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Les elections legislatives qui devaient introduire la fragile «Troi
sieme Republique» en Haute-Volta eurent lieu Ie 30 avril 1978, et dans Ie 
mois suivant survinrent deux tours d'elections presidentielles (14 et 28 
mai), qui firent du general Sangoule Lamizana, deja chef du gouvemement 
militaire depuis 1966, un president elu. Mon tout premier sejour en Haute
Volta commen~a Ie meme mois, au depart sans aucun soup~on des turbu
lences et des passions que ces evenements allaient provoquer. Je 
m'installai au sud du pays moose pour mener un travail de terrain de plus 
d'un an dans un village de la sous-prefecture de Manga. Quatre ans plus 
tard, je revins pour un deuxieme sejour. Cette fois-ci, Ie pays entrait dans 
une periode d'effervescence revolutionnaire au cours de laquelle il fut 
rebaptise Burkina Faso. Pendant ceUe deuxieme recherche, je eiblai des 
agriculteurs bobo vivant dans les alentours de la ville de Bobo-Dioulasso, a 
)'est de la region ou j'avais travaille auparavant, et ce fut Ie debut d'un 
engagement dans la zone qui s'est poursuivi jusqu'a ce jour. La, Ie con
traste avec les communautes du sud du pays moose ne cessa jamais d'etre 
une source d'inspiration, avec l'ceuvre de Michel Izard pour m'enrichir et 
me foumir un modele. 

Vne comparaison entre societes prises dans leur globalite n' est pas 
chose aisee, parce que la reflexion soutenue finit par rendre les juxtaposi
tions incertaines. Les contestataires pendant les evenements de 1978 
etaient d 'une franchise et d 'un courage surprenants surtout quand on 
songe qu'ils visaient un puissant kombere moose qui par surcrolt etait un 
politique chevronne de la scene nationale - et je veux iei leur rendre hom
mage. Ceci ctant, c'est la soumission plutot que la rebellion qui nous servi
ra de point de depart pour ce qui suit. Vers Ie debut de mon deuxieme 
sejour, je rencontrai a Bobo-Dioulasso un jeune homme que j'avais engage 
comme enqueteur lors de mon premier sejour. II avait depuis reussi a un 

1. Professeur au Department ofAnthropology, University oflllinois, Urbana-Champaign. 
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concours et s'etait emole comme gendarme. II se plaignit de l'endroit: 

I« Les gens d'ici ne sont pas comme ceux du pays moose. Tu te trouves 
facilement dans des ennuis. » Le cliche etait monnaie courante, mais je 
dois avouer que ses mots consonnerent avec rna fraiche experience dans ce 
nouveau site de recherche. Dans la region de Manga, j'avais ete temoin 
d'expressions hyperboliques de respect et de subordination. La premiere 
rencontre avec la maniere dont les gens du commun saluent en public un 
chef traditionnel est inoubliable. Dans mon cas, c'etait des cavaliers qui 
s'etaient presentes pres du marche, de grands hommes portant des habits 
brodes ; des qu'ils les apen;:urent, des « sujets » qui etaient a terre couru
rent, se jeterent a genoux, et se prostemerent front sur Ie sol; ils battirent la 
terre du dos de leurs mains en levant leurs avant-bras, et jeterent de petites 
poignees de poussiere sur leur tete, les coudes et leur front toujours colles 
au sol; Ie chef et les membres de sa suite regardaient, juches sur leurs 
montures. Tout autres etaient mes premieres impressions dans Ie village 
bobo : je passai quelques semaines a demander a voir un chef qui avait l'air 
de m'eviter, jusqu'a ce qu'un groupe d'hommes influents qui formaient Ie 
creur du « Groupement Villageois » perdissent patience; ils me prirent a 
part et me dirent : « Si c'est affaire de chef [administration, prefet et gen
darme] tu lui paries; mais si c'est un consentement que tu veux pour me
ner la recherche, c'est a nous que tu auras affaire. » Pour Ie reste, j'en etais 
reduit a frequenter les enfants et les adolescents, qui se tenaient devant moi 
en me regardant droit dans les yeux et demandaient ce que j'etais venu 
faire (ce qui serait considere comme une grande insolence parmi les 
Moose; on ne regarde pas un interIocuteur dans les yeux, et plus la dis
tance sociale est grande, plus l'evitement doit etre scrupuleux; lorsqu'ils 
conversent avec un chef important, les gens lui toument presque Ie dos). 

On serait tente de dire: « Eh bien voila! les Moose ont des chefs et 
les Bobo n'en ont pas, c'est la difference entre Ie legs d'une centralisation 
politique et un systeme acephale. » Mais je pense que ya ne s'accorderait 
pas avec mes observations. Les elections municipales de 2001 a Bobo
Dioulasso avaient ete iiprement disputees et les evenements survenus en
suite temoignent d'une surabondanceplutot que d'un manque de chefs. 11 y 
a d'abord ce qu'on appelle « la chefferie de Bobo », famille issue de Suro 
Konyagamu et de son fils Adama, qui etait encore en vie quand je com
menyai mes enquetes. Le pere avait ete nomme chef de canton par Ie com
mandant Maubert en 1915, Ie fils lui avait succede a sa mort en 1933 et 
avait repris cette charge en 1960 apres une longue peri ode de destitution. 
Juridiquement, cette «chefferie » n'est plus en vigueur depuis plusieurs 
decennies mais demeure importante dans la politique de la ville, sans man
quer de provoquer periodiquement des protestations. 11 y a ensuite « Ie chef 
supreme de tous les Bobo-madare», « intronise » Ie 18 janvier 2007 par 
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« un college de notables issu des 70 villages formant Ie royaume bobo » 
(d'apres Ie quotidien Sidwaya, 23 janvier 2007). Ces deux charges sont 
tenues par des foyers qui appartiennent Ii la composante de la population 
pariant hobo qui se dit Zara (sur laquelle nous reviendrons plus tard). Par 
ailleurs, il y a « Ie chefde Dioulasso-Ba », une fonction tenue dernierement 
par Sogosirra Sanou, decede Ie 3 aout 2008, qui etait issu non pas des Zara 
mais des « agriculteurs » bobo. Ensuite il y a les trois nreuds de pouvoir 
Watara, independants I'un de l'autre, issus de deux lignees se rattachant 
aux fameux freres Seku et Famagan, qui au xvme siecle fiuent tout ala fois 
commer~ants, hommes politiques et guerriers. A la fin du XIXe siecle, les 
aines de ces groupes etaient bases dans les villages de Maturku et Sunga
rundaga a Pouest de Bobo-Dioulasso et Kotedugu it l'est, mais 
I'administration coloniale les for~a it prendre residence aBobo-Dioulasso 
quand elle les designa comme « Chefs d'Etat ». Ces familles, ainsi que leur 
entourage et leur suite, parient une langue mandingue, Ie Jula du nord de la 
Cote d'Ivoire. Si on s'ecarte de la ville, vers Kofila d'un cote ou Numudara 
de l'autre, on rencontre encore d'autres families de chefs. Enfin, les gros 
villages bobo ont parfois des chefs a la tete de mini-systemes monar
chiques hautement ritualises, surtout dans la Vallee du Ku 2 

, qui sont a 
rapprocher d'institutions semblables chez les Sambla et les Tiefo; ces 
chefs ne sont pas sans rappeler certains traits des rois (rima) moose, mais 
font penser surtout aux «rois femmes» de Jean Bazin (1988). La meme 
multiplicite etait visible Ii l'interieur du village bobo ou je m'installai en 
1983 ; avant de me presenter aux residents, I' encadreur qui me guidait me 
donna une premiere indication en m'affirmant qu'its avaient «trois 
chefs ». II s'avera que ce nombre ne correspondait pas it la realite, mais la 
perception, meme infondee, dont il temoigne fournit une indication interes
sante sur la complexite des dispositifs, et sur la propension a designer 
toutes sortes de fonctions par Ie vocable «chef». Ces differentes chefferies, 
si c'est Ie mot qui convient, ne sont pas en relation de descendance les unes 
avec les autres et n'entretiennent pas d'alliances matrimoniales. Elles por
tent certes les vestiges des titres conferes ou abolis durant la periode colo
niale, ainsi que ceux des querelles politiques plus recentes, mais aucune 
n'est sans rapport avec les realites precoloniales de la fin du XIXe siecle. 

Dans Moogo, Michel Izard presente une image remarquable d'une 
genese historique possible des royaumes de l'aire moose, basee sur la na
ture discontinue des grappes genealogiques (2003): il faudrait imaginer 
des chefs guerriers venus de tous horizons, qui forment des noyaux de 

2. Phenomene etudie par Chiara Alfieri (2005) a. Kumi par exemple. 
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pouvoir et de coercition puis donnent naissance it des lignees de succes nexes qu'en 1927 4
• E\ 

seurs sans liens entre elles mais imbriquees dans I'evolution des rapports des contours assez pre! 
politiques. Au bout d'un cheminement de longue haleine, elles queUe etait sa nature 
s'amalgament pour creer la genealogie matrice des souverains moose, qui definit des relations e 
correspond it un corps politique etendu sur un vaste espace contigu. ailleurs, mais elle n'a I 
L'interet de ce modele est que Ie point de depart postute correspond it ce Les Sanu qui dor 
qu'on peut imaginer aussi pour I'ouest voltarque, avec toutefois la diffe bobo est leur premien 
rence que, au lieu d'amalgamation, on n'aboutit dans ce second cas qu'au locuteurs de cette lanl 
maintien d'une grande heterogeneite aussi bien organisationnelle que cultu des cereales par Ie f1 
relle. Neanmoins, on y retrouve des ilots de coherence, des relations nouees sont venus « du Mande 
precisement dans Ie but de creer des complexes politiques plus consequents. disent descendre d'imn 

Le premier exemple qui se presente est sans doute Ie cas des Sanu de que la langue bobo aPl 
Sia et Tunuma, qui s'est prolonge en la chefferie de canton coloniale de autant etre mutuelleme 
Bobo-Dioulasso. Cette formation politique opposa une courte mais san compris Ie parler qu'o 
glante resistance it I'occupation fran~aise en 1897; en depit de cela, les laire). Autrefois les Za 
administrateurs lui reconnurent des Ie debut Ie statut de canton indepen tonnade (tandis que Ie! 
dant, au lieu de Ia placer sous la tutelle d'un des trois « Chefs d'Etat» population de cette re: 
Watara nommes souverains intermediaires. La chose est remarquable car diques et en avaient m 

. 17 des 22 cantons de la circonscription furent places sous la tutelle de ces des armes et Ie commel 
souverains intermediaires, qu'on recompensait ainsi pour avoir ete allies et esclaves ou se procuran 
guides de I' occupation coloniale 3• Une autre disposition qui confirme que Les membres de II 
les realites politiques precoloniales furent prises en compte dans ce premier en trois gran des rnaisol 
decoupage administratif est que ce canton independant ne regroupait pas centraL Comme c'est s( 

tous les villages bobo. Bien qu'en principe les cantons etaient con~us genealogies it demi 1681 
comme des unites ethniques (des «races» dans Ie parler du temps), des Bala, et Mamuru, fils 
villages dans la vallee du Ku it I' ouest et quelques villages au sud, tous d'ailleurs maintenu sec! 

culturellement bobo, furent laisses en dehors du canton, et n 'y furent an- seance, rnais les nominl 
lement brouille ces aft 
gens de JaaraiZaara son 

4. Les villages de la valle;. 
etaient : Maturku, Logotii 

3. En plus la circonscription avait un groupement de Fulbe deterritorialise qui etait Bana qui avaient tous (C 

considere comme un canton. Le cercle de Bobo-Dioulasso contenait une deuxieme lages bobo de la zone mm 
circonscription plus petite, Banfora, avec 7 autres cantons, ce qui donnait un total travers eux ala maison c:U 
de 30 cantons pour Ie cercle entier. II y avait en dehors des cantons vingt villages la region de Sungarunda! 
independants. Ce decoupage date de l'organisation de 1904. Plus tard un des can Morifing Watara. Avec c: 
tons independants de la circonscription de Bobo-Dioulasso, Folona, fut retrancM les villages rattaches au 
pour etre annexe au CercIe de Sikasso. Pour l'histoire administrative du canton, Koro, qui etaient de menu 
voir ({ Monographie du cercle de Bobo-Dioulasso (1920) », Monographies des environs des avant Ie ratlt 
cercIes de Haute Volta, Archives Nationales de Cote d'Ivoire, microfilm 3mi7. de locuteurs bobo etaient 
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nexes qu'en 1927 4 
• Evidemment une formation politique precoloniale avec 

des contours assez precis influenca la carte administrative coloniale, mais 
queHe etait sa nature? Les Sanu presentent une trame genealogique qui 
definit des relations entre patrilignages, tout comme chez les Moose et 
ailleurs, mais eHe n'a pas produit un gouvernement de forme pyramidale . 

Les Sanu qui dominent cette formation politique se disent Zara, et Ie 
bobo est leur premiere langue, mais ils se distinguent de la majorite des 
locuteurs de cette langue - des agriculteurs, qui cultivent principalement 
des cereales - par Ie fait qu'ils se disent d'une origine differente et qu'ils 
sont venus «du Mande )) (il faut signaler que beaucoup d'agriculteurs aussi 
disent descendre d'immigrants venus du sud-ouest aune epoque reculee, et 
que Ia langue bobo appartient a la famille des langues mandes, sans pour 
autant etre mutuellement comprehensible avec les dialectes mandingues, y 
compris Ie parler qu'on appelle aujourd'hui dans la ville Ie lula vehicu
laire). Autrefois les Zara se distinguaient aussi par Ie port d'habits en co
tonnade (tandis que les agriculteurs qui formaient la majeure partie de la 
population de cette region consideraient les habits tisses comme impu
diques et en avaient meme horreur) et par leur preference pour Ie metier 
des arrnes et Ie commerce, laissant l'agriculture autant que possible aleurs 
esclaves ou se procurant la nourriture par Ie commerce. 

Les membres de la strate la plus elevee du groupe zara se repartissent 
en trois grandes maisons, dont chacune est organisee autour d'un lignage 
central. Comme c'est souvent Ie cas, ces trois lignages se rattachent par des 
genealogies it demi legendaires atrois freres, Kolo laara (Zaara), Nyanga 
Bala, et Mamuru, fils d 'un meme ancetre primordial (dont Ie nom est 
d'ailleurs maintenu secret). II semble qu'il y ait entre eux un ordre de pre
seance, mais les nominations operees du temps de la colonisation ont tel
lement brouille ces affaires qu'il est devenu malaise d'en discuter. Les 
gens de laaraiZaara sont les gardiens de la « maison mere) ou \'on trouve 

4. Les villages de la vallees du Ku rattaches au canton de Bobo-Dioulasso en 1927 
etaient: Maturku, Logofuruso, Samagan, Kumi, Kokorowe, Naso, Dendereso, et 
Bana qui avaient tous des relations matrimoniales et rituelles avec d'autres vil
lages bobo de la zone mais etaient lies politiquement aux Tiefo de Numudara et a 
travers eux ala maison de Tieba Nyandane Watara et plus au nord 7 villages de 
la region de Sungarundaga-Makuma qui maintenaient des liens avec la maison de 
Morifing Watara. Avec ces annexions Ie canton de Logofuruso disparut. Au sud, 
les villages rattaches au canton en 1927 etaient Dodugu, Dingasso, Kwakale et 
Koro, qui etaient de meme en relation rituelle et sociale avec les villages bobo des 
environs des avant Ie rattachement. Trois autres cantons qui avaient une majorite 
de locuteurs bobo etaient Fo, Kokana (Kotedougou) et Siankoro. 
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Ie tombeau de l'ancetre et un autel construit sur ses objets sacres, ce qui 
laisse supposer que JaaralZaara etait l'aine des trois freres. Mais les feux 
de la rampe de I 'histoire se sont portes sur les descendants du benjamin 
Mamuru configuration qui differe de celles qui prevalent en pays moaga. 

Mamuru aurait eu quatre fils, et Ia maison qui se rattache it lui se divi
sa en quatre « foyers », encore qu'it soit difficile de dire si cette scission 
s'est produite une ou bien deux generations apres lui. Cette incertitude 
n'est pas sans rapport avec Ie fait que Ie glorieux renom de l'un des quatre 
fils, Molo, considere comme I'ancetre de deux des foyers et comme Ie 
fondateur de l'organisation politique ici decrite, pese sur la tradition. Molo 
avait eu pourtant un frere aine, Tiongoba (Kemogoba dans les versions de 
l'histoire it coloration Jula), a qui se rattache un troisieme foyer. Bien que 
Tiongoba soit presente comme l'un des fils de Mamuru, des traditions 
Watara de Ia Cote d'Ivoire semblent Ie situer une ou deux generations plus 
tot. Les deux foyers issus de Molo se rattachent it lui par l'intennediaire de 
Sompro et Numukie, ses fils supposes. Le foyer de Sompro revendique la 
precellence sur celui qui se rattache a Numukie bien que des histoires d'un 
type repandu dans I'Ouest voltarque laissent entendre que seule une ruse a 
pennis a Sompro d'occuper Ie rang d'aine (indique en principe par Ies 
vocables qui composent Ie prenom, ce rang aurait dii etre acquis it Ia nais
sance). L'ainesse fait du foyer derive de Sompro Ie detenteur eminent de 
I'heritage de Molo. Ces trois foyers sont guerriers. Vient ensuite un qua
trieme foyer, suppose issu de Yo Ziri, un autre fils de Mamuru, et dont les 
membres sont designes comme {( ceux qui restent it la maison » expres
sion dont les interesses ont queIque mal it rendre Ie sens a l'etranger cu
rieux. Le fait que ce foyer ait la preseance sur les trois autres, et qu'on s'y 
refere aussi bien par Ie nom de Mamuru que par celui de Yo Ziri, incite a 
situer son origine a une generation anterieure a celie de Molo et de Tion
goba. Quant a I' enigmatique expression qui designe ses membres, elle 
provient peut-etre d'un modele narratif repandu dans la zone soudanienne 
et bien mis en lumiere par Jan Jansen (1996), ou apparaissent deux freres, 
dont I' aine est un homme sage, savant, doue de pouvoirs thaumaturgiques 
et parfois verse dans la science coranique, et Ie cadet un guerrier. La pre
gnance de ce modele se lit aussi dans Ie fait qu'un chef guerrier soumis a 
un superieur est souvent qualifie de kefari, tenne derive de I'arabe kafara, 
{{ incroyant ». Dans les recits historiques, tout doyen digne de respect est 
ainsi flanque de son kefari, sorte de domestique personnel qu'il emploie 
comme coursier. Bien que les Zara fussent consideres comme parens au 
XIXe siecle, il se peut que ce tenne kefari renvoie a une peri ode anterieure 
ou certains lignages revendiquaient une appartenance it I'islam qu'ils ont 
peu a peu perdue au fit des generations. La preseance des Yo Ziri sur les 
trois autres foyers reproduirait ainsi, un palier organisatiohnel au-dessous, 
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l'ainesse des JaaraiZaara sur les deux autres maisons. Une pratique qui 
mene a la meme conclusion est que les assemblees hebdomadaires qui 
rassemblaient les hommes majeurs des quatre foyers se tenaient chez les 
Yo Ziri. Ces reunions etaient appelees jamana, terme qui designait aussi 
par metonymie I' ensemble de la formation politi que des maisons Zara 5. 

II existe une autre distribution de la serie des quatre foyers, inspiree 
par un principe different. Les deux foyers issus de Tiongoba et de Numukie 
(appeles respectivement Sangbeleluma et Tinislaloma), qui ont entre eux 
des relations plus etroites qu'avec les autres foyers, forment une paire hie
rarchisee: les Sangbeleluma sont les aines perpetuels des Tinislaloma 
(terme qui veut d'ailleurs dire «Petit Foyer»). Face it ces principes 
d'enchassements simultanes et contradictoires, on se demande si la trame 
genealogique n'est pas venue se superposer it une organisation plus an~ 
cienne, nee d'une histoire qui aurait vu s'associer des groupes venus 
d'horizons differents. 

Par consequent, les maisons et foyers Zara de Sia et Tunuma histo
riques etaient loin d'etre sur un pied d'egalite mais eel a ne veut pas dire 
qu'ils s'ordonnaient selon une simple structure de subordination. S'il y 
avait preeminence du foyer de MamuruIY 0 Ziri, elle se limitait it un re~ 
gistre particulier et ne s'etendait pas aux autres. Pour ce qui est de la guerre 
(prise en un sens tres large, englobant les operations militaires et des activi
tes lucratives qui incluaient 1a razzia aussi bien que Ie commerce lequel 
dependait de toute fayon de la razzia), Ie prestige et la puissance revenaient 
au foyer qui se considerait comme l'heritier historique de Molo, it savoir 
celui de Sompro. On raconte que les gens de Sompro passaient leur joumee 
it s'entrainer dans un camp (daha) situe sur des terrains vierges de I'autre 
rive de la We, ce qui leur valut Ie nom de Dagahon Zara: « les Zara du 
camp militaire». L'endroit est devenu aujourd'hui Ie quartier Koko, et 
c'est Ia qu'ils se sont installes 10rsque Ie trace de la grille urbaine a cause 
en 1929 la destruction de leur village. Le noyau de la formation politique 
consistait en deux gros villages contigus, mais nettement separes (une con~ 
figuration de colonisation repandue dans cette zone) sur la rive ouest de la 
riviere We, augmentes de trois hameaux satellites it petite distance. 

5. Le mot jamana est usite dans Ie Soudan occidental bien au-dela de l'aire des 
langues mande et, comme Yves Person Ie note (1968, p. 69). derive en demiere 
instance de I'arabe jama '0 (<< assemblee ») qui eta it aussi Ie nom des assembJees 
democratiques des Berberes. Dans I'ouest du Burkina Faso. Ie mot kafu est parfois 
employe comme un synonyme, pour designer des reunions de chefs de maisons et 
dignitaires d'un village. 
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Les Dagahon Zara vivaient aTunuma, Ie plus meridional de ces deux 
villages, tandis que Sia, Ie village du nord, servait de siege aux trois mai
sons. Cet emplacement etait en accord avec leur role qui etait de superviser 
les relations avec les quelque quarante villages d'agriculteurs associes au 
pacte militaire et it la machinerie politique diriges par les foyers Zara, et ce 
role lui-meme leur convenait bien puisque c'etait Molo qui avait mis en 
place ce projet politique en creant un reseau durable et efficace. Un proto
cole ceremonieux regit aujourd'hui encore les relations entre ces villages 
d'agriculteurs et Ie doyen du foyer des Dagahon Zara, lequel a de son cote 
un representant installe dans la plupart des Villages. C'est lui que les repre
sentants des villages bobo ont choisi comme «chef supreme de tout les 
Bobo-madare » en janvier 2007 pour faire un contrepoids it « la chefferie 
de Bobo », qui appartient par contre au foyer de MamuruNo Ziri. 
L'initiative n'etait pas sans fondement historique. L'explorateur fran~ais 
Parfait-Louis Monteil, qui travers a cette region en 1891, rapporte que 
I'imam de Sia avait empeche son predecesseur, l'explorateur Crozat, de 
signer un traite avec « Ie fama des Bobo-Dioula » aBosora (Monteil, 1895, 
142). Ce « fama» n'etait autre que Mahmadou Sanou (Mamuru Dokopra), 
Ie vieux doyen du foyer Dagahon, qui surveillait en ce temps depuis Boso
ra Ia guerre menee par une coalition de Zara et de Watara contre les vil
lages Bwaba de I'autre cote du Muhun, rassembles autour de Sara, et son 
apparition dans les ecrits de Monteil laisse supposer que les officiers fran
~ais avaient alors per~u que I'autorite du personnage Ie mettait en mesure 
de placer cette formation politique sous la tutelle de la France. 

Avant de Ie rencontrer, Crozat tout cornme Monteil avaient ete ac
cueillis dans Ie village de Koroma par une figure plus considerable encore, 
Ie jeune et impetueux Zelelu. Ce chef guerrier aura laisse son nom dans 
I'histoire. Apres avoir offert une chaleureuse hospitalite aux deux hommes, 
ainsi qu'it Louis-Gustave Binger, Ie premier et Ie plus important des explo
rateurs-emissaires fran~ais de I'epoque, Zelelu devint une Jegende militaire 
en 1893 avec sa brillante participation ala bataille livree aBarna aux cotes 
de Ia coalition Zara-Watara contre I' expedition agressive de Tieba Traore 
de Sikasso. Pourtant, en septembre 1897, ce fut Zelelu encore qui, aureole 
de ce triomphe, mena la resistance contre I'armee coloniale venue occuper 
Sia et Tunuma, et qui, comme I'usage locall'imposait aux heros, se donna 
la mort apres sa defaite en se faisant sauter dans sa poudriere. Ces actes de 
bravoure et cette fin epique toucMrent les gens, au point que Zelelu fut 
declare posthumement « chef des Bobo-Jula », et ce par quelqu'un qui 
n'etait rien de moins que Yves Person (1975, p. 1763) ; or it n'etait formel
lement que Ie doyen du foyer de Numukie, Ie demier parmi les quatre 
foyers dans Ie rang symboJique de pre seance. Seule la personnalite de Ze
lelu et Ie fait qu'it avait accede it la position de doyen it un age relativement 
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precoce (en raison d'un mecanisme de comptabilite generationnelle qu'on 
examinera plus loin) lui avaient donne son influence. Le foyer de Tiongo
ba/Kemogoba, en revanche, etait Ie deuxieme grand foyer de guerriers avec 
celui des Dagahon et c'est precisement parmi eux, pour des raisons qui ne 
me sont pas totalement c1aires, que les Frans;ais puiserent les premiers 
chefs du canton de Bobo-Dioulasso. 

En resume, trois des foyers de la maison Mamuru, maison mineure 
des Zara de Sia et Tunuma, furent tous a tour de role reconnus par les 
Frans;ais comme partenaires privilegies : ceux-ci envisagerent de signer un 
traite avec Ie chef des Dagahon; ils nommerent Ie doyen de Tiongo
ba/Kemogoba chef du canton independant de Bobo-Dioulasso ; et un jeune 
membre de celui de MamuruIY 0 Ziri arracha Ie meme poste lors de la re
forme du Commandant Maubert en 1915, toutes fluctuations qui donnent 
une image assez fidele de I'incertitude des rapports d'autorite entre eux. 
Quant au quatrieme, celui de Zelelu, it triompha dans l'opinion publique 
avec une reputation sans commune mesure avec celle des trois autres. Au
tant dire qu'it est impossible de les c1asser selon un ordre hierarchique. Ces 
maisons et foyers presentaient des valences qui ne peuvent etre reduites a 
une gradation stable puisqu' eIles pouvaient se renverser seIon les moments 
et les contextes. Cet appareil politique etait peut-etre une oligarchie, mais 
certainement pas une monarchie. 

La discussion se complique encore si nous elargissons notre horizon a 
d'autres acteurs, les Watara surtout, qui n'ont ete mentionnes jusqu'ici 
qu'en passant. OU faut-it situer dans ce paysage ces fameux hommes poli
tiques si presents dans d'autres descriptions? A la fin du XIX

e siecle, lors
que l'on traversait les ravines du fleuve We qui longeait les blocs 
d'habitations contigus de Sia, on rencontrait deux bruyantes colonies ins
tallees sur la rive orientale et separees par un petit affluent saisonnier : 
l'une tres cosmopolite, avec une population fluctuante d'emigres et de 
commers;ants venus des lieux les plus divers Salaga, contree moose, l'au
dela du Muhun, Ie 'Maasina - et parI ant une foule de langues ; l'autre do
minee par des gens originaires de la ville de Kong au sud mais installes 
souvent depuis des generations, commers;ants, colporteurs, lettres et sol
dats ; on y entendait parler une version de la langue mandingue proche du 
malinke, ce parler qu'on distingue aujourd'hui dans la ville de Bobo
Dioulasso comrne Kon-Jula. On peut deduire de I'ensemble des informa
tions que, dans les reseaux marc hands, on appelait cette seconde cite satel
lite Julaso, nom que Louis-Gustave Binger (1980) donne en altemance 
avec Ie nom compose Bobo-Dioulasso pour designer l'agglomerat dans son 
ensemble (probablement un neologisme de son invention). Les grandes 
familles connues sous Ie patronyme Watara dans la vaste zone allant du 
Bandama au Muhun ne sont pas toutes connectees par des liens de descen
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dance, bien que la plupart d'entre elles soient heritieres d'autres types de biliser Ul 

relations historiques tels que des pactes d'alliance ou de subordination. cun des I 
Mais, a I'interieur de ce reseau, une minorite de noyaux historiquement troubles 
puissants se presente comme un ensemble de patrilignages qui disent se aux Sanll 

erattacher aux freres Seku et Famagan Watara (premiere moitie du xvm pas entill 
siede). On trouvait quelques membres de cette prestigieuse minorite a L'explon 
Julaso, mais en petit nombre. Leurs doyens et dignitaires etaient instalIes 1888, 101 
ailleurs, dans des villages plus petits et parfois meme de petits hameaux en dont des: 
pleine brousse, au milieu de leurs soldats et des champs cultives par des rent de 1(1 
captifs. La construction genealogique des Watara fait apparaitre une seg Julaso lUi 
mentation de type dassique, avec les descendants de Seku d'une part et politique! 
ceux de Famagan de l'autre, ce qui ne va pas sans beaucoup de rivalite et malade e 
d'amertume. La branche de Famagan s'enorgueillit d'avoir «ouvert» sons POUl 

I'ouest volta'ique ; elle appuie ses dires d'une geste contant des expeditions sont si d(l 
poussees jusqu'aux rives du Niger, et partiellement attestee dans des chro On 
niques en arabe de I'epoque. Mais a Ia fin du XIX

e siecle deux branches du cote ~ 
distinctes issues de Seku etaient plus influentes dans I'ouest voItai'que, et segment 
I'une d'elles, celIe de Kotedougou, fit cause commune avec les envahis Pentieba 
seurs franc;ais en 1897 et beneficia du plus beau succes de la campagne; coloniale! 
son doyen, Pintieba, fut, sans raison genealogique, reconnu comme I'aine gents fou 
des descendants de Seku et chef de file des trois dignitaires nommes a la liens etaii 
tete des « Etats » crees dans Ie cercle (puis dissous en 1915). lages bolt 

Les recits historiques de part et d'autre donnent la forte impression campagm 
que les Sanu (maisons Zara) de Sia et Tunuma furent des apprentis des Kotooou~ 
Watara. Cire Ba ecrit apartir d'enquetes menees dans les annees 1920 que un villagl 
la formation politique des Sanu remonte aux annees d'avant 1700, quand siec1e et 
« un patriarche » s'imposa a ses congeneres, et que Molo arriva cent ans dans des 
plus tard (1930, p. 4) dates qui cadrent beaucoup mieux avec les listes qui reven 
des chefs de foyers que les recits faisant de Molo un contemporain de Seku kulu, « Ie! 

eWatara. Peut-etre y eut-il un moment au cours du xvm siecle ou On 
l'entourage des chefs guerriers de Kong affirmait sa puissance aux alen archipels. 
tours du We et au-dela, dans la boucle du Muhun, mais cela changea au a rendre I. 
debut du XlX

e siecle. des cham 
Les Sanu (et les villageois associes a eux) insistent sur I'importance hommes 

de la « guerre des Kpakpale » : une generation apres Molo, vraisemblable sociale, iii 

ment dans la premiere ou deuxieme decennie du XIX
e siecle, elle fut me nee campagnCl 

contre des chefs Watara venus du sud avec de forts contingents armes, qui tigues. III 
tenterent d'investir Sia mais furent arretes devant des villages organises Ii groupes Ii 

25 kilometres de distance et finalement refoules. Des communautes parlant d'attitude! 
bobo au sud du Muhun disent avoir atteint a cette epoque leur configura on la reterl 
tion actuelle, lorsque des hameaux chetifs formerent sous la direction des chez les 11 

Sanu une coalition permanente de gros villages defensifs capables de mo- par les dt 
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biliser une armee en cas de besoin. Mais cette guerre ne fit disparaitre au
cun des deux protagonistes. Les Watara etaient encore la dans les heures si 
troubles de la fin du XIX

e siecle, tantot unis, tantot desunis, tantot associes 
aux Sanu, tantot en conflit avec eux. Les foyers Sanu ne controlaient meme 
pas entierement les satellites des colonies marchandes a travers Ie We. 
L'explorateur Louis-Gustave Binger en fit Ie constat a son profit en avril 
1888, lorsqu'il arriva du sud avec un sauf-conduit des autorites de Kong 
dont des personnages influents de Sia ne tinrent aucun compte. lIs essaye
rent de Ie chasser et me me de l'assassiner, tandis que des gens de la colonie 
Julaso lui donnerent asile et que la fameuse femme d'affaires et personnage 
politique Gimbi Watara l'hebergea. Binger passa une semaine a Julaso, 
malade et a demi cache, regardant Sia et Tunuma a travers Ie fleuve, rai
sons pour lesquelles ses informations sur les villages et sa carte de I' endroit 
sont si defectueuses . 

On constate Ie meme eparpillement de l'assise territoriale du pouvoir 
edu cote Watara. A la fin du XIX siecle, Kotedougou etait Ie chef-lieu du 

segment Ie plus puissant de la descendance de Seku dans l'ouest voltai'que. 
Pentieba Watara en devint Ie doyenjuste avant l'entree en scene de l'armee 
coloniale ; profitant de l'appui des officiers franvais et utilisant des contin
gents fournis par les communautes guerrieres Tiefo et Vige, avec qui ses 
liens etaient anciens bien qu'elles fussent situees au sud de plusieurs vil
lages bobo-benge soli dement lies au Dagahon de Tunuma, il declencha une 
campagne de conquete loin de sa base, au nord de la boucle du Muhun. 
Kotedougou lui-meme n'etait pas completement sous son autorite ; c'etait 
un village d'agriculteurs bobo qui avaient accueilli ses ascendants au XIX

e 

siecle et ou lui et quelques familIes maraboutiques prestigieuses vivaient 
dans des quartiers separes. Ses hotes etaient lies aux Dagahon de Tunuma 
qui revendiquaient ce village en entier comme faisant partie de Molo-ta
kulu, « Ie pays de Molo », c'est-a-dire de leur aire politique. 

On est tente de se representer ces formations politiques comme des 
archipels qui s'interpenetrent, mais je crains que cette image soit impropre 
a rendre la radicale non-territorialite des reseaux politiques. On a affaire a 
des champs d'influence, d'alliance, d'interet et de force qui emanaient des 
hommes forts, et liaient non des individus mais des fragments de structure 
sociale, allant au loin en suivant, parfois litteralement, des pistes dans la 
campagne, mais sans parvenir a imposer un controle sur des surfaces con
tigues. II n'est pas sans signification que meme les individus dans des 
groupes constitues faisaient preuve d'une grande autonomie. La liberte 
d'attitude dont les aines des maisons zara firent preuve a l'egard de Binger, 
on la retrouve plus nette encore neuf ans plus tard, aussi bien chez eux que 
chez les Watara, lors de la tension dramatique due aux pressions exercees 
par les deux adversaires, les forces coloniales franvaises et Samori. Les 
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fonctions officielles dans des corps constitues ne comptaient pas toujours 
pour beaucoup parce que les sources du pouvoir etaient multiples. Ainsi, 
Binger se plaignit d'avoir ete menace de mort par un certain Sumu Dokobi 
[Kokobi] qui n'etait pas un dignitaire officiel. Chez les Sanu I'accession a 
la fonction de chef de maison ou de foyer s'accompagne d'un lourd cere
monial, ou l'impetrant vient s'asseoir sur une peau de bceuf, et elle n'a lieu 
qu'apres un interregne de plusieurs annees. II est relativement aise sur Ie 
terrain de recueillir aupres des dignitaires concemes la Iiste de leurs prede
cesseurs; ils produisent meme, avec l'aide des jeunes gens scolarises, des 
listes manus crites ou dactylographiees. Ces !istes sont dans I'ensemble 
assez stables mais, au cours de mes vingt-cinq annees d'enquete, j'y ai vu 
apparaitre des personnages qui ne s 'y trouvaient pas jusque-h\, mais qui 
etaient connus par ailleurs pour les exploits que leur attribuait la tradition 
orale. Je me suis demande si ces petites modifications ne venaient pas du 
desir de mettre ces listes en rapport avec Ie repertoire des gens fameux. 
L'ecart provient du fait que les grands noms du passe ne sont pas tous des 
chefs institutionnels. Sumu Kokobi, par exemple, n'est pas sur la liste des 
chefs du foyer de Mamuru auquel it appartenait, mais it est evoque ailleurs 
comme Ie pere du chef de canton Suro Konyagamu; it I'evidence il etait a 
son epoque un personnage considerable de Sia. Un autre personnage 
d'importance exceptionnelle etait l'Imam Sakidi, qui n'appartenait a aucun 
des foyers mais qui reapparait dans tous les recits, ecrits ou oraux, concer
nant la periode ; c'est probablement sous son influence que les etablisse
ments de Sia et Tunuma basculerent du cote de Samori contre les Franyais, 
et aux depens des chefs des maisons Watara aux cotes desqueUes ils 
avaient pourtant mene des campagnes militaires depuis plus de vingt ans. 

Michel Izard enumere, pour les mettre en contraste avec les systemes 
de souverainete moose, trois grands types d'organisation non-etatique: 
lignage, communaute locale et chefferie dans sa version « sacree». A la 
lumiere de la discussion precedente, je souhaiterais soustraire un element a 
sa Iiste et en ajouter d'autres. Comme vecteur d'autorite politique, il faut 
mentionner aussi des individus comme des marabouts, des riches commer
yants avec de forts contingents armes, et meme des agriculteurs exception
nellement puissants qui etaient bien pourvus en hommes et en richesses tels 
que troupeaux et reserves monetaires. Ce demier cas est Ie moins connu et 
c'est celui auquel on pense Ie moins, de sorte qu'une explication sera utile. 

On pourrait penser que, dans ces communautes, les structures col
lectives etouffaient toutes les opportunites offertes aux jeunes. Les spe
cialistes de la region savent bien que, au sud de la boucle du Muhun, les 
institutions coercitives incluent, et pas seulement chez les locuteurs bobo, 
des matrilignages aussi bien que des patrilignages. En premiere approxi
mation, ce double jeu d'affiliations lignageres qui s'entrecroisent place 
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les individus sous la coupe de deux ensembles de doyens, qui au bout du 
compte ne sont que les memes personnes : un petit cenacle de vieillards 
asseyant leur pouvoir coercitif sur I'autorite agnatique pour certains de 
leurs subordonnes, et sur I'autorite uterine pour les autres. Mais ce n'est 
justement lit qu'une premiere approximation, car, si paradoxal que cela 
puisse paraitre, la descendance unilineaire n'aboutit pas exclusivement it 
une gerontocratie. Cela tient it ce que la region connait deux principes 
d'ainesse qui sont discordants et peuvent meme s'opposer. Le premier 
prend sa source dans les classes d'age, qui suivent sensiblement la chro
nologie des naissances et stipulent, en accord avec l'idee courante, la 
preponderance des vieux sur les jeunes. Le deuxieme principe cependant 
divise les individus selon les generations, privilegiant les « peres » sur 
« les fils ». L'ainesse selon les classes d'age l'emporte sur la place pu
blique, tandis que la reference generationnelle s'impose it l'interieur des 
groupes de descendance, et dans Ie cadre des relations interpersonnelles 
de parente. Ainsi, la charge de doyen se maintient jusqu'it epuisement des 
titulaires presomptifs it l'interieur d'une meme generation avant de passer 
it la generation suivante : les « freres» du demier titulaire y accedent 
tous, en suivant I'ordre de naissance, avant qu'on en vienne aux «fils». 
Mais it peut y avoir des ecarts d'age considerables it l'interieur d'une 
generation. Meme si Ie taux de polygamie est modere, deux fils d'un 
dignitaire ayant eu Ie bonheur de vivre tres vieux peuvent etre separes par 
un intervalle de trente ans, et cet ecart entre germains peut s'amplifier it 
la generation suivante. Tout cela favorise la promotion des puines. Les 
fils d'un doyen peuvent etre plus ages que ses freres, qui pourtant sont 
appeles it les preceder dans la charge. Les membres les plus ages de la 
generation des « fils» vieillissent et finissent par mourir avant 
I'epuisement des plus jeunes membres de la generation des « peres ». De 
sorte que Ie benjamin de la cohorte des « pereS» peut acceder a la 
doyennete du segment de lignage dans sa trentaine et trouver parmi ses 
subordonnes des « fils » qui ont Ie double de son age. Cette disposition 
(s'ajoutant aux aleas de la reproduction) explique que I'on puisse rencon
trer si souvent des doyens de lignage assez jeunes, chose bien deconcer
tante pour l'enqueteur novice. Se trouver it la tete d'un segment de 
lignage, particulierement lorsqu'il possede des ressources humaines et 
materielles importantes, donne un grand avantage a un homme jeune et 
ambitieux, et peut mener it une carriere hors du commun, non seulement 
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parmi les groupes guerriers comme celui de Zelelu mais aussi parmi les 
agriculteurs 6. 

Dans les couches commerciales/guerrieres, tel que les Sanu Zara et 
les Watara mandingues, Ie champ de possibilites d'auto-realisation etait 
plus vaste encore et ouvert a des personnes qui n'avaient encore atteint 
aucune fonction. Meme une femme telle que Gimbi Watara sut profiter de 
ses multiples liens de parente (du cote patemel, elle etait proche d'un im
portant noyau politique des Watara; sa mere, etant de Sia, I'ancrait dans 
une identite matrilineaire locale; enfin, elle avait des relations avec les 
milieux de marabouts itinerants) pour creer un empire personnel dans Ie 
commerce, y compris en investissant dans un peloton de mercenaires ser
viles qu'elle pouvait louer pour des expeditions contre une part du butin 
(Traore, 1937, p. 72). Sabana Ule, frere cadet d'un des personnages poli
tiques les plus importants de la region de Kong, s'installa a Julaso comme 
negociant et son succes fut tel qu'il devint Ie principal agent commercial de 
Samori et son plus grand foumisseur de chevaux. Son comportement eut 
un dIet decisif et terrible; selon Person, c'est en demier ressort la de
Ioyaute de cet homme qui poussa Samori a rompre avec Kong en mai 1897 
et a exercer sa vengeance sur tout Ie reseau Watara, menant sa poursuite 
jusqu'a Ia region du Muhun (Person, 1975, p. 1878-1881). Le commerce 
s'entremelait avec la guerre et la politique, tandis que, a I'inverse, Ie do
maine militaro-politique presentait des traits propres au marche. 

L'element que je voudrais soustraire de la liste est Ie lignage. Le Ii
gnage n'est pas un type d'organisation politique mais un dispositif culture I 

6. On peut remarquer neanmoins qu'un jeune homme devenu chef de lignage peut 
rencontrer des handicaps aacquerir les autres privileges qui normalement en decoule
raient. Si Ie lignage fournit par exemple Ie chef d'une maison composite, des 
hommes ages dans cette demiere peuvent peser pour empecher Ie jeune doyen de 
prendre aussi sa tete. Les instances du village peuvent se meIer de I'affaire pour faire 
pression sur Ie lignage de reference. J'ai remarque que, dans ce genre de situation, Ia 
fonction de tete de maison aussi perd en prerogatives; derriere Ie dos du vieillard a 
qui on a cede Ia fonction, Ie jeune doyen de lignage jouit toujours du support de ses 
agnats qui revendiquent la fonction en disant qu'il est tout de meme « Ie vrai chef» ; 
on peut aboutir en une diarchie de fait. Guy Le Moal expJique Ie long processus qui 
mene a la scission d'un lignage en deux segments (1980, p. 58-59). La description est 
aussi valable Ii quelques details pres pour la creation d'un nouveau \ignage officiel it 
l'interieur d'une maison par des gens qui etaient consideres jusque-la comme des 
« fils de seeur» ou refugies adoptes (l'identite agnatique du nouveau Jignage demeu
rant celui de leur souche, sans assimilation a celui des autres lignages de la maison). 
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qu'on rencontre dans des organisations de differents types. L'opposition 
entre societe lignagere ou segmentaire et centralisation fut l'une des idees 
mattresses de I'anthropologie britannique pionniere de I'entre-deux
guerres, a laquelle nous devons une approche fructueuse et des analyses 
penetrantes, mais qui ne parait plus soutenable. Comment peut-on penser 
que lignage et royaume soient antithetiques quand I 'un des traits les plus 
caracteristiques de la societe moose est de se presenter comme un groupe 
de descendance hypertrophie? On ne peut pas davantage opposer Ie li
gnage Ii la « communaute villageoise » - comme on I'a fait pour Ie Muhun 
- alors que Ie village ne peut ni exister ni se reproduire sans qu'intervienne 
la descendance lignagere (laqueUe lui prete d'ailleurs aussi sa fragilite). La 
consequence la plus regrettable du fait de concevoir Ie lignage comme type 
d'organisation politique aura ete de mettre sous Ie boisseau la guerre, Ie 
commerce, les reseaux sociaux etendus, les cultes regionaux, les mara
bouts, les fonnations politiques telles que celles des Sanu ou des Watara, 
les negociants dans la mouvance de Karantao de Wahabu apportant Ii Ju
laso des infonnations sur les compagnies Zaberma qui mettaient alors Ie 
pays Tallensi sous leur coupe - toutes donnees dont on ne peut faire abs
traction si l'on veut comparer les Moose avec la societe du Muhun. En un 
mot, ce qu'on a neglige, c'est l'histoire elle-meme. La descendance unili
neaire, la ou elle a cours, alloue a chacun une et une seule categorie 
sociale (un lignage) dans un systeme ou ces categories, juxtaposees et 
equivalentes, couvrent la totalite du champ social. Le Iignage a des fron
tieres precises et inflexibles parce que I'identite parentale reyue a la nais
sance n'est plus alterable. Des gennains ennemis demeurent des gennains. 
Pennanence et c1arte pretent au systeme lignager des proprietes aux conse
quences interessantes, mais variables, pour la vie sociale. Cependant, pas 
plus que la famille etendue ou Ie celibat, Ie lignage ne detennine tous les 
aspects de cette vie. Dans Ie Muhun, les lignages ou leurs fragments en
trent dans la composition de ce qu'on peut appeler, suivant I'ethnographie, 
des « maisons », groupes h6terogenes ancres dans une localite, de meme 
nature que Ie quartier ou Ie village, en meme temps qu'ils y introduisent 
des fissures (Saul, 1991, 1999). Les maisons sont des acteurs politiques et 
revelent mieux que toute autre institution la pluralite politique de cette 
zone, surtout quand on les met acote de la genealogie maximale du moos 
buudu, Ie lignage royal (et Iegendaire) des Moose. Une image Ii plusieurs 
paliers se presente, peu accommodable Ii I' opposition entre systemes eta
tiques et non-etatiques. 

Selon Michel Izard, dans Ie Yatenga, Ie roi se donne dans l'espace des 
reperes fixes qui definissent des traces lineaires representant autant de che
minements commemoratifs, de parcours rituels. Le periple d'intronisation 
du roi signale celIe des series de points qui est au fondement de toutes les 
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autres: la frontiere du royaume (1992, p. 16). L' importance du territoire 
dans l'edifice politique moaga trouve une autre expression dans la corres
pondance des frontieres de chefferies avec celles des maitrises de la terre, 
comme si les commandements s'etaient « coules [ ... ] dans Ie moule d'un 
decoupage initial en espaces villageois autochtones» (1992, p. 10). Les 
Moose, incluant gens du pouvoir et gens de la terre, ont beaucoup plus de 
traits en commun avec les populations de la region du Muhun que les cli
ches populaires ou les contrastes savants ne Ie laisseraient penser, allant des 
devises patrilineaires aux conceptions religieuses. Ces regions ne different 
principalement qu'en matiere de philosophie politique, peut-etre surtout 
entre « coherence Iangagiere» d'un cote (Izard, 2003, p. 141), heterogeneite 
et multiplication de I 'autre. Quel sens y a-t-it Ii qualifier d'« acephale» la 
societe historique de la boucle du Muhun, comme I'ont fait les ecrits sur les 
«systemes segmentaires», et est-ce que «societe villageoise» convient 
beaucoup mieux Ii partir du moment OU les villages constituaient seulement 
une composante, et pas necessairement la plus durable, d'un tout beaucoup 
plus embrouille? Peut-etre serait-il judicieux de la caracteriser comme po
lycephale, ou, en empruntant un terme suggere par les archeologues, comme 
une heterarchie, porteuse d'une pluralite provenant de lajuxtaposition ou du 
chevauchement de fragments, Ii l'interieur desquels prevalaient sou vent des 
relations inegalitaires, et parfois fortement hierarchises. 
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