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LE CYCLE BISANNUEL CHEZ LES BAMILEKE 

par 

Charles Henry Pradelles de Latour 

Les Bamilék é ,  habitant s d e l a régio n centre-oues t  d u Cameroun ,  on t  un e 

conceptio n bisannuell e d u temp s qu i  étai t  actualisée ,  jusqu e dan s le s 

année s soixante ,  pa r  u n ensembl e d e rite s communs a  toute s le s cheffe -

rie s d u pays .  L a premièr e année ,  appelé e "anné e d u kang" ,  étai t  inaugu -

ré e ave c fast e pa r  de s cérémonie s qu i  duraien t  neu f  semaines ,  duran t 

lesquelle s le s jeune s garçon s étaien t  intégré s dan s l a sociét é de s 

adultes .  L a second e année ,  connu e sou s l e no m d e "anné e d u njang ",  étai t 

célébré e dan s le s quartier s pa r  le s famille s qu i  avaien t  de s fille s à 

marier .  L e kang  es t  un e forc e magiqu e qu i  renouvell e l a vi e d u pays ; 

l e njang  es t  u n li t  dan s leque l  son t  reclu s pendan t  plusieur s semaine s 

le s jeune s fille s s e préparant ,  a u mariage .  C e cycl e bisannuel ,  fond é 

su r  l a divisio n de s sexe s e t  l'introductio n de s jeune s génération s dan s 

l a société ,  pos e d'emblé e un e question .  Pourquo i  l a relatio n père-fils , 

qu i  présid e à  l'insertio n de s garçon s dan s l a class e adulte ,  est-ell e 

placé e hiérarchiquemen t  avan t  l a relatio n père-fille ,  alor s qu e dan s 

l'ordr e matrimonia l  l a premièr e es t  subordonné e à  l a second e ?  Le s 

père s e t  le s fils ,  qu i  son t  de s preneur s d e femmes ,  son t  e n effe t  tou -

jour s redevable s au x donneurs ,  le s parent s d e filles .  L a légend e d'ori -

gin e de s chefferie s bamilék é apport e quelque s élément s d e réponse . 

Nous reprendron s ic i  l e réci t  d e l a chefferi e bangoua ,  situé e à 

l'es t  d u pay s bamilék é (cf .  Planch e I ) ,  dan s laquell e nou s avon s men é 

notr e enquêt e d e terrai n ce s dernière s années .  L'histoir e d e l a chef -

feri e commenc e ave c l e premie r  che f  connu ,  l'ancêtr e fondateu r  d e l a 

ligné e agnatiqu e d u che f  actuel . 

Systèmes  de  pensée,  Cahie r  7 ,  198 4 
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"L e che f  Njôvüp ,  dit-on ,  étai t  l e fil s  d u che f  bandrefa m (chefferi e 

voisin e d e Bangoua) .  A  l a suit e d'un e querell e ave c se s frère s a u suje t 

de l a successio n d e leu r  père ,  Njôvü p all a s'installe r  dan s u n vallo n 

particulièremen t  giboyeux ,  appel é Vüecip ,  qu i  s e trouvai t  e n contre -

bas d e l a demeur e paternell e (cf .  Planch e I I ) .  So n habilet é à  l a chass e 

lu i  permi t  d'offri r  régulièremen t  d e l a viand e à  se s voisin s qu i  lu i 

donnèren t  e n échang e de s fille s e n mariage .  I l  form a ains i  un e grand e 

famille .  U n peti t  che f  local ,  résidan t  à  l'emplacemen t  d e l'actue l  pa -

lais ,  l e fi t  alor s appele r  pou r  qu'i l  l e débarass e de s singe s qu i  dé -

vastaien t  se s plantations .  Njôvü p s'install a prè s d e lu i  à  Ngguoso'e t 

lu i  prêt a mai n forte .  Quelque s année s passèren t  e n bo n voisinag e jus -

qu'a u jou r  o ù Njôvü p constat a qu'un e d e se s chèvre s avai t  disparu .  I l 

l e fi t  savoi r  pou r  qu'o n l a retrouv e e t  qu'o n l a lu i  rapporte .  Un e de s 

femmes d u peti t  che f  (don t  l e successeu r  es t  aujourd'hu i  conn u sou s l e 

nom d e menkap  Nzetep )  vin t  alor s l'informe r  secrètemen t  qu e l a chèvr e 

avai t  ét é volé e pa r  so n mari .  Njôvü p s e rendi t  che z celui-c i  et ,  e n 

entran t  dan s s a maison ,  i l  s e cogn a l a têt e contr e u n obje t  qu i  étai t 

accroch é au-dessu s d e l a porte .  C'étai t  l e triangl e e n boi s d e s a 

chèvr e (1) .  Ayan t  sou s le s yeu x l a preuv e d u larcin ,  Njôvü p demand a l a 

restitutio n immédiat e d e so n bien .  Menkap  Nzete p nia ,  malgr é l'évi -

dence ,  l e vol .  L e chasseu r  furieu x retourn a che z lui ,  rassembl a se s 

serviteur s e t  se s alliés ,  leu r  donn a à  mange r  et ,  pendan t  l a nuit ,  i l 

le s emmena brûle r  le s case s d e menkap  Nzetep .  L a victim e cherch a à  so n 

tou r  de s allié s e t  contre-attaqua ,  mai s fu t  repoussée .  Njôvü p s'in -

stall a dan s l a concessio n d e so n riva l  e t  menkap  Nzete p parti t  s'étab -

li r  u n pe u plu s loi n dan s u n autr e quartier .  D'autre s petit s chef s 

firen t  alor s allégeanc e à  Njôvü p (leur s successeur s fon t  actuellemen t 

parti e d u group e de s neu f  notables) .  Plu s tard ,  l'u n de s successeur s 

de c e chasseu r  invit a tou s le s chef s d u pay s à  danse r  "l a grand e dans e 

des peau x d e panthère "  à  laquell e seul s le s ami s d u che f  peuven t  par -

ticiper .  L e che f  bangou a étan t  réput é pou r  s a générosité ,  tou s le s in -

vité s vinren t  à  l a fête .  A  l'heur e d u repas ,  ceu x qu i  n'aimaien t  pa s 

l e che f  furen t  convié s à  entre r  dan s un e cas e traditionnell e o ù plu -

sieur s plat s avaien t  ét é déposé s pa r  terre .  Il s  s'approchèren t  de s met s 

odorant s e t  l e so l  d e l a cas e céda .  Il s  tombèren t  dan s l e tro u profon d 

qui  avai t  ét é creus é pou r  le s prendr e a u piège .  L e che f  bangou a le s fi t 

enterre r  e t  s e fi t  proclame r  che f  d e tou t  l e pay s pa r  le s soixante-di x 

autre s chef s d e lignag e qu i  étaien t  pou r  lui. " 
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I l  fau t  tou t  d e suit e précise r  qu e Njôvüp ,  qu i  signifi e l e "chas -

seur" ,  es t  u n no m génériqu e attribu é à  tou s le s ancêtre s fondateur s 

des chefferie s bamiléké .  L'histoir e nou s di t  qu e Njôvii p s'appelai t  e n 

fai t  Lekemeny â e t  qu'i l  avai t  u n frèr e jumeau ,  Njangmenyâ ,  l'ancêtr e 

fondateu r  d e l a chefferi e mbapouonto ,  situé e a u su d d e Bangou a dan s l e 

Haut-Nka m (cf .  Planch e I ) .  Cec i  es t  attest é à  l a foi s pa r  le s généalo -

gie s e t  pa r  l a tradition .  Le s deu x hommes on t  e u chacun ,  jusqu' à c e 

jour ,  douz e successeur s e n lign e agnatique ,  e t  l e réci t  d'origin e d e 

l a chefferi e mbapouonto ,  tou t  comme l a versio n bangoua ,  nou s appren d 

que le s jumeau x s e séparèren t  à  l a suit e d'un e disput e ayan t  pou r  en -

je u d e l a successio n d e leu r  pèr e (Nzede u :  1973) .  I l  es t  probabl e 

auss i  qu e Lekemeny à soi t  arriv é seu l  à  Vüecip .  O n connaî t  encor e a u 

villag e le s héritier s d e deu x d e se s frères ,  nze  Sa' ,  l'aîné ,  e t  nze 

Lang ,  l e cadet ,  e t  d e troi s d e se s amis . 

L'ascensio n social e d u chasseu r  es t  identiqu e dan s le s récit s 

d'origin e d e nombreuse s autre s chefferie s bamiliké .  L a légend e d e l a 

chefferi e mbapouonto ,  chefferi e jumell e d e Bangoua ,  évoque ,  ell e aussi , 

l e dépar t  d u fondateur ,  le s succè s à  l a chasse ,  le s échange s d e bien s 

ave c le s autochtones ,  u n deuxièm e déplacement ,  u n affrontemen t  ave c 

deu x petit s chef s locau x don t  l e chasseu r  pren d l a place ,  e t  l a grand e 

dans e de s peau x d e panthèr e a u cour s d e laquell e l e che f  élimin e pa r 

l a rus e tou s ceu x qu i  lu i  résistent .  Bie n qu e ce s récit s d'origin e pré -

senten t  de s variante s e t  de s personnage s différent s d'un e chefferi e à 

une autre ,  il s  s e conformen t  tou s à  un e tram e qu i  rappell e le s troi s 

étape s pa r  lesquelle s le s chef s bamiléké s accèden t  a u pouvoir .  Tou t 

d'abor d l'héritie r  d u che f  es t  chois i  pou r  s a générosité .  Ensuite ,  i l 

es t  reclu s pendan t  neu f  semaine s dan s u n quartie r  plac é à  l'écar t  d u 

palais ,  o ù le s neu f  notable s lu i  offren t  de s femme s e t  l'investissen t 

d'un e forc e spécial e afi n qu'i l  puiss e pa r  l a suit e châtie r  le s voleur s 

et  fair e l a guerr e au x ennemi s d u pay s comme l e fi t  Njôvüp .  Enfin,le s 

rite s d'intronisatio n s'achèven t  pa r  l a grand e dans e de s peau x d e pan -

thèe z à  laquell e uniquemen t  le s intime s d u che f  (ceu x qu i  son t  pou r  lui ) 

son t  conviés .  L e dram e fina l  marqu e l e moment  crucia l  o ù celu i  qu i  cher -

chai t  à  s e fair e aime r  devien t  celu i  don t  i l  fau t  êtr e aimé . 

Les récit s d'origin e s e rapporten t  don c auss i  bie n à  l a promotio n 

du premie r  che f  qu' à cell e d e se s successeur s qu i  réactualisen t  ave c 

le s neu f  notables ,  à  chaqu e changemen t  d e règne ,  l e contra t  initia l 
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entr e leu r  ancêtre-fondateu r  e t  le s autochtones .  Noton s qu e c e contra t 

compren d u n échang e matrimonia l  e t  u n transfer t  d e pouvoi r  qu i  s e ré -

fèren t  à  deu x conception s d u temp s opposées .  D'aprè s l'alliance ,  le s 

donneur s d e femme s son t  le s autochtones ,  le s ancien s propriétaire s d u 

pays ,  e t  l e preneur ,  u n aventurie r  étrange r  réput é pou r  s a forc e e t  s a 

générosité .  E t  selo n l a passatio n d e pouvoir ,  celu i  qu i  es t  arriv é e n 

secon d devien t  l e premie r  à  parti r  duque l  l a chefferi e e t  l a mémoir e 

généalogiqu e commencent .  Tou t  c e qu i  s'es t  pass é avan t  es t  hor s his -

toire .  Ains i  l e premie r  che f  représentan t  l'arché  (term e judicieuse -

ment  chois i  pa r  Miche l  Izar d pou r  so n étymologi e grecqu e qu i  signifi e 

à l a foi s "l e commencement  e t  l e commandement" )  e t  le s neu f  notable s 

représentan t  l'autochtoni e entretiennen t  de s rapport s opposé s selo n 

l'ordr e considéré .  Dan s l'ordr e d e l'allianc e le s neu f  notable s son t 

antérieur s a u che f  e t  dan s l'ordr e d u pouvoi r  il s  viennen t  e n second . 

Bref ,  il s  son t  avan t  e t  aprè s l e chef .  Tell e es t  l a logiqu e qu i  pré -

sid e à  l a répartitio n d u cycl e bisannuel .  C'es t  c e qu e nou s verron s 

quan d nou s auron s présent é le s rite s qu i  ponctuen t  ce s deu x années . 

L'anné e d u kang  commençai t  généralemen t  e n mar s o u avril ,  quelqu e 

temp s aprè s le s semailles ,  dan s l a soiré e d u premie r  jou r  d e l a se -

maine .  Le s année s bamilék é qu i  corresponden t  à  u n cycl e agraire ,  son t 

divisée s e n semaine s d e hui t  jours .  I l  n' y a  pa s d e mois .  Tenguéla' , 

l e sacrificateu r  d u chef ,  posai t  a u pie d d'u n arbr e sacr é d u palais , 

appel é küpkang,  "l à d'o ù sor t  l e kang",  de s haricot s cuit s mélangé s à 

de l'huil e d e palm e pou r  qu e le s dieu x daignen t  libére r  un e forc e béné -

fiqu e connu e sou s l e no m d e kang.  L e che f  e t  si x descendant s d e frère s 

d'ancien s chefs ,  nommés "père s d u kang" ,  allaien t  réitére r  c e sacrific e 

dan s l a forê t  d e Vüeci p o ù l e chasseu r  avai t  résid é autrefois .  Là, 

au pie d d'u n arbr e sacré ,  représentan t  l e die u d u pays ,  il s  laissaien t 

de l a nourritur e e t  u n tambou r  mâle .  Lorsqu e l e che f  e t  le s père s d u 

kang  prenaien t  l e chemi n d u retour ,  il s  n e devaien t  pa s regarde r  e n 

arrière .  Alor s l e die u d u pay s frappai t  su r  l e tambou r  pou r  fair e sa -

voi r  qu'i l  acceptai t  d e fair e sorti r  l e kang  d e terre .  L e die u d u pay s 

étai t  représent é pa r  Tenguéla '  qu i  allai t  s e cache r  dan s l a forê t  d e 

Vüeci p dè s qu'i l  avai t  sacrifi é a u palais .  L e so n d u tambou r  annon -

çai t  l e débu t  de s neu f  semaine s inaugurale s d u cycl e bisannuel .  U n de s 

père s d u kang  allai t  ensuit e reprendr e l e tambou r  e t  l e rapportai t  su r 
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l a grand e plac e d e dans e d e l a chefferi e afi n qu e l'o n puiss e danse r  l e 

kang.  Dè s lors ,  le s femme s n e devaien t  plu s plante r  leur s houe s dan s l e 

sol ,  o n n e pouvai t  plu s prendr e le s dieu x à  témoi n pou r  le s jugements , 

on n e donnai t  aucun e fill e e n mariag e e t  o n n e lamentai t  plu s le s morts . 

Duran t  cett e période ,  le s principale s activité s lignagère s étaien t  sus -

pendue s pou r  qu e l e villag e puiss e êtr e régénér é pa r  l e kang. 

Les adolescents ,  représentan t  l a génératio n montant e qu i  venai t 

renouvele r  l a sociét é de s adultes ,  étaien t  à  l'honneur .  L a veill e d u 

deuxièm e jou r  d e chacun e d e ce s semaines ,  le s garçon s ayan t  attein t 

l'âg e d e di x an s s e rendaien t  l a têt e rasée ,  pa r  petit s groupe s d e sep t 

ou huit ,  che z l'u n de s père s d u kang  qu i  avaien t  accompagn é l e che f  à 

Vüecip .  Il s  posaien t  un e boulett e d e tar o cui t  sou s l'échell e s e trou -

van t  à  l'entré e d e s a concessio n (2 )  e t  lu i  remettaien t  neu f  petit s pa -

quet s don t  cin q contenaien t  d u gâtea u d e pistach e e t  quatr e autre s d u 

gâtea u d e haricot-dolique .  Il s  dormaien t  dan s un e maiso n laissan t  l a 

port e ouverte .  A  l'aub e il s  allaien t  rechercher ,  sou s l'échelle ,  leu r 

boul e d e tar o imprégné e d e kang  e t  l a remettaien t  à  leu r  hôte .  Celui -

c i  prenai t  pou r  chacu n de s enfant s le s neu f  paquet s qu'il s  avaien t  ap -

porté s e t  le s perçait ,  u n à  un ,  neu f  foi s ave c un e épin e d e porc-épi c 

ou un e baguett e d e bambo u raphia .  I l  le s ouvrai t  e t  leu r  e n faisai t 

manger  l e conten u pa r  petite s pincées .  Pou r  chaqu e paque t  l'enfan t  re -

crachai t  l a premièr e pincé e à  droite ,  l a second e à  gauche ,  e t  avalai t 

l e reste .  Le s mêmes geste s étaien t  répété s pou r  l a boul e d e tar o e t  l e 

vi n d e palm e auque l  étai t  mélang é d u ndendip  (3 )  e t  d u kaolin .  Cett e 

boisso n leu r  étai t  servi e dan s un e corn e d e gui b harnachée .  C e rit e 

s'appell e tchübe ,  "goûte r  pou r  l a premièr e fois" .  Dè s qu'u n adolescen t 

avai t  b u l e kang,  i l  n'étai t  plu s  kuo  kang,  "dépendan t  d u kang",  mai s 

nguo  kang,  "enfan t  d u kang",  comme se s aînés .  Quan d i l  rentrai t  l e soi r 

che z lui ,  i l  n'avai t  pa s l e droi t  d e couche r  dan s l a chambr e d e s a 

mère à  moin s qu e celle-c i  n'ai t  ét é un e mèr e d e jumeaux ,  ayan t  dans é 

l e kang  comme lui . 

Pour  s e prépare r  à  cett e danse ,  le s adolescent s qu i  venaien t  d e 

goûte r  pou r  l a premièr e foi s "le s nourriture s d u pays "  s e lavaient , 

enduisaien t  leu r  corp s d e poudr e rouge ,  s e faisaien t  quelque s tache s 

de kaolin ,  attachaien t  autou r  d e leur s rein s u n pagn e e n fibre s d e 

raphia ,  prenaien t  le s corne s d'u n co b d e Buffo n (4 )  e t  s e rassemblaien t 

su r  l a grand e plac e d u palai s e n chantan t  : 
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"Le s dépendant s d u kang  on t  mang é l e tar o e t  b u l e vi n d e palme , 

Malheu r  à  ceu x qu i  n'on t  pa s pri s l e kang." 

Il s  rejoignaien t  l à le s membre s d e l a clientèl e d u che f  qu i  étai t  divi -

sé e e n associations .  Chacun e d'entr e elle s s e réunissaien t  un e foi s pa r 

semaine ,  à  jou r  fixe ,  a u palai s dan s un e cas e construit e à  ce t  effet . 

Le che f  déterminai t  lui-mêm e l'ordr e dan s leque l  le s membre s d e ce s 

association s dansaien t  l e deuxièm e jou r  d e chacun e de s neu f  semaine s 

du kang.  L a premièr e semain e étai t  réservé e au x mère s d e jumeau x e t 

l a dernièr e à  l a dans e de s peau x d e panthère .  Cett e dans e étai t  u n 

gran d événement .  Le s neu f  notable s e t  le s ami s d u che f  allaien t  à  l a 

chefferi e s e vêti r  d e leur s pagne s indig o e n bati k e t  d e veste s ornée s 

de perle s d e verr e d e toute s le s couleurs .  Il s  accrochaien t  dan s leu r 

dos un e o u deu x peau x d e panthère ,  couvraien t  leu r  visag e d'u n masqu e 

de toil e e n form e d e têt e d'éléphan t  richemen t  décor é e t  mettaien t 

en guis e d e couvre-che f  u n cimie r  e n boi s sculpt é o u u n larg e chapea u 

bord é d e plume s rouge s d e perroquet .  Il s  sortaien t  ver s troi s heure s 

de l'après-mid i  e n grand e pomp e sou s le s acclamation s enthousiaste s d e 

l a populatio n e t  s e dirigeaien t  ver s l a plac e d e dans e d u palai s o ù u n 

orchestre ,  compos é pa r  le s serviteur s d u chef ,  jouai t  cach é dan s u n 

abr i  carr é form é d e pagne s d e bati k tendu s entr e quatr e poteaux .  Le s 

danseur s agitaien t  leu r  chasse-mouch e e n queu e d e cheva l  e t  le s ten -

daien t  à  de s femme s o u de s ami s d e leu r  choi x qu i  s e trouvaien t  mêlé s 

à l a populatio n amassé e su r  le s bord s d e l a place .  L'él u prenai t  l e 

trophée ,  poussai t  u n ululemen t  aig u e t  l e rendai t  à  so n propriétaire . 

Le che f  faisai t  enfi n un e apparitio n particulièremen t  remarqué e ca r  i l 

étai t  l e seu l  danseu r  à  n e pa s avoi r  d e masque .  D e nombreu x serviteur s 

l'accompagnaien t  pou r  l'aide r  à  porte r  so n gran d cimier .  Le s acclama -

tion s redoublaien t  e t  l'excitatio n atteignai t  so n comble .  L e che f  fai -

sai t  plusieur s foi s e n dansan t  l e tou r  d e l a grand e plac e accompagn é 

d'autre s danseurs .  Cett e manifestatio n trè s coloré e clôturai t  l a pé -

riod e de s neu f  semaine s d u kang. 

Le rit e d'agrégatio n de s garçon s à  l a sociét é n e durait ,  lui ,  qu e 

vingt-quatr e heures .  I l  s e pratiquai t  l e deuxièm e jou r  de s première s 

semaine s d u kang,  jusqu' à c e qu e tou s le s adolescent s d e même âg e aien t 

pri s "le s nourriture s d u pays" .  Le s autre s jour s i l  n e s e passai t  rien , 

le s Bangou a vaquaien t  à  leur s occupations ;  le s marché s n'étaien t  pa s 

interrompu s duran t  cett e période .  C e rit e avai t  pou r  fonctio n d e 
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consolide r  l'unit é social e d u pay s e n renforçan t  l a dépendanc e de s 

jeune s génération s a u lignag e d u che f  e t  pa r  l à même à  l a chefferie , 

don t  l e prestig e étai t  rehaussé .  E n effet ,  seul s l e che f  e t  le s 

membres d e so n lignag e pouvaien t  demande r  a u die u d e Vüeci p d e li -

bére r  le  kang,  ca r  c e die u étai t  d'abor d l a puissanc e tutélair e d e 

leu r  lignag e avan t  d'êtr e cell e d u pays .  E n prenan t  l e kang,  le s en -

fant s d u pay s devenaien t  bangouas .  O n n e pouvai t  pa s l e donne r  au x 

étrangers . 

L'anné e d u njang  commençai t  u n a n aprè s l'anné e d u kang,  e n aoû t 

ou e n septembre ,  à  l'époqu e de s récoltes .  Le s famille s profitaien t  d e 

cett e périod e d'abondanc e pou r  fair e grossi r  leur s fille s afi n d e le s 

marie r  plu s facilement .  L a jeun e adolescent e ayan t  e u se s première s 

menstrue s restai t  couchée ,  troi s o u quatr e semaine s e t  parfoi s plus , 

dan s u n li t  appel é njang  e t  contig u à  celu i  d e s a mèr e (cf .  Planch e 

II I) .  Ell e devai t  uniquemen t  mange r  e t  prendr e soi n d'elle-même .  Ell e 

se régalai t  troi s foi s pa r  jou r  d u pla t  préfér é de s Bamilék é :  tar o 

pil é arros é d'un e sauc e d e gomb o relevé e d e douz e condiments .  Ell e 

se lavait ,  mati n e t  soir ,  a u marigo t  e t  oignai t  so n corp s d e poudr e 

roug e brillant e afi n d'êtr e plu s belle .  Cett e réclusio n l a rendai t 

plu s désirabl e e t  pa r  l à même vulnérable ,  auss i  était-ell e bie n gar -

dée .  Ell e n e sortai t  d e s a maiso n qu'accompagné e d e s a mèr e e t  l a 

têt e caché e derrièr e un e cape-cagoul e pou r  échappe r  à  l a convoitis e 

et  au x regard s de s voisins . 

Lorsqu e à  l a suit e d e c e régim e d e faveu r  l'adolescent e étai t 

bie n potelée ,  o n invitai t  s a famill e e t  se s amie s à  assiste r  à  s a 

sorti e d u njang  qu i  avai t  lie u l e troisièm e jou r  d e l a semaine ,  l a 

veill e d u jou r  d e marché .  Ce t  après-midi-là ,  l a mèr e d e s a mèr e lu i 

retirai t  s a cape-cagoul e e t  enduisai t  so n corp s d e poudr e rouge .  Se s 

parent s e t  amie s l a félicitaien t  e n disan t  :  "o n a  bie n travaill é 

su r  elle" .  Pui s le s invité s partagaien t  l e repa s prépar é pou r  l'occa -

sion .  Aprè s quo i  le s femme s présente s s'adonnaien t  à  u n je u trè s ré -

pand u e n Afrique .  Le s participante s faisaien t  un e rond e tou t  e n frap -

pan t  dan s leur s mains ,  entraien t  à  tou r  d e rôl e dan s l e cercl e e t  s e 

laissaien t  tombe r  e n arrièr e sachan t  bie n qu e leur s compagne s le s 

rattraperaien t  avan t  qu'elle s n e heurten t  l e sol .  C e je u es t  à  l'ori -

gin e d e l'expressio n bamilék é "donne r  so n do s à  quelqu'un" ,  qu i 
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signifi e "fair e confianc e au x autres" .  Tou t  e n s'abandonnan t  ainsi , 

le s participante s s e vantaien t  e n disan t  :  "j e sui s l'ami e d'u n tel" , 

ou encor e "mo n fianc é es t  l e meilleu r  homme d u quartier" .  S i  se s 

compagne s n'étaien t  pa s d'accord ,  ell e n e l a rattrapaien t  qu'a u der -

nie r  moment .  L a jeun e fill e sorti e d u njang  bénéficiai t  bie n entend u 

de leu r  indulgence .  N'était-ell e pa s l a plu s considéré e c e jour-l à ? 

Le lendemain ,  s a famill e l a conduisai t  ave c fiert é su r  l a plac e d u 

march é pou r  l a fair e admire r  pa r  l a populatio n e t  fair e savoi r  q u '  ell e 

étai t  prêt e à  êtr e mariée . 

Selo n l a fortun e de s familles ,  le s jeune s fille s pouvaien t  êtr e 

placée s dan s l e njang  un e deuxièm e fois ,  c'est-à-dir e deu x an s plu s 

tard .  Tan t  qu e l e successeu r  d e nze  Sa' ,  frèr e aîn é d u chasseur , 

n'avai t  pa s mi s un e de s fille s d e so n lignag e dan s l e njang,  aucun e 

autr e n e pouvai t  y  entrer .  S i  un e adolescent e s' y étai t  encor e trou -

vé e a u moment  o ù l'anné e d u kang  commençait ,  i l  aurai t  fall u l a vendr e 

comme esclav e à  de s étrangers .  Jamai s ell e n'aurai t  p u s e marie r  dan s 

l e pays .  Autremen t  dit ,  l'anné e de s fille s n e pouvai t  chevauche r  cell e 

des garçon s san s qu e l'alliance ,  qu i  régi t  le s rapport s entr e le s 

sexes ,  n'e n pâtiss e sévèrement . 

Les rite s de s année s d u kang  e t  d u njang  n'on t  rie n à  voi r  ave c 

une initiation ,  c e son t  de s rite s d'agrégation .  I l  n' y a  pa s ic i  un e 

class e d'aîné s chargé e d e révéle r  u n secre t  à  de s cadet s e n brousse . 

Les membre s d u lignag e d u chef ,  à  savoi r  le s père s d u kang  e t  l e frèr e 

aîn é d u chasseur ,  contrôlen t  le s rite s d'intégratio n e t  le s effectuen t 

dan s l e village .  D e plus ,  le s nourriture s symbolique s e t  réelle s res -

pectivemen t  offerte s au x garçon s e t  au x fille s n e constituen t  pa s u n 

mystère .  Tou s le s Bangou a saven t  qu e le s neu f  petit s paquet s d e 

graine s cuite s e t  l e tar o son t  mangé s no n seulemen t  pa r  le s enfant s 

qui  prennen t  l e kang,  mai s auss i  pa r  le s nouveau x sociétaire s qu i 

entren t  pou r  l a premièr e foi s dan s un e associatio n d u palais .  O n 

"mang e le s nourriture s d u pays "  pou r  adhére r  à  u n groupe .  Enfin ,  le s 

rite s agrégatif s ordonnen t  le s sexe s spatialement .  Le s jeune s garçon s 

dansen t  l e kang  au  palai s ave c le s notables ,  tandi s qu e le s filles , 

reléguée s dan s le s quartiers ,  s e livren t  aprè s leu r  réclusio n à  un e 

dans e ordinair e ave c quelque s voisines .  L a séparatio n de s sexe s es t 

ains i  associé e à  un e oppositio n d e lieu x e t  à  un e oppositio n d e temps . 



PLANCHE III 

PLAN D E MAISO N TRADITIONNELLE . 
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Les deu x année s d u cycl e bisannue l  peuven t  effectivemen t  s e lir e 

de deu x façon s différentes .  S i  l'o n pren d l'ordr e intern e a u cycle , 

l'anné e d u kang,  anné e de s hommes ,  précèd e l'anné e d u njang,  anné e de s 

femmes,  donnan t  ains i  l a priorit é au x premier s (premièr e lecture) .  Pa r 

contre ,  l e renouvellemen t  d u cycl e confèr e au x villageoi s e t  au x don -

neur s d e femme s l'antériorit é su r  l e che f  e t  l a filiatio n agnatique . 

En effet ,  l'anné e d u kang  vien t  toujour s aprè s un e anné e d u njang  (se -

cond e lecture) .  L a répétitio n d u cycl e bisannue l  conjugu e don c harmo -

nieusemen t  deu x conception s d u temp s opposées ,  cell e d u politiqu e e t 

de l a filiatio n agnatique ,  e t  cell e d e l'allianc e e t  d e l a filiatio n 

utérine . 

premièr e lectur e 

1 2 1 2 1 2 

kang  -  njang  kang  -  njang  kang  -  njang 

1 2 1 2 

second e lectur e 

Ces deu x conception s s e chevauchen t  d e l a même manièr e qu e l e pouvoi r 

du che f  e t  celu i  de s autochtones ,  l'u n venan t  avan t  l'autr e e t  réci -

proquemen t  selo n l'ordr e envisagé ,  politiqu e o u alliance .  O n compren d 

dès lor s qu'u n cycl e n e pouvai t  pa s empiéte r  su r  l'autre ;  cel a aurai t 

condui t  à  confondr e deu x ordre s temporel s antinomiques . 

Charles-Henr y Pradelle s d e Latou r 

Charg é d e recherch e a u C.N.R.S . 

Laboratoir e d'anthropologi e social e 

(Collèg e d e France ) 

NOTES 

(1 )  C e triangl e qu e le s chèvre s portaien t  autou r  d u co u servai t  à  le s 
empêcher  d e s e glisse r  à  traver s le s palissade s e t  d'alle r  vaque r 
dan s le s champ s de s voisins . 

(2 )  Le s concession s bamiléké ,  habita t  e t  terre s cultivées ,  son t  occu -
pée s chacun e pa r  un e famill e d e polygam e e t  délimitée s pa r  de s 
haie s vives .  Le s échelle s serven t  au x habitant s à  franchi r  le s 
haie s vive s afi n d e passe r  d e concessio n e n concession . 

(3 )  Ndendip  es t  l e frui t  se c d'un e Zingibéracée  aframonum  sp.  I l  a  l a 

form e d'un e gouss e d e haricot . 

(4 )  Le s cob s d e Buffo n son t  de s antilope s connue s pou r  vivr e e n group e 
et  êtr e unie s entr e elles .  Ains i  e n va-t-i l  de s chasseur s qu i 
porten t  leur s cornes . 
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