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. riegr de la memëdiscipline. Lcs travaus de D. Cruise O'Brien-sont caract6ristíques- ~. 
d.es monographies d'anthropologie sociale anglo-saxonne - cela est surtout vrai 
'de son premier ouvrage sur la confrMe mouride, qui date de 1g7x&s articl-es regmu- 
peS en 1975 dans Saints and Politicinss relevant plus, comme l'indique d'ailleurs 
ce titre. d'une sorte de typologie w6Mrienne. C'est au contraire dans une sociologie 

, 'marqube d'un souxon d'konomismc et donc de mefiance visa-vis de l'anthropo- 
logic sociale qu'on peut inscrire les travaux de l'&pipe ORSTON tck que J. Copan& 

. 

n politologue qui r6flkhit sur !es marabouts'. I-- 

. -  

distinction implicite qui renvoie l'orjianisation autonome des marabouts A l'&poque 
. .  I . .  

prhloniale. äu e d i t i o n n e 1  a, lesrapports de ceux+ avcc les-partis polihqucs 
. .' A I'+que contemporaine. Btilnt donne que la premiErc partie Se son ouvrage 
. laisse des qucstions.sans rkponsc, la xconde aborde.1'Nst~re pl i t ique sous.I'angle . 
, . ,le plus etmit - elle s'inthesse aux seulcs organisations @&is, asscmbl&s reprb- , , . 

sentatiires) que Ia politologie reconndt comme poIitiqu&. Sous mnimenccrons . 
par cette seconde partie afin de mieus cerner certains dcs problhmcs qu'il aurait 
f+u approfondir dam la premiere. 
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* . A propos de I'ouvriìgc dc Christian COULON, Lc.marabouf el le Prirtce ..., qui sera 

I. Coulon n'est cependant pas le premier chercheur de cette discipline B s'int6resser 
aux marabouts. L. BEHRMAX. une Am6ricaine. a consacn5 plusieurs ouvrapes 

ciM infra : MP. - .  

. ct articles 11 la wnfn5rie mouride (1970 ; 1979). 
2. La condition de possibilite d'une science politique est Bvidemment que les 

formes d'existence du ou de la politique soient comparables d'une societe 
l'autre. Orles Etats anciennement colonisb ont dll, pour se conformer au modele 

i des Etats-nations. adopter des fomes d'organisation politique qui ne pro- 
.&ent da leur propre histoire ; d'ob l'existence d'une &rie d'mstitubons 

r .  ' i t  n o m i x e n t  polibques - qui na sont d'ailleurs pas seulement d u  faux- 
rrmMancI poirqu'ellea sont investiu par la politique e, autochtone D. 
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A -  Politique ou segmentarité : 
qu'est-ce que a faire la politique n au Sinégal 'f 

Cc qui ressortait de l'etude par G. Rochetcau (xgZ7)  des rapports entre marabouts 
et pouvoir politique central, qu'il s'agisse de 1' stat colonial ou (IC lagtat  (v)I's, 
fitait la gantfe  stabilitb I d'une alliance objective jamais ri.cllcnicnt d6nientic 
j u q u ' i  nos jours entre les liierarcliics confrkriqucs et le pouvoir central : alliance 
consacrk par IC niainticn (l'un statu quo siir IC plan politiqui., aswrti. au benbfice 

e des marabouts, de l'application d'un systbme d'adniiiiistr;itic,n niclirectc et. au 
. "ifice des dcus parties, d'une action concertbe en vue tiu dkvcloppcniciit de 

l ' hnomic  dc traite D (ibid. : 40). Coulon rcprcncl au  contraire au llbbut de  la 
deusiènie partie de son livre l'idee que les marabouts inspiraient des craintes 

'aux premiers administrateurs coloniaux (AiP : 146-148). Faut-il pourtant rappclcr 
que: p u  avant ou durant la conquete militaire, les Français avaient opt6 pour le 
a parti I maraboutique contre le a parti I aristocratique (Klein 1965 : zzo), 1 s  

.matabouts assurant l'extension de  la culture de la a gaine (l'arachide)   TA CC h la 
mobilisation de leurs tudibe ? On comprend dês lors que les adminbtrntcurs colo- 
niaussoient chaque fois intensenus dans les problhes  de succession au titre de 
grand khalife (chef de la confrbrie mouride), comme le rappelle Coulon (MP .- rGz), 
mais comme l'avait dhjjl brillamment d6velopp6 Cruisc O'Brien (1971 : 12.7). 
De cette alliance objective d&coule, entre les marabouts et le pouvoir politique 
colonial puis postcolonial. toute une sbrie de rapports wactbristiques d'unc 
inuïrcd rrck L la française : ces ¿!changes de services D - esprcs!!ion d6jh cmployk 
par L. hhrman (1970 : 50 sq.) -, qui assurciit la legitimation rdciproque des deus 
autontb.  recouvrent par esemplc, d e  la part des marabouts, IC recrutement des 
&dibe Iors de lo guerre de i'encadrement cle la colonisation pionni&re.du 
bassixì aradiidier et. de la autorit& coloniales. les aides matfielles pour  

, les myagcs B La 3fecque. 
favorables ?I l'extension de l'arachide (dklassement des for&, etc.). 

titnde des premiers facc aux asscmbiks rcpr6scntatives progressivement mises en 
place durant la gr iode  coloniale. LA encore. nous pcnsons qu'il n'est pas opportun 
de distinguer. comme le fait l'auteur, la $riode coloniale de celle qui suit rinde- 
pendance. car la rie politique dnCgalaix obbit avant et. aprês aus m&mcs rêglcs : 
p4iodiquement en effet, la &ne politique est partag& en deus moiti6s ou, pour 
reprendrc le vocabulaire qu'utilisent leï  SbnCgalais, en deux (I clans D ( N P  : 24.1). 
A la lutte de Blaisc Diagnecontrc Galandou Diouf en 1934 font Ccho celle de Senghor 
contre Laniinc Gueyc (1951-19 j7) .  ccllc de Senghor contreManiadou Dia (1r)Gz-1963) 
et enfin, en 1980. celle de Senghor (ou du 1%) contre Abdoulaye \Vade (ou le PDS). 
Mais l'historien ou IC politologue peuvent bien ind6fininient raconter ces affron- 
tements qui, en un certain sens, n'qnt pas d'histoire - ils se rbpetent L intcrvaile 
dgnlier -, IC lecteur, lui, a l'imprcssion de se trouver devant du thb8trc florentin : 
on est en effet bien forcd d'admettre que l'alliance de Senghor avcc Palilou MBacke, 
nouveau khalife des mourides, alors que son adversaire Lamine Gueye &ait alli6 
au nevcu de ce dernier. Cheikh M'BackC.. a et6 un facteur d6cisif de la victoire du 
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ction des m o s q u k  et les div 

C. Coulon csamine ensuite les rapports entre I e s  marabouts et les 

. .  - 

. .  
I 

. . . . .  
. . . .  . .  

' .  . ,  . .  
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premier en xg51. mais on ne comprend pas pourquoi. Comme le remarque Coulon 
(Mp : 245), a bien q u ' c k  n'aient le plus souvent aucun caract&re idrhlogique. les 
luttes de factions sont cependant extremement vives, au point d'engendrer quel- 

en e CEUX qui participent ir la vie ~ l ~ ~ , q u e  opere a tous lcs niveaux du champ 

~ Une pnalysa du voabufaire wolof ou pular krait, 3L ce point, ~~ ppur 
* cokprcndre le fonctionnement du politique au S6nCgal. L'expression a faire Ia 

qodois des violences physiques B. I1 ne faudrait cependant pas restreindre cette 
observation aux seules luttes locales de factions : la m h i q n e  binaire qui oppose 

da pouvoir, CentraI comme local.;,' -,-I, 

1 
i 

t 
j I_ - 1 '*; 

i -., 
* 

s 
i 
\ 

~ * .  - 
-2 

. . _  . 

I -.  - .. - .  - - . , -  .,. .. , . . . .  



- . . . . . . . .  - -  . . .  . - .. - - . 1-- 

' .. 5.. :.--.+ i. ._ 1 2 .......... 
. _  -. ~ 

. .  c. r. . . . _  - 
. . .  ..;. . . -  

. . . . . . . . .  . . . . .  
. . . .  . . . .  . . . .  . . . .  

. .  
A .  - 

r, 
. .  

. _-  . . _. 
. .  - -- 

I 

I ,  

." 

.... r .: . .  

. .  .... 
e". 

.. 

t 
,*I 

. .  . . . . .  . . _  . _ _ .  . . . 
. . . .  . . . .  . '. ._  . 

. . . .  .._.-. . . . *  . . .  . . .  y.:.... . . . . . . . . .  .-. - .. 

* 
. . . . .  . . . . . . .  - .  . -  - .  

- -  
. . .  

... 

. . .  , .  

. ,  . .: -. . 
. . . .  . - 
,c - .-.. -. 

. . . . .  :_ . . . .  _ .  

. . - -  

. .  
. .  . . . .  . _  . . . . . .  

- i  - . .  
. .  _..-.- ~ . . ...... 

. 



. . . . .  - . . . . . . . .  _. . . . .  
' . -I- _i. 

. .  

. . . . .  

JEAN SCHMITZ . .  332 

politique B (hfP : 233). que Coulon mentionne sans s'y att,uder, est la traduction 1 -  

de ngur gi en wolof ou de Iaumuhgu en pular, e t  signifie etre partisan du leader 
d'un'dan. d'une faction, et militer en sa faveur. Dans un tel contexte. I'idthlogk 
ou le programme d u  parti ou du gouvernement s'effacent demLIre le fait de suivrr 
tel ou tel dirigeant : il n'y a pas de distinction entrc l'id6ologie e t  I'bquipe qui In 
represente. Cette indistinction en appelle immediatement une autre quand un parti 
est au pouvoir : Gelle entre l'administration et  le personnel politique. entre le bureau- 
crate et  le d6vutB. Obtenir un wste  de fonctionnaire c'est. d'une certaine facon. 
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a faire la politique n du koukmement en place. C'est dire qiib tout un ensemble 
de rapp0r.b sociaux non 'irnmfdiatement politiques se trouvent investis dans 

Cela peut &tre illustr6.par l'exemple d e c e  que Coulon Iui:mi?niëv d& une d q  
s * .. (trop) rares a n a l y s  de CS' d c ' ~ n  livre. appelle une .r.iutte .locale de factions B 

'1 ( J f P  .- 244). Celle-ci met en relation d'une.part, l'administration locale - la munici- 

. . . .  . . .  . . . .  . .  - _  
- . .  . . . .  . . . . . . .  . .  .* - e. . . - . .  . .  ' J'activitb des partis. . .  

. . . . . . . . . . .  . - ......... 
. .  
... . . . . . . . .  . .  . -  . . . .  

. .  

- - 
. . . . . . . . .  ._....... . . . . . .  ---.. , . "  . . - . .  . . . . .  . .  . . . . . . . .  :paiitb de hi'Backk - et d'autre part le lignage i I'&brieur,duquel se recrutent lek ' . .  

1 W i f c s  pWraux dcs mound&, B savoir le lignage M'BackC. Elle offre l'avantage. 
de  mettre en lumkrc la correspondance ence  16 clivage en moitifs, ou en clans 
politiques au niveau de l'appareil d'gtat d'une part et, de l'autre, la rivalit6 entre 
frèrF+agnatiques (issus d'un.$!me père mais de mères difibrentcs) ou entre cousins 

' issus dii! frères agnatiques, czuacteistique de la structure segmentaire du sommet 
de la confrbric mduridea. Coulon explique en effet que 1' I enjeu de ces joutes poli- 
tiques est le contr6le d a  org,anes locaux de I'UPS (dont les dirigeants sont dus) et,. 

L partant. la designation d 
sentativcs de 1'6tat (Cons 

-.  

_ -  
' 

(MP : 245). 
Du point de vue de l a  

dans h vilk de 3I'hckC. 
Doudou Tliiam qui venait de se faire Hmoger par la direction nationale de I'UPS. 
et celui du nouveau dkputb-maire, Samba Palla Diop. A son arrivk au.pou\-oir. 

de Doudou Thiani, originaires du quartier Darou Salam dont &dou Amar &ait 
conseiller municipal. Coulon note 21 ce p r o p s  que le veritable leader de la faction 

. 6vincb est un marabout, hlodou Rokhaya !WBackk, a chef de cette famille mouride 

.~ Samba Yalla Diop r&.solut de dbbarrasser l'administration de la ville des partisans I -  

B ~ a r o u - ~ d a m  ( M P  : 2@j. 11 n'explique cependant pas pourqu,oi c'est un maiabout . . . . . .  . .  
hZ'Back6 qui dirige un clan de I'UPS, ce qui rend incomprbhensible Ia relation dntrc 
les luttes de clans intemes au  parti au pouvoir e t  ce&ì qui se deroulent ir l'intbrieur 
de la faniille. JI'BackB. Cette relation resulte en fait de l'originalitk meme &.la 
ville de JI'I3ackC : chacun des neuf quartiers y. est, liabite par un Act& Bi'Back6. 

' entour6 tics taalibc qui lui sont attach& et  dirige par un. khalife particulier dewen- 
. .  . .  

. - . . . . . . . .  .. - .. . .  . _  

.I.. ~ . .  

- .  _ - -  
3. CRUISE O'UIIIEN (197r : 127) parle cn efkt  de feud B propos des crises de succes- 

sion au  titre tlc khalife g6nbral. en particulier celle qui suivit la mort de Mama- 
dou hioustaplia 3l'BackB en 1945. 
Segment de lignage : on appelle kcur, en wolof, non seulement la concession 
mais aussi lcs I( maisons 1 dynastiques, c'est-%-dire les segments de l ipage 
dominants. Dans l'ancien Kayor. principal Gtat  wolof, la dynastie des Fall au 
sein de la uelle se recrutait depuis le X V ~  sichle IC dutnel (souverain) etait divis6e 
en keur &oro Diaw, in ROUSSEAU 1933 : 2 2). Les kcur hl'Back6 sont en 
outre le cadre des rassemblements annuels jes halib6 au- que le grand 
mugd (#lerinago) organid par le khalife gdndral A Touba (CRUISE O'BRIEN 

t cn g6n6ra.l des frbres germains (descendants 
: ? L o u  Bamba e t  d'une doKDJes femmes) qui s'opmscnt h leurs fdres auna- 

4. 

115). Lcs &#ur regrou 

tiques (descendants d'Amadou Bamba et-d'une aube Cpousc qua leur mkre). 
L'ex lication concernant l'organisation de la ville de M'Back6 nous a 6M fournie 
par &ade Diouf ; qu'il en soit ici remerci6 (voir aussi DIOUF 1983). 
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dant d'un des frbes ou des fils du fondateur de la confrkrie mouride, Amadou 
Bamba. 

Nous n'avons, pour simplifier. rep&entB dans les a Maisons et clans Bl'BackB 
M'BackB B (p. 331) que cinq quartiers, mais c'est assez pour reinarquer la correspon- 
dance stricte entre les segments de lignage M'Baclib et  les quartiers de la ville. Aussi 
la direction de la municipalitb. qui est nommec par les instances de I'UPS, est-elle 
P 1'intCrieur de la famille >l'Bad& un enjeu a territorial I, de nienie que Ia succession 
au titre de khalife y est un cnjeu 8 lipager B. Chacun des neuf segnieiits de lignage 
s'oppose donc aus a u t r c s p u r  le contrôle des instances centrales de la famille-ville, 
c'est-&-dire de la confrbrie mouride tout entiixc : les con!lits & propos de la succcssio~i 
au charisme, barkt (qui vient de boraku). et au titre de responsable de toute In 
confrbrie se rbactualisent dans Ies luttes dont I'cnjcu est le contrôle de la muni-. - 
cipalite (Jf? .- I 16 sq.). 
, C'cst cette interfbrence du tenitorial.et du segmentaire que reproduit Ia querelle 
entre 8 les Modou .\mar B e t  c k s  Samba I, qui jouent le r6le de cristallisateurs 
e t  de  tbmoins des rivalites engenddes py les crises de  succession au  titre d e  khalife 
gbnbral. La  mort d'Amadou Bamba en 1927 provoque la premihre de  ces crises. 
Cheikh Anta. frèredu dbfunt, n'&tint pas favorable aux autorit& coloniales, celles-ci 
dussucnt  8 impdser comme khaiife g 6 n h l  le fils d'Amadou Bamba, Eunadou 
hfoustapha b f ' hkb .  L'administration donnait ainsi la prbfBrence i la  succession 
lin&ire (de père en fils) sur la succession collat6rale (de c frkre I en c frhe I). .Ce 
faisant, elle suscitait une rivalit& durable entre le kcur de Cheikh -Anta. Darou 
Salam. e t  celui du nouveau khalife Mamatbu Moustapha. le k&r Darou ICoudoss. 
Quelle est la place du deputb-maire Samba "alla Diop dans un tel conflit I ILkmbIe 
qu'il l'ait hbrith puisque son père, Cheikh Yaba Diop, descendant d' une impor- 
tante famille de l'aristocratie tradítionneIIe wolof I (on. aimerait en savoir plus). 
a ne fut jamais favorable 8 Cheikh-Antji "Back6 dont il sembie avoir en&uragt5 
l'arrestation en 1930 a (MP i 98-249). $&te inimiti6 e-rplique qu'inversement 
Cheikh Yaba fut l'ami du noumu khalife de l'+que, Mamadou Moustapha 
BI'Backb. Le père du dbputb-maire C t a i t  en outre.li& ir un autre kcur. Darou %liname. 
issu de Bassirou 3l'Backb. autre fils d'Amadou Bamba, qui. lui. n'allait pas devenir 
khalife g6nbraI : il avait fond6 avec Bassirau une coopcirative de production et de  
cotlsommation concurrente, dans le Baol, de  celle fond& píir le fils de Cheikh 
Anta ... On a-fi un exemple*des relations complexes qui sc nouent entre familles de 
l'ancienne aristocratie e t  familles maraboutiques. 

Ce spt&me c d'alliance et d'inimitie durable I (Evans-Pritchard 1968 :- 177 sq.) 
va se reproduire i la gbnbration suivante : Samba Yalla est allie au fils de Mamadou 
Moustapha Jf'BrtckB, ainsi qu'au fils de Bassirou, Serignc hloustaplu, dont il est 
de plus le tuali&. On voit ici que les relations d' c amiti6 hbrbtlitaire a qui s'instaurent 
entre une famille ceciti& appartenant A l'aristocratic guerriere et une famille scri>l 
(maraboutique) sont rcnforcfes par des relations a pro~deutiqueu-pedagogiques I 
lorsqu'un enfant de ia premi& est confie 2 un maitre coranique de la seconde. 

La memc raison qui avait fait prbaloir lo filv sur le frkre cut l'effet inverse 

. 
-- 

. 

-- ~ 

5. Selon Amadou Bamba DIOP (1966 : 493). ceddo signifie chez les Wolof 8 celui qui 
a rapport au uvoir D, c'est4-dire aussi bien celui qui l'exerce de par son 
appartenance &'ordre gami (aristocrate) (Abdoula e Bara DIOP 1981 : 117) 
que celui qui IC soutient. Amadou Bamba Diop p u t  dbnc parler de marabouts 
addo  pour d6sire.r ceux qui faisaient part~e de l'entoura e i"&iat du 
damd. tout en sou 'gnant l'antagonisme durable qui s'est manifcst6-entre Gcddo 
et sd i i  depuis les X W ~ I C W X ~  niMes par toute une drie de soulhvcments 
des marabouts. Dans le second sens, nous proposons de  traduire uddo par 

tmant du pouvoir I. (PO~LAMTUS 1968 : 271). Voir &alement, sur la poly-. 
-. f i e  du  mot csddo B t ram Ia Sn&gamb1e, Ia mire au point de COPAN 

(@ob) B l'oca" de la sortie du film portant ce titm. ' . . t  
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lors de la seconde succession au titre de ,khalife, g h 6 d  en 1945. ,Estimant que 
Cheikh hC'Back6. fils de l'ancien khalife d6ctd6, ne lui &tait pas fa%orable, llatlminis- 
tn t ion  coloniale choisit cette fois la succckion collat6rale::c'cst le frère de Mamadou 
hloustaplia, Falilou, qui est dtkignn6. L'opposition entre' Cheikh .hl'Bdck& et E'@loti. . 
engendre ,alors l'antqgonisnie de leurs deus kercr.' Dahu 'I<oudoss et ,Kha?im. 
(Nous mentionnons cette rivalit6 entre les deus s niaisons li, bien qu'elle n'ix!tcr--. . .  
vienne pas dansla lutte pour le contrble de la municipalitd $e WBackB. pur mettre' 
en dvidence le caractère systhnt ique des. relatinxis .d'alli;uic~.~ e t  d'opposition 

L a  troisikme succession. exi 1968, rcdoublc la,deuxi&c. le 'titre de k h h f c  
passant de Fæ!ilou-h a n '  fr+re Abdoul Lahat: Elleproi-Öque un 'intaionisme aha- 
)oye, Serigne.ht6dou Bousw, fils de l'ancien khalife- d M d &  Palifdu;-s'op*sant. ,' 

son oncle .patemel nouvellement intronisg. Abcioui Lahat. Celui-ci appartenant 
au kuur Touba hfosqu6ee. Serignc M O ~ O U  B o u s ~ ~  cntrdne aveclui le kcur7Fliayira 1 
le nouveau khalife gknbral &tant liB.8 Cheikh afwck6 (MP': .xrS):s~m6triquement " i 
Serigne Jfodou~uOusso .sc rapproche des marabouts du-ReuYDarou Salam. Occupant - 
dans le syst&me d'+lian& et d'inimiti6, qui'p-e la famille- SI'BackB $['Back& 
une position homolegue B cclIe du nouveau khalife, S m b a  Yalla s'allie B ce denier. 

. . .  , : 
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........ . . .  entre segments de lignage M'BackB JI'Backb.). __._. . .  
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.: ., Enfin, I". appartcn 
" ~l 'oc~+~ion du magal 

Id. 

, .  pErc:'A cem occasion. SI 
. .- .au d+ute-m+ircy . . .  refusant d-'acccpter 1 

. 7  

. , -  ' . Si I!? s-en tient 
les khalifes qui Se.+nt ,sii 

.. ddrable s'inqkure'ëntre u n  
. . -a agnatiqucs. alors que l e  all 

' . oppoSe Son oncle *temel promu, khalìfc, par la contradiction entre  la transniission 
collat&le du charisme e t  dbnc du titre de khalife gdnéral - ils dchoient au plus 

. &g& des f r e ' v i k n t s  --.et 1' a h6ritage.;-dc.l!alle~cancc des faalibe - qui s'cffectuc 
- en g6nQ;1l'lin&xairement au bEnCfi& du.pIus vicux'¿fq fils du khalife d&6+5'. Il 

nous semble qu'on pourrait tout autant renverser les. teimes de l'analysc : c*cst 
.B cause de concurrence entre les P frères aRnatiques .,:concurrence qui se manifeste 
clairement B l'occasion de la mort de l'un d'eus. que leä facilibc pr6fkrciit traxisf6rc-r 
leur al16geanm. sur IC fils du dffunt plut@ que surle fri5c de-celui-ci prdmu W ~ d i f e  ; 
le neveu desient, b@ce h I'adhCsion des tnalibe, un a n&eu dissitlcnt a capable dc 
contester le pouiroir. dc l'oncle, ce q u i  accroit ,encore himiti t5 durable entre les 
deux kaur. ,L'intcrjention politique dks marabouts cstäinsi le plus souvent soumise 
aux c a n t q k t i o n s  propres aux familles maraboutique. Coulon note que ,a  IC 
marabout opposant refuse d'apporter,sa caution au rCgime parce qu¿ celui-ci 
privilegie !e Rhdlijc de la confr6ri.e li (MI' : 252) et"i1 mentionne lcs deux e neveux 
dissidents D ¿ic .la PQiodc. Cheikh MBack6 chez les moundes et son honiologue 
chez les tiiijanes, Cheikh Tidiane Sy. 

Pour oomprcndre ce Systeme politiqui où, .A propos du contrble, par l n  familles 
qaraboa~qtles dirigcantcs, d q  tualibe e t  des relations avec I'fht, lo clivage en 

e . ' a' clans Ds'articuk avcc la concurrence c n t n  fnkcs agnatiquest, on peut demander 
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&..:'cette .oltyw a ~ t 6  ropria 6Nement.par mutos (MP : iw).' 
7. .On pent' din qa'nn s y s h o  

. ,i::.+ *: 

litique scgmcntaùe na se dbfinit pas seulement 
ace-, maisaussi par ie.fait que la mation n*tivanurt. pat sou . 
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. I -  si les lunettes ¿ihn lccteuf d i .  Durkhëim: k'Ê&s:Pritchard ou de  Cellncr ne 
seraient pas plus appropri& quecelles d'un politologue. Ainsi, c'est essentiellement 

'parce que I c s  luttes-de factions entre marabouts investissent un p a t i  que Coiilon 
leur &keine le qudificatif dc c plitique L : d'oì1.5 propos ilcs marabouts opposmts. 
sa rcxnarquc : a Gnc fois +~p!Ijis,- !uttcs-r-Ii~icuses,c~-Iuttcs.poIitiqucs sc fondent D 
(UP : 25-2): Or, (1; mieriic .qu'on put s'interrojicrlsiir te. caractbrc p)liticiiit: dr. 1;i 
lutte, dc nic\riic put-on: coritytsr-I+s;igc .(lu .qiidifiatif u rcligieus m i)oiir carncti.-. 
riser dh ri+alït& concernant la ciïrcttion tl't!nc cqnfr6ric pour In. seul(. rnisoii qu'il 
s 'q i t  d'un?. institution religieuse : l'opposition :structurde <le segnicnts (le lignngy 

. n'est ccrtajiwrperit pis propc RUS confr+ies iniisulnmics ... . \ p i t  nutoilomis6 une  
instance pditiquc ci, reffroupant certiiineis iiisti tutirins (partis, corifrbri CY;.. . l .  isoI+es 
deS 'd8tërminarits socîiiiïx-de leur fonction,ncriicnt. le plitologuc scinblc rn I'oc- 
~urren-ce'i<ctïtiic+.ci+ 'iirysjiij<s .tekant ari mm1i.le tie In ,e representation partis,we 
- ,riiodèIe selon I g u e 1  un p;ritiou'une-cönfrerie.scmt Its rcprbsetitants d' a interets i 
de 'groupes ou de cla+.se+ont ils v&iculent l'iddologies. ACaliicureusement , comme 
nous l'avons &*oqub,. au ~ n ~ ~ ~ l : ( e t c e r t a i n c n i e n t  a,illeurs en Afrique) IC ou II In 

~ politique ne SC situent pa,  dnns'l'espacc A deus dinlensions de.!? reprbscntatioii D I ~ .  

D'oÙ ICs regrets en formc'tlc rcstrictioirs.qui.par~ment le liwc de Codon : t Sous 
' 

ne pensons pas. comme ,ce+ains obsensateurs; que llon pnisse considerer I'C'PS 
.' -.._ &nme .un v&ritabic parti de masse D (MI' .- 223). a L'absence de consciencc ( e  cl,sse 

'.' des,.paysins'frcine toute mobilisation de ces derniers..- (.TIP .- 226). R Bien qu'ellcs 

' 
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la dimension politique; loin: d'&tre c€i.gagbc pour el1.c- 
mi?me;'cstici wi . i t t r i5ut  (lu sjs.st&niai Jes groupes patrilinbaires - (DUMOKT. 1971 :. 
I). %:es't d'ailleuh c e  que'& . ~ ~ ~ ~ ~ ' E V A S S - P R I T C H A H D  (1973 :- zrH)-:.a .Un 

dc fihtion; c'et un groupe de i d e  nhcr n'est pas seulement y 

_ .  . . 

... ; .':aptique..?r, joue-um r& sùpplémen puisqu'+e s e a  de cadre aus  oppsi- 
.' 'tions e t - a u s  alkianccs : 

- .  
' . ... 1 .  . filiation.!! fonction'plitique. i: ' . :. .. . . .  .8.:.. .GELLS,~R (1963 : voir aussi .GELLsER. 972) nicintre înenie que click 

. . . . .  I t s  mir al mut^^- berlGrcs- marocainsle s5yitèmc t i n  v saints htrdditnircs a est la 
condition tle fonctionnement d'unc organiFiti&i politique .beaucoup .moins 

9. 1.h modtic ¿IC la rcprésentation partkind n'est p i s  sciilerncnt utilise par ceus 
qui -analysent I~t'institutions nominalement politiques 1aissCes:pai la colonisa- 

. ' ment par C'swisF: O'BRIES (1979). qui assimilc IC coniprtenicnt. de. la confrbrie 
mouritlc rluraat 1;i si.clicrcssc- 5 cehi  d'un syndicat jiaysan. En l'occurrence, 
IC diagnostic se mue~cn proptiCtic :.c'est en eflct après la publication (le l'article 
de Crlikc (I'i3sicti I]w; Itis khhfes i!louririej SC sont comport6s comme un svn- 

-. d ip t .  cn ;particrilier en rencontrant Senghor h propos (le rcvendiratibiis 

, . D'une certiinc iaqon, le discours du politoio#uc s'apparente nbcessairement 
.: .au discours Iicrn!i.neutiquc : co!nme cc dernier, il s'organise suivant le sclibma 

ternaire du' a coninlentaire i (Foucziult); I-c discours savant du politologue 
(niveau I) ft en effet p u r  hbjct de mettre au jour, 'au-clcl8 de ce que manifestent 
les institutions' reprc3cnt:itives (niveau 2). tes inti.ri.ts 'des groups  dbminants 
(niveau 3) qui ne ?nt exprim& au n ivau  2 qu'h travers toute une s6rie de 
decaIages. A w j i  le livre de POULANTZAS (ZQGS) est41 une sarte (le quete inde- 
finie dcJ dckalagcs - ce sont eux en effet ui permettent une relative autonomic 
de Yetat et definissent par 1% mEmc IC %am du politique. Si celui-ci est un 

.,!.'$ simple reflet d'autres dali*, la constitution $'un di,scours politologiquc m ,est 

. IO. L'apparieon d'institutions repdsentatives est d ' a k u r s  cekainement li& k'la 
diffusion relative de t.'Ccriture. nCccssaire mfime en &gime de  demomatie directe. 

o m ,  que. dans 1'Athbnes du V* sikle. l'ostracisme supposait l'existence 
'an corps de  6 000 citoyens sachant 6criro spr un tason de poterie le nom de  la 

. I  

centralishe que ccllc du. SL.nkgal.. . ':. . . . . . . .  . .  

...- . . .. 
. .  .. tign-@vt+. dbputcjs ...) ;-il +'aussi. etendu pri .cdhcnt aus confrenes, nopni- 

- paysannes. i 

. ;,;c - .;L. i. !. . . .  , ..- . :.a - ':t: impassible. , ' 1 .  ' . , .  I 

. . ~ .  * ' .  pasonne 1 bannir (GOODY I @  : 42). . . . .  
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- n'aient le. plus souvent aucun caracthe idklobGque, les luttes de factions sont 
cependant extr&mement vives, au point d'engendrer quelquefois des violences 

. .  
336 . : .- _ -  L 
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. _ .  .... 
.. - .  i:. . .  - ..physiques B (MP : 245). 

, .  
* B - Société mtkboutip 011 daase d ~ t ~ e  . . . . .  . -  ...... 

. .  . . . .  . _  . .. Sclon .Coulon: -les nrruabouts constitucct une a sociCtb B. I1 nous semble cependant . . . . .  
1 - .. .qu'il faut plutBt 1.- analyser coninie .forniant une vbritablc c classe cl6ricale m. 

CduIon coustatc d'aikurs lui-meme que Ics nimabouts n'interviennent pas seule- 
nient rldiis le ch;inip pditiquc i travers leurs lut:& de factions-; i deus nioiiiciits. 
ils ont reagi unanimcnicnt face f i  une nienacc qui les renicttnit en cause.e~i tant , p c  
tels : lor*di. la crise dc 1962 qui opposa Scnghor, chef de I 'ctat, A Xaniadou Din. 
président du Conscil. Ics niarabouts se rallikcnt B Senghor (JfP I 2x9) ; 'lors dcs 
CvCnqiicnts de IgGS B I'univcrsitc! de D a h .  c tous Ics garids marabouts sc d&la- 
.rkcnt-solid&es des autoritCs cn..place e.t fustigkrcnt les ' fauteurs de troubles ' 

. .A .p~opos du prcnijcr conflit, Coulon note tr juste titre q u e  Namadou Dia 
portait I t s  aimirs des animateurs ruraus et des ieunes fonctionnaires B b%lP: 

. 
. . 

, _  . -  pr1J: 235).. . 
. . .  

' 
219). de ceux que 1s SCnBgalais appellent les e intellectuels st c'est-&-dire les scola- 
ri~& pass& par I 'kole toubab, 1'Ccole des Blancs. En 1968, il s'agissait pour les 
marabouts ci'c.mpCcher que les Ctudiants prennent directement le pouvoir A partir du 
lieu oli ils etaient form&, I'universitb. Dans les deus cas on retrouve l'opposition. 
frlquentc en pays  musulman'^, entre une classe de lettres proches de la population 
rurale et  I'inteiligcntsia nationaliste sortie des koles, instruite Q I'europ&enn,e dans 
les villes et sans contact rQ1 avec la population des canipagnes1*. On sait depuis Ics 

majoritairement illettrk. situation que cet auteur appelle rcshicied likracy. procure 
un 8 sívOir-pou\-oir D, un pouvoir qui. 1% 3 un savoir, s'assortit de "%ces sym- 
boliques et materick considerables pour ceus 'qui IC po&cnt, en lbccumence les 
marabouts. L'indice de ce pouvoir symbolique est le @-gris, l'amulette - 'mat& 
rialisation de l'knture. de l'encre mCme de I 'knture -, gui donne le pouvoir H 
celui qui la r ep i t  ou I'achkte ("ho,xnme d'lhat) et la jofottune & cdui qui i produit.. 
le marcbout @id. : 201). Actuellement. au Sn6gal. lcs plus richie r hommes cat- 
faires sont justement dcs marabouts qui &nt confectionn6 des gris-gris pour des 
hommes d'8tat - en e 6 n M  des diriaeants d'autres uavs africains mais aussi 

* 

- 
. . 

1 tmvaus de Coocly (~968 : I 1-20) que le monopole de I 'knture dans use population 

r 

parfois dcs ministres +nbgalds -, p e G t u a n t  de faon & m a n t e  la #tradition du 
marabout de cour s qui date de  plusieurs sikles dans l'espace &&gambien et. 

plus gbnCralement, ouest-africain". 
Or, la lutfc entre la classe clbricale et  l'intelligentsia nationaliste des villes 

semble tourner tr l'avantage du prcniicr groupe. Cruisc.O'Brien (1981 : 29) remarque 
en effet que : c Les Ctutiiants de I'Univcrsitk de Dakar.j adis championsdu maoïsme 
et du gauchisme parisiens, organisent maintenant des dances de chants religieux 
et semblent tout h fait dispo& ir rCpondm au cri de ralliement de la renaissancc 

II .  On lira avec interet I'btude de P. Ct: M. CENTLIVRES (1980) qui traite de  I'oppo- 
sition entre liferati et a intelligentsia dans I'Afghanistan contemporain. 

12. Cette coupure entre l'intelligentsia et  les campagnes est particulihrement atente 
aujourd'hui : on assiste Q une explosion de journaux d'oppositionquis'a&essent 
essentiellement aux Btudiants, jeunes di Mmbs e t  fils de marabouts ou de 
cliefs de cantons Q la recherche d'un empEi et, parfois, du pouvoir. 

13. Au !%n¿gal. cc n'est pas le chef de l ' h t  qui SC ait construm un palais ; c'est 
un de CO) fils de marabouts milliardaires qui a fait batir une sarte d e  mini- 
V e r s a h  B quelques kilom&tres de Longa, chef-lieu d'une e o n  sinistdo B la 
suite de plusieurs ann& de dcheressd. 
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islamique. B' De meme. dans Sa postface, aux Maraboufs'du'I'ar&kid¿'. Copans 
(19- : 240) conclut : I la seule id6ologie capable de jouer un r61.e national 
c'est l'Islam, quelles que soient ses diff6rences e t  ses divisfons'r. Aussi comprenons- 
nous mal l'affirmation que l'on trouve quelques pages plus loin selon laquelle 
1' h t  senegalais vise de plus en plus au contr8lc administratif, idhlogiquc, 
politique direct des mass? dominth. qu'elles soient rurales ou urbaines D (ibid. .- 248). 
La reprise tle cette affirmation pm Coulon dans sa propre conclusion (.1IP-r 297) 
semble d'autant plus curieuse que cclui-ci avait 6noncd h juste raison que s le 'pou- 

SknCgal d'Etat fort ? (AfP : 225). e n  effet, nidme si 1'8tat vise au contrble direct 'de 
la population, encore faut-il qu'il en' ait les moyens. Or l'aniexion du nationalisme 
par l'islam maraboutique, qui traduit le riouveau'rappoit $e'fõrc& entre Ia cfasy 
dkricale et la bureaucratic d'gtat e socialite B, est la preuve .qu'il n'en est rien. 
Et il faut voir dans la progression d e  I'isl+ au %nbgal essentiellement le sympt6,me 
du  recul d'un certain nationalisme moderniste. , , . . . .  

P0ur.saei.r si YGtat Wntrtjle rkuement la campagne. on peut prendré ~'exenip~e . 
d'une rbgion:, e'elle au .Fleuve, où' la'pr6scnce des marabouts est moins forte que 

' dansle i k u x  .b+in.Fchi$er et dont le ddvcloppement agricole devrait supplaxiter 
celui: Fe la zone '+chidière. (Copans .Ig8oa,: zjq).' On peut ypbserver achellement" 

..: .(mal@ les. amhagemexí6 .hydro-agricolcs) que,, bien., loin ,de 'rCpent& despoti- 
.quemcnX irr. payanncrid. 1'8tat fait ddfaut ; ? sont .ainsi Ie plus souvent les \.illa- 
geois qui :;orgmMt "et. drainen!'l!argenF des . . m i p t s  yers.,h construction. de", 

. .  &fices commun+s nonidement, &.!a chargc de.l'&at'* :, cI&kupplbme~taire. 
dï--re...mi$em+5.. :magaiin 'de sthkage' ¿ìe l'àide. alimentaire,.. la plupart de ces. 
batimp,* sont harr& par:]$ p a ~ s , e u x ; m & m ~ ~ , q u i  font &suite les d6mardhes 

'pqlitiques, (iui p v n t . e n  &&al. piu 1,'UPS) n&es+& pour obten$ de phat 
~'envôï d'un'infirmier 'ou. &un iktitutkur -,il et en ouke  significatif que ktte 
c.a+xite ' qautq-organisation et 'd'autofinancement- s~exerce d'axxd B l'occasion 

. Les vntr+ictions que I b n  peut d*eler chez ces deux auteurs lorsqu'ils parlent 
de l'avenir immMlat semblent p,ro'dder. .au-deLZ de leur conception du politique. 
'au Sridgal. de celle qy'ils.se.font des rapports G a u i  ausein dcs confrbries musul- 
manes dnCgaIai& elles:m&mes. Couion n'ayant pas fait une telle analyse, c.est ., 
dans le livre de Capans qu'il faut la chercher. A plusieurs rcpgss., celui-ci souligne 
que la relation marabut-ladibe &t au cmur <e l.:organisation sociale mouride - 
e la reintion'm;lr;rbout-lacclihz' est Ia m?rq.ue sp4cifiquc dc la coxifrMc mouride D 
(Copans igfioa : 173). 6 quai fait &ch& dans la postface : (L c'est en  effet le r a p p r t  
du fuulibc au marabou: qui  scrt dc moteur h l'cspansion mouride (ibid. : 230). 
E n  quoi consisfc ccttc relation ? On n I'imprcssion, A la,lccture du chapitre qu1 cn 
traite (ibid. i r;3' sq.). cltie Copans. peut-Ctrc influence par les descriptipnsqu'a 

voir du poijvoir . n e  doit [...] pas faire illusion. On ne peut parler v6ritablenicnt au 

. .  

. . . . . .  . .  . . . . .  de h: construction de @.mÓ4u& du  village'^. - ,::I . . * '. . ', ''. , 
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14. Quand elle est intcmationalc. h migration aboutith un double abaissement des 
coats de reproduction : d'une art la famille du migrant reste sur place - ce 
qui est le cas souvent sur le Ffeuvc -, e t  d'autre part l'argent cnvoyd par le 
migrant suppt& aux carences de  1'8tat en ce qui conccmc la rc roduction des 
familles. Enfin. c'est souvent avec cet argent que sont pay& E intrants 
onbrcux dcs petits amdnapments hydro-agricoles qui se mettent actuellement 
en place (gas-oil pour la pompe. etc.). 

15. Il ne s'agit donc aucunement d'une e pratique militanta comme d e n t  de le 
fain min certains ..gr6scntanta des e migrants militants B. Rappelons que. sur 
lo Fleuve, le pouvoir lectif traditionnel na s'exerce qu'au niveau d'un ou deux 

,villages, jamais andcla. II serait d'ailleurs interessant que  tes politologues 
exercent leur sagacit6 B and r ces d'auto-organìsation. qu'on 
rencontra a w . i  en c a s " n c e . E  IC eu L d g a ,  comme dans h plupart. 
d a  pays africains. 
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d o n n h  Cruisc 0'13rien (1969) 'die l'dct'e'dc &urnision ou d'allCgcance' fait par IC 
laali le quand il I choisit B ,&n marabout, reduit ce rapport h une d a t i o n  ducilc,. ' 

et blectivc : 8 ce lien cst pe&nnci parce qu'il relic d,irectcment le taafibe ,2 son. ' 

. :_ . . : ._.., I . .  - 
. .  - . .  . -  

. .  
. -  . marabout suns passer par ~ ' inrernc~ ia i rq  d'une 'alli.gcmce uri ~ o u p e  c iu~ ' . une '  : , . - . ' . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  :. - -. . . . . . .  . . . .  institution D (Copans rg8oa : xï.!.; souli& par IIOUS. J: 8.). 1-c danger d'une telle. 

insistaiice. surtout ~ Y L T  cettc deruihc precision, est d'idei1 t i  lier le ripport lualibc- 
. . . . . . . .  _ _  . .  . -  
. . .  . - - - . _. . ...... . . . .  . .  

_ .  _ . _ _  .::. . - .  
. .  

. marabout L la relation a 1ii)Cralc D typique tl'unc finmation sociale oì; ri.giiciit ICS . . '. ' -  . .  . .  
. .  rapports marcliarrds. P savoir la relxtion contrnctuellc cntrc deus a individus nos  1, . ._I, 

'œ.socides. &t doublement reductcur. D'Ün6 pait, il Lssiniilc UII rapport +hl complexe. . . . . . . . . . .  ..: --  . , ,  . . . . . . . . . . .  . 
tr u 3  b h F g c  dont.on pcut faire le bilíin : I qui gagne. qui p r d  ? D ou. de  façon . . . . .  - .  

de la cortsidfration csclusivr par &pans des activitb @colts -des ,mourida. Oz; , 
. .'&i l'on, sc demande B quoi rcuvoicnt: I c s  tcrmcs 8 mambout J e t  I faalibc-r, on sti 

. . . .  
qui ne peu t  s'instaurer que par l'lclusion, t h  tiers ou de tout autrci riippor5sGcid '. 
(ici 1' I allbgcar!ce ii un poupe ou B une ixistitution B). . . ._ .  - - . 

_. 
ni$&, j a n l a  espliut&; ougc.qu'iI Csvacqc uiic i ~ i d y s e  en tcriiirs dc,,cI;iss:e . .: ...... - . .  

. , . . - . . . . _  . 
plus militante. 8 9 i-t-il ou non' exploitation ,? DI' Cette rMuction rhulte pcui-t?~~. ,., ,.. , . . _,_ . . . . . . .  . . . . . . . .  . .  ...I , ..-:. i .... . - .  

. .  
. . . .  

. _  '. 
. .  

. . .  
..' rena compte qu'ils ne sont pas univoques. .Lc marabout est.h Ia fois celui quïdiiige. ' . ' 

. . .  

. _ _ . .  

. . . . . . . . .  'ut pure ..(ibid. : 177). En.clair,.e'iI:ya-choix-de soif mu&outpat !c,.f.&li~c,'il,n~y~ 

~e systtime i[Fialniti+ l;hMit+tr qu'on a v":+f!c" ~.prc)pos de i,a,mu'nici- 
'palit15 de 3l'BackB pcut,refier gcs pcrsonncv (a en fait e r e  ct enfants ont souvcnt 
le mEme manbout D, :bid.)" maii-surtout. il fonctionne chtrc segincnts die lipage. 

- -  I 

. ien a p h  dès lors qu'on se phde au nkau~d~ . :~ f , ami l lu s  0u.d.e~ segments& l ieage . . . . . .  
... . . . . . .  _.  ._ - . ~. . taolibs et  sm'ii. . ,. . .  . _ -  .. 

. .  
. . .  

, 

. . . .  . .  . ...-- ... , >  . . . .  _. . _  . .  . .  

rG. En nieme tenips qu'ils donncnt -&€e definition de la relation niarabput- 
tudibc. Ics membres de I'dquipc ORSTO%f, dont faisait a l ' m u e  partie 
J. Copay. font usage de  la comptabilit6 agricole pour mesurer 1' 8 exploitation 
du kaaltbc par le marabout. 

17. On pourrait souhaiter qu'au&& des coupures introduites par I t s  islacnoloyes 
soucieux d'ortliodoxic. les anthropolo~es qui ne s'inttkcssent qu'iiux thbra- 
pentes et les sociologucs qui n'htudient que les I doctrines du travail - coupures caract0ristiquee das 6tudes men& durant les a n n h  1960 et 
1970 -, cettc sorte d' s archblogie du savoir B rassañbleles nranbru disj&a des 

- J ~  u"aB des m a r a b t ~  at autres borom RkcrmRiurm. jm andaletydad. 
18. CRUISE O'BRIHN muligne P plusieurs reprises cetaspect de la &tion "&out- 
w.: Ipdib..: &quand b pha[ls marabout] "& la plupart daws totiMs. &me les 
- li: plus &gb. mnt B l'un 011 b l'autre-de ses blr m (197~ : tog) : un hdà& davenu 
fi- vieax a onverza sa enfants, ainsi que eux de WI omis, chez son marabout B 
+,  (NeLLnch, citd in ibid. t 274) ; .a bcoucoup de c m ~ ~  qui vont dans la daras sont 

les fiis da kJibir qui ont eux-mbmu 'fait leur tcmps (ibid. : 175). 
, 

I I 
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irlnmictiic {ismid).  Cela pirriwt .t LYilks d' N iiiiportcr u dans le ciiainp dcs rcla- 
tions I)r['i~;"icuticlues-pi.dng:ci~iquc?; toute unc skie de notions mises au point 
dans IC cadre clc In tliCoric anglo-snsonnc tlcs groupa tl'unifiliation. Ainsi 
parle-t-il clc II gCnC.ration +!I;ig.ogique (ibid. : I 79). inet-i1.m rclation IC e cycle 
de di-vcloppcment clc la famillc ([u) LL\W la dirisiun &conoinique ct  s pm" 
lique des tichr.s (entrc autres p6dagogiques) qui caractBrise ce typc de amille 
maraboutique. ainsi encore Btablit-il le caracthe linhirc ou collatBral de la 
relation qui unit IC maitrc et  l'&l&vc. Signalons simplement pour  t'instant la 
principale limite de cette approche : elle privilegie les relations de filiation au 
ddtriment dcs relations d'affinitb. c t  donc cantonne I'analysc h ce quc l'on 
pourrait appeler la n p&dagogic domestique D. Si cela est particu1ih.rement pcrti- 
ncnt pour h s  communaatds musulmanes (I pionnihres relativement ferm6cs 
sur ella-mCmcs. il faut toutefois, lorsque IC a tissu des familles maraboutiques 
est plus d. envisager la correspondancc entre les relations propt5deutiqucs- 
pedagogiqua. Is p a t r i l i p h  et, surtout. les relations matrimoniales 
articulent ces patrilignh. A cette- condition, on peut passer a u n e  a d y s e  3: 
strat6gies familiales Q l'&de d'une classe. qu'elle soit commercialo ou clCricale. 
Nons pensons effectuer une telle mise en correspondancc B propos d u  marabouts 
toacoulenr. de ce que WILLIS (1978 : 21) appelle la a TOY& clerisy w (voir 
Bgalement un article m h n n u  de ROBINSON 1g75b : 191. n. 17). 
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. . UN POLITOLOGUE CHEZ LE.S . . . .  MA.RABOUTS , 3.1-1 
. . . . .  

i , . 
-. . 

-. - . ,- - - -  - .  - .  
. .  . .  

organisent des .r&aus, on ne. peu t  donc .faire d6pendre la relation du marabout 
et  du taalihc de 1a.distance quklcs sdparen. . ,  . . . . . .  . -  - .  

. . . .  

C - Histoire : ¡es proph?& arm& ,toucouieur . . . . . . . . . . . . . . .  - . .  
et 1- fondateurs'dc confrérica en pays wolof: _ -  . . . .  ' ' -: ._  

'La marabouts foce. B In'coloñisation. . .  -1' ..: i . .  

. 

. . . .  
. . .  

. . . . . . . . . . .  . . . .  . En l ' i b v c c  cl'unc ~ : i l y ~  des rap'ports sodiaux qui structurent ila clnssc clCricale 
o u  miuxboutiquc. C'Coulon est oblige; dans s.i periiiLrc partic. db faire usage dc 
typblogics..mi.sc~-cn ocuvrc par ,les atlniinistratcurs coloniaus e t  souvent reprises 
par lei 2 i i s a n t s  qui ont.ftuttie-J*isi.mi africain. Celles-ci &tant . o r g m ~  h partir 
de critères extrinsèques, Couloxlcst en. outre tributaire de traditions historiogra- 
pliicpes d$<cs.pour definir ce qu'gst 8 le Prince D. 

. La t y p b g i c  qu'il adopte .$ari+e3es marabouts èn a pcifiques D, fondateurs 
. de confr&/cs' (fu~qu). et 8 vio1cnts.r.. 'initiateurs dc mouvements jihadistes ou mah- 

di$tes, selon leur appart,cnancc ethnique (toucoulcur/wolof). Lcs mouvements 
, ,  . . violcne caractCrisent les prophètes arm& toucoulcur du Fuuta Tooro (.lip : 28-59), 

.&tt k j'intcricur j e  la region sous-la fo,rme malidiste. soit + I'extCrieur sous la f o m e  
du. jihad - dont'ic. plus remarquable fut celui d'El Hacj Omar du-t la seconde 

. ' moiti&. du, sis@ si&&. La fondation de confreries est le fait de prophètes prkhcurs 
wolof,. qu'ib .soient. tidj;mes {Xalik' Sy., et Abdouliyc Xias),. qadir (Cheikh Bou, 

. ,Kounts) ,ou' l;+cnÏÏ¿ chci les &bu (Scydina.Linianou Lay) . :  . 
. .  . ,': : . a t t e  .iyfiiogic, qui, 'croise le +itere violcnt/pcifique av&, ~'appartc;t'anci 

*ethnique du Icadcr ou- du fondateur du mouvement. 'se .licurte tout d'abord B la 
. . ' redit6 !e I'histoirg-i ~ u l o n - ~ m ~ ~ u c , l u i ~ m ~ m ! :  'qu? I 9  plus grands fondateurs de. 
': !. kdrtkiq chez les N'olof etaient d'ascendqnqc toucouleur -on peut meme mont ru  

' , .qu!ib Ctaient B peu près tous originaires d'une-etroite ?ne induse daus l'actuel 
.. : &?partement d e  Podor. Par aillwrs, le plus celEbrc dcs jihadistcs, Er ,Hadj Omar, 

.' commentpsi &ère.* en introduisant.laTijani?~acnAfriquedc l'qucst (BIP.: 29). 
-A,propos d& Toucou1eur;on peut alors se poser I-es~qt~cstiÖas s u i v F t 9  :contre 

qui,.ou ycrs. la conquete de quel,.puvoir, sont dirigb ces mouvements ? Combla- 
' tivcment. quelle' est la. nature de ceS' marabouts : comment les definir et, si l'on 
' ,s'en. ticnt B 19 cat&orie.de la repickentation partisane, les interets de qJ i  d6fendent- 
ils ? A la première question, Coulon repond que les mouvcments violents sqnt des 
mouvements de r&sis+cc 4 la colonisation militairc mais qu'ils manifestent 
plus largement un  rcfus dir pouvhir oppressif d'oh qu'il viennc D (RIP-: ]GI.: I c s  
m;lrabou~s ne s'opposent a pxyaxdement. commc- on  l'a dit trop'soyvcnt..au pouvoir 
colonial en Iui-m&mc ( i l i d . )  ; ils s'attaquent autant aux hierarchic; indigenes 
qu'au ,puvoir coloniai ( M P  : 17). En effet. et c 'e t  la r+onx .de  Coulon A Ia 

. .  dcuxikmc question, ces- mouvement< ,m,araboutiqucs x?nt des modes populaires 
d'action politique D. Ainsi, au . h u t a  Tooro où lcs marabouts avaient triomphe 
aymt kì colonisation,mi!it.+¡re. 8 1a.rbvolution. musulmane fut, donc avant tout kì 
rho l t c  des opprimh et'dcs o sans pouvoirs' m (MP .- 19). 

On peut dors formuler les altematives que nous voudrions. discuta : les mara- 
bouts s'opposent-ils aux aristocraties guembrcs issues de la traite n&nbrc ou bien 

la colonisation militaire de la fin du sikle ? Sont-ils In porte-parole d'aspirations 
8 populaires ou fonnent-ils,une dassc sociale particdibe. ou encore,.comme 
l'estime Coulon (MP : xi),'unc (I vCritable sociCtC + ? 

... 

. 

. 
, .  

~. 
. - . ' 

. 

. 
' 

' 

. .  
. .  

~. . .  . ,  
23. ROC~~ETEAU (19 5 ": 30) note que le marabout d'une cOlllmuLL8uM p i w n ~ b  ut 

borom dq.4 (chelde village) ayant d'&ce bwornsouj (chef de terra) : Is,contrble 
' foncier dbrive donc do Ir domination our les hommeet non l'inverse. . ' . 
24.. TUXINOHAX (1962 : 161) ne dkhrait-il pas il y a plus-de vingt ans : a On pout 

dhcsrnai sous l'bvolution de I ' l h t .  thhtrtique .um latta de cloues entre la 
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JEAN SCHMITZ 

. .  
Lea r¿pon.su B CU deux questions sont k : c'est parce que Coulon ne dCfinit 

pas positivement ce que sont Ics marabouts - il en fait seulement d u  reprCsen- 
tants d'autrcs groupes sociaux - qu'il considhe, malgrt! certaines r d m e s  C v o q u b  
plus haut, les mouvements maraboutiques violonts comma d u  mouvementS.de 
Msistancc ; or, comme le dit C o p a  (rgSoa : 41) hoquant  le travail de Martin 
Klein sur les mouvements maraboutiques du S i e  et du Salum, I pour M. Klein, 
c'est l'intcrvention coloniale qui fait jouer un rble de resistance a ce qui n'est 
d'abord. qu'un mouvement social de reorganisation interne m. 

On peut comprendrc cette sorte de translation ou de d+Iaccment en essayant 
de pdciser qui sont les protagonistes des divers affrontements, en particulier au 
Fuuta Tooro quc nous connaissons mieux, a partir des cxcmples memes que donne 
Coulon et  en apportant quelques donnees nouvellcs. Xous ne discuterons que des 
trois prophbtes armes toucouleur : Tierno Ibrahim (Cecrno Brahim)- ICati. autour 
de. ISGO dans IC Damga ; Amadou Cheikhou (Aamadu Shcku) Bali, B partir dc 1568 
dans le Tooro ; Samba Diadana (Samba Jadnna) Njaac, vcrs 1883 dans IC Laaw. 
Xous nous interrogerons : (I), sur la psitirln des marabouts pxr rap@rt au pouvoir 
central avant Ia rdvolution toorodo - pcrmet-elle d'expliquer IC carictbrc violent 
tlu mouvcment ou bicn n'est-elk pas pertinente ? (3) sur leur place dans IC psrtage 
du pryvoir local. Corrblativcmcnt.. nous nous demanderons commcnt ils ont rbagi 
vis-B-vis dcs chefs de canton nommes. par la colonisation. 

. -  
- . 

I - .  
I '  

I 
i 

' 

1 1: -. . . . 

I 
I - Marabouts et pouvoir central 

. .  . .  .. . . .  

! 
f 

I 

Pour inícux comprendre la position des marabouts par rapport au pouvoir central 
dans les royaumes ou pays stWgambiens, on dessinera tris- y$iematiqucment une 
sorte de typologie de ces royaumes cOtiers ou r k r a i n s  (%nega.¡. Cambie.:.) : f *-di 

+ . -4 

. .  f 
i. 

. f  .. 

. . r. Lc c centre I) serait constitu6 par Ia r6dënce  Xu q i  entour& d&cscIaves. 
guerriers en saison &che. producteurs en saison humide. Au.mEme ,endroit ou..% 

'prokimitf, resident 1- marabouts de cow qui fcurnisscnt 1% gris-Gris-dc-l'ar+to- 
cratic gucrribrc. ainsi que, divers'services ge. type bÚreau&fique, .Tel. etait. IC .rale 
du &e'd'u foudatcur du mouridisme aup.r+ du tee2 Ed'du Baol..(;~~,P':,~3)q.' 11 
semble que, telle etait &gaiement 1% posïtion des Xjjaac avant la. r6volution ioort& :.:- - . .- - 
ils Luraient htt! .les' jiuriskonsulttk du safigi düZäaw,: SufeTDene @ïi .xgSzji Selon. 
d'autres tiatlitions au confraire. les Sjaac qui rbidaicnt sur la rivc;mauritan.ier?pe 

. . 
. 

, 

. auraient !te y?incus' par les Deeniyanke. oblig6s'de se disperser et. de:s'&tabIir' .'.. . 

2. A..l'int~nedr des limites du rovaume, on peut situer un cettain nombre 

. . :. , . :  . . .  . . .  
sur la rive dnegalaise a Madina Sdiaybe. . .  

. ' . 

d'enclaves mara,boutiques, lieux d'enseignement. sanctuaires .contie les exactions . ' .  :. 
. . . .  ,_.  . . . .  . .  

... . . . _ _ _ _ , . i  
~. . . i ., .:,' .-  

.~~ . . . . . . :.. . - _... - ._ . . . .  

. ~. - .  . . .. 
clwe cldricale IdrodbG et les classes dirigeant& (DenyanLe. . . _ _  au -- Fu& . Toro . ..- ,et . .  
Haus3 dans IC Centre) ... s ? - - _  . 

25. Cet article Ctmt tl'+ord la critique d'un livrc. nous avons jhdqu'ici suivi I,$. .. . 
trnnscription de Coulon. Dans la niesure OB nous appr tons .ds  rcnscigncxnenk 
nouvc,aus concernant les niara-huts toucouleur. nous suivrons ddsorinais 19 , '. 
norm- ot5ciellcs du Sdnbgal. La transcription dcs noms de.lieus dans la d l e e .  
du SnCgal est rcprisc de LeRrcoLixrs, DilsLLo & Sh?;ip!p .XgSo. -. ,. - - . 

26. I1 serait interessant dc connaitre s ) . s tCÎna t iqucnren~~~ur  tout :IC pa$s wolof 
par exemple. les lignages i l'intbricur desqucli se recrutaient.ce marabouts.. 
Mentionnons les --Kuma%pa?i -lesquels. 6taient.choisis- 1~ geir'il Npialik qui 
vivaient dans l'entourage du damel. du Kayor : *,il Mnissait le Damcl au coucher.. . ' . 
et au lever et avait des. relations. fininci&& avec la Lingu¿ru 'dbtenMce des ;. 
biens de  la couronne I) (+madou. Bamba Drop 1966 : 496). Les Diam&.avaient 
la meme fonction vis-A-vlS des Guelwar du Salum (A. B. BA 1976 : 833). 
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~arcd que Coulon ne dCiinit 
'-.it seulement des r ep rkn-  

ccrtaincs r k c s  6voqu.h 
_~"a des mouvements.de 

*:u Salum, s pour M. Klein, 
rkistance A ce qui n'est 

&placement en essayant 
ements, en particulier au 

wmples memes que donne 
"~us-ne discuterons que dcs 
-mo Brahim)* Kan, autour 
icku) Bali, B partir de 1368 
:, vers 1888 dam le Laan-. 
- u t s  par r a p p r t  au pouvoir 
)liquer le caractere violent 
r lcur placc dans le partage 
"w comment ils ont rhg i  

-1uWt IC travail da Martin 

-.. 

1. 

rapport au pouvoir centrai 
tres sch6matiquement une 
(Senkgal, Gambie ...) : 

.I roi entour6 des esclaves, 
!e. Au meme endroit ou B 
:nt les gris-gris de  l'aristo- 
ucratiquc. Tel &ait le rdle 
:all du Ba01 (MP .- 33)Y. II 
pant la r6voIu tion toordo : 
ile Dene (Dia 1982). Selon 
t sur la rive mauritanienne 
,e disperser et de  s'6Qblir 

situer un certain nombre 
uaires contre les exactions 

knyanke  au Futa Toro et 

us avons jusqu'ici suivi la 
portons clcs renseibwements 

: DUS' suivrons desormais les 
oms de  lieux dans Ia vallee 
C~TOIR 1980. 
it, pour  tout le pays.tr-olof 
reciutaient ces marabouts. 
)isis les seri81 Ngualik qui 
*nisait  le Damcl au coucher 

:.la Lingdm d6tentrice des 
'I. 96). Les Dram6 avaient 
$: $. B A 1976: 833). . 
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de I'aristocratia perribre. relais sur des routes commerciales. Tombouctou'ou 
Jagha, au Bambouk, en sont de bons exemples en dehors de la zone dnbgambienne". 
Longhor, Pire ou Koki sont rcprhtatifs de ce type d'4tablissement en pays 
wolof (Kayor) : Pire attirait des s Ctadiants B toucouleur. tandis que Longhor &tait 
un @le d'attraction pour les musulmans du Salumœ. Les villages selook comme 
Giya, d'oh est parti Amadu Sheku Bah, ou AIwsr, qui &ait le Village d'origine d'El 
Hadj Omar, auraient B t B  dans cette situation de a republique maraboutique a face 
au laam Tooro Sal de GUMØ ou aux ar& fulbcm. 

- .  

.: I I'. . .  

3. Les marabouts arbitres, eux. rQident plutbt B la e n p h t r i e  des anciens 
..pays B ou bien B la frontiere cntre.dcux entit& politiques : l'exemple le, plus 
proche du Fuuta Tooro est celui du fondateur de Boutilimit, Cheikh Siddiya Al 
Kab$, qui joua un r81e d'arbitre entre les Bmirats maures B l'occasion du conflit 
entre Adrar e t  Trarza ainsi que lbrs de l'intronisation de 1'Cmir du Brakna en 1859 

. (Stewart & Stewart 1973 : 73). Il semble que ta fraction Ahel Moodi Salla (O. Kane 
1973 : 625) d u  grand liKn.age Iian', installee dans IC D a m ~ a  A In liriiitc entre les 
Fulbc et les Maures, ct 4 laquelle appartenait Ceerno Brahim. avait une sorte de 
fonction d'intermediairc cntre ces deus populations : d'apri% O. Ba (1971 : 103). 
Ics Alicl blocidi -Salla e. &taient cbgg6s de rkup&rer par diplomatie les troupeaux 
cntev&s a u s  Peuls de la fraction des IZangaabc par lesMaures D: Cette traditiondu 
a 'marabout limitrophe a est redoubkk dans le cas de Cccmo Brahim du fait qu'il 
aurait reçu l'cnseignement de  Cheikh Siddiya Al Kabir lui-meme (Robinson 1gj5a . .  : 

' .  Bien que l& trois familles maraboutiques soient. par rapport aux p u v o k  
4 centraux a (sdigi ,du Laaw, laam Tooro Jd,Cu&d6 ou saligi d'orkadicre). dans 
s e  position diffkrcnte, certains de leurs membres en viennent dans la seconde. 
moiti6 du XIX~ siècle + or&niser des mouvements yioiolen? qui.sont assez proches 
les uns des autres. Le crithre de la relation au  p o u y i r  central, en.tout.caS. au Fuuta 

, Tooro, 'n'apparaft donc pas pertinent pour expliquer la violence commune- aux 
frois mouvements. Nous pensons que ceux-ci relhvent plut& d'une-,dp?lamique . 
de la conqukte du pouvoir 1,ocal par l+%gnages mwbou t iquq  : c'est en effet h--cc: , . 

'niveau qu'on. peut d&eler quelques traits communs:. Il'est cn ,outre d'autant plus ~ .. 
. h t 6 r e s . t  de Se rBf&r&r.aus partage Iocaps du. pou.vok- que. Coulon participa. . 

' 70-78). ' . . ' I. . . .  

I . 
. . ' 
. 

. nayhrc  h un ouvrage collectif sur cc th&mc trop *wen t  neglige .par, les .historiens 
"ou Is sociologues (Balans; Coulon & Crrstellu 1976). ' . .  . . . .  - i 

. .  

. .  

II - Narabouts et partages locaus du pouvoir 
. ,. 

'LC systkme politique dans la moyenne vd lk ,peu t  etre carac tkrs  par l'esistincc 
de quatre ou cinq foyctions (Scfimitz 1981 : 20-31) : les deux plus imDqrtztIltes, 
qui nous interessent ici, sont celles de jom Ieydi (chef de ferre) et  dejom'rq"chef-: . . . .  
de la'communaut0 des habitants). La plupart des jom v r o  ou jotn Ieydi se recn: 

' tent dans un lignage (quelquefois deus, en altemance) appartenant h l'un- d e  cinq. . 
grands groupes statutaires libres de la socibtci, toucouleur. et que l'on peut 
nd t re  non seulement h son patronyme mais au titre du groupe statutaire. Sous 
nous limiterons a u s  trois principaux de ces groupes : il s'agit des'foorodp (niara- 

. ,. 

-- - 

. -. 
- ___,. 

. .  

' 27. Sur Tombouctou, voir LE~TZIOS 197s : 337 ; 'et.pour Jagha Ba clont . .  parle. le . ' 

28. Sur Pire. voir Amadou Bamba Drop 1966 : .495': I c i  19Y~2:Sür Longhor. - _  
situk'dans le Bakol fune province -du Kxj-or ancicn);-voik :jh~aciöu Bamba 

Ta'rilzh aZ-fattmh au xvre-si&cle, voir >\'!\'ILKS 1968 : 1.7s: . . ,: . .  __. . . .  

DIOP 1966 : 497 ; A. B. BA 1976 : 859. 

E. H. M. Din, S juin 1982. 

. . 

. .~ - 
29. Voir O. BA 1971 : 685-705 ; O. KASE 1973 : -6Í5-616; et' entretien avec ,.. '. ..... 
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Quand un lignage est sans fonction politique locale, quelle charge ses m e m b k  
peuvent-ils +rer assumer ? La premi&rc solution est de s'aggrbger a un autre 

- village. L a  rigidit6 du Systeme politique local est cependant telle que le lignage 
nouveau veau devra trouver dans le village d'amiv6e un l ipage  correspondant, , 

v' 'I 

c 4  

'7 * .. ". 
,:: i * . 

I :  

I: 
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bouts), qui portent les titres de ceemo, elimaun, clfcqi..,, des pullo (pasteurs), avec 
I r s  titres de ardo, jom, safigi..,, et  enfin des ccddo (gUCmt?rS), avec ceux de furba, 
&-e;... L'ordre d'tnumkration adopte ici correspond B l'ordre inverse de 6 domina- 
oons successins n qu'a milnues la vatlke depuis les S X V ~ - X Y ~  sibclcs : domination 
des Wolof considerCs par les dominants suivants, les Fulbe (xvIc-svIix* siècles), 
comrue des ccddo ; enfin, domination des musulmans. ou foorodo, issus au XISO si8cIc 
de la con\wsicn ct du changcment de groupe statutaire d'individus appartenant 
a u s  deus premieres populations (Kamara 1975). Cette prknta t ion  trhs -schCnia- 
nque a pour but de monfrei le caractère extrbmement a conservateur B du système 
politique, + capacite h integrer les dominants (1' ethnies P difikentes en les trans- 
fwmant cri g%"S statutaires. 
.- Les trois initiateurs de mouvements violents q u i  nous i n t & a e n t  sont originaires 

de villages ou leur lignage n'est pas celui dcs 6li@bles au titre de jom w r o  ou de 
j q  h d i .  En outre, sauf & Ciya, le groupe statutaire auquel appartient le lignage 
1 4  wuro ou jom lydi n'est pas celui des foorodo. 

C'est parpi les Fulbe yaalal&, portant le nom d'honneur Bah et alli6sddeS saligi 
. decniyanke, que se recrute le jma du village d'origine de Ceemo Brahim, Koundel, 

ainsi que celui du village de Matam situe en amont (A. Kane 1916 : 331)". 
Hamme Bah. le père d ' h m a d u  Madip, est originaire du village de  G i p .  dirige 

par dcs toordo portant le nom d'honneur Paam et le titre d e j a  Ciyà : les Paam 
. wnt electcurs du chef du village voisin, Doue, qui se recrute parmi'les Wat (O.'Ba 

Samba Jadana. lui, est originaire d'une branche des Njaac etablie'& Dioude Diab& 
b principal quartier de Dioud6 DkM etait dirige auparavant par ies Jak qui 

. pcrtaient b titre d 'd iwan Gambi -'il s'agit donc de &ordo. Ces Jah descen- 
draient du marabout Bubu Jah et auraient reçu, en hmpense  de services thh- 
peutiques rendus & un safigi, une cuvette de dtkrue, le Rolangal Lewa Mathioube. 
Au XVIIX* ou au &but du SIX= siècle, les raids des Maures qui faisaient la chasse 
aux escla~.es sur la rive droite du fleuve les obligerent 2 se refugiet. sur la rive 
stn6g;"lai.w. dans le gros village de Collere domine par le kamaliyku Nanay Jallo 
Kah,  un pUrb ; ils confièrent le pouvoir a des ccddo. alternativement dcs Jaw et des 
Sjaay, portmt le titre de jaogaraaj car, qkiidis tcs  de la guerre, ils pouvaient 
dbfcndre le gut5 (juwde) contre Ics incursions des Maures (Cheruy I ~ I  I). 

De meme les marabouts Sjaac qui  habitaient & Gaoudal Koli - l'ancien empla- 
cement et I'ancicn nom de Dioude Diabe (O. Eh 1971 : 483). aujourd'hui simple 
lieu-dit situe L l'ouest de l'actuel 1)ioude DiabP - fondbrent le village de Madina 
Sdiaybc h I'int6rieur du tcrritoirc de l'ardo Fresbe Soh, kgalement h l'ouest de 
Gollerc. Selon d'autres traditions que nous avons recueillies, c'est IC kamaliyku de 
Collere qui aurait donnb BUS Sjaac l'autorisation de fonder le village de hiadinan. 
Cependant, Samba Jadana, lui. faisait partie de la branche restbe Dioude Diab6 - donc d'un lignage sans pousoir. (Cf. carte.) 

.. 

. 

1971 : 723 ; Robinson €9753 : 162-165. 195-196). ,. 

. .  

. .  

. _ . .  
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.. . . .. 

. .  .. . 
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32. 

1979 :-162-165, 195-196. 
Nous avons pu situer ce lieu-dit gritCS aux Cartes.de LE~coturs, DIALLO & 
SANTOIR 1980. La plupart dcs to nymca des CU- de dkrue (korOngut) y 
sont report& tout la long de la d& de SOmt-Louls Q DembakanC. 

-D .catno Dawu+ Dem et Its notablea dss diflbmts quarticm d e % k r c  lo 
:s jnin 1979. 

D'aprh les entretiens que nous avons eus avec lo kamaligku Aliu 

. .  
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c'est-&-dire protecteur, avcc lequel m noueront des alliances matrimoniales. Si la 
a force B dhographique ( h k  imsygu) d e  ca nouveau limae est importante, il 
ast possible qu'il aupplante Ia premiers arrivb I, mais durant un certain nombm 
de @drations i1 gardera un statut d'6tranga (arari) p r o w  par le lignage qui 
l'a accueilli*. L'autre solution, la plus rapide, cansute h fonder un nouveau village 
( s i n n b  ou sàncaun) Ce donc une nouvde miCrdynastie. En g t n 6 d .  un siwcu 
est pcuplb, B partir du village d'origine situ6 B proximit6, @ce aux relationq de  
parent6 et d'alliance du fondateur du nouveau villaggeY. C'est cc que font Aamadu 
Sheku au Tooro et Samba Jadana au  Laaw. Le premier fonde tout prbs de Gim 
un villagc qui s'appclldra Ouro Madiou. Le cas IC plus curieux est celui de Samba 
Jadana qui construit un fata (fortin) B Gímudal. c'est-h-dire. comme cela a CtC 
indiquC. h I'emplacemcnt dc l'ancienne Ctape des Njaac. 

Cependant, le,procequs de fondation de ces nouvelhs a cites w proches du village 
d'origine est limitbe par la nature mbme des relations sociales de filiation e t  d'atIinitt5 
mises en jeu, Or, oli a vu que les marabouts entretenaient d'autres types de reliitions. 
d'ordre propdtlcutiquc-pbda~ofiirluc, plus cornpleses dbs lors qu'cllcs motlClent Ics 

. relations dc parcntf ct d,'dliancc, et surtout beaucoup moins tcmtorialis(es quc 
celles-ci puisqu'cllcs s'articulent, cn rdseau (organisation r6ticulCe) : la tradition 
de la dCanibulation pripklcutiquc B (IC pcripafefic system tlc Goody Erg45 ; 
2081) en qu8tc du savoir auprbs dc marabouts cli'sperds entre plusieurs-e pa's D, ou 
bien cell& du hajj (@lerinage h La JIccque) permettent d'&tendre inddfmimcnt le 
reseau maraboutique. Les nmuds a dc ce reseau sont formds de ce que nous appblons. 
des h6tCrotopies m;uaboi!tiqucs a, villages,qui r q " e n t  aussi bien la tradition 
tic la citd franche 6loignt5e de tout pouvoir que celle du dairra oìi.Ics~pr6ceptcs.tIu 
Coran org.apisent les .niointIres dCtaii de h vie quotidienne. La prklominancc d& 
relations qui proccdcnt dc 1'Ecole coraniqna. nous conduit B parler d'httdrotopie 
.pour distiiigucr ce typc d'organisation sociale &es villages ordinaires. Lc village 
de Naghama, c rG par Cccwo BralSm Kan, est typique' de ce genre dc formation 
dc'village. L'exemple actuel, le plus significatif 'serait celui dc la ville dc JIMina 
Gonasse. fond& par Gxmo hbmmadu Saydu Bah (originaire d u  dfpartemcnt de 
Salde), e t  situei, p r h  de. Vclingara en haute' Casamaxice: o Ù  rbsident B la fois des ' 
Fulbe du ì;buladou e t  des. Todcou1cu.r originaires de la mopcnnc vallk. ' 

' La'contcstation .du p&?ir local erit 1ors.que' 14 Colo- 
nisateurs' instifucront $?s chefs de canton, i;ssus'souve f a m i l k  qui fournis; . 

', saient les' aZtnuumi, au s i s e ,  siècle. Le cantön etant au d'administration , .. 
'intcrmkliairc &re les temtoires politiqa? minimaux (leydi) ,et. lc'nivcau. ccn- ' _, 

'auparavant rcprhcnt6 par l'ah", res contestataires Mu pouvoir I*. vont ' 

Mnbficicr du mecontentement .crt56 par les esactions'des chefs de canton. : , 

C'est ainsi qu'en i8Go Cccmo Braliim .Kan s'opposa h un e[/eqi du Damel dors, 
que la famillo :\n, dans hquelle se reciutait l'elfcqi, ne dominait vdritatikmcnt.que. 
IC village de Gaol (MP .- 37). Ccemo Samba Jadana (1SSS) rksista h Ibra Almaami,. 
considCr6 commc un aIli6 dcs Français et qui allait profiter de sa nouvelle fonction 
(nip : 43) pour consolider l'influence de la fainilli: 
Aamadu Sheku ,Ba s'&va en 1869 contre le laam Tooro Nouley. qui avait icceptd'. ' 

, 

' 

. .  . . 

. .  
, . .  . . .  .. . . ,  . .  . .  , . .  ' 

, .  . . 
prendr&un' e r a c t 5  

dans IC L a w .  De m h e .  . ' 

& 

- 
33. Nous.nc parlons pas ici de la tradition duf¿r.yo (I'esil politique avec intention de 

retour et  ctc reconcluc'te (lu pouvoir), car celui-ci est pratiqrid par les candidats 
B un pouvoir (I ccntial ou du moins tldp+ssant IC niveau local. Les f c r p  les plus 
connus furent ceus de Samba Gelajo Jccgi, sous Ics saligi, tic Yusuf Lih sous Ics 
sbnnnnti et surtout d'El Hadj Omar. qualifi6 de fogo X i o r n  (en rCfCrcnce A 
Nioro-du-Sahel dans l'actuel Mali). Sur la tradition du fergo, voir O. KASE 
1973 : 628 ; CURTIN 1975 : 88. 

$4. O. KANE (1973 : 625) 'remarque en effet-que le s i ~ u  est souvent e suivi du p d -  
nom de son íondateur a. 

- 

, 

' 
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l'alliance avec les Francais ( M P  : 39). D'autres mouvements de typc malidistc 
seront d6clench6s contre une famille de chefs de canton promis par la colonisation. 
les Kan? tlc Salde (en 1894 h Galoga contre Abdoulay Kan, cn 1908 contre linsin, 
son fils. B Fanaye). 

L'iniportiuicu du pouvoir lucal" npparalt plus clairement, d;uis les iuialyses (le 
cias faites par Coulon en pip wolof, lorsqu'il cctnip;irc IC vill;igc rii;ir;tbmtiquc 
de Darou .\Iou.ity cr& par Ibra 1:nty. frbri! d':\~iiadou lkinibn .\['i?acki.. c.t cciui 
de Sintliiou Sp)ni fondG par BI I.iaclj I h x i i i v  S~:oni ii i is  environ3 dc JIpal. :\u-dc:lir 
des difibrcncc? d'appartenance cor>frkique - le prcrnicr est niouride,, IC scTond 
tidjane -. c'cst l'organisation et  la pcmiruiciice des anciens pouvoirs. locaus' qui 
permettent d'espliquer qri'h Darou 3lousty. les pouvoirs soient concentds aus 
mains cies 3l'Rick(. et qu'h Blpal, ils soient partag& entre les Sgoni et l'actuel chef 
de Mpal dcsxcndm,t du-fondateur du village [qui] semble pès ind+ndant du  
m q u t  bien que son pise ait fait son j t b & h  avec E. H. Ibaane B ( M P :  130). 

' 

. 

. .  
.. . . .  

-. , ,  
. . .  

L'ambition du livre de Coulon m fait i la fois l'inter& et la faiblesse. L'analyse 
d'une &rie de mouvements. de confreries musulmanes, (1'hCtbrotopics marabouti- 
que. p IC mCritc de montrer que le mouridisme ou le jihad d'El Hadj Oular font 
partie d'un ensemble de pratiques t r i s  divcrsifih. Elle aurait pu egalcinent 
degager hi socle commun de toutes ces pratiquas, qui se situe au niveau des rapports 
sociaux propedcutiques-Fxdagogiques et matrimoniaux. 
De memi. si l'on veut depasser l'opposition simple entre Prince et marabout 

" 

' souvent u t i l i  par les auteurs anglo-saxons (chiefs and clcric5 pour Iiobinso 
5ui& and politicinnrs pour Cruise O'Brien...). il est n- de dkcrire les partag 
locaux du pouvoir en !%.nbgambie. et donc de rompre avec une certaine histori 
graphie qui ne s'int&esait qu'aus royaumes. Un tel iravail devrait permcttrc 
d'envisager le destin intcmationar (depassant les limites dcs diffbrents royaumes) 
de p d s  lignages, ou pseudo-lignages, dont les membres de certaines fractions 
sont a aristocrates B tel endroit e t  I marabouts i d'autres. et de comprendre 1c.x 
modalit& de la differenciation statutaire dans les miti t& très stratifibs d'Afrique 
de rouest". 

2 

Paris. ORSTOM, I983. 

. .  .. . . . . _  . .. 
_ .  

. .  

35. Sur les Kan de Salde. on consultera ROBINSOX 1g75a : 108. , 
36, Las historiens an lo-saxons ont souvent et& sensibles 2 cctte tradition historio- 
, graphique bien !:,çaise qui rivilegie le niveau central, l'organisation en 

segmentarit4 concernant la Mauritanie tfu xxx.sille chez STEWAR~ it STEWART 

d ! 37. 00 remarque en effet ue les lignages ausiquels appartiennent c d s  mara- 

' -.-*tx& CEVTZION (1978 : 342) a p r o p  des di" Sunkwe de  Tombouctou apparte- 
+ nant au clan Aqit. Nous avons essay6 de  mattre en Mdence un r~ccasus de 

dZhncìa t ion  entre a" tes et marabouts qui so rapproche $e l'exemple 
I:'!* pdddent A ropos des. Jcng et des Wan en pays toucodeur et wolof, (Scxxrrz 
.%; :.7,+r 1 -1 ; : :  .,, , .;:;*i:,,, .* . t !  r::. . : i  ., . . 

.. w royaumes ., par rapport aux &minations locales. a chefferies correspondant 

i . - -  bouts furent,dkhus $e 9, yrs prbgat ivcs  anstocrabques : c'est ce qu'a dbmon- 

i .  
i 'aux anciens cantons ou meme aux villa 6. Voir le ddbat territoriaiit6 (Cmirat) / 
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( . .  1973 : 56, ainsi que la a rbpOXlSC D.de B O N I E  1979. ' . ~ .- 
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