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GENERALITES 

a )  Le Peuplement. 

Le Sort[-Camerorin est habiti. par deus populations d’origine et 
de crrlture tres diifCrentes : l a  plus ancienne, de type soudanais. 
ni:iis com~~ren:int des i.1i.nients divers, a subi, depuis plusieurs sib- 
cles, de multiples courants d’in\-asion et ;I éte en partie vassalisCe 
par d‘autres populations en migration ou elles-mèmes refoulPes par 
un envahisseur plus puiss:iit ; 5 travers les interstices de cette 
mosaïque de popul:ltions de culture palPo-nigritique, se sont infil- 
tres, dès le S V I I I ~  sikle, les pasteurs Fonlbè w n u s  de Nigéria, qni 
rCassirent, un siècle plus tard, $ rPaliscr leur unite par la force des 
armes. 

Ils occ i lphnt  les plaines oil leur cavnlerie leur donnait une supé- 
rioriti. certaine, niais ne purent venir $ Rout des atitoclitories retran 

. chés dans les massifs montagneux. 
Au sis“ sikcle les Européens trouvèrent les Foolbk installbs dans 

‘ les plaines, sous l’autorité de leurs Ardo, qtii s’attribubrent, plus 
tard, le titre de Lainjdo ; les palEo-nigritiques occupaient les inon- 
tagnes ou les bords inondables du Logone et du Chari. 

L’Administration europCenne, empruntant ce terme a u s   FOU!^?, 
di.signe les paléo-nigritiques par le noni peu procis de E: Iiirdi i ) .  Les 
Kirdi, qui habitent In subdivision de Garoua et une partie de celle 
de Guider et de Poli, son1 appeles c Fali ; c’est Ih encore un innt 
I’eul. coniniode, mais qui ne repri.sente aucune rCalitP tribale ; les 
~iopul:ilicins F:di ont wilcincnt ilnc rerlainc rcsscnil)lanrr au  noint 
de  w e  linguistique et techniquc. 

b) Leur ngm. 
On distingue ordinairement ,qu;itre groupeinents Fali prii~cil):ii~x : 

- Les Fali du Tingr!elin : 
- Les Fali d u  Iíiingou ; 
- Les Fali tlc 1)ourbcyc el I3ossourn ; 
- Les Fali du Peslci-Bori. 

Tout cn coiinaiss:int le Icrnie de Fali p a r  lequel Ics Foull)i. les 
nomment, ces gens se tlCsigncnt eiis-mS.nies p r  des nonis tlilTC- 
rents : ceux du plntcaii (III Tinguelin se noiniiieiit .\Ii,go et p:irfnis 
13cto, ils se disent parents ilcs ß:tl:i.de 1:i I3i.nouC : ceus du Pcslii.- 
I3ori et tfc I3ossoriin s’ap~icllcnt Sgori, ce q“i signifie c ceux de In 
monl:tgiic )> ; ceux (lu 1i:tngou se noninient Ihr¡. 

c) Leur langue. 

Les gens dir Iíangoii Iwatiquciit un iiièine di:ilecte qui est p:irlC 
pir les treize villages, ceux du Tinguelin parlent quatre dialectes, 
celui de Toro, celui de Ilani et Ban:iy, celui de Sgoutchounii et [IC 
Pouri, enfin celui de I’aintchi et des villagcs du plateau ; dans la 
Subdivision de Guider, trois dialecles, celui CILI PesliC, cclni (lu nori 
et celui dri  massif situi. :III Nord de la route tle Guider h Dourbeye, 
p:irlC par Ics gens (le Bossoiim, I3ounioum et des environs. 

L’enqu&te q u i  va suivre a i.t6 colldnite chez Ics Fali de Bossollm, 
chez ceux c h i  Tinguelin e l  du ICaiigot! ; une enquéte comparative a 
CtC menCe chez les D o a p  (le Poli et les Dal):i (le Guider. 

d )  Leurs origines. 

1’:iriiii les F:ili tlc (itlider, :\LI nombre (le 9.000 environ, les gcns (le 
13ossorim pri.tentlcnt venir t l i i  pays nctiiel cles D i t h ,  situi. :ILI Sort1 
tlc leur rnnssif, qu’ils :irlr:iicnt :iJ~:iii~lonnC sous la pression (les Daha 
vennnt du Nord-Est. 

Les fondateurs (lu village (le I3ouniot11n viendraient de Kisnia- 
‘l’ari, jatlis situi. pr&s de l a  ville :ictuelle (le Garoua. de  Ih ils sc 
ser:iient rendus GuCbnlii.. luis R I,onil)cl, 5 \\’:I~:I, et 111:1i1ltc11:111t :I 

13ouniouni. Les gens t i r i  vi1l:igc tlc R h s i .  I3Loum et H:inn, vicnnent 
de \\’:11il ( h r n i t l a t  de 13:tlc11~o~. Lrs origines (les villugcs (lu l’ski:- 
I3ori sont :tussi diverses : Ics gens tle I’emgui vie1itlr:Iicnt (le Bag:~k. 
p r ~ s  (le ~ o ~ n  : ceus tie YOU C I  (IC- .IGtiri. (lu L : I I I ~ ~ ( I : I ~  tle ~ ) c i t i ~ ) o  ; 
(‘C’US tlr s~lulou. t l r  I3:ltl:lsc I l.:lnlitlal t l c  (;ol(l l l l l)c:)  : reus t l c  n:l-sitlri 
s¡en~lr:iieiit  CIL^ Gori 1111:ir:i. C C L I S  [le PCni. vicndl.:ticnl t l c  Jlcso rp+s  
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du Mlayo Oulo), enfin les habitants des villages de Poussail, So-Iiang, 
Iiangou et Delem prorienclraient des :inciens habitaiils tili Inassif de 
Mbadjouma, appel6 Gori Fourou par les Fali. 

Le Tinguelin est composi. de quinze villages, habites p i r  (i.000 
Fali ; les gens de So-S:iyo, S r i ,  Tinguelin, Sgoutchoumi, Gouloiingo 
et Baou viendraient d e  So-I<lxiiig:i, p r h  du i l1:IyJ Tiel. alirCs ovoir 
refoule les anciens h:ibit:ints (le Pouri. 

1,cs habithilts (le T:irmí sont des liala ( lu  1,aniitlat tlc Dcins;i 
qu’ils appellent JIiidrrngn. Ceux de Stlouclj:i e t  de I30ulgou viciinciil 
tic I‘lioss6rC (1) G6on et (le l’hoss6rc‘. Ktskoii : ils se noiiiiiient prt’ois 
<< ni kIIs1itl D (.ceus (lu K ; I S ~ O I I ) .  

Ceux tie K:im viennent (le I’liossCri. I h u l i  c l  tie I‘hwsi.ri. (ii.on. 
Ceux de S r i  et de Banay se noinment << 81izrm ~ I I ~ I I O  ?) et diseiil 
venir de la iiiontsgne de Nb:idjttuin:i. Ceux tlc Pouri viennent (le 
1 ingtingui.rl. (Laniitlat de Dembo) et (le I>:imv~~ngo (L:iniicl:it tie ]ki t -  
ch60). 
. Ceux de Panitchi disent venir de  Otongtongo, endroit situi. ;I 
cpirnnte liiloniètres de l’emplocenient :ictuel ; ceux de Toro iic 
seraient pas autochtones, mais viendraient (le Sokoto ( ? )  : ceus (le 
136ri disent venir (le l’hossi.ri. I3ayouini. prPs (le Gui.bnlri.. 

Pour en  finir :ivec cette i.numi.rotion I‘:isticlieusc, voyons r:ipiiIe- 
inent l’origine cles villages du I<aiigou, hnbit6s ixir 5.000 personnes : 
Ics gens de Pemgui viennent de 13:1g:iIi., prits de Toin ; ceus de Pou 
viennent d u  Bcri, c1’:iutres (le Demlio ; cleus (le Sourou et de Bades¡, 
de leurs anciens villages, près de Goloinbi. ; ceus de Gori ;\lbala et 
de Ba-Sinri viendraient (III mCiue endroit ; ceuk (le Plné disent 
venir (le 316~0, près (le Goloinhi. et (le I’hossh! I3ayani prPs (IC 
Gui.b:iki.. Ceux de Pouss:in, So king, K:ingori, Deleni, J i b ~ ~ i l : ~ ,   sol:^, 
Rain, 0 n i : i  e l  ß:i-Oni:i, viennent (lu massil‘ (le JIl~:id,jouma. 
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exemple : a ham ni p e n p  o = les enfants du (qiiartier) Pemgou. 

souvent assez 6loigni.s 1,es lins des autres : 
Le village, a: riu o 0x1 a ri 2,  se compose de plusieurs Q hrc a ,  

Bossouin est composi. de c p t r c  qtinrtiers : 
1 "  le ba tlc (< gem nu uttkc > = :i11 picd tle I:I inontagne, oil 

2" le ha *: firu o = t p r t i c r  d'en-lias : 
3" le ba de (I rig knburu 3 = de la demeure de Iiabourou ; 
4'' le ba de a: o!/'luni i )  = (le 1:I tlcincure (le Li; i ini ,  qii:irlier (ln 

I 

I 

reside le chef politique ; 

marchi.. 
A'~/oufchoui~~i :i qu:i tre cpr t ie rs  : 

1 " le a: brc c'itiru P. qii:irtier (le 1':irn:itlo. c-hrr p ~ ~ l i l i ~ p ~ ,  :1v1~* 
les ~ : i n i i I l ~ - ,  'I'orosu. 1hr:iin:iï. 'I'otlnin. Sotlji rt l h l i l  : 

2" le (< / 1 r r  p ' n { / c I  >>, :Ivre les r:llllillcs Gur:1. All<:lli : 
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Le successeur probable, dCsigni- par sa parent6 avec te tòdj marii, 
est initié par celui-ci dur:int toute sa vie. Le privilkge de fournir les 
tddj muru appartient au quartier des fontlntcurs du village, qui se 
sont établis les premiers snr le terroir et qui ont fait :illiance avec 
les puissances du lieu ; h Sgoutchomni, ces fonctions sont !oujours 
(li-volues h un hoiniue (le I:I I:uiiillc (le I’:uici.tre qui apporta le inil 
rouge, hkros et bienf:iitcur nlythitlue. 

Le tddj m ~ i i  :I pour iiirignc un bhton cn L’or!ile tic lance, inuni (I 

son estri-mite inf6rieure tl’une pelite lJOl!lC rir fer ct h son cstri.mitc! 
sup6rieure d’u!ie horilc de cuivre, crc‘usc, orilCe rir pointes nu de 
c:~Bochons et coiiteri:ini tlcs petits cnillo~is ; cet ol)fet rs t  s ~ r ;  ct 
lorsque Le t&Ij mtirii se pr6sciite cil le ken:tni il I;r m i i i i ,  Loiites les 
tlisliutes CU les rises tloivent cesser iiilrll6tli:ltcnlent : I C  tddj 112111’11 

porte. en outre, 1111 I)racelet (le fer orni. (le pointes. 
Le , tdrf j  iiwrii est 1’internii.tliairc entre 1cs holnines et les puissan- 

ces surnaturelles, c’est lui qui est rh:rrg6 (les choses cachées ; ce 
n’est pas esactenient un pri.tre, c’est 1111 initiC, c’est le sp6cialiste 
(les choses surnaturelles qui tl6p:issent la compCtence des autres 
hcniines, les AfiiCricains (1ir:iicnt un c expert 9. C‘est lui qni ordon- 
ne et rkgle les sacrifices q u e  les chefs de famille ol’frent it leurs 
aiicOtres : c’est lni  qui officie, NI 110111 (le tout le village, au <( mnrir B, 
lieu sacri- situ6 dans Ia ~nnnt;igne, oil se trouve IC protecteur du 
village et oil ri.sidc s a  <( fcrce Y, ; c’est lui clni sanctionne les r i p  
tures d’interdit ; c’est l u i  ( p i i  ri.gle I C s  :iflaires d’aclultkre : lorsqu’un 
honime a constati- ou soop~o11116 1’odulti.re (le son bpouse, il porte 
plainte, le soir, auprL:s <III tijdj mnru ; le Iendcmain, les pwties sont 
convocIa6es, mais la fenilne est repri-sentGe par les homnies de sa 
fiiiiiille. Devant les tlcus f:iniillcs, le plaignant et IC dkfenseur (IC 
¡:I feminc exposent leur p i n t  (le vue, puis le trjdj morii prononce 
sa sentence : pour m:trcIuer l’:iccord, les deus I‘:iniilles boivent et 

* niangent ensemble : lorsque I’atlultbre a 616 eaiiiniis par un hoinnie 
du mEme villagc qne le in:iri, le coupalile est condamn6 ti line 
conipensatiotl p6cuiiiaire (chEve, 1)andcs d’i.tofTe), s’il appartient :I 

un :iutre village, seide In guerre &tait j a d i s  cnvisag6e. Si le coupa- 
Ille ~ ~ F I I S C  tl’ex6cuter ]:I sentence, il cst IigotP ct battu ; 6taicnt Cga- 
lenient battiis relis qui n’r)l)i.iss:iient lias h la  sciiteilce portant siir 
(les allhires de terre OLI sur des vols, tl:ins ce dernier cas, la case (lu 
voleur i-tait en outre pill6e p:ir ses victimes. 

Le frjdj miirlr connaît dc ioirs les litiges pouv:int s’6lewr entre 
inernlms ( I r  qii:irticrs dillCrciih : c’est liri, qii:iii(l I’agresseiir es1 
Clranger ;I [:I p:irnissc* (lui vit sous ,s:t ,jriritliclion, qui tlfiritlc clc In 

- .  Ilfi - 
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lage, il existe des alliances de rillages ayant pour bnt l’assistance 
n1utWJle en cas de danger, par exemple l’alliance entre Ngoutchoumi 
et Pouri ; dans .ce cas, la responsabilité collective s’étend aux deus 
alliés : si ceux de Ngoutchoomi ont tu6 1111 homme de Toro, les 
gens de Toro tueront un individu (le Sgoutchounli o11 de Pouri. Ces 
a1li:inces sont frCquemment renforcces p:lr des mariages mixtes. 

Le tòdj mrcrrr est aussi assisté par uli lientenant appelé <( zuuno 3 
i111 Tinguelin et (g thdj k p m n  2 :ti1 liangou, et qlx’il désigne lui- 
mème. Ce lienten:unt, plus jeune et  IUS actif. instruit les affaires de 
,jostice et lui en rend compte, imis i l  n’a aucune qil:llitC polir exer- 
cer les l’onctions religieuses. I,e I I W I O  est toujours choisi par le 
tcjtlj murci, dans son 1)rr;pre qu:trticr ct p:irl’ois dans sil famille, 
mais, en principe, il ne lui succède pas. 

c )  Le voyant. 
Enfin, dans c*haque village, il existe un honllne modeste, Illais 

extrêmement important qui, sans autorité propre, joue un rôle 
indispensable. Cet homme est le e diseur de choses cachées. Y,, le 
<< Toyant a, capable, par Ia divination, (le < Toir 2 le monde des 
esprits et des ancètres, et (le connaitre ainsi le moyell de se les conci- 
lier. C‘cst lu i  qui dicte au fddj  mmc les modalités de ses rapports 
nrec le surnaturel ; c’est lui qui co~nnait les callses et les mogens, 
tandis.que le tòdj maru connaît le rituel des cfrémonies. 

Les Fali de Guider nonnn~ent cet 11oi111ne le < nisitln f r c  B ; il p a -  
tique la divination avec des 1):itonnets, i l  est compétent potlr trou- 
ver Ia cause d’une maladie con~nne I:I raison d’un accident. An 
&mgou, le devin s’appelle fhdj Icnski. 

Dans I’omhre du  fòdj  mnrcr se tient le maitre du rhombe, le 
e tijdj h i p  n ,  chargf (le 1’initi:ition (les jeu~nes gens et (le l’entretien 

,cles Inasqces a ßacidji >> ; au Ik~ngou ces Inasclues sc nonlment 
e nit s, ils sortent pour les funi.railles (les vieux. 

8 d )  L e  chef politique. 
1~’~dminis l r : i l io~~ :illelnanrle, puis 1’Adri1inistratio11 franpise, mi- 

ses en prfsence (le celtc scicifti. inorg:lnisi.e et sans hiérarchie, ob 
chaque chef tlc f:iinille coiisiclbre qu’il n‘:~ tl’ortlres h receroir clc 
p ~ ” n e ,  ont const:tlnment c*herc*hi. des  indivitlus responsables 
reprkntan t  le villagc. 

L’attilutlr craintive des irjdj mlrtr, qui. pci?tl:int longte~nps, fvitb- 
wn1 t l c  SP raire conn:iitre tlcs Eurol)fcns. ol~ligcn wux-ci noiniiler 
tlcs chcfs tlc viI1:ige cn dchoys de toute consitlfration coutumii.rc. 

- ‘‘y - 
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Avant nous, les lamibi: Foulbi: :tvaicnt tldsignB des reprkentants 
païens, iiommes de 1i:iison entre eux et les collectivités païennes, 
qu’ils av:tient appelés e cimnbi! 3 (sing. <( arnudo a). Ces rcmrthi,  
repr8sentant les villages <( Kirdi >), wss:iux des Foulbi: et soumis au 
tribut, p:irtageaient Icur teinps cntrc I:( ~ I I L I T  dir Lamido et leur 
village, :iy:tnt pour r0lc unique tlc ir:tns~iicttre les ordres du Lamido 
et de fticiliter la ren t rk  du tribut tl:ins la caisse du Uaïtal ; c’&tait, 
en fait, des e collaborateurs LI sans autorit6 clfective dans leur 
Tillage. 

A notre tour, nous :ivons ciuploy& I:& I I I ~ I ~ C  mi.thode, inaintenant 
cn place Irs ~rrncch? noinmi.s par les l~oullii. ,  IiiCnie q u : ~ n c l  l’:itlniinis- 
tration tlcs e Kirdi 2 passa (le leurs miins tlans !es ni)tres, m:iis 
I’i\dininistration fr:inij.:iise cut  d e  plus en plus tant1:incc h coiisid6rcr 
ces << ctrncdit 3 c0111111e de vrais chefs de village, coniille on en ren- 
contre ailleurs, notamment en A.O.F., oh  le chel’ (le village, cl6signi: 
par ses :itlministrfs, est IC vrai chef politique et religieux (le son 
unité. 

I1 est csact que ces (crnnbi., soutenus par nous, 1~rennent de  plus 
en plus tl’autoritf, mais cette autoriti. semble encore trbs faible et  
varie consid0rablement ~ v c c  Ia personiinliti. de chncun. 

Leurs rapports avec le tdtlj mnru n’apli:iraisscnt 1 ) : ~  cl:tirement 
aux yeux de 1’Admjnistration, mais, pour Ctre cnc1ii.s. ils n’en sont 
pas moins certains ; Iprsque l’Administrateur Tient en visite, pres- 
que toujours avec un interprète Peul, malheureusement, puisqu’il 
n’existe 1x1s de Fali parlant IC francais, l’nmndo se présente pour 
l’accueillir et recevoir ses ordres, tandis que le tddj maru, souvent 
ignoré du visiteur, se tient à I’écart ou se cache ; il semble bien 
dtabli que dès que l’Administrateur est redescendu de la montagne, 
I ’ m “  reprend, aux côtC?s du tòdj mnru, une attitude modeste et 
déférente. Chaque village a donc deux chefs, le vrai e t  l’autre, qiii 
représente le village a u s  yeux des blancs ; il est désigné par eux, 
avec d‘ailleurs l’assentiment du village, qui pense que puisque les 
blancs sont satisfaits par ce système, c’est trCs bien comme cela, 
mais ce chef ne commande pas. 

Ces amab8 sont souvent des honlnies jeunes, choisis par la popu- 
lation à l‘instigation du tôdj maru, dans un quartier différent du 
sien, afin d’éviter un conflit possible qui serait d’autant plus scan- 
daleux qu’il opposerait, sans cette prbcaution, deux hommes descen- 
dant du même ancêtre ; le tddj mnrn et son village ne font pas 
toujours, en effet, ce que I’urnrcdo leur demande de faire, suivant 
les directives de l’Administration. 
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Lors d'une visite h Ngou tchoumi, j'htais accompagne de Xiako, 

repr6sentant administrntif de tous les rrmabè du Tingt!clin, et qui 
remplit, auprès de l'autorité administrative, les fonctions de chef de 
canton du Tinguclin, niais, notons-le, avec rfsidence it Garouu, 
chef-lieu de la Rfgion, près (le l'Administrateur et (lu 1,amitlo. .l'eus 
l'occasion de discuter longtenips avec le tdd j  Inarti du villnge, et, 
tandis que ce dernier parlait d'une Façon thfltrnle et iiispirfe, Kiako 
I'écoutait en silence, et, en signe (le respect, 6c:trtait de la peau qui 
lui servait de siège, les crottes (le chhvrcs et les tlfbris (le paille qui 
jonchaient le sol ; par ce geste d'humilitf, Siako, q ~ i e  nous consid& 
rons ~(iiiiiiie IC rcpri.sentant (le tous les Fali ( lu  Tinguelin, recon- 
naissait la supCrioritf du tdtlj mrirzt (l'un (tes villoges. 

L'cirnndo est chargf de perruvoir I'inipBt, d e  trniisniettre les ordres 
et  d'aviser I'aiitorih! mliiiinistrative et jirr?ici:iire des &!lits et des 
criiiies commis clans son villegc ; i¡ s'en acquitte gi.n&ralement bien 
el les chefs (le fainille ou IC fdt f j  I I Z U I Y L  s'abstiennent norinalenient 
de lui faire opposition. 

L'urnado porte un  noin dans les dialectes Fali, il s'appelle a unu s 
ou (i wuno B, nom que l'on donnait jadis et que l'on donne, quand il 
esiste, au lieutenant du tddj niarzc, comme on l'a vu précédemment ; 
cela seul suffirait h Iiiarcpcr la place de l'arnado 1 cBté du tddj 
marci. 

Les Fali, comme les autres a Kirdi a, longtemps en butte aux 
exactions des Foulbè ou au pillage de leurs récoltes, sont restés 
reconnaissants aus Européens d'awir écarté le danger peul, surtout 
depuis que nous avons entrepris une politique de commandement 
plus réaliste et plus ffconde que celle que nous avons malheureu- 
sement suivie pendant de trop longues années et qui consistait it 
placer les groupements a Iiirdi a, jamais vaincus, sous l'autorité 
des lamibè Foulbè. 
. Depuis une quinzaine d'années, les Kirdi B, que les Foulbè 
n'avaient jamais soumis, oiit étf rattachés directement aux chefs 

' de Subdivision et soustraits à I'autoritf despotique des seigneurs 
Foulbè. 

Si le système actuel, qui en est souvent encore à la période d'ap- 
privoisement, fonctionne bien, c'est parce que l'action administra- 
tive est encore faible, et, qu'd part l'impBt et le recrutement de 
quelques manœuvres, les Fali ne se sentent pas gPnCs par notre 
action colonisatrice. Lorsque cette action s'intensifiera dans le sens 
de L'évolution et du progrès, tel que nous l'entendons, il est Pvident 
que nous nous heurterons j des rcsistnnces de Ia part de l'élément 
IC plus conservateur. 
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Si l'on veut S.viter ces tlifficultCs, i l  y aurait intkrèt i cesser 
d'ignorer les vrais chefs et  ii les inetlrc dans notre jeu. I1 serait 
opportun tlc choisir, dans la incsurc du possible, les nrncthP p:irnii 
ceux des fritlj iizftrtt, qui sont st~l'lisalnincnt jctincs et actifs, pour 
rciiiplir les fonctions de ln chcll'crir. 

** 
On peut ri.suiner ainsi l'ixg:inis:ition sociale et l':irlicuhtion du 

coriiriiaiitleiiient chez Ics 1::ili : 
1" La fnmillc (chcf = fdt l j  o!lti). - IA f:iinillc habite nile habita- 

tion collective < t y o  ;>, tliriyCc p r  un chef de kuuille tout-puisss"nt 
chez lui, nc reconn:iiss:tnt rl'autoritC supfrienre h I:( sienne qu'en 
iiiatil're religieuse 011 juritliquc ; pri.tre (lu culte fiiiiiilial (.ancètres). 

2" Le qiznrlirr, Bu (chef = f d d j  D a )  groupu plusieurs familles 
clescentlant d'tiri :uici.tre ccmmun, cet :inci.tre divinisé est le protec- 
teur du quartier ; mnriagcs csoganliques ; solidnriti. des membres 
et responsabilit6 ccliectivc ; interclils alimentsires ; c1i:iqtIe quartier 
est l'habitat d'une souchc unique. 

3" Le village, Ritz : 
a) le chef religieux qui tient la vie et Ia force du village, interrné- 

diaire obligé entre Ics paroissiens et le GOiiie du lieu, avec lequel 
lettrs ancètres oiit fait ailiaiice : prdtre, juge, patriarche, la plus 
haute autorite morale, le fddj inarcz ; 

O )  le lieutenant du tddj mctru ( p i  agit pour lui partollt o h  la 
jeunesse et la vigueur sont nccessaires ; le Wuno ; 

c) l'arnado, chef politique, correspondant d notre conception de 
I'autoriti., crht ion non adaptée :in système social Fali ; en fait, sans 
autorité propre, reprcsentc IC village et le tdd j  muzw auprès des 
Européens qui le prennent pour le vrai chef et qlxi se plaigllent de 
son manque d'autorité ; est nommi. zucmo ou u n t z  pnr les Fali ; 

d )  le diseur de choses cachces, voyant en communication avec le 
monde surnaturel, indispensable p o w  entretenir cles relations entre 
les villageois et les puissances surnaturelles ; 

e )  le maître do rhombe, chargf d'instruire les enfants de leurs 
devoirs sociaux ; 

f) le chef de guerre, spicinliste des combats. 
Le yillage groupe plusieurs c p r t i c r s  :illifs et unis dans la per- 

soniie rle leur protecteur (nnci.trc ou GCnie propriétaire du terroir) 
avec lieu de culte (Inns la moiit:igne. Ses incmhrcs sont solidaires et 
collectivement resp~iiis:il)lcs ; vCri table paroissc sous  I:I juridiction 
du tcidj niciru ; la plus haute uniti sociale. 
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LA FAMILLE ET LA VIE SOCIALE 

a) L’enfant. 

Dtts qu’une fenime constate SI grossesse elle cesse tout contact 
sexuel arec soli mari et se soumet h un certain nombre d’interdits 
alinientaires sans toutefois cesser de trav:lillcr ; le Inonient venu, la 
matrone du village, a mainji hnm )> (Ia grand-mère des enfants), 
vient l’assister ; l’accouchement $1 lieu dans une chambre de la 
demeure du père de la femme, l‘enfant naìt dans sa famille mater- 
nelle. La femme accouche, tantfit assise, tantôt couchee, face 9 la 
matrone qui lui maintient les jambes ecartbes et qui recoit l’enfant 
sur des linges disposes à cet effet. 

Dès sa naissance, l’enfant a une àme donn6e par Fno. 
I1 est lavé à l’eau chaude, puis oint d’huile d’arachide ou de 

beurre de karité (num djil i) .  La matrone coupe le cordon avec un 
morceau de bois taillé en biseau si c’est un garcon, avec une tige de 
mil si l’enfant est une fille. La délivre 6: mbenti ham B (la chambre 
de l’enfant) est enterrée dans la concession. La mere boit de la 
bouillie très cliaude et se baigne à l’eau chaude pendant que la 
matrone lui masse le ventre ; guis, à l’imitation des musulmans, on 
lui fait faire Lin repas de viande. 

Le premier et le deuxième jour l’enfant boit de l’eau chaude avec 
un peu de beurre de karité qu’on lui présente deux ou trois fois ; 

, pendant ce temps, la mère fait couler son lait, perdant ainsi le 
colostrum si utile à l’enfant ; le troisikme jour on laisse le nouveau- . né téter, i1 ne boira plus d’eau, mais seulement un peu de bière 
(liquide aseptique), 

Quel que soit le séxe de l’enfant, la mère reste sept jours sans 
sortir de sa case, elle y recoit des visiteuses qui ne manquent pas 
de lui apporter de l’eau, pour lui rendre service, et de lui faire des 
cadeaux de nourriture et de karité. 

Pendant ce temps, le mari tanne une peau de chèvre pour porter 
l‘enfant ; pIus tard, il ira i la chasse pour pouvoir offrir de Ia 
viande à sa femme ; par contre, il n’envoie aucun cadeau à ses 
beaux-parents. 
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Le septième jour, la matrone coupe les cheveux de l’enfant, puis 
le prend dans ses bras et le sort, pour la première fois, dans la 
cour, au soleil, oil tout le monde vient l’admirer. Ce jour-la la 
famille a prépar8 de grands pots de bière et parfois de la viande pour 
les visiteurs qui viennent fbliciter les parents. 

Un bebé du sexe masculin se nomme a hnmdjin B (enfant gar- 
con), un petit garcon a djitrkcrm > ; un b6bd fille s’appelle *: ol: *, 
une petite fille (< uctkcc 2 .  La naissance de jumeaux e hnmt i  fema 2 
est un Bvéuenient heureux, le mari offre SI cette occasion une chèvre 
i son beau-père et un chevreau ail frère a h 8  de sa femme. A son 
tour, le père de Ia femme, chez qui elle accouche, offre une grande 
fète a u s  voisins qui viennent boire, danser et se rkjouir, car la nais- 
sance de jumeaux signifie richesse et prospérité pour leur piire. 
Pendant ce temps, la mère, cpi a besoin de repos, ne recoit aucune 
visite durant les sept jours de réclusioll ; après la naissance des 
junieaus, le père et la mère ne se coupent plus les cheveux pendant 
deus ans ; au bout de ce temps, une grande fête est offerte par le 
père awc danse, bière et festin, et ce jour-là la famille coupe ses 
cheveux. 

L’enfant passe toutes ses journees à cheval sur le dos de sa mère, 
maintenu par la peau tannée, le ventre au chaud et la t&te dodeli- 
nant en arrière. I1 est protdgé des mauvais esprits qui pourraient le 
paralyser (le < nouer a ) ,  les e tindju nlium a et les a ICI” B, par des 
amulettes fabriquees par le père avec des racines que lui a mon- 
tré le voyant ; il s’agit kì de medicaments magiques. Autour des 
reins, l’enfant porte une lanière en peau d‘antilope pour devenir 
fort, plus tard, il se taillera, dans la peau qui l’a porté, une jarre- 
tière qu’il ne quittera jamais ; les filles se decoupent une ceinture 
dans leur ancienlle peau. 

Quand le petit enfant marche, la mère offre à la matrone ilne 
calebasse de farine en remerciement, la matrone va alors voir le 
mari et lui dit : a Tu peus reprendre les relations sexuelles arec ton 
6pouse. 3 

Vers s is  ou sept ans, le petit garccn suit son père et s’initie k ses 
travaux, il apprend notamment i filer le coton h ses côtes, puis il 
1:ihourer ; les filles apprennent i piler le mil et vont chercher de 
l’eau. Les ascendants qui ont le plus d’autoritC sur un petit garcon 
sont : son père, puis son oncle maternel, eiifiu ses frères aines. 

~ P s  l’+y (le qllatre ans, les enfants se ririmissent ensemble et, le 
scir, jouent :lu clair de lune ; les parents n’interviennent jamais 
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dans leurs jeux OU leurs querelles, une telle intervention serait 
considérée comme inopportune et de mauvais goirt. Les filles appren- 
nent des chansons, les garcons jouent à la guerre ou à la chasse, ils 
forment de petites bandes et se désignent des chefs a hiin hum 
fadji (chef enfant berger). 

Tandis qu’ils gardent les chevres et les moutons du village, ce 
qui constitue leur principale occupation, ils se livrent à des petites 
guerres ; les petits garcons ne jouent pas avec les petites filles et les 
parents ne permettent pas les jeux Proticlues. 

Quand les garcons approchent (IC 1:1 piiberti., on les confie :III 
niaìtre du Rhoinbe qui les conduit un jour B la source sacrte a som 
marn 2, Ià, en présence des chefs de famille, les enfants prennent 
un bain rituel, puis ils sont frappés de verges et recoirent des 
conseils de prudence et de moraliti-: a Tu ne parleras pas des 
choses secretes de la religion, tu ne rdvéleras pas les adultères dont 
t u  pourras avoir eu connaissance ... B 

Cette cérémonie a lieu une fois par an, en novembre-décembre, 
pour tous les enfants d‘un quartier. L’enfant porte, pour cette cir- 
constance, un cache-sexe tout neuf (jusqu’alors il allait nu) ; son 
pere n’assiste pas à la cérémonie et c’est son oncle maternel qui 
le conduit et le ranihe.  

Il n’existe qu’une seule d: Eau sacr6e 3 par village, a rici a, o u  par 
massif a g o h i  B ; au retour des enfants, le quartier est en liesse, les 
gens se parent les cheveux de terre rouge, dansent et boirent abon- 
damment. Cette cérémonie, qui s’appelle d: dnbrccm B ,  se déroule en 
l’absence du f ò d j  maru qui n’intervient pas ; les Fali ne pratiquent 
pas la circoncision et il n’existe pas de fête similaire pour les filles. 
Les garcons qui sont allés ensemble h I’Eau sacrée restent lits pen- 
dant le reste de leur vie par des devoirs d’entraide. 

Après la cérémonie de l’Eau sacrée, le garcon laisse ses moutons . et va travailler réguliPrement aux champs ; pour l’encourager, son 
* pere lui donne des s5mences et le laisse cultiver un petit champ 

personnel, dont la rfcolte lui appartiendra et lui permettra de 
s’acheter des bandes d’étoRe, des parures ou de th4sauriser en vue 
de son mariage. Le pere n’oublie jamais ce dernier point qui est 
capital et se met en cp%e d’une fiancée pour In i .  

Lorsque le garcon devient pubère, il SC choisit un noni ou conserve 
le qualificatif que lui  ont donné ses camaradcs, c’est ainsi qu’on 
rencontre des a ,\‘grctlPscr i)  (ne raut  rien), des a ycngil hn > (en qui 
on a ronfi:ince), des  <( n r ~ f i i d d ~ n  > (ne marche pas). etc ... 

COJIJIA~VDE>IEST ET o 1 i c . c a s . r r I o x  SOCIALE CHEZ LES FALI 

b) Le jeune homme. 
11 n’existe pas de sociét6 de jeunes gens, mais ceus-ci niEncnt 

une vie sociale ;issez active, ils recoivent frcquemment leurs amis 
et vont souvent en yisite : ces visites leur permettent de connaitre 
(les jeunes filles. Les jours de fSte, les filles dansent au  milieu du  
cercle des g:ircons et des idylles se nouent ; les tiinides di.lCguent 
leurs :unis OLI leur sceur pour savoir si leur flamme est partngee par 
la jeune fille, ou par.la fenime qu’ils ont remarquée. Si les filles sont 
tiniides, les femmes niariees sont fort h:irdies et, très soii\Pnt, elles 
t’ont elles-mhes les preniiitres :winces. 

Les rencontres anioureuses ont lieu presque toujours au doinicile 
du jeune homme ou h proximité ; les relations sexuellcs sont prati- 
quées i l’intérieur des cases non point en raison d’un interdit reli- 
gieux, niais parce que les femmes auraient honte de satisfaire les 
dPsirs de leurs amants en plein air ; :lu besoin, une vieille case en’ 
ruine peut suffire. 

c) La communauté familiale. 

L‘habitation collective, U 0 P ou Y oyo r ,  abrite le chef ?le famille, 
scs femmes, ses enfants, quelquefois ses frkres, s’ils s’entendent 
bien avec 111i. Dits qu’un garcon atteint I’hge de courir les filles, i l  
se construit une case oil il couche seul et oil i l  espere attirer ses 
maitresses. 

Le chef de fainille cultive ses chiunps, aid6 de ses femmes et des 
célibataires de Ia famille ; les fils mariés ne l’aident pas et ne tra- 
raillent que pour leur mCnage ; lorsqu’ils ont travail16 pour le phre, 
les célibataires et les épouses peuvent cultiver leur petit c1i:iinp 
personnel. Parfois, les fils décident de cultiver en commun avec IC 
phrc et de partager Ia rfcolte proportio~~r~ellement : tu  noin1)re de 
bouches i~ nourrir. 

Considtirons Yewui, 60 :ins, du quartier de Ba l’ch:ilo, marié avec 
Safi.giet : i l  est phre de trois fils et d’une fille, celle-ci est mariéc B 
Ba Lnro, les trois fils, Pgalernent ni:ir¡i.s, se sont construit des habi- 
t:ltions distinctes, h une faible distance de la sienne. I I  cultive seul 
son charllp ; la récolte, i l  remplit deux greniers de mil, un pour sa 
rcmme, un pour lui  ; ils consoinment tl’aliord le mil du grenier de 
/ : i  femnle, pllis celui du sien ; s’il :I besoin d’argent ou cnvic de 
Liere. il puise tl:ins son grenier ; cc qui reste :iu fond fournit IC 
gr:iin des semences. 
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Suliari, 6pous de Nadjelndji, a une rille déjh mariée iI Ba Nayo, il 
cultive seul avec s u  femme un ch:imp de coton, un champ de mil 
rouge, associ6 des haricots, qui lui rapporte vingt paniers de mil, 
et un champ d‘arachides. II partage son mil en cleus greniers, 
comiiie Yewui, et y puise de même. 

Djorautlo est chef d‘une famille com1iosi.e tl’une Cpouse, Tabinta, 
et de trois enfants : Djno, 22 ans, et Ham Iiny:~, fille mariée, enfants 
d‘une première fenime di.cOdCe, et Tobi, 10 ans, fils de Tabintn. 
Djorantlo, Djao et Tabintn travaillent ensemble, ils ont deus challlps 
de mil rouge ossoci& h des haricots et :I du coton, et un champ d’aro- 
chides ; la rtcolte est serrCe dans deus greniers, Djao cPlibataire 
n’a pas de greniers, il vit aus crochets de sa mariitre avec laquelle il 
s’entend bien. 

Les hommes et les femmes travaillent ensemble aus mêmes tra- 
vaux ; le soir, au retour des champs, les femmes font la cuisine, 
les honinies filent le coton, les filles vont chercher de l’eau, et les 
garcons les accompagnent volontiers pour les escorter et fleurter 
avec les autres filles. 

Comme on vient de le voir, le grain est réparti en greniers dès la 
fin de la récolte ; il existe en principe : 
- un grenier pour le chef de famille et ses fils célibataires, 
- un grenier pour chaque femme et ses filles, 
- un grenier pour chaque fils mari6 et ses enfants niales, 
- un grenier pour chaque bru et ses filles. 
Les ctlibataires gardent pour eux le produit de leurs petits 

champs, ils le vendent ou le troquent nu niarché, parfois ils le don- 
nent Q leur n ibe  pour qu’elle leur prépare de petits suppléments. 
Les femmes qui ont cultivé des arachides ou des plantes à sauce 

Le grenier h mil du chef de famille sert surtout Q fabriquer de la 
bière ; le mil des greniers des femmes leur sert Q préparer leur 
nourriture, celle de reur mari, y compris le chef de famille et celle 
de leurs enfants. C‘est souvent un &libataire qui est chargC de dis- 
tribuer le mil à Ia femme chargée de foire la cuisine cs  jour-k. 

Le premier jour, la première femme, aidée de ses filles, pri.p:ire 
la pite pour toute Ia f:iniille, pour tous les occupants du sari., le 
jour suivant, c’est la deasième femme, le troisième jour, la femme 
du fils ainé, etc ..., chaque femme cuisinant i scn tour pnnr tous Ics 
occupants de I’hahitation. 

’ s’en servent pour leur cuisine et vendent le surplus. 

CO>lII\IA\NDEBIEXT E T  ORG.4\NIShTION SOClhLE CHEZ LES FALI 

La pate cuite est répartie, mec la sauce, en plusieurs plats : 
- un plat pour le chef de famille, 
- un plat pour les célibataires, 
- un plat pour les fils maries, 
- un plat pour les épouses des fils si elles s’entendent 

bien, sinon un plat pour chacune d’elles et pour leurs enfants. Le 
repas se prend par sexe et suivant les catégories prhédentes. 

d) La parenté. 

Le mariage est patrilocal et les enfants appartiennent h la fainille 
du père ; seule compte la pareIlté paternelle, e romu > ; tous les 
membres de Ia parenté paternelle se savent parents, d e p i s  l’ancê- 
tre mythique jiisqu’au dernier-né, e rom pok;di ling D (parenté une 
seule toute). Tout en connaissant la parenté maternelle, les Fali 
estiment que les parents paternels sont plus proches, pour les dis- 
tinguer on peut dire c wosum teni 2 (descendance du grand-p%re) 
et e Wnm tézi w (descendance de la grand-mkre). 

Les interdits au mariage tiennent compte de ces deux filiations et 
sont basés sur la proximité et la generation ; il est interdit d’épou- 
ser : 

, 

- sa fille, 
- Ia fille de son frère (consanguin ou utérin), 
- la fille des oncles (paternels et maternels), 
- la fille des tantes idem 
- la veuve des frères cadets (sauf s’il n’y a pas de frhres plus 

jeunes et si Ia femme accepte) ceci dans le but d’éviter que la r e w e  
ne quitte la famille du mari. 

Par contre, le mariage est autorisé, et même recommanclé, avec les 
veuves du @re ou des frères dnés. 

Comme nous l’avons vu, les gens d’nn même quartier sont tous 
parents par le sang, ils descendent tous d’un seul ancêtre homme 
(e  Uiosum kola ivnzi w ) ,  cette parente se marqt1e par certains inter- 
dits alimentaires propres i~ c h a q ~ e  famille ; la consommation de 
l’animal interdit e fipob8i w est sanctionnée par la lEpre OU m e  
maladie de peau. 11 ne semble pas qu’on puisse qllalifier de e clau 2 

l’ensemhle des familles élémentaires qui composent le quartier et 
Uo’il vaille mieux rfserver ce niot pour di.signcr des systèllles plus 
etenilus, qui, tout en respectant les mêmes interdits, ne sont pas 
lids 5 un terroir, ou h zii1 quartier, mais ont essaimi. et se retrouvent 
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CHAPITRE IV 

ETUDE COMPARATIVE 

a) LesDaba. 

On troure chez les Daba de Guider une organisatioll sociale sem- 
blable h celle des Fali, mais les noms diffkrent fviclemment : A Rili 
et Géleng, le chef de famille se nomme c: djadji s ( e  djedjik s h 
Mousgoy), l’habitation collective se dit (< dji 2, ( e  djé > à i\Ions- 
goy), le quartier s’appelle e fdnd j i  
dai ; le village s’appelle e lai: % et comprend plusieurs quartiers ; 
il y en a cinq 5 BiIi : 

et le  chef de quartier E( ma-. 

L Zaga zvnm (d’aprks le noni d’un arbre), 
- Kunbom (lit en planches), 
- Zolu (nom de l’ancêtre de la famille), 

idem - Gèbéli . 
- Wulnm (d’après le nom d’un arbre). 

Mousqcy compte quatre quartieTs : 
- Dnlnw Uznnn (quartier du clan Zanaha)). 
- Dnlnzv zt bnï (quartier d u  chef), 
- Jladagam (tissus de coton), 
- TT’nfn (sorte d’arbre). 
Chaque quartier est habité par une m&me et seule famille, dont 

tous les membres sont parents par le sang ; l a  famille est patrilo- 
cale, la filiation pntrilinéaire et le mariage exogamique. 

A Ia tête du B: lai a se trouve un chef politique, le B: bai 3. sem- 
blable h I’arnado, mais possédant plus de pouvoirs réels ; il est arhi- 
tre et juge, charge de maintenir la cohfsion du village ; h cbt6 de 
lui, mais benéficiant d’un prestige bien plus considCrable, on trouve 
I C  E( mrignrmn >>, sorte de fijdj marri, plus spCcialis6 dans les ques- 
t ions religieuses. Ici anssi, le E( mriqnrma 9 est l’initié, le gardien 
des tracljtions, le (jépositaire des rites. il incarne l’Aine religieuse d~ 
Tillage. 
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C‘est lui qui décide de la paix et de la guerre, c’cst lui qui conclut 
la pais avec les ennemis d’hier, par le sacrifice d’un chien et le ser- 
ment sur la hache (qui attire la foudre sur le parjure). 

Toujours pris dans la même famille, sa digniti. passe h son fils 
aîné ou i son frère cadet ; le cr mcignrmn B est :lussi le e m1.t ‘i re de 
la terre P, c’est en lui que se perpétue l’alliance avec le Génie de Ia 
terre ; c’est lui qui comniande aus c matn mnsrrmf B, prêtres des 
Génies protectenrs des quartiers ; il est assist6 du voyant, le 
u mamba Zigi *. 

Le a bai w Daba se distingue de I’nmado Fali en ce qu’il parait 
Etre réellement ni1 rouage coutumier de l’organisation sociale dabn : 
il existait des bai arant les Foulhi. et cette coexistence d’un chef 
laic, quoique sacre, et d’un chef religieux, maître de Ia terre, permet 
de supposer que les daba actiiels proviennent du niélange d’une 
population autochtone et d’un envahisseur. 

C‘est le G bai B qui règle, à l’intérieur du village, les afhires 
d’adultère et de dot ; pour cause d’ndaltère, il prononce IC divorce 
si l’amant peut rembourser la dot ; dans ce cas, la femme épouse 
son complice, sinon elle retourne chez son mari. 

Si la femme a fui ou a été séduite par nn homme cl’un antre vil- 
lage, il n’y a qu’une solution, la guerre, et l’affaire est renvoyée 
devant le 6: mâgarma w .  

Le u bai P intervient dans les contestations de terre et de bor- 
nage, il se rend sur place et arbitre. I1 punit les voleurs de récolte 
qui doivent le plus souvent donner une cheve  pour indemniser le 
vol& SOUS peine de voir leurs champs pillés. 

Le meurtrier d’un homme du village paye cinc1 chèvres d’amende 
au  o bai et sa famille doit donner une fille en mariage à la famille 
du mort ; lorsque cette femme aura mis deux enfants au monde. 
,elle retournera chez son père à moins que son mari ne paye la dot 
pour la garder ; si la famille du meurtrier n’a pas de fille elle donne . une vache. Si le crime intéresse deux dlages,  le mort sera .engé par 

‘ la mort d’un homme d,u village du meurtrier ; ces vendetta sont fré- 
quentes, c’est pourquoi le cultivateur ne va pas aux champs sans 
son arc et ses flèches. 

La charge de G hai * reste toujours dans Ia même famille et pas- 
se au chef de famille qui lui succède, fils aîné ou frère cadet du 
défunt. A Mousgoy, siL:ge d’une chefferie assez importante, le u hui‘ a 

est assisté d’on adioint, le a bnsni bai P chef dc guerre, qui instruit 
et prépare les affaires nvant de les lui  soumettre. A 1:i inart (lu 
Q: bni >, c’est le (c bnsrrï bai B qui pr6scnte le nouvxu e bfli .. 

, 
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b) Les Doupa de Hoï. 
Une enquète suppl6mentaire, conduite chez les Doupa du villnge 

de Hoï, près de Poli. :I fait apparaitre exactement ln mème organi- 
sation sociale et le mème système de commandement cpe chez les 
Fali, ninis SOLIS des noms diffcrents, car le dialecte D o u p  diffère des 

I 

1 
’ 

dialectes Fnli. 
Les Dotipa, ;lppel6s pape par les ~oulbi . ,  se distinguent h lire- 

]nière vue ds leurs voisins par le port de l’étui pénien (. gana * 
dans leur lingue, e. ZiiZci s en peul), pqr leurs scarifications et P:IY 
leur ciialecte. Ils forment un groupement de plusieurs Tillages : Hoï, 
Iconyo, I<ub:i, Tégi, Wanté, HolC, TLIlipC, Bupi, etc... 

licrpc~ B, it est compos6 de pltlsieurs (1“”“ 
tiers, x,, formés par 1:i rkunion de plusieurs habitations collec- 

Le village s’appelle ici 

tives (< lâ >. 
A Hoï il y a cinq cpr t ie rs  : I h r  fur!]è, 

Kpògi, 

niò nu, 
b O k / J f l ,  

ljétè. 
Tous les habitants d’un même quartier ont le même anCt%re et 

chacun des quartiers a un ancêtre fondatenr different. h la tête des 
quartiers nous retrouxrons le plus ancien des chefs de famille, et. h 
l’échelon village, le chef religieus, le grand Initi6, le @ zuei kîgh * - 
(mei= homme, l i g i . =  grand). celles du fddj 

mariz : il est toujours choisi dans le même quartier et dans la même 
famille : j sa mort, c’est le plus vieux de sa génération cpi lui SUC- 

cède, puis le plus vieux de la gén6ration suirante. 
Cest, dit l’informateur, le plus vieux de ceus qL1’il appelait 

<< frères w ,  et, quand il n’y a plus de frères, le plus vieux de ceus 

Les fonctions du. O weï kigh >) sont semblables 

. .  
qu’il appelait cr fils w .  

Le chef du village se nomme bit, bei o11 bee chez les Pape 
(Griaule) ; il est tonjours pris dans la même famille (Sam Ka tige). 
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CHAPITRE V 

LES CROYANCES 

Sans rentrer dans le dhtail fastidicus (les cfrcmonies religicuscs, 
cltii se répètent avec peu de rariantes h travers toute l‘Afrique noire 
et spécialement chez les paléo-nigritiques, j’ai er11 pouvoir distin- 
guer, chez les Fali, phsieurs concepts iniportatlts. 

La notion qui domine est cellc tie l’existence d’un nlontle surna- 
turel, dont les limites arec le monde clue nous appelons (c reel )) 

sont vagiles ; c’est un monde inrisible, dont les puissances occ~~ltes  
ausquelles se rattachent toute une catésorie d’objets materiels 
sacrés, forme un ensemble qui est dfsigné par le terme de I: mart2 B 

qu’on pourrait traduire par e choses sacrées B. 
I 

Ces I: mnru D peuvent être des objets magiques, doués d’un pou- 
voir propre, ou des e protecteurs >) plus ou moins spiritualisés et 
personnalisb, envisagés parfois comme des Génies dou& de vie et 
de la parole, souvent confondus avec l’ancêtre mytlliqt1e, bienfai- 
teur du groupe humain protéeé. - -  II semble qu’apres sa mort, l’homme, ou plutôt certaias hommes 
exceptionnels, passent du stade ancêtre de Ia famille 6 celui d’ancê- 
tre du quartier et qu’ils finissent peu à pell par se confondre avec les 
Génies ou i prendre leurs caractéristiques. Tous les autres hommes, 
après leur morf, deriennent des ancêtres et font h ce titre partie dn 
monde surnaturel ; ils peuvent intervenir dans les affaires de leurs 
descendants qui leur rendent un culte et qui déposent des offrandes 
près de leurs crânes conserrés dans des poteries, mais leur survjr 
flans l’autre monde disparatt prntiquement quand ils sont sortis de 
la memoire de leurs descendants. 
. 
a) Les cultes individuels. 

Clinque homme dispose d‘un a mnru > indiriducl et personnel, 
rcprfsenté par un support de bois, en forme (le fourche, par une 
pierre, souvent placée sous un grenier ( c  goru B), OU par une potc- 
rie vaguement anthropomorphe. Cet ohjct matfricl lui sert d’autel 
potm prier, c’est par lui qu’il peut se mettre en comnlunic n t’ ion avec 
le maître de sa Tie r t  de sa destinEe. 

I1 existe plusieurs sortes de cultes rendlls aux I: mnrrz Y, : 

COMMhBDEJIEN’r ET OHCiA\NIS.\1‘ION SOCI‘iLE CHEZ LES FALI 7. 

Le chasseur, avant de partir en brousse, ne manqtte pns de s’ap- 
procher de son (i mnru Y, et de prier : d: Fno, fais que je  trouve du 
$bier et que je revienne en bonne santé. a Au retour, s’il ramène 
quelque gibier, i1 déposera un peu de 14ande prks du G maru B. 
Les prières sont ndressPes soit Fno, dieu atmosphère et créateur, 
soit aus ancGtres et surtout au pere d0funt. 

L’officiant combine parfois sa prière : I: O mes ancêtres et toi, 
Fno, donnez-moi Ia s:nitP. > Il accoinpaglle ces paroles d‘une liba- 
tion de bibre sur la pierre ; s’il sollicite la fccondité de sa femme, la 
libation se fera d’abord sur la pierre puis stir le ventre de la femme. murzz >) personnel, est 

le cr6ateur des hommes, des animaus et des choses, c’est aussi le 
tonnerre par lequel il se manifeste, I: Fno tn ttutzm b (Fa0 tonne). 
I: C‘est lui q“i fait le bruit, dit l’informateur, c’est s:l hache c[ui 
Ccrase les arbres. mais on ne retrouve jamais ses haches. B C’est 
lui qui cri.& les âmes et anime les corps des enfants dans le sein de 
leur mère ; chaque %me est une parcelle de Fno. Fno, parfois appel6 
Fai ou Fnw, habite le ciel, mais ce n’est pas le soleil (pi ,  lui, se 

Fao, que chacun peut invoqaer, sur son 

nomme I: uju a.  
Fno est Ie maìtre de I a  Tie ,  mais c’est aussi le maìtre de Ia mort : 

I: fay asi > (dieu l’a pris), dit-on d’un homme qt1i vient de mourir. 
Pour pouvoir prier Fno et ses ancêtres, chacpe membre de la 

famille se construit un autel individuel ; h sa mort, ses fils platltent 
une hampe de flèche g côté du 5 maru du défunt qui est aban- 
donné aus intempéries, ce sont les pierres-ancêtres. Le tddj marlt 
de Ngoutchonmi prérise que la pierre e marzi D est essentiellement 
l’autel de Fno, qu’elle represente Fno lui-même ; e quand on parle 
% la pierre, Fno entend ; même quand on est loin de la pierre, on 
peut appeler son e mnru par son nom et prier, la transmission de 
Ia prière se fait comme si on était près du I: mnru %. 

Ce I: mnru YI qui entend et qui transmet à distance n’est plus seu- 
lement un autel, il devient une sorte d’ a ange gardien >. 

Le e maru B personnel peut aussi être représentC par des bape t -  
tes ou des tessons de poterie : 5 Ngoutchonmi, le fddj mnru nppcllc 
I: gom a des fraqments de poterie contenant des petites pierres (une 
par membre de la famille), prbs de lh SC tronvcnt des faisceans de 
baguettes, I: fiidendji n, et deus poteries destinS.es h recevoir les 
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écarter les maladies et les sorcelleries ; il est biell difficile de h i r e  
le départ entre un culte rendu à un Génie personnalisé et des prati- 
ques purement magiques. Par exemple, chez AInfin, on remarque 
une poterie blanche, u ninreslcu B, devant laqt1elle il dépose les 
tétes tl’anim:ias tués à Ia chasse, pour se rendre favorabIe l’ànie 
collective des :uniniaux et toutes les puiss:lnces plus ou moins mal- 
veillantes de la brousse << qui n’nppnrtient pas i l’homme >> ; un peu 
plus loin, une pierre, <( I<uso n, oh l’on grille des courges ponr as- 
surer la fertilité des champs (offrande h I’hme du mil, fumée pour 
attirer les nuages et la pluie) (*?), enfin, une petite case, U mcigau- 
kim 3, contenant des protecteurs puremelit magiqnes, destinés h 
6cnrter les maladies causi.es par les sorciers et les mangeurs cl’Al1le. 
Cet autel individuel que les Iiangou appellent u mccrrz B est nommé 
u ptki! mriru au Tinguelin, a sirir B i Bossonm et << hatsi 3 
dans le massif chi  Bori. 

A Bossouni, le niot u siru 9 désigne i la fois les pierres d’ancêtre 
et les autels individuels, ainsi que les lieux sacrés du village ; on 
peut penser que U siru )>, U hnfsi > et U mnru 3 sont synonymes 
dans les trois dialectes considérés. 

Parfois, le devin, a tdd j  Ziuski B, est appelé le père des U sîrrc B. 
Au Pesbé-Bori, les jeunes gens au cours de l’initiation se rendent à 
la case 6: hntsi B, les deux u t d d j  B y pénètrent seuls puis en sortent 
et leur distribuent de la viande : u C‘est hntsi s qui te la donne. B 

La case u hatsi 3 située sur une colline dominant le village est 
consacrée pour le u tddj Yono B, le maitre de la pluie. 

b) Les cultes de quartier. 
Le quartier, nous l’avons répété, est habit6 par des familles pa- 

rentes entre elles, c’est un embryon de clan, resté groupé autour de 
son ancètre, et qui n’a pas encore essaiiné comme les grands clans . des populations habitant la Haute-Volta, ou même comme Ies clans 
des Daba. 

Le culte de I’ancétre fondateur du quartier est célébré par le 
tôdj ba ; pour autel, le tddj bn utilise une pierre ou une poterie 
identique de forme aux mnru que nous venons de voir : en fait, c’est 
l’autel individuel du tddj hn qui est utilisé pour prier I’ancbtre du 
quartier, puisque le tôdj bn en est le descendant direct. 

c)  Les cultes du village. 
Chaque fois que le vill:rge est int6ressi. dans son uniti., charpie fois 

que le diseur de choses cachces :I ri.ri.16 qu’il fallait s’adresser au 

. 

.* 

Génie ou k l’ancêtre protecteur du \,illage, le fddj maru entre en 
scène. Le voyant ayant précisé les modafites du culte, prikre et sa- 
crifice, le t d d j  mnru se rend dans la montagne au grand Yartr, 
suivi h distance respectueuse des chefs de famille. 

Le grand  laru ru, lieu sacre, est g6néraIenient une grotte, GU le fddj 
maric pcnètre seul, oil il sacrifie la victime, chkvre OLI brebis, et oil 
il fait les libations ; puis le fddj nmru prie au nom du village pour 
demander gCnéralemcnt la pluie et de belles récoltes ou pour remer- 
cier de la récolte precédente. 

Ce grand Nnrcr se nomme e Siric B à Bossouiil et a Hatsì > au 
Uori. 
a Xgoutchoumi, le protecteur est 1111 ancêtre divinisi., fondateur 

de la famille du t d d j  maru; la legende est assez curieuse, elle 
éclaire bien certains caractères de ces protecteurs. 

u Jadis les gens d’ici ne connaissaient pas le mil rouge, un homme 
de la faniille de Badc-mbreni partit au loin, sers l’Est, chez les peu- 
ples étranyers. Après quelques anndes, il decida de rentrer dans son 
pays, et, au moment ch  il quittait les étrangers, ceus-ci lui donnè- 
rent nn  panier de mil rouge, plante inconnue au pays natal du 
voyageur. 

Comme le panier etait trop lourd, pour qu’il puisse le porter, les 
étrangers poserent par-dessus le panier le cndavre d‘un homme, aus- 
sitbt, le panier de mil lui parut très léger. L’homme se mit en rollte 
pour rentrer chez lui, et, après de nombreux jours de marche, il par- 
Tint près de son village, qui se trouvait alors à Goulolull, près de 
B:ltch&o ; il posa son panier Q terre, avec le cadavre qui était tOU- 
jours dessus, ct il sonna de la corne pour appeler les hommes du vil- 
lage. 

Q E n  entendant ces appels, tous les hommes ont accouru ; il leur 
montra alors le panier de mil rouge qu’il avait rapporté et il leur 
enseigna & le cultiver. Cet homme s’appelait fddj Tigd, il a été nom- 
mé tddj mnru et c’est mon ancêtre. Quand il est mort, on l’a 
enterre i Gouloum arec sa femme ; bienfaiteur de tous il est de\Tenu 
le protecteur (lu village, c’est le grand mnru de Ngoutchouini et les 
tddj maru successifs sont ses descendants et ses prétres. 3 

Le lieil de culte de tdtlj Tini., différent de S:I tombe, se trouve 
situé près du campement administratif : c’est un vaste trou cylindri- 
~ l ~ l e  cialls lclItlel on a enfolice des branches d'arbre chaque annee ; 
nprès la fin r(e ]:I récolte du mil rouge ct nwnt qil’on ne le con- 
soIlinie, est ci.Ii.bri. publiquement en prkence de toute I:I 

i 

‘ 

1 

3 
4 

- 45 - 

’ !  

I 
i 



c I 

__  ...- 
. .. 

population sans exception. C'est le tdclj muru qui officie, il n'olfre 
aucun sacrifice sanglant, niais fait des libations et prie B haute vois. 
a Him titu, mo holi n (donne le niil que je me rassasie) et il ajollte : 
a TigG mo mngcigitirè gi, mo holi )> (Tigè, si c'est bien toi qui as ap- 
porté le mil, (pie je me rassasie). 

D:lns les aUtreS Villages, les grands .Mnru peuvent présenter des 
traits différents, le cnrnctere ancêtre peut s':lttCnuer au profit du 
caractere Génie protecteur ; h IJoulgou, le grand Jfnrlt est appelé 
I: Tf"boZé x, c'est-&-dire a le fer, chef cles houes i) ; & Doundja, 
c'est a Timnt miru >, mot qui proviendrait a u s  dires cles villageois, 
de a titi himti )) (le ventre du mil) ; I: timnt nuru )) est peut-être 
le géniteur du mil i) comparable h 1' a inle du mil >> bien connue 
dans les populations qui habitent un peu plus au Nord. 

Conime le fait pressentir l'histoire de Tige, le grand -1lnl.u semble 
&tre presque partout le a géniteur > ou la a mère > du mil ; les 
libations et les prières adressées h l'ancêtre bienfaiteur ont aussi 
pour but de renforcer et, au moins,, d'entretenir In fécondité du 111iI. 

Les grands dlnrir sont représentés par (livers objets, cachés dans 
la montagne, et qui sont soigneusement conserrés par le tôdj maru. 
A Pené, Banaï et Doudja, il s'agit de pierres, B Boulgou, d'un fer 
recourbé en forme de crochet (pour attirer la pluie, pour accrocher 
la force vitale du dieu), h So Nayo, ce sont quatre 1norce:tus de bois 
représentant Tafudêdji. 

Les fêtes de prémices revêtent des aspects différents suivant les 
villages : Boulgoii, on place un panier de niil au-dessus du 
I: &ru B ; h l'entrée de la grotte, on dispcse, en outre, une calebasse 

,de bière juchée sur trois pieux liés en faisceau ; h So Nayo, on 
égorge un poulet au-dessus des fourches de hois et chaque chef de . famille clépose une petite houle de mil, faite avec deus épis nou- 

' veaux ; h Doudja, un: calebasse de bi&re et nn panier de mil sont 
pIacBs, comme prdmices, :iuprPs (lu Génic. Si cpelqo'un consommait 
du mil avant la cérémcnic des prhices ,  i l  en serait puni par ia 
variole. Pour clore ces cérémonies, unc gr:ulde beuverie a lieu deus 
niois a p r h  la récolte, vers le n ~ o i s  tle novembre. 

COMSIANDEJIENT ET ORGANIShTIOX SOCIALE CHEZ LES FALI 

Chaque année, les gens de Boiilgou célèbrent la fête des semail- 
les ; sur le blaru fait de branches liées, au-dessus de la pierre 
sacrCe, ils placent une calebasse de bière et prient a Timat auru >. 

A Sonayo, le tddj maru se rend h l'entrCe des grottes, il lie en 
faisceau des fourches de bois, les arrose du sang d'un poulet, puis 
construit un tr6teau de bois sur lequel il place le faisceau : le poll- 
let est cuit avec du sésame noir et la marnmile le contenant est pla- 
cée siir le trdteau avec unc cnlebasse de bière. AprBs cette cérémonie 
on boit et on danse pendallt deus jours (LeCocl). 

Certains auteurs signalent qu'ils existait jadis un culte du b c ~ f  
les FklLi, llous n'en ayons pas trouv6 trace, d'ailleurs, il n'y a 

pas de bœuks actuellement dans les massifs fali ; il semble toutelois 
qu'lis :ueut, il y a encore peu de temps, &ler& une petite race de 
uwufs sans bosse. 

d) Etude comparative, chez les Doupa et chez les Daba. 
. 
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Chez les Daba, nous retrouvons des cropnces Idgerernent diffé- 
rentes, mais toujours rappliortées h trois principes surnaturels : les 
ancêtres, les Genies protecteurs et IC créateur, qui, ici, :I des caracté- 
ristiques féminines. 

Chaque quartier daba est protégi. par un  génie, le e n1asccrccf 2, 
que l'on prie duns un lieu de la niontagne, marqué pnr une pierre 
levée, dite e nicc mnsurrrf 8 (la bouche du Génie). Chaq"e GCnic 
protecteur est servi p u  un prêtre, le e mutcf mnstrrlcf >>. Jalnais le 
u bai n n'assiste aux cérénlonies en l'honneur du Génie car sa per- 
sonne est sacrée et qu'il est Iui-mGme e colIlme un fétiche >, dit 
l'informateur. Si le e buï n sacré se trourait en présence clu .<< mrc 
~ncc.sciru~ n ,  i l  en risulierait malheur et mort pour le rilluge. 

Des sacrifices saisonniers sont olferts au mnsctruf : en octobre, on 
lui offre les prémices composées d'un peu de pkte pétrie arec les 
premiers épis de la récolte ; en décembre, on ~a lui demhl.der 
d'écarter Ia mort et la maladie loin du  ,quartier, on lui offre de la 
viande cuite et Ia première bière de l':innée ; au retour, les gens p r i -  
2 n t  leur habitation par le feu, torche en main, et avec des grands 
cris ils font le tcnr de leurs cases,puis vont jeter leur torche h In 
crois6e des chemins ; ils pensent, par ce moyen, écarter de leur 
maison toutes les choses et les inlluences nuisibles, e Irin mâga 

A Bili, le Jfnsurrcf du quartier de l'informateur est identifié h nn 
bienfaiteur, homme mort il y a fort longtemps, sans postérité, mais 
qui protege la fnniille du quartier. On ne lui offre pas de sacrifices 
sanglants (c'est un a: ancêtre a, il n'est pas de la race des dieux), 
mais des aliments cuits et des libations comme aux autres ancêtres. 
Ce mnsuruf a pour serviteur un python, et nous retrouvons ici 
l'ancêtre devenu Génie après SR mort, qui vit dans les entr:lilles de 
I a  terre et qui se tr:insforme ou se [ait serrir par un serpent, tou- 
jours assccié anx divinités chtoniennes. 

Lcrsqn'un serpent pénktre dans une habitation, on &ite de le 
tuer car c'est peut-être un messager du  masuruf, on va voir le 
diseur de choses $athées pour lui demander la signification de ce 
message. Parfois un homme croit apercevoir que1q"e chose que les 
autres ne voicnt pas : serpent, cheval, singe, poussin, vieille femme, 
cnfant ; il voit I'invisihle, c'est signe clii'il a cI6ja u11 pieti dans 1:1 
tombe. 

Outre le culte dir Génie protecteur du cpr t ie r ,  les Daba prati- 
quent un culte f : ~ ~ i ~ i l i : ~ l  adrcssé :ILK ancêtres et au  d a t e u r ,  par I'in- 
term6dinire des e zrrgn 2 qni jouent le n i h e  rBle qnc les e siriz )> 
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COhIMANDEJIENT ET ORGANISATION SOCIALE CHEZ LES P.4LI 

fali. Ces e zuya D sont des poteries plac6es sur trois fourches de 
bois : l'une représente le grand-pere, l'autre la grand-mère ; h la 
dénération suivante les plus vieilles poteries sont cassées et rempla- 
zées par des pierres, des victimes de sexe appropri6 leur sont 
offertes. 

~11fi11, conlnic les Pnli, les Dabn vCn&renl le créateur sous le non1 
(le e ~ u d d a u  LU B. iLiuldui) 2 (e  it¿tlav ), ou e d(tbudav B ) ,  son lieu 
de clllte est ilne graiide poterie i demi enterrée où les vieilles fem- 
lneS \.ont sacrifier des chbvres ; chacun peut y prier, sauf les a d d -  
tbres et les voleurs tic femmes, dont les péchés ont déplu 
<< wddau >. 

u: lYultfau )> est le crdateur des honinies, des animaux et des plan- 
tes, illais en lui ks  carnctères féminins dominent. 

l d r e  des homnles ; elle a cr68 et elle est incréée, 
précise l'informateur ; c'est elle qui donne la vie aux enfants dans 
le sein de lellr mere, c'est elle aussi cpii tue les hommes ; e zuulduu > 
la rie est aussi e gudul D la mort. 

Jadis, dit le bai de Bini, les bonimes mouraient, mais le cra- 
peau grim les ressuscitait ; un jour qu'un homme venait de 
mourir, sa famille prévint le crapeau, mais celui-ci était occupé 
ilrendre son repas, et quand il eut fini de sucer ses OS il se hâta, 
inais arriva trop tard ; le devanyant, le lézard e kadarak bum be D 
S*btait rendu près dl1 mort et avait dit : e si l'on continue ressus- 

citer tous les hommes, il n'y aura bientôt plus de place pour les 
autres. i )  wlc[dau tro1n.a qu'il awìt raison et le mort ne revint 
pas à la \Tie. C'est pourquoi, ajoute illogiquement l'informateur, le 
crapeau est infirme et marche lentement. 2 

T4ru[dav 3 est 

d.-C. FROELICH, 1951. 
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4. - Jeunes Doho sur leurs rochers. 

. -  

ti. - F e m ~ ~ i e  Fnli. 
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!t. - Feinines Fali de Bossouin arec leurs jnml,ières en bois 
et portnut leurs enfants clans nue peau de chèvre tannee. 
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11. - Lc Maru Kosso, chez Alafin. 
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