des l i e u x  d'aisances : une ou deux fosses ,  là 
où il en e x i s t e  ; 

loo - l'exogamie ; .../... 
(I)  L a  p a i l l e  rempli t  oes ueux fonct ions lorsque l e  v i l l a g e o i s  

n '  a pas le. courage ou ne .conçoi t  pas l a  nécess i t é  de se  
procurer de l ' é co rce  de bois.  
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110 - l 'absence de l ' i n c e s t e  e t  de l ' a d u l t è r e  ; 

1 2 O  - l e  fait que, de nos jours comlIie jad is ,  l e s  échanges com-. 
merciaux ne dépassent pas l e  cerc le  des v i l l ages  généra- 
lement vo is ins  e t  de6 e thnies  soeurs j 

130 - l 'absence de boutiques ; 

240 - l e  fait que l e s  lampes actuellement u t i l i s é e s  sont du ga- 
b a r i t  l e  plus  p e t i t  fabr iqué (1 ). 

- Le v i l l a s e  de type II. 

l o  - i c i ,  l a  case-habitation se dist ingue de l a  casa-cuisine : 
oes deux r ô l e s  ne sont p lus  confondus en une seule  case 
comme dans l e  v i l l a s e  de type I. L a  case-cuisine s e r t  en- 
core d ' hab i t a t ion  mais seulement de fagon secondairs. E l l e  
e s t  généralement alors réservée aux v ie i l l a rds '  à cause de 
l a  perpé tue l le  chaleur des foyers  ; 

2 O  - l a  dis tanoe en t r e  l a  case-cuisine e t  l e  'Ifalga" se  prononce 

3 O  - l e s  champs sont de plus en p lus  éloignés. En tou t  cas ,  au- 
cune con t igu ï t é  en t r e  champs e t  f a lga ,  comme c ' e s t  habitude 
dans l e s  v i l l a g e s  de type I ; 

40 - l e s  cases présentent  un ensemble de moins en inaihs s3mQtri- 
que, signe de relgcshement de l a  s o l i d a r i t é  du grmpe e t  des 
l i e n s  du sang, qui a pour conséquence, l ' i n t roduc t ion  de 
l ' a d u l t è r e ,  de l l e s p r i t  d ' i n i t i a t i v e ,  de l ' a t y p i o a l i t é  ; 

5 O  - i n f i l t r a t i o n  de l'endogamie dans l e s  c lans  jusqu 'a lors  exo- 
gamiques ; 

60 - pas d ' i nces t e  

7 O  - cer ta ines  por tes  e t  fenetros sont a t tachées e t  pivotantes  ; 
mais e l l e  ne se  ferment généralement pas à c l e f ,  a l l i ons -  

. * n / *  * . 
-----------------IC-I__L____ 

(1)  C e  qui vient,d 'une par t ,du p r i x  f o r t  élevé du l i t r e  de pé- 
t r o l e  (85 f r ancs  CFA, l e  l i t r e ,  vo i re  par  endro i t s  goy en 
Ogooué-Ivindo) e t , d '  au t re  par t ,du f a i b l e  p r i x  des produi ts  
agr ico les 'que  l e  paysan peut vendre (v.g. l e  café ,  acheté au 
paysan 45 f r ancs  CFA l e  Kilo. : l ' a g r i c u l t e u r  de c e t t e  ré- 
gion d o i t  vendre presque deux K i l o s  de café ,  ou a l o r s  qua- 
toroe Kilos  de banane p lan ta in  pour se  payer un l i t r e  de pé- 
t r o l e ) .  

J 

----c ---___c. '---- 
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nous d i r e  : l e  vol  n ' e x i s t e  pas (1)  

8 0  - absence de o l a s s s s  soc ia l e s  e t  existenco de deux cas t e s  . 
dans.  c e r t a i n s  v i l l a g e s  (2 )  ; 

9 O  - chaque fami l le  z s e s  l i e u x  d 'a isances ; 

IO* - présence, en reg le  générale,  d'une boutique tenue pa r  un 
I v i l l a g e o i s  e t  appartenant à ce iiernier. .h- 

- Le  v i l l s g e  de type III se  dis t ingue des deux précédents par 8 

lo - l a  dissymétrie des cases : on a s s i s t e  àun 
a)  v é r i t a b l e  bouleversement de c e t t e  r é g u l z r i t é  des 

cases  observée dans l e s  v i l l a g e s  de type I e t  de 
t y p e  II. 

b) bouleversement auss i  des moeurs e t  habitudes cal 
r a c t é r i s a n t  l e s  deux premiers types de v i l l a g e  i 

20 - l e  f a i t  que l e  l t fa lga l l  (cu l tures  ' d f a r r i e r e -cu i s ine )  ne 
longe plus d 'un bbut il l ' a u t r e  13 rmgée des cases  ; 

3* - la présence, non plus  d'une seule  boutique, mais d'au moins 

signe dPun pou- 
deux : c e r t a i n s  v i l l a g e s  que nous avons Qtudiés  en 1963 90s- 
sèdsnt  jusqu'à quatre boutiques a f r i ca ines  
v o i r  d 'achat p lus  grand du paysan ; 

4 O  - l e  relâchement des l i e n s  sociaux, de l a  s o l i d a r i t é  du grou- 
pe e t  l a  tendance vers  l c z  fami l le  r e s t r e i n t e  (père,  mère, 
enfants  e t  grands-parents avec exclusion des oncles  e t  
t a n t e s )  : une s t r a t i f i c a t i o n  soc ia l e  s e  dessine. 

----c-------------------- 

( I  ) que volerait-on pratiquement à au t ru i  ; l e s  ressources  des 
uns e t  des a u t r e s  é t an t  encore assez souvent éga l i sées  par  
c e t t e  ances t r a l e  e n t r '  a ide f ami l i a l e  clanique ( s o r t e  de pa- 
rasitism.~ réciproque ???) 8 l aque l le ,  jadisg aucun ci toyen 
non seulement ne pouvait échapper impunément, mais encore 
n f  a u r a i t  NORiJiALEMENT jamais son& échapper. 

P 

c 

v.g. I d s  v i l l a g e s  "boungomtt du d i s t r i c t  de Mékzmbo (caste 
supérieure l e s  "Boungom" caste  i n fé r i eu re  f l e s  pygmées ou 
"Bakola") ; l e s  v i l l a g e s  "Bak&lel' de l'Ogooué g les znciens 
v i l l a g e s  Wpongwétf de 1' es tua i r e  du G&bon,, 
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Nous constatons qu'un psssage progressif  de la p.0- 
pu la t ion  gabonaise du v i l l a g e  type I ,  l e  p lus  ances t r a l ,  au v i l -  
lage type III, s 'opère.  

Nous constatons également que l ' i n d i v i d u  en pas- 
san t  du v i l l a g e  type I au v i l l a g e  type III acquier t  davantage de 
spontanéi té ,  de l i b e r t é ,  e s t  moins soumis à l a  conscience col- 
l e c t i v e  e t  à l a  génération des anciens,  considkrée comme seule  
dépos i ta i re  de 1% sagesse e t  de 1.3 connsissance. 

LES ACTIVITZS D'Et PAYSAN GABONAIS 

t Ce coup d ' o e i l  su r  l a  s t r u c t u r e  ma te r i e l l e  du v i l -  
lage ne s e r a i t  pas pleinement soru ta teur  si nous l a i s s i o n s  dans 
l'ombre l e s  a x .  

Ces a c t i v i t é s  se ca rac t é r i s en t  par une b i p a r t i -  
t i o n  du t r a v a i l .  Au sexe masculin échoient l a  defense armée (1)  
du v i l l 2 g e ,  l a  construction e t  l ' e n t r e t i e n  des cases ,  l e  déboi- 
sement de l a  fore^t, l a  pêche en eaux profondes, 13 chasse,  l a  
c u e i l l e t t e  des produi ts  qui ne peuvont ê t r e  a t t e i n t s  qu'en grim- 
pant,  e t  l e  règlement des innombrables e t  interminables pa lsbres  
e t  bagarres  engendrées quelquefois par  de réciproques répuls ions 
inter-ethniques,  e t  l e  p lus  souvent par l e s  problèmes matrimo- 
niaux e t  psramatrimoniaux. 

A l a  femme reviennent l e s  quotidiens travaux du mé- 
nage (balayer l a  case,  préparer  l e s  aliments,  s 'occuper des en- 
f a n t s  en bas $go- ( 2 )  e t  des jeunes f i l l e s  e t  f i l l e t t e s ) ,  12 ré- 
c o l t e  quasi  journa l iè re  des cu l tu re s  v i v r i è r e s  nécessaire  à l a  
préparat ion du repas de la journée ; . l a  cu l ture ,  en s a i s o n  skche, 
des espaces déboisés e t  s a r c l é s  par l'homme, e t  l e  désherbage pé- 
riodique de ces  p lan ta t ions ,  enf in  l a  pêche dans l e s  marigots e t  
l e s  ruisseaux. 

On e s t  t ô t  levé quotidiennement c a r 9  dès l e  p e t i t  
jour,  l e s  femmes par ten t  s o i t  à l a  p l m t a t i o n ,  s o i t - à  l a  pêche. 
E l l e s  en reviennent  en t r e  m i d i  e t  quatorze heures, prQparent l e  
repas ,  q u i . e s t ,  a u s s i t ô t  a$rQs, consommé. L'homme pendant ce temps, 
ou bien se  pré lasse  dans l e  corps-de-garde, en fumant l a  p ipe ,  
ou bien s e  l i v r e  à des r6glements de palabres ,  ou bien encore - 
c e l a  l u i  a r r i v e  deux ou t r o i s  f o i s  par  semaine - p a r t  à 1.a chas- . * */. . . 
............................ 

. (I) L a  défense occulte du v i l l a g e  relève d 'assoc ia t ions  e t  so- 
c i é t é s  s ec re t e s  t a n t  masoulines que féminines. 

(2)  Le garçon à p a r t i r  d 'un ce r t a in  âge e s t  p r i s  en charge par  l e  
père q u ' i l  accompagne un peu.part0u-t. 
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se ou à l a  pgche ou B l a  c u e i l l e t t e .  

Ainsi  donc l e  v i l l a g e  a des a c t i v i t é s  or ien tées  
t radi t ionnel lement  e t  principalement,  vo i re  exclusivement, v e r s  
l'auto-consommation e t  l 'auto-subsistance.  

Quelques v i l l z d e s ,  pombreux dans l e  nord e t  l e  
nord-est, pratiquem% .&e Is cu l tu re  i n d u s t r i e l l e  (c3f 6 ,  cm20 
notamment) qui occupent un peu p lus  l'homme. 

Ainsi  donc, en r eg le  Sénérale,  l ' a d u l t e  e t  a for -  
t i o r i  l e  jeune enfant e t  l ' ado le scen t ,  se  trouvent-i ls  t r ad i t i on -  
nellement f o r t  peu occupés pour ne p.s d i r e  désoauvrés. O r ,  lloi- 
s i v e t é  engendre l ' ennu i  e t  l ' ê t r e  devsnt inévitablement se dé- 
tendre d'une manière ou d'une a u t r e ,  déverse spontanément e t  de 
fagon d i f fuse  lo t rop  p l e in  de son h e r S i & .  

On peut d i r e  sms t r o p  s e  tromper que, dans l e  mon- 
de r u r a l ,  l'homme s 'ennuie p lus  q u ' i l  ne s'occupe e t . q u e  l a  fem- 
me y a plus  de souffrances que de consolations,  

Une question a l o r s  s e  pose : pourquoi c e t t e  popula- 
t i o n  ne t r a v z i l l e r a i t - e l l e  pss davantaae ? ce qui l u i  permet t ra i t  
d ' avo i r  davantage de produi ts  à écouler ,  e t  par tan t ,  d'augmenter 
son niveau de vie .  

Seule l a  consid6ration de ce que plante l e  psysan 
gabonais peut apporter une solutkon valable  à c e t t e  question. - 
CONSIDERATION DE CE QUX PLAJJTX LI5 PAYSAN 

Les 499 re levés  topographiques effectués  pour cet-  
t e  étude se  r épa r t i s sen t  comme s u i t  : 

planta t ions  ou 
p m  ce 11 e E: 

55 - Distr ic t  de Ndjolé : Ndjolé 
(81 pa rce l l e s )  : Otouma $18) 26 

: Minkog-lbsseng : 8)  

- D i s t r i c t  de Booué : Oussa 26 
(95  parce l l e s )  . .  ) N s i a  35 

) A t  s ombi al 34 
: Booué ) 

: Xakolcou . 51 

20 
55 

- D i s t r i c t  de lakokou 
(I 38 pa rce l l e s )  : Zooléndé 1 2  

: Bakwaka 
: Nassaha 

o .  */. . m 

i 
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p ian t s t ions  ou 
par  c e l l e s  

i' 

- D i s t r i c t  de Mékambo : Ego 23 .. 
(61 p a r c e l l e s )  : Ekata 2 1  

: Ikboula  (pygmée) ' 1-4 

- Villages-témoins : Amanmgone 
(1 24 p a r c s l l e s )  : Nkog-Nbone 

73 
51 

SOIT :" 
- 375 p lan ta t ions  dans l e s  d i s t r i c t s  de 

Nd j o l é ,  Booué, Mzkokou, Nékambo J 

- 124 champs dans l e s  deux villages-témoins 
suivknts  : Amanengone r a v i t a i l l a n t  l ' i m -  
por tan t  centro fo re s t . i e r  de Pslmévéss ; e t  
Nkog-Mljone s i t u é  au bord de l ' a r t è r e  l a  
p lus  psssznte  du Gabon : l a  route  Libre- 
v i l  l e  -Lamb ar& é. 

L a  v e n t i l a t i o n ,  par  d i s t r i c t ,  des superf ic ie 's  
desd i t e s  p l an ta t ions  e s t  l a  s u i v m t e  : (1) 

. * / e  

( I )  Four la d i s t r i b u t i o n  pa r  v i l l a g e ,  v o i r  l e  t2bleau d e ' l a  
p , q e  ci-après. 

Les r e l evés  topographiques sva ien t  é t 6  e f f ec tués  p3r un em- 
ployé e x a r ç x t  ce t te  profession deduis plus de h u i t  %ns, que 
naus 3 v m s  r e c r u t é  pour ce. 



P 

:Nbre Superf i Cie :Noyenne :1d6diane : In to rqus r t i l e  i : VILLAGGS 

: STUDIES :paro . . : derla + : Is + : . 

( 1 )  S e t t e  moyenne devient  Z9,15 s i  l’on défelquo le champ symt 128,?5are6 

( 2 )  CGtte moyenne devient 20,24 s i  l ‘ o n  retrznche Ir, pzrce l le  ayant 
80 sres 27. 



t f  
- . )  

i 

,s + 

S i  mzintenmt nous considérons individuellement 
chaque champ, l 'ensemble des 499 supe r f i c i e s  dont e é t é  Effec- 
t u é  l e  r e l evé  topographique présente  Iss paramètres ci-après : . 

- supe r f i c i e  l a  + . pe t i t e  : 2,69 2res  - s u p e r f i c i e  l a  + grande : 128,49 m e s  
- Noyenne 35,75 a re s  - I n t e r q u z r t i l e  . 18,51 Eres à ~ l 2 ~ 1 3  ares 
- Médisno 27,20 ares  

S i  nous f a i sons  abs t raSt ion  des  vil lages-témoins,  
nous obtenons pour l e s  qus t re  d i s t r i c t s  de Ndjolé, Booué, Nako- 
kou, Mékambo, ( s o i t  :: 375 chzmps), l e s  paramètres suivmtsz 

- sur fzce  13 + p e t i t e  cu l t i vée  : 2,69  xris 
- sur face  12 + grsnde cu l t i vée  : 128,49 arBs - I4oyenne : 26,37 2res 
- I n t s r q u s r t i l e  : 16,40 -ir65 à 33934 ares 
- Médiane : Z 2 , 5 O  m e s  

Un f a i t  pa ten t  ss 'dégaze  des f l i t s  ci-dessus : 
o '  est  LA D I i U X J T I O N  PR2GRESSIVE DES S U R F A X 3  SULTIVIZES A MESURE 
QU'ON S'XLOI3NE DE NSJOLE, NOTRE P3INT DE DEPART. 

En e f f e t ,  s i  nous prenons comme base de pour- 
centsge l e s  s u p e r f i c i e s  du d i s t r i c t  de NDJOLE, nous avons d e s  
moyennes l a  v e n t i l a t i o n  ci-aprss : 

- NDJOLE 

- BOOUE; 

: moy. 32,74 a re s  équivalant  à 100 $des . sur f .  dr, NDJOLE 
I t  89,7€,+% I I  - 

75901 % 
?Y ,39 . I I  

I I  - M-4KOKOU : I' 24956 Il 

- MEKANBO : " 18901 
sans pygmée : 

avec pysmée : e  

- MEKANBO : 'I 17 904 

48976 - VILLAGXS- : 
TB,.IOINS : 

I l  55 % 

52 4 4 %  

t' 

' I1 . II 

I t  148 993% 11 

Nous consts tons d ' au t r e  p a r t  que l e s  v i l l a g e s  
témoins, c h o i s i s  précisément pour l e u r  emplacement, s i t u a t i o n  

148 $ des  su r faces  de Ndjolé. 
r- e t  vois inage,  ont des  supe r f i c i e s  cu l t i vées  qui équivslent  à 

. S i  nous pkchons comme .babe de'pburcbntag6 lbs . 
buparf ioies  des  deux villages-témoins UIAN5NGOXZ e t  NKOG-idBONE, 
cho i s i s ,  nous l ' w o n ?  d é j à  d i t ,  l e  premier 2 cause de l a  proxi- 
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mité du chan t i e r  Palmévéas dont l ' impsc t  sur l ' a g r i c u l t u r e  dud i t  
v i l l a g e  e s t  indéniab le  
fluencer qu'y exerce 
v a i l l é e  e t  12, plus gassmte 
nons des moyennes des  d i s t r i c t s  i c i  é tudiés  la v s n t i l h t i o n  ci-des- 
sous : 

. 
l e  second, B c u s e  de la mmifes t e  in-  

l a  route  Libreville-La~nbar&né, l a  ,?lus tra- ., 
des a r t è r e s  du Gabon j - nous obte- 

Nous constatons encore mieux i c i  c e t t e  diminu- 
t i o n  progressive'  des  sur faces  cu l t ivées .  

Nous en concluons donc que t 

lo - L'étendue des  champs c u l t i v é s  par l e s  paysans nord-est 
du Gabon e s t  fonct ion des p o s s i b i l i t é s  de cc"ercis1isa-  
t i o n  o f f e r t e s  à ce dernier .  
I_ 

2 O  - Ces p o s s i b i l i t é s  de comnercis l iss t ion son t ,  e l l e s ,  fonc- 
t i o n  de L'INFRASTRUCTURE ZCONOijr1,UC DU HXSEfiU ROUTIER 
NOTAIWENT, comme l ' i l l u s t r e  b i sn  l e  cas du v i l l s g e  Nkog- 
Mbone, En e f f e t ,  Is dis tance  LIBR5VILLE-NDJOLE mesure 
quelque t r e n t e  ki lomètres  de p lus  que l a  d is tance  LIBRE- 
VILLE-WOG-MBONB. Or, l e s  supe r f i c i e s  cu l t i vées  8 Ndjol6 

f i c i e s  c u l t i v é e s  & NKOG-NBONE. L ' i n t e r q u a r t i l o  des  su- 
p e r f i c i e s  de Ndjolé va de 1 6  a r c s  34 5 40 ares 23 : il 
n ' a t t e i n t ,  donc, même pas l a  iriédiane des champs de NKOG- 

.- 

í r e p r k e n t e n t  0,54 (un peu p lus  de la moit ié )  des  s u g a -  
* *  

- 1  

t 
: . . . / . o  

l i  
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INBONE, l aque l l e  e s t  de 57 %res 84. Ze t te  s ens ib l e  différence des 
étendues c u l t i v é e s  t i e n t  : 

a)  'au tronçon de route  EBEL-NDJOLE f o r t  d6fectueux jus- . 
qu'.en 1963. -4ucun frzmilier de c e t t e  zone n ' ignore l e s  
"Montagnes de s2ble" dont l ~ s  annuels éboulements iso-  
l s i e n t  e t  déso la ien t  l i t t é r a l emen t  jusqu'en I963  (z- 
van% l e s  travaux e n t r e p r i s  p r  13 SkTEI.'), un m o i s ,  voi- 
re  deux mois du .an t ,  NCJOLE e t  s e s  environs. En 1959, 
t ou te  c i r cu l2 t ion  y f u t  supprimée pendmt t r o i s  mois 
par ces éboulements. 

b) à la topographie respec t ive  ds c6s deux l o c a l i t é s  : 
NKOG-lGKINE e s t  bâtie sur une Qtendue p l m e  ; NDJOLE, 
p a r  contre ,  es t  sur un t e r r a i n  zccidenté ,  v é r i t a b l e  
f r e i n  à l 'expansion de ce cent re  ( 1 ) .  

3 O  - En dotant  l e  Gebon, pour  l e s  l i a i s o n s  in t e rnes ,  d 'un ré- 
sem aé r i en  record ( p l u s  de cent t e r r a i n s  d ' av ia t ion  pour 
un t e r n i t o i r e  de 267.000 Km2)  dont nous ne cherchons nul- 
lement à minimiser l e  ROL: EdINEiW3NT CAPITAL d a s  l a  vie 
économique du t e r r i t o i r e  ; l ' o n  a,  s m s  l ' a v o i r  rechbrché, 
contr ibué à l a  s tagns t ion  du monde r u r a l  zu Gabon, En ef- 
f e t ,  s i  l ' a v i o n ,  zu Gzbon, permet "des l i a i s o n s  extrême- 
"ment rapides  e n t r e  tou te s  l e s  l o c s l i t é s  du pnys, mzme'' 
" les  p lus  r ccu lées , .=s su re  l e s  l i z i s o n s  po l i t i ques ,  dGs- 
" s e r t  IC-s chant ie rs  f o r e s t i e r s  e t  l e s  exp lo i t a t ions  m i -  
" n i h e s ,  assure  de mul t ip les  t r anspor t s  de f r e t  e t  de pas- 
"sagcrs en t r e  la côte  e t  l ' i n t ~ r 3 e u r "  ( z ) ~  - il ne t rans-  
po r t e  e t  ne peut valablement t r anspor t e r  l e  paysan dont  
l e  revenu annuel e s t  infime, n i  les produi t s  agr ico les  l o -  
caux consommés p s r  l ' m t o c h t o n e  seu l  't IC p r i x  de r ev ien t  
ct de vente de CGS dern ie r s  s e r a i e n t  t r o p  élcvés face au 
pouvoir d' achat du t r a v a i l l e u r  gabonais (3) 

En r é s l i s a n t ,  au Ssbon, l u s  l i a i s o n s  e t  éch.mges n i -  

(1 ) cf .  G. Balandier : Afrique iLA.biguë, p .  13 

( 2 )  of. "Investissements au Gabon" (Direct ion de l ' Information,  
L i b r e v i i l e ) ,  p. 21. 

(3) cf. no t r e  ouvrage : ' lFacteurs d ' In t ég ra t ion  e t  d& Désintégra- 
t i o n  du Trava i l l eu r  Gabonais à son Entreprise"(  19 61 ). 
(O.R.S.T.O.X. P a r i s ) .  . 
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cessa i r e s  2u mondo commGrcis1, i n d u s t r i e l ,  f o r e s t i e r ,  
g o l i  t i que ,  b ref  iiiODZaNE, 1 ' avion supprimsit su r é s e a  
r o u t i e r  son ''modus vivendi" e t  s3 ra i son  d ' ê t r e ,  c 'est-  
&-dir€, l o s  impéra t i f s  (son e n t r e t i e n )  q u ' i l  impos3i.t 
t a n t  q u ' i l  é t - i t ,  svec Is r i v i e r e  e t  l e  fl8uvG, Is seul 

. moysn de l i a i s o n .  Devenu de moins en moins u t i l e  au re- 
-1, ; ' zd  du monde dos  affs i rks ,  l e  r é s c m  r o u t i e r  de Is zo- 

ne i c i  é tudiée  ne f u t  n i  amélioré, n i  même en c t r t s i n s  
.ut trongons suffissmment entretenu (dsns l o  d i s t r i c t  de ï\ié- 

kzmbo notmment, e t  dans l'Ogooué-Ivindo en gQn6ral) .  
Las  hab i tue l s  u sase r s  des routzs  de l'Ggooué-Ivindo, jus- 

' qu'en 19639  l e  ssvent  t r o p  b ien ,  not2mmc;nt chaque f o i s  

t u r e s ,  ce qui  sv.1i.t une inévi tnble  i n c i d m c s  sur . l e  p r i x  
kilométrique des w t i o l e s  t ransportés .  

I q u ' i l  leur  fa l l - . i t  psyer de nouveau; . x " i s s e u r s  de v o i -  
l 
i '  

$ 

Bref ,  l ~ s  coinmunicztions en t r e  v i l l z g c s  ne 'se trou- 
vèrent  pzs suffisamment améliorées xx.fi.1 des ms, ; le 
prlsszge de 1' Qconomie de s u b s i s t m c e  (comportsnt un6 fsi- 
b l o  économic; de marché) à une Qconomie de msrché B ten- 
dance de p lus  en p lus  prospsct ive ne put s 'op'érer d m s  
ces  rGsions, chez l e  yzyssn. 

NOUS SUGSER3NS 2 N  C3TU'SEQUZNOE C E C I  : 

Dans l e s  p ~ y s  sous-d&eloppés, t ou t  Plan de Dgvelop- 
pement qui s e  veut réellement r a t ionne l ,  opgrant ( o '  e s  t-à-dire 
dant l ' o b j e c t i f  s e r a i t  d ' appor te r ,  de msniEre de.moins en moins 
inGdale ou s i  l ' o n  p re fe re  de p l u s  en p lus  égale, à tou tos  l e s  
couches s o c i a l e s  un p r o f i t )  d e v r a i t ,  pznd2ht sz  periode d '  Q1.tbo- 
m t i o n ,  SO pencher do façon tou te  pa r t i cu l iS re  sur l e s  incidences 
d'une po l i t i que  ou d '  m c r o i s s m e n t ,  ou de non-sccroissement pour 
ne pzs d i r e  "n6gligence" du r é s e m  r o u t i e r  (1 ) o  

I 

f 
f 

i 

p. 
A 

( 1 )  Avec, d'une p i r t 9  l e  piss3ge de l ' e x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è -  
re de l a  zone c ô t i è r e ,  i p u i s i e ,  à la SonG i n t é r i e u r e ,  
r i c h e  e t  encore inexploitGe, avec, d ' a u t r e  p n t ,  l e s  tra- 
vzux pré l iminz i res  à l ' ouve r tu re  de l a  mine de fer de MB- 
kambo, - l e  rés;au r o u t i e r  de 1' OgoouG-Ivindo e t ,  il va 
de s o i ,  ' l e  tronçon qui  l e  r e l i e  B la. passante route  de 

. Libreville-Lambaréné, e s t  en t r a i n  d ' ê t r e  rénové e t  Qlsr- 
g i  . 
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Un de rn ie r  point  que nous s ignalerons dans c e t t e  

communication, c ' e s t  : 

L'EVOLUTION DE LA COJ!IMUNAUT'B PYG€&E NORD-EST DU GABON EN RELA- ' 

TION AVXC LES CWGEMXNTS EN AGRICULTURE. Car, c e t t e  évolution 
peut ,  à n o t r e , a v i s ,  é c l a i r e r  énormement l a  recherche fondamen- 
t a l e  sur l ' évo lu t ion  des c i v i l i s a t i o n s  des peuples de l a  f o r ê t .  

Nous nous a r rê te rons  principalcment aux pygmées dlEK.A- 
TA, dont l 'agglomération désignée sous l e  nom de MABOULA par  l a  
population environnante, e s t  OFFICIZLLZItIENT appelée =TA, nom 
du v i l l a g e  "baungom" s i t u é  à 500 mètres dudi t  v i l l a g e  pygmée. 

D e  nos travaux, il appert  que l e s  Pygm6es de MABOULA, 
e t  de façon g h é r a l e ,  les pygm6es de M E W B O ,  sont passés par  
quatre  grands s tades  d 'évolut ion ou c i v i l i s a t i o n  Qtroitement 
l i é s  aux s tades  de l e u r  genre de -rie. 

l e r  Stade B c u e i l l e t t e  e t  chasse purCs9 avec pr6dominance de l a  
c u e i l l e t t e  . . 

L a  population v i t  en p le ine  f o r ê t .  On ne peut point  
p a r l e r  de v i l l a g e ,  au sens propre &u terme ; car ,  l ' o n  s l a b r i t e  
e t  s e  re fugie  oh lion peut e t  comme on peut. L e s  hab i t a t ions  
sont  seulement des ébauches ; l a  v i e  soc ia l e  e s t  r édu i t e  à sa 
p lus  simple expression i l e  refuge oÙ l e  corps humain peut s e  
r e t i r e r ,  notamment pour se  r e s t au re r  grâce au sommeil, dlahard 
sembl2ble à co lu i  que s e  procurent l e s  anthropoïdes supkrieurs,  
s e  trsn;forme, sans t rop  de r e t a rd ,  en une ssrte de construc- 
t i o n  trss éph.5mère f a i t e  de f e u i l l e s ,  roseaux, branchages, b r e f ,  
de matériaux que l a  main ou l a  den t i t i on  humaine peut ,  SEULE, 
SAN'S 'TN'I'ERMED'iïIRE, couper. 

On - r i t  essent ie l lement  des produi t s  immédiatement 
consoinmskles que l'environnement présente : l ' a g r i c u l t u r e  e s t  
encor8 ignoréa. .La gamme des visndes consommées se l i m i t e  & 
deux espèces : 

- l e s  bê t e s  que l'homme, grâce B ses  propres jambes, 

- l e s  récents  cadavres de bêtes .  

peut captiirer ; e t  

Pas GU presque pas de d iv is ion  du t r a v a i l ,  au, s i  
lion pré fè re ,  une esquisse  de d iv is ion  du t r a v a i l  d 'ordre  plu- 
t ô t  physiologique e t  biologique, so r t e  de prolongement de l a  
spéc i f i ca t ion  sexuel le  de l ' ê t r e ,  

L a  not ion de t e r r i t o r i a l i t é ,  e t  pa r t an t ,  de p ropr i é t é ,  
e s t  encore une tendance faiblement s ' a c t u a l i s a n t  e t  probablement 
pas bien d i f f6 rcn te  encare,  au point  de vue degré d 'ac tua l i sa -  
t i o n ,  du spec tac le  que nous o f f r e  présentement dans l e u r s  
t e r r i t o i r e s  na$urels l e s  anthropoïdes supérieurs  : l a  h ié rarch i -  
s a t i o n  des individus,  qui  en décaule, embryon e t  prototype, 
no t re  a v i s ,  des f u t u r e s  d i s t i n c t i o n s  e t  d i f f é renc ia t ions  des 
individus en cas t e s ,  c lans ,  t r i b u s ,  c l a s ses  e tc . . .  - e s t  i c i  - 
à ce s tade  - encore a f f ec t ée  par  deux principaux f ac t eu r s  : les 
differences de fo rce  physique e t  l e s  d i f fé rences  de v ivac i t é  
mentale. On g rav i t e  e t  rayonne autour d'une ce r t a ine  a i r e  plus 
ou moins t r acée  par  l'abandance des produi ts  na tu re l s  consomma- 
b l e s  : on y demeurera t a n t  .../... 

-?- 
-c .---I- ---. , --* --- ~ - __ -_ %*---.----," 



REPRODUCTION .en grandeur naturelle 
du HENDO (ou Yendo) de 

Le "nkwatchi", sorte de matchette forgée 
par les Bakota, était, avec le'héndo? les 
principaux instruments utilisés en agri- 

I 

culture. I 

Monsieur EHEPA, chef du village 
MASSAHA. 

~ 

Hendo forgé par son père décédé, 
IPENGOUANGOYE. Hache que l'intéressé 
ne veut céder car laissée par son 
père pour les invocations et incan- 
tations 8. faire aux ancêtres en cas 
de maladie des enfants. 

P 

a 

L. BIFF'OT 



. que dureront ces dern iers ,  pu i s ,  cm se  déplaceraj  ou toujours à l a  
recherche do produi ts  n a t u r e l s ,  ou bien à l a  s u i t e  du décès d 'un 
membre du groupe j car ,  l e s  f u n é r a i l l e s  consis tent  à laisser 
l ' i n d i v i d u  l à  même où il a expiré.  

Cette forme de sépul ture  se  rencontre également chez 
des peuples non pygmées du Gabon : v.g. chez l e s  Bakotas de l 'éPo- 
que pré-agraire. E t  c ' e s t  l à  un des points  a t tachants  de 1 '8tude 
du monde pygmée 8 . re t rouver ,  chez des soc ié t é s  non pygiées, 
des manières d ' a g i r  semblables. Au v i l l age  Nzokosoa, en -e f f t ? t ,  5 
42 Km do Nakokou, sur l a  route  de Mékambo, en présence des plus 
g r i se s  t ê t e s  du v i l l a g e ,  t e l s  l e  septuagénaire Zacharie Pagamo- 
taba,  chcf de v i l l a g e ,  e t  l a  vénérable Madame Angatamba, an'.> des 
femmes du propre père de Pengamotaba ( e l l e  é t a i t  dé j à  pub4ro, d i t - . :  ... 
e l l e ,  Lorsque Pengamotaba avait 4 - 5 ans) 8 un de nos infoi-mateurs 
rrKOTA't, Monsieur Emile  Ngouwan, affirme que- son père Kwakangoye, 
90'ans environ, raconte : IlDans l e  vieux temps, avant l ' i nvon t ion  
du I1Yendo" e t  du "Nkwatchi", l es  gens é t a i e n t  en te r r é s  un PCU 5 
It1a manière dont l e  phacochère de nos f o r ê t s  prépar; son a b r i  dès 
"qu ' i l  sen t  l 'o rage .  Celui-ci, en e f f e t ,  de son grouin, rassemble 
"herbe e t  bouts da bo i s . .  . e t  s ' y  enfoui t .  .. Les mor.t;a é t a i e n t  
" j ad i s  recouverts d 'herbe e t  de branchage. Le v i l l a g e  ensai%e se  
"déplaGait e 

Cette c i v i l i s a t i o n  connaissai t  un second genre de sépul- 
t u re  : l e s  t rous  pra t iqués  au pied des arbres  par  ou l e  temps 
ou des animaux t e l l e  l a  fourmi. Lorsqufun arbre  p r é s e n t a i t  une 
s o r t e  de "caverne", l e  mort é t a i t  enfoui dans ce t rou  béa:it.\ 

Du point  de vue re l ig ieux .  L a  notion de l a  divi?.ii2ié 
n ' e s t  probablement pas encare connue. En tou t  cas,  l e  c u l t e  des 
ancêtres  n ' ex i s t e  pas. 

L a  langue par lée  e s t  pauvre, en cor ré la t ion  aves ? ' a r t  
(c 'est-à-dire l a  connaissance) de ltgpoque. 

c 
Du point  de vue économico-politique, c ' e s t  l a  VlBe du 

groupe se d i f f é renc ian t  t r è s  m a l  de l a  v i e  individuel le-Sans doute, 
une h i é ra rch i sa t ion  e x i s t e ,  nous l 'avons d i t  plus  haut ,  é t a b l i e  
s u r  les diff6rences de force physique e t  les di f fé rences  de vivaci-  
t é  mentale : mais c e t t e  h i é ra rch i sa t ion  e s t  a u s s i  f r a g i l e  que 
se s  fondeinents mêmes. 

Du poin t  de vue po l i t i que ,  l e  g r o u p  n ' e s t  l i é , à  aucun 
au t re  groupe par  des l i e n s  .ou de s o l i d a r i t é  ou de subordination. 

Combien de temps dura à peu près 02 mode de v i e  ? 11 
cessa,  nous semble-t-il, avec, en t re  au t res ,  l a  découverte du feu. 

2ème s tade : c u e i l l e t t e  e t  chasse, à l ' a i d e  d'un bâton notamment. 

L a  possession du feu bouleversa l e s  habitudes e t  coutu- 
mes du monde pygmée. 

k permettant 5 l ' ê t r e  humain de pouvoir b r û l e r  l e  Fois  
de f o r ê t ,  l a  possession du feu f u t  un des déterminants f a c t e u r s -  
qui  contribuèrent puissamment à f a i r e  passer l e  Pygmée de 
l'économie de c u e i l l e t t e  e t  chasse sans o u t i l  avec prédominance 
de l a  c u e i l l e t t e ,  2 une économie de c u e i l l e t t e  e t  chasse B l ' a i d e  

I 
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k pouvant, grâce au feu, se procurer des "b$tons", il 
va de s o i ,  plus r é s i s t a n t s  que ce que s a  main e t  den t i t i on  seu les  
peuvent couper, l e  Pygmée put ,  non seulement ge yrocurer une 
al imentat ion quantitativement e t  quali tativement moins i n s a t i s -  
f a i s a n t e ,  mais encore se cons t ru i re  des refuges moins éphémères 
pour ne pas d i r e  plus  so l ides .  

.. 
L a  gamme de viande consommée ne se l i m i t e  plus  aux deux 

espèces ci-dessus énumérées 3 car .  s'y a jouten t  

- les bêtes  que l'homme peut a b a t t r e  en s'armant d'un 
bâton. ; bêtes ,  q u ' i l  f a u t  cependant a t t e ind re  ou 
t o u t  au moins approcher en courant ou pa r  ruse ; e t  

- les betes  que l ' o n  peut capturer ,  grâce B un bâton 
pique en t e r r e  e t  habilement apprêté en "piège". 

L a  tendance B se procurer un t e r r i t o i r e ,  une propr ié té ,  
a t t e i n t  i c i  un degré d ' ac tua l i s a t ion  nettement supérieur  au 
degré a t t s i n t ' a u  précédent s tade d'évolution. Le groupe, en se 
dotant  d ' hab i t a t ions  moins Qphémères, demeurera p lus  longtemps 
dans une même a i r e  : d'oÙ régression,  f a i b l e  peut- ê t r e  mais 
évidente cependsnt, de son nomadisme, - ou plus  exactement, de 
son errance - or ig ine l (1e )  

L a  h i6rarch isa t ion  socio-écon3mique e t  l a  d i v i s i m  du 
t r a v a i l  sont  de moins en moins simples à p a r t i r  du moment oÙ 
l e  bâton-outil ,  d'abord simple prolongement de l a  main, - n m  
lancé - s e r a  de p lus  en plus  l m c é  : l'homme ré f l éch i s san t  
ensui te  s u r  ce ges te  décauvrira l a  "lance", sa deuxième arme de 
j e t  après l a  p i e r r e .  L 'a rc ,  puis  l a  lance-deu-piêces (bgton, e t  
ou un métal: ou une p i e r r e  pointu)  ne seront  plus que des perfec- 
tionnements apportés,  plus  t a rd ,  au bâton-lancé. 

Le bâton-outil  révolutionna-t-il l e  système de sépul- 
t u re  rencontré  p lus  haut ? I1 ne l e  semble pas,  s i  l ' o n  n 'oubl ie  
pas que l 'abandon des morts là meme oÙ ils ont expi ré  s e  p r a t i -  
qua i t  encme chez l e s  Bakota avant l ' i nven t ion  du "Yendo" e t  du 
"NkwaCchi" J Or, l e s  Pygmées i c i  Qtudiés  ne sont  en possession 
du f e r  que depuis peu de temps. 

Avec l e s  besoins nouveaux e t  l e s  r é a l i s a t i o n s  n m v e l l e s  
apportés pa r  l ' a r t  a l o r s  pra t iqué  (I)$ l a  langue par lée  e u t  u n  
vocabulaire de moins en  moins p.auvre, aussi b ien  qual i ta t ivement  
que quantitativement.  

Du po in t  de Vue pol i t ique ,  l e  groupe n ' e s t  encwe  l i é  
B aucun au t r e  groupe par  des rapports de subordination 5 car il 
v i t  en s o c i é t é  nettement CLOSE 

Cette  c i v i l i s a t i o n ,  qu i  dura nous ne pouvons d i r e  (e t  
ce n ' e s t  po in t  n i t r e  r ô l e  de psycho-sociologue) combien de temps, 
cessa, nous semble-t-il, lorsque l e  monde pygmée passa de c e t t e  
économie d'auto-subsistance de soc ié t é  se suff ismt à elle-même, - à une économie de t r o c  avec L'ZTHNIE environnante, en l 'occu-  
rence l e s  Boùhgoms. 
-----I------------_ -____- 

. o / . .  e 

(1) - Signalons, en t r e  au t res ,  l e  passage de l a  nourr i ture  
-e-- -- ---- O..- -1 ;mnm+c m7< 1 1  &- 
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3ème stade : Economie de t r o c  

Gabriel NBAMI, 70 ans environ, que nous avons interviewé au vi l la-  
ge Mbéza, B 11 Km 1/2 de MEKAMBO, su r  l a  route  d*EKATA. 

Ecoutons à ce s u j e t  un de nos informateurs, Monsieur 

l'La t e r r e  d ' i c i  e s t  aux Bakola. Nos ancê t res ,  un jour rencontra- 
"rent dans l a  f o r ê t  un groupe de Pygmées vivant de miel e t  d'igna-. 
"mes de brousse. Nos pères leur apportèrent  d'abord de . la nourri-  
"ture... Les Pygmées, qui, à c e t t e  époque, ignoraient l a  cu l ture  
"de l a  t e r r e ,  apportaient  aux miens de l a  viande e t  Btaient payés 
"en manioo. Les l i e n s  se  r e s se r r an t ,  l e s  Pygmées vinrent  hab i t e r  
"notre v i l l a g e  e t  considérèrent nos ancê t res  comme l e u r  père e t  

.t'chef... L e s  Pygmées domestiqués par une t r i b u  boungom prenaient 
"la t r i b u  de l e u r  colonisateur.  C'est a i n s i  que MES Pygmées sont  
"tous dos samulolo" comme moi.. , 

Le t r o c  bouleversa l a  v i e  Pygmée. 

Au début, c ' é ta i t  un système de r e l a t i o n s  en t re  groupes 
nullement subordonnés l ' u n  A l ' a u t r e .  Qui p lus  es t ,  on n 'ava i t  mê-  
me pas besoin de se p a r l e r  'CrERBQLEMEW, n i  même de simplement s e  
vo i r  : l ' u n  ( l e  Pygmée) appor t a i t  sa marchandise (viande de chasse, 
ïniel sauvage r é c o l t é  e tc  ...) q u ' i l  déposai t  6.. l ' e n t r g e  du v i l l a g e  
"boungom", puis  d i s p a r a i s s a i t  ; l ' a u t r e  - "le Boungom" - ou 2 un 
moment préalablement convenu ou j a d i s  informé par des cris con- 
srenhionnels, a l l g i t  prendre possession de l a  marchandise pygmée 
e t  déposai t  au même endro i t  l a  quant i té  de manioc, s e l  etc... 
estimée comme oontre-valeur. 

Ce système d'inter-dépendance économique oessa B p a r t i r  
du jour où commenga en t r e  l es  deux oommunautés le système de PRET. 
Car, on f i n i t  ou par  t rop  compter s u r  l ' amab i l i t é  du prê teur  ou 
par devenir débiteur insolvab'le s o i t  parce 'que l a  maladie, v.g., 
empgcha de t r a v a i l l e r ,  e t  donc de rembourser, s o i t  parce que l e  
prê teur ,  astucieux, a v a i t  machiavéliquement pluaieurs  f o i s  p rê t6  
b un poin t  t e l  que l e  b ien  candide pygmée ne peut plus  rendre. 
A l o r s  s ' é ta7J l i t  ce systBme d ' o f f r i r  en gage ou un jeune enfant  ou 
une jeune femme, qui  re tournera chez soi une f o i s  que l e  p r g t  
aura Q t 6  INTSGRALIN'EIIT PAYE. 

L e  système des otages ne t a rda  pas. 

Ainsi  s 'abîmèrent l e s  rapports  de ces deux communautés 
jusqu 'a lars  politiquement indépendantes ou, s i  l ' o n  préfère ,  eco- 
nomiquement inter-d6psndantes. 

L e  monde pygmée non ag ra i r e  s e  trouva vassalisé pa r  l e  
Boungom possédant l ' a r t  de c u l t i v e r  l a  t e r r e .  

Un des rC,vélateurs - au sens photographique du terme - 
de c e t t e  s i t u a t i o n  maitre-esclave, colonisateur  - colonisé,  - est  
l l u n i l a t é r a l i t é  des rapports  matrimoniaux e t  paramatrimoniaux 
t r e  Pygmees e t  Boungoms ; l e  maître é t a n t  socialement autorisé à 
épower  les femmes du groupe subordonné ; un tabou, d'autre p a r t ,  
i n t e r d i s a n t  formellement tou te  union e n t r e  l e s  femmes de l a  cas te  
des maîtres e t  l e s  hommes de l a  caste vassa l i sée .  C'est un f a i t  
s o c i a l  que nous avms constaté  en 1959, I5 Pointe-Noire, 

en- 

' 
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Bakola : mot "Boungom" s i g n i f i a n t  pygmée. . .l. . . 



I " 

21 

dans l a  soc ié t é  négro-africaine que nous étudi ions a l o r s ,  e t  
que nous sig-nalons dans "Liens Matrimoniaux e t  Pars-;matrimoniaux" . 

On nous excusera de ne pouvoir indiquer i c i  qu'une 
- .  p a r t i e  des e f f e t s  produi ts  par  c e t t e  vas sa l i s s t ion  : 

lo/ -L'abandon par  l e  Pygmée de sa langue maternelle e t  l 'adop- 
t i o n  par  ce de rn ie r  de l a  langue de son seigneur,  plus  ri- 
che e t  plus  s u b t i l e  psr.ce que véhiculant l a  pensée d'un mop- 
de p lus  complexe dans son indus t r i e  que l e  monde pygmée 
les pygmées colonisés  par l e s  Boungom ont actuellement pour 
langue maternelle l e  boungom ; ceux qu i  sont d'obédience Ma- 
hongwé pa r l en t  l e  "mahongwél'. Il en e s t  de même de ceux qui  
furen t  vas sa l i s é s  s o i t  par  les Fang, s o i t  par  l e s  Mpongwè, 
s o i t  par  l e s  Bapunu. 

; 

2O/ - L'oubl i ,  pa r  l e s  jeunes générations -$  des hahitudes,  coutu- 
mes, croyances,... de l e u r s  pères,  considérées par  l e s  jeu- 
nes Pygmées comme archaïques e t  r i s i b l e s ,  e t  l 'adopt ion pro-  
gressive des moeurs des colonisateurs ,  considérées comme ' I c i -  

v i l i s an te s" .  Adoption qui,  chez l e  Pygmée, e s t ,  actuellement,  
t e l l e  que toute  l a  gamme de clans 3ue comporte l a d i t e  socié- 
t é  - ne cont ien t  pas un seu l  clan qui ne s e  re t rouve pas 
dans l ' é v e n t a i l  des c lans  du colonisateur  ; 

3 O /  - Un manifeste sentiment - d 1 i n f é r i o r i t 6  vis-à-vis du maî t re .  ; e t  
une s o r t e  de paternalisme d i f f i c i l e  à d é f i n i r  che5 ce dern ier ,  
mêlé d'un indéniable mépris concrét isé  par  l a  négation de l a .  
q u a l i t é  d'homme à l ' a d r e s s e  du Pygmée. Combien de f o i s ,  au 
cours de nos inves t iga t ions  s u r  l e  t e r r a i n ,  n'avons-nous pas 
entendu d i r e  que : " les  Pygmées ne sont pas des hommes1'. Car, 
il y a l a  race  des hommes : c e l l e  de tous  ceux gui ne sont  
pas Pygmées ; e t  il y a, d 'au t re  p a r t ,  l a  race  des ltPygmBes". 
E t  c e t t e  d i s t i n c t i o n  es t  accompagnée d 'un - sour i r e  nullement 
équivoque che5 l e  Boungom interviewé. 

. 

4 O /  - Une n e t t e  r é p a r t i t i o n  du v i l l a g e  en' deux qua r t i e r s  : il y 2, 

l e  q u a r t i e r  pygmée e t  l e  qua r t i e r  des non-pygmées. 

5 O /  - Une l e n t e  s t o r c i s a t i o n  du Pygmge 3 e t  un accroissement de 
c e t t e  soumission à l a  nature ,  que l a  f o r ê t  équator ia le  avait 
au f i l  des s i è c l e s  enseignée à ce dernier.  

60/ - L a  p a r t i c i p a t i o n  du Pygmée aux travaux manuels que l e  maî t re  
n'aime pas beaucoup f a i r e  ; s i t u a t i o n  qui  découni+, '  progres- 
sivement au monde pygmée l ' a r t  de c u l t i v e r  l a  t e r r e .  

4ème s tade  - L a  cu l tu re  de l a  t e r r e  t e l l e  q u ' e l l e  e s t  prat iquée p.32 
l e  colonisateur.  

.. C'est ?i ce s tade  que sont  actuellement l e s  Pygmées de 
 ABOULA comme d ' a i l l e u r s  la majori té  des Pygmées nord-est du Gabon. 
Le p r inc ipa l  c r i t è r e  fie ce stade e s t  un r a d i c a l  changement dans l a  
genre de vi6. 

. .l. ... 
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Alors qu'en 1960, l e s  Pygm6es do KABOULA ne cu l t i va i en t  
pas encore l a  t a r r e ,  a i n s i  que 1'afÎirme Monsieur Cl, CABRO& 
dans ses I1Notesf1 p r i se s  au cours d'une taurnée en 1960 che8 l e s  . 
Pygmges de MEKAMBO ; t r a i s  ans après (en 1963) i l s  avaient  tous 
des p l an ta t ions  comparables aux p lan ta t ions  des ag r i cu l t eu r s  
llboungoml', llmahongwéll, Ilbakota" etc.. Sans doute, doer d i f fé rences  
s lobsarvont  dans l a  fapon pygmée de p l an te r  l e  manioc, de délimi- 
t e r  l e s  pa rce l l e s  etc.. .. différences que nous.ne pouyons jndiquer 
dans une vue *aussi panmamique que c e l l e  des présentes  page8 ; 
néanmoins, l ' a g r i c u l t u r e ,  che5 l e  Pygmée, ne présente plus que des 
d i f fé rences  de degr8, comparée B l ' a g r i c u l t u r e  du colonisateu,r, 

Le v i l l a g e  W O U L A ,  en e f f e t ,  a v a i t ,  en mai1963, pour 
13 l o t s  ou p a r c e l l e s  de f a l g a  : 

629 bananiers ...................... .lo@ 
239 cacaoyers ....................... 61,53$ 

2 1  mandariniers ................... 61,53$ 
32 papayers ........................ 53,84$ 

109 ananas ... ...................... 46,15$ 
81 pibds' de tabac.. ................. 46,15$ 
8 pieds de piment ................. 30,7% 

20 pieds de taro. .  .................. 23,0% 
10 cannes à sucre .................. 15,38$ 
3 a t anga t i e r s  ...................... 15,38$ 
1 avvcatier ...................... 7,69$ 
1 caf&er..,...... ................. 7969$ 
2 pieds de c i t ronnel le . .  ........... 7 9  69% 

des pa rce l l e s  dp f a l g a  
des I l  'I 

des I1 11 

des II 11 

des I I  ' 1  

des II 

de s 11 11 

des 11 I t  

des I I  11 

de 6 I I  11 

des 11 I I  

des 11 I I  

des 11 I l  

Cet éven ta i l  des produi ts  de f a l g a  du v i l l a g e  Maboula 
n ' e s t  pas bien d i f f é r e n t  de l ' é v e n t a i l  des f a l g a  des au t r e s  
v i l l a g e s  que nous avons étudiés ,  

L e s  p lan ta t ions ,  pa r  contre,  san t  moins r iches ,  
quantitativement a u s s i  bien qu'en v a r i é t é s  cu l t ivées .  . 

En e f f e t ,  abs t rac t ion  f a i t e  du manioc, contenu dans 
100 $ des 15 p lan ta t ions  exhaustivement dénombrées & MABOU&A : 
les  a u t r e s  v a r i é t é s  .plantéos dans l e s d i t e s  p lan ta t ions  sont  t 

- l e  maïs ....... dans 60 $J 
- l 'igname ...... dans 33,33 $J 
- l e  bananier dans 26,66 $ 11 - l e  piment dans 6,66 % 11 

des p lan ta t ions  
It 

- l ' o s e i l l e  . o a .dans 6,6@ I 1  

A m c  l l a g r i c u l t u r e ,  l e  monde pygmée e s t  pass6 de 
11 errance ances t r a l e  au sédentarisme . 

Gr&w a c s t t o  n m v e l l e  v i e  sédenta i re ,  des écoles de plus 
en plus.  se créent  'dans les v i l l a g e s  pygmées, ou B proximité de 
ces de rn ie r s  : 1 Q'cole d1 Ekata avait, en 1960, une.. soixantaine 
dlenfanrts  pygmées, affirme Monsieur CABROL, dans se s  l'Notes s u r  . 

l o s  Pygrnécs de MEKAILTBO1l, 

L a  technique a g i c a l e  qu' i l s  possèdent actuellement 
e s t  s i  peu d i f f é r e n t e  de ce l l e  de l e u r s  maî t res  e t  seigneurs 
que l a  vassa l i s a t ion  du monde pygmée par  ces dern iers  e s t  en voie 
de d i spa r i t i on .  


