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. D U a D  “‘I‘ VILLAGEOIS EN COTE D’IVOIW! 

I .  

Ces quelques pages ne prétendent pas faire à bon compte le P r W  
de toutes les études et de toutes les expériences touchant au u(Vv* 
loppement )’ villageois en Afrique ; I’expGrience, l’information cl 
compétence de leur auteur ne seraient pas B la hauteur d’un tot 
projet. Devrait-il pour autant, ethnologue U de terrain I) rencorilWfl 
des spbcialistes de l’action intéressds pm I’actualité et I’avCnif 
rougir de s’avouer empêcheur de dbvelopper en rond, de trouHf 
vicieux l’ensemble des raisonnements circulaires par lesquels 
amateurs de développement harmonieux prônent simultanémwt 1s 
spontanbitb et l’activisme (un peu trop pressés peut2tre de faim db 
I’dgalitarisme le secret du temps perdu et la promesse du t a ”  
retrouvé pour toujours bien percevoir les réalités et définir Il:$ 

notions), devrait-il rougir, en somme, de reconnaître l’aspect nC@f 
de sa démarche, plus propre à critiquer qu’à construire, A m e w  
en cause qu’à mettre en place ? La réponse ne lui appartient p 
Au.ssi bien la question n’estelle ici posée que pour présenter 
pomt de vue critique sur l’idéologie développementaliste qui fd 
ki faire coïncider l’unité sociale et géographique tlémentaire (li 
village) et l’unité de rkférence historique (la c tradition s) pour 
faire le point de depart de toute modernisation possible, qu’dhq 
soit plus ou moins spontanée ou dirigke. Indépendamment dct 
difficultés conceptuelles et théoriques qui lui sont attachées, w 
telle conception du * dkveloppement D et de la réalité a etlniab 
gique N se heurte à l’évidence des faits; au moins est-ce le 
en Côte-d’Ivoire, pour ce que j’en connais, et sans doute en n o m h  
d’autres pays africains. Mais l’exemple ivoirien est d’autant p b  
intéressant que le thème du développement villageois (asso& 3 
une certaine idealisation des structures communautaires pr6ctdh 
niales) est très largement diffusé par les autorités; il existc 
décalage considerable entre I’id6ologie diffusée (où les thèmes dir 
développement et de la réalité villageoise sont associés) et 
pratique Cconomique (qui privildgie l’action de E t a t  et des Kraft 
des sociétbs OU, parallhlement, l’initiative individuelle). Daos 
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viilageois a valeur d'alibi 
du rdle ainsi imparti & la 

a tradition s qu'il' est 
Je voudrais, dans les ligne$ qui suivent, rap@ler quelques-unes 

des notions mises en valeur par les 6tudes q d  essaient d'dtablir une 
relation entre structures I sociales traditionnelles et coop6ration 
agricole moderne, mbntre? Comment certaines de ces notions sont 
inapplicables la irienne et' montrer com- 

discours politique offi- 
ciel. Seront donc les rapports complexes de 

a r6alit6 villageoise, de la 
mmunautaire, de l'illusion 

I. IDI~OLOGIE D B V E K O P ~ N T A L I S T E  ET IU~ALITJ~ VILLAGEOISE 

S'agissant de l'Afrique, le choix de la communauté villageoise 

bases coop6ratives repose sur un certain rkombre d'a priori. Le 
premier de ces a priori concerne l'esprit supposé nécessairement 
coopdratif des c s pr&oloniales. Les villages afri- 
cains ont un passt+, ,traditions qui, selon le pessimisme ou 
l'optimisme des a développeurs n, peuvent passer pour des 
aux actions de d6velopgement ou, i l'inverse, pour ke moyen possi- 
ble d'actions nouvelles. Elimi r6cupCration : tels sont les 
termes nécessaires de I'altern rencontre l'observateur sou- 
cieux d'application. Tout projet devant tenir compte d'un pass6 
dont l'évidence s'inscrit sur le terrain (terrain d'observatiori et 

du développement - i moins d'opter 
parler révdution- 
titre, Samir Amin 
t i chercher dans 

ionnelles les éléments récupbrables et 
susceptibles d'accueillir, et même de promouvoir, les initiatives 
tendant B la modernisation des techniques et de l'exploitation. 
Cette voie réformiste, pour simple ou simpliste qu'elle puisse 
paraître h première vue, débouche en fait sur des difficultés consi- 
dérables: parce que pratiquement, bien sûr, la réalité ne se laisse 
pas si aisement ddcomposer, mais aussi parce que les réformistes 
passent un peu vite sur les immenses difficultés thCoriques dont 
Ia nrésistances du réel t6moigne 8 sa façon. I1 est vrai que la 
tradition rkformiste est i l'origine de l'ethnologie de terrain, et 
que les tenants du développement harmonieux, parfois i leur insu, 
moins soucieux de renouvellement pour ce qui les concerne que 

m " e  lieu et comme moteur du dkveloppement agricole sur des - 

freins 

(1) Marsm (A.). a Typologie des approches de la participation provoquF D. Commu- 
mutes. Archives Internationales de Sociologie de la Coopdratton k t  dtc Developpement, a, jarivier-juin 1968. - L'Afrique Noire peut-elle partir ? Pans, Seuil. 

(21 A" (S.). Le ddveloppement du capitalirme en Cate d'ivoire. Paris, Editions de 
Mintut. 1967. 
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Les voies du d6veloppement, elles, aussi, devraient, aux yeux d*t 
spdcialistes en s hiiraahes, passer par les Cléments les PIM 

Si ces spécialistes sont bien souvent t d b  
en outre, de situer, ces hléments dans la rédité viliageoise. c'es/ 
qu'ils I'ideritifient i la ,réalité africaine ellemême, comme s i  In 
nécessité OÙ ils se sont tmuvds frdquemment de travailler tif1 
village les poussait B confondre leur lieu de travail et leur objcf 
d'dtude. Ainsi la, prise en considdration du patrimoine techniqut: 
mais aussi de l'esprit dgalitaire et coopératif des sociCt6s villa 
geoises sltffirait au moins 21 formuler les grandes lignes d'actions do 
modernisatioh posgible.', Pour reprendre les termes de Dalton (4) 
disons que les dconomies e paysannes P (soumises pour une pari 
li la loi du devraient pouvoir se moderniser sans reno@ 
cer totalem qu'elles- ont hdritd des dconomies a prjd, 
tivesa et n certains modeles d'organisation socialc dtf 
travail ; cette prdoccupation est B I'&+re-plan des suggestions 

Ainsi les ghgraphes Paul Pélissier et Gillcl; 
se limitant B des considérations plus Prf; 
..:l'e&icacitd de toute politique de d$W 
ral depend tr&s largement de la manll.ff 

besoifis du milieu concerné, dont elle mobb 
lise ses énergies 'et ses sthctures propres, dont elle utilise son 

ement naturel comme son patrimoiflc 
d'6tude qe permet de pdnétrer plus prrp 

r, I'intimitC des mécanismes de 111 
fageoise, aucune n'appréhende aver 

tifications et I'efficacitd des techniques de 
aucune n'est en mesure de mettre plus c l d  

ce qui, dans l'héritage paysan, entravc IC 
, et plus frCqueri.lment qu'on le croit, peut Ct 

doit servir de tremblin au ddveloppement ... P. Pour un praticicn 
comme Guy Belloncle (6) 1'Óption prendre est encore plus claire! 
u nous sommes persuades que la socidtd traditionnelle peut trouva 
en elle le dynamisme +í€isant pour opbrer la mutation néeessah 
sans renoncer pour autant i ses valeurs propres mais au contraire 

I 

philosophie bantuue. Patis, Wsence Africaine 1949. 
w Tbe development of subsistance and peasant'economics 10 

Africn w ,  International Social Science Journal. 16 (3). 1% 



Guy Belloncle, son caractère déms 

per une idbldgie du développement 
ncontrés dans la pratique, et d‘accroî- 

tre. &autant plus les ohances Id’Wecs qu’on les‘-attribuerait ’a I’im- 
dèle développemen- 
Patrice de Comar- 

numéro de Commu- 
fiuuf& oÙ figurait égaiement l’article de Guy Belloncle (8). Distin- 

modalités d’articulation. de la coopération moderne et 
ération traditionnelle, fi jugeait la première ( a  la, récu- 
de l’esprit coopératif I des sociétks traditionnelles dans 

les’coopératives agricoles modernes n) a utopique )) et a irréaliste s; 
il notait aussi que cette modalité,ktait pourtant la plus souvent éve 
quke. Tous les trwsferts d’esprit communautaire, democratique, 
unanimiste, égalitaire lJaraissent en effet utopiques, non seulement 
parce. que toute sociétk E( constitbe une totalitd dont les Cléments 

mais aussi parce que les sociCt6s afri- 
tures politiques sont relativement 

pqs justement caractérisées par ces 
modalités retenues par Patrice de 
l‘articulation du mouvement coop& 
lui prdexistent mais dont il ne cons- 

le la famille &endue), d‘autre part 
l’articulation du mouvement coopératif sur des unités sociales tradi- 
tionnelles ou nouvelles qui leur prdexistent et dont il peut consti- 
tuer le prolongement (par exemple les Cquipes d’entraide dans cer- 
taines r6gions cacaoykres africaines). Comarmond ne semblait d’ail- 
leursi pas penser que l’articulation du mouvement coopkratif sur les 
institutions locales pût se faire mécaniquement, en quelque sòrte 
sans problkme, mais estimait que de l’interaction entre les structures 
traditionndlles et les structures modernes des contradictions sur- 

(7) b m m  (J.). Pensde politique et ddmocratie dans l’Afrique Noire tradition- 

(8) t%bARAtoHlI (P. de. &tructures sociales traditionnelles et coop6ration sgrioole 

* .  

; ( 

nelle mr Prdsence Africaine, 63, 30 trimestre 1967. 16-32. 

moderne a, commumutks, A.Z.S.C.D., op. cit. 

, 

.. . 



e semble montrer quo ce* 
z de force pour faire CchWf 

COMMUNAUTAIRE 

tB- villageoise, je ne me mets pas pour a ~ n l  

les villages sont une rc'&%: 
sserai de caté, dans ce dCb4 18 
ommmauté villageoise es1 J)CI@ 
ges. L'hypothèse que j'aVanCtfhi 

a dynamisme s villageois est d'autant mdm 
ble OU utilisable D ( h  supposer m&mc (XJ 

cette a récupération n et cette (( utilisation s aient un sens) que 
village iepr6sdnte une unité plus intGgrée, définie simultan6mcnl Pfif 
sa profondeur historique, par les liens de la filiation et de l'allhw~* 

institukes di: collaboration économiquc, L'il10 
S t  l'illtisioh portant sur la definition même! Al: 
se;  en ce sens, la suggestion du g6dgl'R[)jf*l 

J. Gallais (9) a propos de l'Afrique soudanienne de l'Ouest - C d  
auteur trouve les villages artificiellement créés sans vie n et 11 
propose de fonder le développement sur les assises et struoh'c5 
traditionnelles' - me paraltrait irr6aliste si elle devait s'appliqw 
aux socidt6s fokstières, lagunaires et côtières de Côte d'JVah 

e d e s ,  cependant, ces socidtés peuvent Wo 
nt dites a villageoises 'ID que les institutio~~~ 

carhctère spécifique et qu'elles coexistent ave# 
les institutions proprement familiales: 
I II m'a été donné de travailler pendant quelques années dans ds% 
soci6tés lagunaires de Cate d'Ivoire (Alladian et Ebrié) et d'assista 
a quelques Cchecs de tentatives coop&atives, d'autant plus remarb 
quables que les intkressds semblaient se comporter à leur 1 5 g d  
comme de vdritables sociologues : dtonnés eux-mêmes de n'avoir PU 
rdussir dans des Bntreprises collectives qui, sous certains aspect$. 
leur rappelaient certaines de leurs activités passées, pour ce qfiln 
en ' savaient directement ou par leurs parents, ils formulolCnf 
des diagnostics vraisemblables mais exclusivement techniqw 
révoquerai brikvement une de ces expériences malheureuses. 

A Grand-Jacques, Village alladian situ6 au bord de l'océan, la pêche 60 
haute mer, en pirogues ti un ou deux pbcheurs, se pratique de longue drrk 
En 1960, line coop&-ative a ét6 cré6e. ti l'initiative de I'administration ; c k  
devait, sous la conduite de deux moniteurs français, associer un ccrtairt 
nombre de villageois A l'utilisation et B l'entretien d'une grande sennt. di' 

mer, la gestion dés bknéfices &ant confi& A un bureau. Un crédit b loi18 
terme &ait accorde par le gouvernement. Au d6part. I'expérience rassembln 

!a signification du village en Afrique soudadenne dc L'Oucaf n %  dans Cahiers de Sociologie Ecanomique, no 4. 

titre donhg h l'ensemble de ces qUclQW, 

( 9 )  GA+rs (J.), 1961 

I 
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quwante-sept &opérateurs 
village d'environ quatre 
bres. Les difficult& fur 
ti LUI certain nombre d'erreurs d 
Meurs ddmissionnhrent ; ils ne 
I'ative pour la pêche: les Alladian 
et efficacement depuis longtemps ; 2 I'agriculture qu'il aurait fallu 
s'attaquer ; en outre, la compositio ureau ne leur plaisait pas - en 
fait, les ddmissionnaires reprheritaient les deux tiers de ceux qui n'avaient 
Pas ét6 nommés membres du bureau ... Il ne resta plus que dix-neuf coopé- 
rateurs : six a jeunes B et treize s anciens D. Cette division entre a jeunes 
et a anciens n reflbtait, elle aussi, un malentendu sur lequel je reviendrai ; 
pour les anciens, il s'agissait essentiellement d'accorder un crédit moral 
aux jeunes, seuls capables physiquement d'effectuer le travail, mais ils 
prbtendaient 3 une part au rho*s Bgal aux bdngfices. Le recours A des 
travailleurs &rangers devint nkessaire; on enrôlh des Bquipes de Gha- 
n6ens (Fanti), plus au fait, d'ailleurs, de cette technique de pêche, dans 
des conditions difficiles et. oriBreuses. Des m6sententes entrk employeurs 
et employ&, quelques temp6tes achevkrent de ruiner l'entreprise. Un riche 
chef de village mit la main sur les engins de pêche et employa quelque 
temps $ son compte une Bquipd de pêcheurs ghanéens. 

Le compte des erreurs est facile ri faire et les intéressés eux-mêmes 
en conviennent : mauvaise information au départ, mauvaise prépa- 
ration technique, mauvaise définition de .Equipe de travail et des 
principes de redistributiofi des bénéfices, erreurs psychologiques 
dans la distribution des responsabilités officielles, etc ... Cependant 
I'él6ment actif de la cooptsrative était constitué principalement par 
des hommes d'uhe même classe d'âge (hommes de trente-cinq à qua- 
rante ans) qui s'éìaient sentis iatéressés par l'entreprise ; les classes 
d'âgc! avai&t l'habitude d'effectuer certains travaux en commun, et 
cette habitude avait btC dtilisée à l'époque coloniale, les classes d'âge 
composées d'hommes jeune$ fournissant les équipes d'entretien des 
routes et les diverses condes réclamées par l'appareil adminis- 

e de l'anthropologie appliquée avait 
cultds, dds classes d'âge entières 
Rapper' travam ordonnés par 

I'administration. Ni le recours à l'institution traditionnelle, ni la 
sponìantsitts ou l'intérêt de certains individus ne semblent donc avoir 
assuré 2 eux seuls le succhs d'entreprises collectives dont on est 
en droit de se demander si elles n'ont échoué que pour les raisons 
accidentelles enumérées plus haut. Plus exactement certaines de 
ces raisons ne me paraissent pas aussi accidentelles que les autres : 
elles renvoient à la conception même du travail collectif en milieu 
lignager et villageois et aux formes d'organisation qui lui corres. 
pondent. 

Dans les socicités K tribbviilageoises U, le système lignager et 
le systkme villageois sont étroitement imbriqués ; plus précisément, 
il est impossible de d6finir l'm sans référence B l'autre: leur dis- 
tinction constitue même une dangereuse facilité d'exposition des 
faits. Par ailleurs les principes d'organisation lignagère sont de 
fzçon plus ou moins subtile mais toujours très nettement iné& 
taires et le contenu de cette inCgalité s'exprime en termes économi- 

.~ 



réduites et en 

vaux effectués * pour le compte d’un a tuteur D les classes d‘âge 
constituaient jamais une unité de production ; 

B que leurs activités économiques pouvaient sem- 
ractbre, plus autonome. Dans certaines tribus ébric 

il arriyait qu’une classe d’€ige assurât la fabrication des grandes 
pêcheries de lagune qui, à certaines saisons, assuraient l’approvi. 
shmement des villages en poisson. Mais, si le produit de certaines 
chambres de capture &ait garanti aux plongeurs de la classe d‘âge 
responsable de la pbcherie, pour l’ensemble le produit de la pêche 
revenait aux a h b s  des cours (aux chefs de lignage), B charge pour 
eux de le redistribuer B leurs dépendants. La part rkservée aux cons- 
tructeurs de la pechehe et aux plongeurs pouvait passer pour une 
compensation B leurs efforts ; encore tombait-elle sous le coup des 
lois dgissant la redistribution de tout produit : la part dont chaque 
individu faisait l’acquisition B titre de membre de la classe d’âge 
responsable de la piicherie devait elle-même &re redistribuée. 
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xentes qu'elles puissent 
s ont keci de commun 

u oncles ou héritiers de 
travail et ils n'ont pas 
(qui, pour autant, n'est 

l'intérieur d'une même &nération des distinctions liées à la nais- 

OU un sous-chef de classe d'&e est çhoisi pour ses qualitds person- 
nelles mais force est de.constater qu'un chef de lignage occupe pres- 
que toujours une position d'autorité dans sa classe d'âge et que 
celle-ci a souvent consacrd par avance sa pretention à l'aînesse. 
C'est précis6ment dans les villages où les hiérarchies villageoises 
sont les plus visibles et les plus opCrantes que l'imbrication entre 
lignages, classes d'âge et chefferie paraPt la plus complexe. Chez 
certains Ebne de l'est les postes d'autorité dans la classe d'âge sont 
nécessairement attribués à un représentant du lignage fondateur et 
détenteur de l'autorité p~litique, cependant que le chef de village 
n'est pas le doyen du village, mais un représentant du lignage 
fondateur, de la classe d'âge des a adultes n. La logique de ce 
système est encore plus manifeste chez les Atié (lo), oÙ les quartiers 
du village &aient habités par l'une des grandes classes d'âge - 
chaque individu changeant de quartier en cours d'existence - en 
sorte que pouvaient se lire simultankment en un moment donné sur 



u syst&me lui-même). 



Le pays adioukmfc’ct sa pal 






