
L’ARMÉE ET LA FORMATION DES ETATS EN AFRIQUE 
OCCIDENTALE AU XIXe SIECLE — ESSAI DE COMPARAISON

L ’Etat de Samori et le Kenedougou



Dwieście pięćdziesiąta pierwsza pozycja

serii

D I S S E R T A T I O N E S

U N I V E R S I T A T I S
Y A R S O Y I E N S I S



ROZPRAWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

MICHAŁ TYMOWSKI

L’ARMEE ET LA FORMATION 
DES ETATS EN AFRIQUE OCCIDENTALE 

AU XIXe SIÈCLE — 
— ESSAI DE COMPARAISON

L’Etat de Samori et le Kenedougou

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
WARSZAWA 1987



Recenzował 
Prof. dr hab. JULIUSZ BARDACH

/

Tłumacz 
BARBARA GRZEGORZEWSKA

Redaktor 
IWONA RÓŻEWICZ

Redaktor techniczny 
JOANNA ŚWIĘTOCHOWSKA

Korektor 
WŁODZIMIERZ REITER

Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu W arszawskiego 1987

ISSN 0509-7177



1 .  L'ARMÉE DE L'ÉTAT DE SAMORI*

1 .1 .  Du kafou à  l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e

1.1 .1 . Les so c ié té s  Malinkę e t Dioula dans l e  cadre du système 
segm entaire du kafou

L 'E ta t  de Samori se  forma dans le  b a ss in  du haut N iger e t 
de son a f f lu e n t ,  l a  r iv iè r e  M ilo, su r l e  t e r r i t o i r e  h ab ité  par 
l e s  population s Mande -  principalem ent Malirike e t  D ioula. Ces 
pop u lation s / e t  su rto u t l e s  a g r ic u lte u r s  M alinke/ avaien t été  
dans l e  p a ssé  l e s  fon dateurs du grand E ta t de Mali qu i s ' é t a i t  
pleinem ent développé au X II Ie s iè c le  e t ,  après une longue pé
rio d e  de ré g re ssio n  commencée au XV6 s i è c le ,  s 'é c r o u la  d é f in i- 

'  e x 1tivem ent v ers l a  m oitié  du XVII s iè c le  . Depuis ce temps l e s
Malinke formèrent de nombreuses o rg a n isa tio n s t e r r i t o r i a l e s  d i 
t e s  kafou . C 'é ta ie n t  des ensembles réu n issan t ju sq u 'à  une quin
zain e de v i l l a g e s .  Les l ie n s  t e r r i t o r ia u x  avaien t donc deux de- 
g ré s  -  v i l la g e  e t kafou .

Les v i l l a g e s  -  ap pelés dougou, é ta ie n t  h ab ité s par p lu s ie u rs  
grandes fa m ille s  / l o u / .  La fam ille  dont l e s  a ïeu x, se lo n  l a  t r a 
d it io n  o ra le , é ta ie n t  a r r iv é s  l e s  prem iers sur le  t e r r i t o i r e  du 
v i l l a g e  jo u i s s a i t  de d r o it s  spéciau x : l a  m a îtr ise  de l a  te r r e  et 
l a  s a c r i f ic a t u r e .  La m a îtr ise  de l a  te r r e  n 'a v a it  r ie n  de commun

Ce l iv r e  e s t  une trad u ctio n  de l 'o u v rag e  "Karabin i  władza 
w Afryce XIX wieku. Państwa i  armie Samoriego i  Kenedugu oraz 
ich  an alog ie  e u r o p e js k ie "y F u s i l  e t pouvoir dans l 'A fr iq u e  du 
XIXe s i è c l e .  E ta ts  e t  armées de Samori e t du Kenedougou e t le u r s  
a n a lo g ie s  européennes/, Warszawa, PWN 1985» p .277. Compte tenu 
du volume de l 'é tu d e  on s a c r i f i a ,  dans l a  trad u ctio n , l ' i n t r o 
duction  t r a i t a n t  en tre au tre s de l a  l i t t é r a t u r e  du s u je t .  J e  me 
born erai donc à  so u lig n e r  q u ' i l  e x is te  une grande d isp ro p o rtion  
dans l e s  recherches au s u je t  de deux E ta t s  dont je  d é c r is  l e s  
arm ées. La l i t t é r a t u r e  consacrée à Samori e s t  t r è s  abondante et 
dernièrem ent, dans l e s  années 1968-1975, parut l 'o e u v re  monumen
t a le  de Yves Person auquel je  d o is  beaucoup. Quant h l a  l i t t é r a 
tu re  concernant le  Kenedouçou, e l l e  e s t  mince e t  périm ée. L es. 
c o n sid é ra tio n s sur l a  l i t t é r a t u r e  consacrée à  l a  problém atique 
com parative furent in sé r é e s  dans l a  tro isièm e p a r t ie  de ce l iv r e .
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avec l a  p ro p r ié té . E lle  en gageait seulement d 'a u tre s  u t i l i s a t e u r s  
de l a  te r r e  à payer h l a  fa m ille  des p lu s v ieu x  colons une p e t i t e  
p re s ta t io n  en n ature . Ces con trib u tio n s a in s i  que l e s  d r o i t s  s a 
craux sp éc iaux  des m aîtres de l a  te r r e  / e t  de l 'e a u /  é ta ie n t  l i é s  
au système des croyances an im istes e t notamment au exalte des 
aïeu x auxquels, c ro y a it-o n , ap p arten ait l a  t e r r e .  On c o n sid é ra it  
que l a  fa m ille  des p lu s anciens colons possède avec ces aïeu x le  
l i e n  le  p lu s  é t r o i t .  E nsuite l'homme le  p lu s  âgé de c e tte  fa m ille  
dont i l  é t a i t  le  chef e n t r a i t  en fon ction s du ch ef du v i l l a g e  
/d o u g o u - t ig i/ .  A ce t i t r e  i l  o rg a n isa it  l e s  cérém onies, p ré le v a it  
des fa m ille s  l e s  co n tr ib u tio n s, p re sté e s  en nature e t d e stin é e s 
aux beso in s de tou te  l a  communauté ru ra le ,  e t  ren dait ju s t i c e  aux 
h ab itan ts^ . Le pouvoir du ch ef de v i l la g e  re p o sa it  donc su r l e s  
croyances an im istes e t sur l e  d ro it  coutum ier. I l  é t a i t  l im ité  
p ar l e  f a i t  que l e s  d é c is io n s  ju d ic ia i r e s ,  l 'o c t r o i  de l a  t e r r e  
a c u lt iv e r  aux fa m ille s  r e sp e c t iv e s  e t l a  d isp o s it io n  de l a  p art 
de r é c o lte s  p ré levée  à t i t r e  de t r ib u t  ne dépendaient pas unique
ment de sa  v o lo n té , m ais é ta ie n t  d isc u té s  par l e  co n se il des su
p érieu rs ruraux composé de ch efs des grandes fa m ille s  / l o u - t i g i /  
e t  p ré sid é  p ar l e  d ou gou-tig i^ .

Les v i l l a g e s  é ta le n t  réu n is en ensembles t e r r i to r ia u x  p lu s 
im portants ap pelés kafou. A le u r  tê te  se  te n a ie n t l e s  su p érieu rs 
p ortan t le  t i t r e  de mansa. Leur pouvoir é tan t h é r é d ita ire , i l  y 
a v a it  dans le  cadre du kafou l ' i n s t i t u t i o n  de l a  dynastie  régnan
t e .  La polygamie cependant e t l e  grand nombre d 'e n fa n ts  que pos
sé d a it  chaque homme rich e f a i s a ie n t  que l a  fa m ille  du mansa é t a i t  
fo r t  p r o lif iq u e  e t que le  d ro it  d 'a în e s se  d é c id a it  de l a  su cce s
sio n  au pouvoir. En r é a l i t é  l a  r i v a l i t é  f a i s a i t  qu 'en dehors du 
d r o it  coutum ier p ré fé ran t l 'a î n e s s e ,  d 'a u tr e s  fa c te u rs  t e l s  que 
l e  so u tien  des membres de l a  fa m ille  e t  des su p érieu rs ruraux ou 
l a  v io len ce  jo u a ie n t un rô le  dans l a  p r is e  du pouvoir par l e  
mansa.

Le pouvoir du mansa r e p o sa it  sur des p r in c ip e s  sem blables 
que c e lu i du dou gu ou -tig i, m ais son éch e lle  é t a i t  p lu s v a s te ,  i l  
s 'é te n d a it  sur un ensemble d'une demi-douzaine à une douzaine de 
v i l l a g e s .  Quant aux d ro it s  du mansa i l s  é ta ie n t  l im ité s  par l e  
co n se il des su p érieu rs qui fo n ctio n n ait à  se s  c ô té s  e t qui se  
com posait de dougou-tig i a in s i  que de ch e fs d es grandes fa m ille s  
l e s  p lu s im portantes / l o u - t i g i / .  Les compétences de ces hommes
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que l e  mansa p r é s id a i t  comprenaient to u te s  so r te s  de pouvoirs: l a  
ju s t i c e ,  l a  quête d es p re s ta t io n s , l e  commandement de l 'a n n é e , le  
m aintien  de l 'o r d r e  dans l e s  v i l l a g e s ,  su r l e s  marchés e t  su r l e s  
ro u te s .

La ju r id ic t io n  con cern ait l e s  crim es l e s  p lu s  im portants 
p a s s ib le s  de peine de mort ou de grave m u tila tio n , d 'a u tr e s  repo
sa ie n t  entre l e s  mains des chefs des grandes fa m ille s  e t  des v i l 
la g e s .  Le mansa e t l e  c o n se il du kafou tran ch a ien t, b ien  entendu, 
tou s l e s  d iffé re n d s en tre  l e s  v i l l a g e s  au cas où ceu x-ci n 'a r r i 
v a ien t p as à s 'en ten d re  eux-mêmes^.

Les p re s ta t io n s  p ré lev ées par l e s  mansa provenaient d'une 
p a r t ie  de ré c o lte s  dont d isp o sa ie n t l e s  d ou go u -tig i. Le mansa lu i  
a u s s i  d ev a it d e s t in e r  l e s  b ien s a in s i  acq u is aux b e so in s de l a  
communauté l i é s  a u ss i  b ien  aux cérémonies qu 'aux b e so in s maté
r i e l s  de l a  pop u lation .

L 'e x e rc ic e  du pouvoir, même dans le  domaine du m aintien  de 
l 'o r d r e  e t du commandement de l'arm ée /dont i l  se ra  q u estio n  p lus 
b a s /  se  f a i s a i t  sans aucun ap p are il bureaucratique ou au tre  type 
de fo n c tio n n a ire s . Toutes l e s  d é c is io n s , b a sées su r l 'a u t o r i t é  
du pouvoir e t sur le  d ro it  coutum ier, é ta ie n t  exécutées par un 
système de contrôle s o c ia l  e t su r v e i l lé e s  p ar l e s  dou gou-tig i e t 
par l e s  lo u - t ig i .  Seu le l 'a d m in is t r a t io n  de l a  ju s t i c e ,  en cas 
de lo u rd es peines notamment, e x ig e a it  l 'e x is t e n c e  du bourreau. 
Q uelquefois on d é s ig n a it  ad hoc quelque su je t  qu'on ch arg e a it de 
l 'e x é c u t io n  de l a  pein e .

En dehors des l ie n s  te r r i to r ia u x  on a t ta c h a it  une grande im
portance aux l ie n s  du sang. Dans ce c a s  également i l  e x i s t a i t  
deux échelons de ces l i e n s  -  l a  grande fa m ille  e t  le  c lan .

La grande fa m ille  / lo u /  é t a i t  un ensemble de t r o i s ,  quatre 
gén ératio n s comptant depuis une qu inzaine ju sq u 'à  quelques d iz a i
nes de membres, réu n is par un rapport de parenté e t ten ant leu r 
ménage en commun^. La communauté des b ien s e t l 'h a b i t a t io n  en 
commun é ta ie n t  le  t r a i t  p e r in c ip a l par leq u e l le  lou  d i f f é r a i t  
de l a  lig n ée  du so u s-c lan  et du c lan  où l e s  l ie n s  du sang ne s i 
g n if ia ie n t  pas l a  p ro p rié té  c o l le c t iv e .  Le lou se com posait natu
rellem ent de fa m ille s  é lém entaires qui n 'é ta ie n t  pas pourtant l e s  
u n ité s  d 'o rg a n isa tio n  ou économiques à  p a r t .

Chez l e s  Malinke qui é ta ie n t a g r ic u lte u r s  tou s l e s  membres 
du lou c u lt iv a ie n t  le  champ a ssig n é  par le  v i l l a g e  e t i l s  en réu



n is sa ie n t  l e s  r é c o lte s  dans l e s  g re n ie rs  communs. La grande fam il
le  é t a i t  en même temps une u n ité  d 'o rg a n isa tio n  so c ia le  et p o l i t i 
que. Son chef / f a / ,  l'homme le  p lu s  âgé, r é p a r t i s s a i t  l e s  r é c o lte s  
des g re n ie rs  communs, en d e s t in a i t  une p a r t ie  à  l a  t r ib u t  ru ra le , 
ren d a it ju s t i c e ,  g a r a n t is s a i t  l 'o r d r e  e t  le  fonctionnement e f f i c a 
ce de l a  grande fa m ille ,  p r é s id a it  l e s  cérémonies e t l e s  r i t e s .

A l 'é ch e lo n  du lou d é jà , l a  communauté qui r e p o sa it  en théo
r i e  su r le  l ie n  du sang, é l a r g i s s a i t  effectivem ent sa  p ortée . Or 
par le  terme de lou on entendait non seulement un ensemble de 
gens apparentés l e s  uns aux a u tre s , mais a u ss i to u s l e s  b ien s meu
b le s  e t immeubles de c e tte  communauté t e l s  que l a  t e r r e ,  l e s  ré 
c o lt e s  stockées dans l e s  g re n ie rs , l e s  animaux dom estiques e t l e s  7
e sc la v e s  . Dans ce s  c irco n stan ce s l e s  e s c la v e s f f a i s a i e n t  p a rtie  
du lou quoique le u r  s itu a t io n  fû t  d iffé re n te  de c e l le  des au tre s 
membres. Dans l a  tro isièm e gén ération  l e s  en fan ts de l 'e s c l a v e  
acquéraien t l e s  d r o it s  du c l ie n t  c 'e s t - à - d i r e  d'un homme qui é t a i t  
subordonné, m ais qui n 'é t a i t  p lu s e sc la v e , et dans l a  quatrième 
gén ération  i l s  jo u is s a ie n t  de tou s l e »  d r o it s  du membre du lo u .
La grande fam ille  é t a i t  donc un ensemble p lu s v a ste  que le  cerc le  
p aren ta l c a r  e l l e  ab so rb a it a u s s i  des gens d 'o r ig in e  étran gère .

Dans l a  so c ié té  des marchands D ioula, appartenant tout comme 
l e s  Malinke aux populations Mande, en dehors de l a  grande fa m ille  
lo u , i l  e x i s t a i t  des ensembles encore p lu s im portants appelés so . 
I l s  é ta ie n t u n is par l e s  l ie n s  de l 'h a b it a t io n  commune e t  par l e s  
p r in c ip e s  d 'ad m in istra tio n  sem blables à ceux du lo u . L .T au xier 
é tu d ian t l e s  s t ru c tu r e s  so c ia le s  chez l e s  Dioula d is t in g u a it  en 
outre l e  q u a r t ie r  qui groupait quelques so dont l e s  membres recon
n a is sa ie n t  leu r  descendance du même a ïe u l ,  le  so u s-c lan  qui réu
n i s s a i t  quelques q u a r t ie r s  et le  clan8 . En r é a l i t é  deux types in 
te rm é d ia ire s des l ie n s  -  le  q u a r t ie r  e t l e  so u s-c lan  sont l e  ré 
s u l t a t  de l a  fu s io n  du c r i t è r e  de sang e t de t e r r i t o i r e .  Leur 
n aissan ce  d o it e tre  l i é e  à  l a  c ro issan c e  démographique e t à  un 
t e l  développement des lou  e t des so qui ren d a it im p ossib le  l a  v ie  
de tou s le u r s  membres dans un se u l ménage. La prem ière étape du 
relâchement du l i e n  c o n s is t a i t  donc à d ist in g u e r  quelques grandes 
fa m ille s  qui demeuraient cependant dans l a  même bourgade gardant 
a in s i  l e s  l i e n s  te r r i t o r ia u x .  Ce type de l ie n , connu chez l e s  mar
chands D ioula, é t a i t  c a r a c té r is t iq u e  notamment pour l e s  grandes 
bourgades com merciales où le  nombre de population  é t a i t  important 
et où par conséquent l a  d is t in c t io n  en q u a r t ie r s  e t so u s-c lan s
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é t a i t  p o ss ib le  . Chez l e s  a g r ic u lte u rs  Malinke v ivan t dans l e s  
bourgades ru ra le s  de 'dimensions p lus r e s t r e in te s  l e s  l i e n s  de ce 
genre jo u a ie n t un rô le  beaucoup moins im portant.

Les deux popu lation s - Dioula e t  Malinke - ont pour t r a i t  ca
r a c té r i s t iq u e  l 'e x is t e n c e  des c la n s . C 'é ta ie n t  également des l ie n s  
du sang, du moins dans l 'o p in io n  de le u r s  membres qui descendaient 
to u s du même ancêtre -  que ce fû t un homme ou un totem /diamou/
I l  n 'y  a v a it  pas par contre dans ce l ie n  de communauté économique, 
n i t e r r i t o r i a l e ,  ni -  le  p lu s  souvent -  d 'o rg a n isa tio n , b ien  que 
c e r ta in s  c lan s ou le u r s  p a r t ie s  se tran sform assen t en unions de 
c a ra c tè re  p o lit iq u e  dont i l  se ra  qu estion  dans l e s  p a r t ie s  u l t é 
r ie u r e s  de ce t r a v a i l  . C erta in s c lan s é ta ie n t  s i  grands que le  
nombre de le u r s  membres s 'é l e v a i t  ju sq u 'à  quelques d iz a in e s  de 
m i l l i e r s .  On adm ettait à  l ' in t é r i e u r  du c lan  des hommes subordon
n és, e sc la v e s  ou c l ie n t s ,  une p a r t ie  de se s  membres pouvait donc 
ê tre  en r é a l i t é  d 'o r ig in e  étran gère, comme dans l a  grande fa m ille . 
I l s  é ta ie n t  réun is cependant par l e  sens de le u r  o rig in e  commune 
et par le  nom du c lan .

Dans le  c a s  des s o c ié té s  des a g r ic u lte u r s ,  l a  d isp e r s io n  des
gens é p a r p i l lé s  souvent su r de grandes étendues ren dait d i f f i c i l e
l e  m aintien  des l ie n s  c lan iq u es dans des domaines a u tre s  que le
sens de l a  communauté du sang. Chez l e s  Dioula en revanche qui
é ta ie n t marchands ambulants l a  communauté clan ique perm ettaient
aux voyageurs de trou ver p lu s facilem ent de l 'a i d e  dans l e s  ré -

12gions é lo ign ées et de nouer l e s  co n tac ts  commerciaux .
Les l i e n s  t e r r i t o r ia u x  e t l e s  l i e n s  du sang u n is sa ie n t  ce r

ta in s  groupes de gens q u ' i l s  dégageaient de tou te  l a  s o c ié té .  I l s  
é ta ie n t  donc à l a  f o i s  des fa c te u rs  de l a  d iv is io n  so c ia le  -  de 
c a ra c tè re  h o rizo n ta l. Car ces d iv is io n s  ne form aient aucune h ié
ra rc h ie , i l  n 'y  a v a it  pas de groupes p r iv i lé g ié s  du f a i t  de le u r  
sang ou de le u r  t e r r i t o i r e .

Les l i e n s  e t l e s  d iv is io n s  d'un au tre  type é ta ie n t déterm i
nés par l e s  c r i t è r e s  de l 'â g e  e t de l a  l ib e r t é .  J ' a i  mentionné 
d é jà  l 'e x i s t e n c e  des e sc la v e s  /d io n / . I l  s ' a g i s s a i t  c e r te s  de l ' e s 
c lavage domestique pour l a  p lu p art qui e x p ir a i t  au bout de quatre 
g én ératio n s, m ais i l  n 'e n  e s t  pas moins v ra i  que l e s  gens p riv és 
de l ib e r t é  é ta ie n t  co n sid érés comme p la cé s  en bas de l 'é c h e l l e  so
c i a l e 1^ .

9
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La p lu p art d 'en tre  eux v iv a ie n t  dans l e  cadre des grandes f a 
m il le s .  La p a r t ie  in fé r ie u re  des ré c o lte s  q u ' i l s  recevaien t d é s i
gn a it le u r  con dition  m édiocre. C erta in es fa m ille s  r ic h e s , chez l e s  
D ioula notamment, avaien t un grand nombres d 'e s c la v e s .  On l e s  p la 
ç a i t  a lo r s  dans des v i l l a g e s  à p art e t  on p e rc e v a it  l a  con tribu -

”1 ¿4t io n  en nature . A insi l 'e x is t e n c e  de l 'e s c l a v a g e  é t a i t - e l l e  un 
phénomène d iffé re n c ia n t l a  so c ié té  au po in t de vue ju r id iq u e  e t 
m até r ie l.

Le c r i t è r e  d'une grande importance pour l a  d iv is io n  des so
c ié té s  Malinke e t Dioula é t a i t  l e  c r i tè r e  d 'â g e . La v i e i l l e s s e  
j o u i s s a i t  d'une estim e p a r t ic u l iè r e  car un homme âgé é t a i t  p lu s 
proche des e s p r i t s  des an cê tre s  cp'un homme jeune. Tous l e s  gens 
é ta ie n t  d iv i s é s  en c la s s e s  d 'âg e  E lle s  é ta ie n t  séparées pour 
l e s  hommes e t  pour l e s  femmes. Une c la s se  d 'âg e  /d i t e  k a r i /  réu
n i s s a i t  l e s  gens qui av aien t p assé  ensemble l a  cérémonie de l ' i n i 
t i a t io n .  La f%te se te n a it  to u s l e s  sep t an s. Dans le  cadre du ka
r i  on o rg a n isa it  des travau x  communs, des cérémonies e t des r i t e s .  
D 'autre p art le  k a r i s e r v a it  de base à l 'o r g a n is a t io n  armée. Les 
hommes l ib r e s  é ta ie n t ap p e lés sous l e s  armes su ivant l e s  c la s s e s
d 'â g e . Selon le  beso in  le  se rv ice  m i l i t a ir e  é t a i t  f a i t  par l e s  ka-

* 16 r i  des gens jeun es ou b ien  des gens d 'âge  moyen et avancé a u ss i  .
Une p a r t ie  de l a  population  l ib r e  ap p arten a it aux c a s te s  a r t is a n a 
l e s  /n iam akala/ e t  à l a  c a s te  des g r io t t e s  / d i e l i / .  Ces g e n s- là , 
quoique l i b r e s ,  avaien t un s t a tu t  s o c ia l  in fé r ie u r  au r e s te  de l a  
popu lation  l ib r e  /h oron /. C ette  d iv is io n  ne dépendait pas de l a
s i tu a t io n  m a té r ie lle  de 1 'homme, m ais e l l e  é t a i t  l i é e  à un p r e s t i -

17ge p lu s ou moins grand ' .
Une p a r t ie  de l a  popu lation  ap p arten a it à to u te s  s o r te s  de 

c o n fré r ie s  e t  a s so c ia t io n s , souvant s e c r è te s ,  dont l 'a s s o c ia t io n-|Q
des ch asseu rs a été  le  mieux d é c r ite  dans l a  l i t t é r a t u r e  • La 
a u ss i l'ap p arten an ce  ou l e s  fon ctio n s rem plies dans l 'a s s o c i a t io n  
ne dépendaient pas de l a  p o s it io n  m a té r ie l le ,  m ais du p r e s t ig e .

Comme i l  r é su lte  de ce s brèves r é f le x io n s  su r l 'o r g a n is a t io n  
so c ia le  e t  p o lit iq u e  des M alinke e t des D ioula, ces pop u lation s 
v iv a ie n t su r le  t e r r i t o i r e  étud ié depuis l a  chute de l 'E t a t  de Ma
l i  v e rs  l a  m oitié  du XVIIe s i è c le ,  pendant to u t le  XVIIIe s iè c le  
et une grande p a r t ie  du XIXe , dans le  cadre d'un système fo r t  s t a 
b le  o ù ,le s  d iffé re n c e s  s o c ia le s  e t p o l i t iq u e s  é ta ie n t peu impor
tan te  s .
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Le kafou é t a i t  à c e tte  époque l a  p lu s grande u n ité  de l ' o r 
g an isa tio n  p o lit iq u e . Le c a rac tè re  du kafou provoque des d isc u s
s io n s  dans l a  l i t t é r a t u r e .  Pendant qu'une p a r t ie  de chercheurs y 
vo len t une forme p réé ta tiq u e  de l 'o r g a n is a t io n  p o lit iq u e 1^» d 'a u 
t r e s  con sidèren t le  kafou comme E ta t .  Récemment une t e l l e  th èse  
a é té  t r è s  fermement avancée par Y.Person^gui c o n s ta ta it  que le  
kafou p o ssé d a it  tous l e s  t r a i t s  de l 'E t a t  . J 'e s t im e  que c 'e s t  
l à  une th èse  qui va trop  lo in .  Vraisemblablement e l l e  v ie n t du 
f a i t  que ce chercheur c o n s id é ra it  avant to u t l e s  t r a i t s  du kafou 
de l a  I I e m o itié  du XIXe s i è c l e ,  quand i l  a v a it  d é jà  tr a v e r sé  une 
évo lu tion  im portante provoquée par de nombreux phénomènes dont i l  
se ra  q u estio n  p lu s lo in .

Mais l e s  t r a i t s  l e s  p lu s im portants de l 'o r g a n is a t io n  du ka
fou é ta ie n t : l 'a b se n c e  de d iv is io n s  s o c ia le s  e t  m a té r ie lle s  n et
t e s  et s t a b le s ,  l 'ab se n c e  d 'un ap p are il de pouvoir d i s t in c t  e t 
développé, l 'a u t o r i t é  des ch efs des grandes fa m ille s ,  des ch e fs 
des v i l l a g e s  e t du mansa reposan t su r le  systèm e de croyances e t 
sur l e s  coutumes. Les phénomènes su iv an ts me semblent t r è s  impor
ta n ts :  le  con trô le  des ch e fs  de to u s l e s  échelons par l e s  con
s e i l s  des v i e i l l a r d s ;  l 'o b l ig a t io n  de m ettre l e s  p re s ta t io n s  réu
n ie s  dans l e s  g re n ie rs à l 'u s a g e  de l a  communauté qui l e s  p re s-  
t a i t ;  l ' é g a l i t é  des hommes l ib r e s  e t  l a  p ra tiq u e  d 'ap p e le r  to u t 
l e  monde, se lon  l e s  c la s s e s  d 'â g e , à l a  lu t t e  armée, s i  beso in  
é t a i t .  Ce d ern ie r  phénomène a in s i  que l e  système de croyances e t  
de moeurs s t a b i l i s a n t  l e s  r e la t io n s  c o n st itu a ie n t  le  fa c te u r  f a 
v o r isan t l ' i n v a r i a b i l i t é  du kafou. Cette s t a b i l i t é  trouva son ex
p re ssio n  l a  p lu s  éloquente dans l a  période de p rè s  de deux cen ts 
ans que dura ce systèm e. Comme l e s  popu lation s Malinke e t D ioula 
v iv a ie n t dans de nombreux kafou v o is in s ,  m ais indépendants l e s  uns 
des a u tre s , nous avons a f f a i r e  p lu tô t à un système segm entaire 
d 'o rg a n isa t io n  p o lit iq u e . La communauté ethnique e t c u lt u r e l le ,  
l e s  mêmes systèm es économiques, l e s  croyances e t  l e s  systèm es 
d 'o rg a n isa t io n  sem blables a in s i  que d 'autres fa c te u rs  rapprochant 
l a  p op u lation  des kafou r e s p e c t i f s  n 'en tra în è re n t pas pendant 
longtemps le u r  union en u n ité s  p o lit iq u e s  p lu s im portantes.
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1 .1 .2 .  Période des lu t t e s  en tre p e t i t s  c e n tre s  p o l i t iq u e s .
Début de l a  c a r r iè re  de Samori

Quand, en 1887, l e  c a p ita in e  Peroz sé jo u rn a it  à  l a  cour de 
Samori à Bissandougou, i l  écouta une in form ation  o ra le  su r l ' h i s 
to ir e  de Samori e t  su r l 'o r g a n is a t io n  de son E ta t . L 'o f f i c i e r  no
t a  que l'e m p ire  de Samori se  d iv i s a i t  en 162 cantons qui é ta ie n t
a u tr e fo is  d es ensembles de v i l l a g e s  e t dont chacun, avant l a  fo r -

21 *mation de l 'e m p ire , é t a i t  soumis à  un chef • I l  s ' a g i s s a i t  bien
sû r des kafou . Cette in form ation  semble e x a c te . Peroz a v a it  noté

22e t nous tran sm it l e s  noms des kafou r e s p e c t i f s  . On peut c ro ire  
b ien  entendu que transm ettan t à  Peroz l a  t r a d it io n  o ra le , l e s  
g r io t t e s  avaien t pour but de le  convaincre de l a  pu issan ce  de Sa
mori. I l s  pouvaient donc c i t e r  des kafou qui s 'é t a ie n t  trou vés 
dans l 'E t a t  provisoirem ent e t qu i, ap rès un c e r ta in  temps, avaien t 
recouvré l'in dépen dan ce. I l  n 'e s t  pas exclu  que l a  l i s t e  con tien t 
a u ss i 1 'énumération des kafou dont Samori reven diquait l e s  d r o it s  
quoique i l  n 'y  régnât p a s . I l  s ' a g i r a i t  cependant d 'un  p e t i t  pour
centage d 'e n tre  162 noms car dans l e s  années 1886 et 1887 l 'E t a t  
de Samori é t a i t  au f a i t e  de l a  p u issan ce .

S i le  nombre de kafou conquis peut p a r a î t r e  douteux, le  f a i t  
e s t  c e r ta in  que l 'E ta t  de Samori se com posait de nombreuses u n i
té s ,  j a d i s  indépendantes, qui ne ce ssè ren t pas d 'e x i s t e r  quand 
e l l e s  se  trouvèrent dans l e  cadre d'une o rg an isa tio n  p o lit iq u e  
p lu s im portante. Aussi l 'é d i f i c a t i o n  de l 'E t a t  de Samori c o n sis -  
t a i t - t - e l l e  à  réu n ir sous un pouvoir c e n tr a l i s é  l e s  kafou ou l e s  
ensembles de kafou indépendants qui s 'é t a i e n t  trouvés d é jà  avant 
sous l 'a u t o r i t é  de p e t i t s  E ta t s  absorbés par l 'E t a t  de Samori.

Samori Toure é t a i t  à l 'o r ig in e  un marchand D ioula. Son père 
L a a f ia  é t a i t  lu i  a u ss i marchand du c lan  Toure, sa  mère Masorona 
f a i s a i t  p a r t ie  du c lan  Kamara. Le fu tu r souverain  naquit v e rs0-3
1830 dans le  v i l l a g e  Maniambaladougou p rè s  de Sanankoro • Vers 
1848 Samori devint marchand et se mit à p a rc o u r ir  l e s  p i s t e s  de 
l 'A fr iq u e  occ id en ta le  avec l e s  noix de k o la , le  s e l ,  l e s  t i s s u s ,  
l e s  armes, l e s  e sc la v e s  e t p eu t-ê tre  l ' o r .  Pendant se s  a c t iv i t é s  
de marchand i l  abandonna l e s  croyances an im iste s de son père e t 
se f i t  musulman. Aux environs de 1853 un changement fondamental 
s 'o p é ra  dans l a  v ie  de Sam ori. Or pendant une de se s  ex p éd ition s 
marchandes lo in ta in e s ,  son v i l l a g e  n a ta l fu t  attaqué par l e s  guer-
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r i e r s  commandés par Sere Bourlay S i s e .  I l s  en levèrent l a  mère de

Samori Masorona Kamara q u ' i l s  f ir e n t  e sc la v e . E l le  fu t  o f fe r te  à
_ ,  24Sere Bourlay .
Sere Bourlay é t a i t  l e  souverain  d 'un  p e t i t  E ta t de M orioule- 

dougou avec l a  c a p ita le  à  Madina, gouverné par l e  c lan  S i s e 2"’ .
I l  menait de nombreuses l u t t e s ,  e n v a h issa it  l e s  t e r r i t o i r e s  v o i
s in s ,  e n le v a it  l e s  e sc la v e s  e t  c o n s t r u is a it  sa  p u issan ce . Son pè
re  d é jà , Mori Oule, auquel l 'E t a t  a v a it  emprunté son nom, créa  
une o rg a n isa tio n  p o lit iq u e  de dimensions im portantes, m ais v e rs  
l a  f in  de sa  v ie  su b it  un échec -  i l  p é r i t  au cours d'une des ex
p é d itio n s e t l 'o rg a n isa t io n  q u ' i l  a v a it  créée s 'é c r o u la .  Sere 
Boulay, régnant d 'environ  1845 ju sq u 'en  1859 r e c o n s t r u is i t  le  do
maine de son père . C 'e s t  à sa  cour à  Madina que se re n d it Samori 
en quête de sa  mère. Selon l a  t r a d it io n  o ra le  qui p a r le  abondam
ment de ce t épisode de l a  v ie  de Samori, c e lu i- c i  n 'a v a it  pas l e s  
moyens n é c e s sa ire s  pour rach eter Masorona Kamara e t pour l a  l ib é 
r e r  i l  se f i t  g u e rr ie r  / s o f a /  au se rv ic e  de Sere Bourlay2^ . Les 
années de se rv ice  e t le  b u tin  ram assé pendant ce tem ps-là  devaient 
perm ettre à  Samori de l ib é r e r  sa  mère. I l  e s t  d i f f i c i l e  de d ire  s i  
ce m o tif de l a  v ie  de Samori transm is par l a  t r a d it io n  é t a i t  r é e l .  
On d i s a i t  que Sere Bourlay ne v o u la it  p as l a i s s e r  p a r t i r  Masorona 
Kamara à  cause de sa  beau té . Pourtant au moment de son ra p t , en 
1853, e l l e  n 'é t a i t  p lu s  une femme jeu n e. Samori a v a it  p rè s  de 23 
an s. I l  n 'e s t  pas ex c lu s qu'une t e l l e  v e rs io n  de l'événem ent, ra 
contée à  l a  cour d'un souverain  p u issan t dans l e s  années 80 , é t a i t  
censée j u s t i f i e r  aux yeux des au d iteu rs son entrée au se rv ice  
é tran g er .

Selon l a  t r a d it io n ,  Samori é t a i t  so fa  de Sere Bourlay, e t de 
son su ccesseu r Sere Brema pendant 7 ans 7 mois e t 7 jo u r s .  I l  fu t 
d 'abord  sim ple g u e rr ie r , p u is , grâce à se s  c a p a c ité s  e t  à son cou
rage  i l  fu t  promu et f i n i t  par deven ir l e  chef m i l i t a ir e  l e  p lu s 
im portant dans l'arm ée de Moriouledougou. Cependant l e  poste  
acq u is ne le  s a t i s f a i s a i t  p as e t en 1859, après av o ir  l ib é r é  sa  
mère, i l  q u it ta  l e  se rv ic e  de S ise .

La période de se rv ic e  forma se s  con n aissances m i l i t a i r e s  l e s 
q u e lle s ,  a jo u té e s  aux expérien ces marchandes de l a  je u n e sse , don
naien t à Samori un avantage su r se s  nombreux fu tu rs  a d v e rsa ire s , 
à l'ép o q u e  où i l  s 'o ccu p a  de l 'o r g a n is a t io n  de son propre E ta t . 
L 'a c t iv i t é  de Samori é t a i t  précédée par c e l le  de quelques au tre s

«
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chefs e t cen tres du pouvoir é ta tiq u e  en form ation. Parmi l e s  ten
t a t iv e s  l e s  p lu s im portantes i l  fau t c i t e r  l 'e n t r e p r i s e  du c lan

27S ise  dont l e s  membres gouvernaient a Moriouledougou . Ce p e t i t  
E ta t commença à se former v ers 1835 e t s 'é c r o u la  en 1881, conquis 
par Samori. Comme le  prouve l a  t r a d it io n  r e la t iv e  à  Samori a in s i  
que d 'a u tr e s  tran sm issio n s o ra le s  réu n ies par Y .Person, l e s  S ise  
avaien t créé un nouveau type de l'a rm ée , indépendant de l a  p r a t i 
que du recrutement se lon  l e s  groupes d 'â g e  -  k a r i .  E l le  fu t  fo r 
mée de v o lo n ta ire s , comme Samori, e t de p riso n n ie rs  de guerre; 
l 'â g e  e t  l 'o r ig in e  n 'é t a ie n t  pas co n sid érés pendant le  re c ru te 
ment. L'armée se  tro u v a it  à l a  base des su ccès des S is e ,  se s  v ic 
t o i r e s  déterm inaient l 'a c c ro isse m e n t t e r r i t o r i a l  du jeune E tat 
tan d is  que se s  échecs, compte tenu de son o rg an isa tio n  encore f r a 
g i le  e t de l 'a b se n c e  de l i e n s  in té r ie u r s  s o l id e s ,  m etta ien t en 
danger son ex isten ce  même, comme ce fu t l e  cas après l a  d é fa ite  
de Mori Oule.

Sur l e  t e r r i t o i r e  du fu tu r E ta t de Samori, vers l a  m o itié  du 
XIXe s i è c l e ,  i l  y a v a it  encore d 'a u tre s  p e t i t s  E ta t s .  Les membres 
du c lan  Toure commencèrent aux environs de 1840 l a  form ation deOQ %
l 'E ta t  de Kabasarana, avec l a  c a p ita le  à  Odienne . Là a u s s i  l a  
pu issan ce  re p o sa it  su r l'arm ée  recru tée  parmi l e s  e sc la v e s .  Leurs 
bourgades form aient un c e rc le  autour de l a  c a p ita le :  une p a r t ie  
d 'en tre  eux c u lt iv a ie n t  l a  te r re  e t p ayaien t l a  con tr ib u tio n , une 
au tre  p a r t ie ,  c u lt iv a te u r s  eux a u s s i ,  é ta ie n t  convoqués, en gu ise 
de co n trib u tio n , au se rv ic e  armé de l 'E t a t .  Kabasarana se  dévelop
p a it  su r une v o ie  commerciale im portante de Worodougou à Bamako.
En 1881, par su ite  d 'acco rd s p a c if iq u e s  i l  fu t  jo in t  à l 'E t a t  de 
Samori to u t en gardant son autonomie in té r ie u re  a in s i  que l a  dyna
s t ie  lo c a le .

La tro is iè m e  te n ta t iv e  de c o n stru ire  un E ta t su r le  t e r r i t o i 
re é tu d ié  fu t  e n tre p rise  par le s  ch e fs d'une grande v i l l e  commer
çante Kankan appartenant au c lan  des Kaba. I l s  gouvernèrent l a  
v i l l e  depuis 1778 environ, mais l a  c a ra c tè re  de le u r  pouvoir é t a i t  
d i f f é r e n t ,  ce qui é t a i t  dû au f a i t  que l 'expansion économique de 
Kankan l 'e m p o rta it  su r son expansion t e r r i t o r i a l e .  Les conquêtes 
eurent l ie u  dans l e s  années 50, 60 e t 70 du XIXe s i è c l e ,  m ais 
e l l e s  fu ren t a r rê té e s  par l 'a t t a q u e  de Samori e t par l a  p r ise  de 
Kankan en 18812^.
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En dehors de ces t r o i s  te n ta t iv e s  de form ation de l 'E t a t ,  
nous connaissons encore l ' a c t i v i t é  des c h e fs  du c lan  d es B ere te , 
vain cu s dans l e s  années 50 par l e s  S is e ,  a in s i  que l 'e n t r e p r i s e  
de Mori Soulemani au pays de K is s i  leq u e l céda volontairem ent de
vant l e s  fo rc e s  éc ra san te s  de Samori e t  c e l l e  de Fode Drame à 
Sankaran qui é t a i t  en tré en p ou rp arlers avec S ise  et échoua avec 
lu i  en 1881. Les t r a d it io n s  o ra le s  apporten t a u ss i  des mentions 
au s u je t  de l a  p a r t ic ip a t io n  dans l e s  lu t t e s  des ch efs des kafou 
des c lan s des Kamara e t d es Konate^0.

^ Aussi l 'in te rv e n t io n  de Samori en 1859 e u t- e l le  l ie u  à  une 
époque où l 'é q u i l ib r e  en tre  l e s  kafou n 'e x i s t a i t  p lu s d epu is p lu s 
d'une v in g ta in e  d 'années e t  où de nombreuses lu t t e s  opposaien t 
entre eux d iv e rs  c en tre s de pouvoir. Leurs ch e fs en v ah issa ien t 
successivem ent l e s  kafou ju sq u e - là  indépendants q u ' i l s  subordon
n aien t par l a  force ou par l a  menace d'em ployer l a  fo rce  é l a r g i s 
san t a in s i  l e s  l im ite s  t e r r i t o r i a l e s  de le u r  règne, l'im p o rtan ce  
des p r e s ta t io n s , le  nombre de l'arm ée e t ,  grâce aux b u tin s , l a  
r ic h e s se  des groupes d ir ig e a n t l 'e x p a n s io n .

Le f a i t  que ces c e n tre s  é ta ie n t  au nombre de quelques-uns 
co n tr ib u a it  à approfondir l a  confusion  p o lit iq u e  su r le  t e r r i t o i 
re  étu d ié  a in s i  que le  c lim at de danger qui y ré g n a it . On en par
l a  à  Bissandougou au c a p ita in e  Peroz en évoquant l e s  années pré- 

* 31cédant l a  form ation de 1 'E ta t  de Samori .
Samori e n tre p r it  une a c t iv i t é  indépendante prom ettant à  cha

que jeune homme qui e n tr e r a it  à  son se rv ic e  et c o n se n tira it  à 
com battre sous se s  o rdres q u ' i l  s e r a i t  entretenu du b u tin . Comme 
i l  é t a i t  un chef p o p u la ire , un c e r ta in  nombre d'hommes se  présen
tè r e n t ,  d ésireu x  de s 'e n r ic h ir  . Samori o rgan isa  quelques expé
d it io n s , imposa des co n tr ib u tio n s r é g u liè r e s  à quelques v i l l a g e s ,  
m ais se s  fo rc e s  minces fu ren t v ite  vain cu es par l e s  S is e  qui re 
dou taien t un concurrent.

Le fu tu r  souverain  se  ren d it a lo r s  au v i l l a g e  Dala s itu é  
p rè s  de Sanankoro. Le ch e f de ce v i l l a g e  qu i ne v o u la it  pas tom
ber en dépendance des S ise  a v a it  beso in  d 'un g u e rr ie r  doué capa
ble  de prendre l e  commandement des trou pes du v i l la g e  D ala. Samo
r i  fu t b ien  a c c u e i l l i  au v i l l a g e  grâce aux in flu e n ces que p o ssé 
d a it  à  Dala le  c lan  de sa  mère Kamara. En 1861 on lu i  c o n fia  l e  
commandement des trou pes e t on lu i  donna le  t i t r e  de k e le t i g i .  
L'armée de Dala se  com posait de jeunes gens convoqués se lon  l 'a n 
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cienne t r a d it io n  d ap rès l e  k a r i .  Le k e le t ig i  cependant pouvait
33gard er un p e t i t  groupe maintenu constamment sous l e s  armes . La 

m o b ilisa t io n  n 'é t a i t  e ffe c tu é e  qu 'en  c a s  de l 'in v a s io n  ennemie. 
Samori é t a i t  donc l im ité  par l e s  s t ru c tu r e s  t r a d it io n n e lle s  du 
pouvoir e t se s  p o s s ib i l i t é s  d 'a g ir  indépendamment é t a ie n t  r e s 
t r e in t e s .

Le k e le t ig i  commença son a c t iv i t é  par entourer Dala d'une 
h aie  ren forcée avec des poteaux de b o is  d ite  sa n je . C 'é t a i t  le  
genre d 'o b sta c le  qu 'on c o n s t r u is a it  p lu s v i t e  et avec moins de 
f r a i s  que l e s  rem parts d 'a r g i le  séchée /banko/ e t de p ie r r e s  ap
p e lé s  t a t a .  Grâce à  ce s f o r t i f i c a t io n s  de Dala e t à l a  p o s s ib i
l i t é  q u ' i l  a v a it  d 'a p p e le r  sous l e s  armes l a  popu lation  du v i l 
lag e  se lon  l e  k a r i ,  Samori s 'a s s u r a  l a  sé c u r ité  en c a s  d 'échec 
d 'é v e n tu e lle s  ex p éd ition s de p i l l a g e .  I l  annonça a lo r s  pour l a  
deuxième f o i s  q u ' i l  ad m ettra it dans son armée l a  jeu n esse  p rête  
à sa  b a t t r e .  Le recrutem ent de ces v o lo n ta ire s  é t a i t  indépendant 
de l a  d iv is io n  en k a r i  e t de l 'o r ig in e  s o c ia le  des fu tu r s  guer
r i e r s .  Autour de Samori e t  de son f r è r e  Keme Brema se réu n it un 
groupe comptant une qu inzaine, p u is quelques d iza in es d'hommes 
qui formèrent une armée permanente. Ces hommes v iv a ie n t des p i l 
la g e s  e t  du bu tin , e t Samori, voulant encourager l e s  v o lo n ta ire s , 
proclam a qu 'en  tan t que chef i l  ne p en d rait qu'un t i e r s  de b u tin  
d is tr ib u a n t  deux t i e r s  parmi se s  so ld a ts "^ *  tan d is  que l 'u s a g e  
généralement p ra tiq u é  p erm etta it au ch ef de garder l a  m o itié  de 
b u tin .

O rganisant sa  troupe Samori v e i l l a i t  à ce q u 'e l le  fû t b ien  
armée. I l  noua donc des co n tac ts avec l e s  marchands D ioula e t 
con sacra  sa  p a rt  de b u tin  à l 'a c h a t  de f u s i l s  e t  de chevaux. I l  
d i s t r ib u a it  l e s  armes parmi l e s  s o fa .  Les expéd ition s e t p i l l a 
ges r é u s s i s  f i r e n t  que le  groupe de so fa  de Samori devint en peu 
de temps p lu s p u issan t que l e s  fo rce s  que pouvait équiper le  v i l 
la g e  D ala. Le k e le t ig i  é t a i t  cependant prudent e t  i l  ne b r i s a  pas 
le s  règles formulées dans son accord avec le  chef du v i l l a g e .  Peut- 
- ê t r e  grâce à c e la  lu i  p roposa-t-on  le  p oste  de k e l e t i g i  dans une 
grande bourgade Sanankoro qui c o n s t i tu a it  le  centre d 'un  v a s te  ka- 
fou . Les p r in c ip e s é ta ie n t  sem blables à ceux de D ala. Samori de
m eurait sous con trô le  du mansa de Sanankoro e t  du c o n se il des su
p é r ie u rs  réuni autour de l u i ^ .  Au fu r  e t à mesure cependant que 
l'a rm ée  permanente se  dévelop p ait, c e t t e  dépendance deven ait de
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p lu s en p lu s  lâche e t nom inale. Les so fa  é ta ie n t  d é jà  s i  nombreux 
q u ' i l s  fu ren t d iv is é s  en quelques tro u p es. Le commandement de 
ce s trou p es fu t  p r i s  p ar l e s  f r è r e s  de Samori.

En 1863 Samori, vou lan t so u lig n e r son indépendance du mansa 
de Sanankoro, renonça au t i t r e  de k e le t ig i  e t en p r i t  un au tre , 
c e lu i de m ouroutigi /m a ître  de l ' é p é e / ^  C 'e s t  à  c e t te  période 
sans doute que se  ré fè re n t l e s  renseignem ents r e c u e i l l i s  p ar l a  
m ission  de Tournier e t de Peroz à  Kenieba Koura en 1886. Les o f
f i c i e r s  f r a n ç a is  notèrent a lo r s  qu 'au  début de son a c t iv i t é  in 
dépendante Samori d is p o s a i t  d'une centaine de f u s i l s  e t  de t r o i s  
cen ts chevaux . I l  s ' a g i t  l à  vraisem blablem ent de cent so fa  de 
pied avec l e s  armes à feu e t de t r o i s  cent c a v a l ie r s  munis d 'a r 
mes b lan ch es. Dans l e s  années 60 tous l e s  f u s i l s  é ta ie n t du v ieux 
type, à p ie r re  et à p is to n , à chargement p ar l e  canon, ce qui 
f a i t  que l e  c a v a lie r  é t a i t  o b ligé  de descendre du cheval pour 
appuyer son arme et l a  ch arger. Cela n 'é t a i t  pas exclu , m ais l i 
m ita it  l e s  p o s s ib i l i t é s  d 'u sage des f u s i l s  par l e s  so ld a t s  mon
t é s .  Les armes à chargement par l a  c u la s se  seulement ap portèren t 
un changement dans ce domaine.

L 'e n tr e t ie n  d'un groupe s i  nombreux de so fa  permanents e x i
g e a it  des gu erres et ex p éd ition s de p i l la g e  c o n tin u e lle s . Le ka- 
fou de Sanankoro ne s e r a i t  pas en é ta t  d 'e n tr e te n ir  ta n t de guer
r i e r s ,  d 'a u tre  p art cependant Samori ne v o u la it  pas a g ir  avec 
trop  de v io len ce  pour ne pas s ' a t t i r e r  l 'h o s t i l i t é  du kafou  qui 
lu i  s e r v a i t  de b ase . I l  ne pouvait donc pas e x p lo ite r  sa  popula
t io n . Les expéd ition s armées permirent à Samori de prendre le  bu
t in ,  m ais a u ss i de se soum ettre l e s  kafou s u c c e s s i f s .  C ette sou
m ission  r e v e ta it  l a  forme d'une p re s ta t io n  annuelle permanente.
La suspension  de c e l l e - c i  provoquait une expéd ition  p u n itiv e  e t 
le  p i l la g e  a in s i  que le  châtiment des r é c a lc i t r a n t s .

Dans l e s  années 1865-1866 Samori menait l a  guerre avec Sere 
Brema. I l  n 'a r r iv a  pas à l e  v a in cre , m ais se  m aintint à Sananko
ro . Pour c é lé b re r  ce su ccès i l  p r i t  en 1867 le  t i t r e  de Faama s i 
g n if ia n t  le  chef et l e  souverain^®. Par conséquent, q u o iq u 'i l  con
tin u â t à recon n aître  théoriquement l a  su p é r io r ité  des in s t i t u t io n s  
t r a d it io n n e l le s  du kafou de Sanankoro, i l  devint en r é a l i t é  un 
souverain  indépendant. I l  n 'e s t  pas exclu  que le  mansa e t le  con
s e i l  des su p érieu rs ne p ro te stè re n t pas contre l'ém an cip ation  de 
Samori par con sid ératio n  d'une p art à  sa  su p é r io r ité  m i l i t a ir e

v - ■' ? T ) ...
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e t  de l 'a u t r e  aux cadeaux q u ' i l s  recevaien t e t su r le s q u e ls ,  san s 
ce chef l à ,  i l  ne pourraien t p lu s  compter.

L 'a c t io n  des conquêtes fu t  t r è s  im portante pour l 'a c c r o i s s e 
ment de l a  pu issan ce  de Samori e t pour l a  m o d ifica tio n  du ca rac -

39tè re  de son pouvoir q u 'e l le  e n tra în a it  . S i l e  b u tin  p erm etta it 
de récompenser l'arm ée immédiatement, l 'e n tre te n a n t  e t l a  l ia n t  
au personnage du chef, l e s  conquêtes t e r r i t o r i a l e s ,  e l l e s ,  o f f r a i 
ent l a  p o s s ib i l i t é  de p ercevo ir des p re s ta t io n s  r é g u liè r e s .  Par 
a i l l e u r s ,  l 'a u t o r i t é  de Samori su r l e s  kafou conquis par l a  guer
re é t a i t  sou verain e. E lle  n 'é t a i t  l im ité e , comme à  Sanankoro, par 
aucune so rte  d'engagement. Les d r o it s  de Samori r é su lta ie n t  de l a  
conquête e ffe c tu é e  ou de l a  soum ission v o lo n ta ire  du kafou quand 
le  mansa e t l e s  su p érieu rs ne voyaien t p lu s l a  p o s s ib i l i t é  de con
se rv er l'in dépen dan ce . L 'im portance des p r e s ta t io n s  a in s i  que 
d 'a u tre s  formes de l a  dépendance é ta ie n t  fon ctio n  entre au tre s 
du f a i t  s ' i l  y a v a it  eu ou non ré s is ta n c e . En cas de lu t t e ,  l ' a r 
mée v ic to r ie u se  de Samori p ro céd a it à un m assacre parmi l e s  supé
r ie u r s  du kafou conquis, b r û la i t  qu elq u efo is l e  v i l l a g e  p r in c ip a l

40e t emmenait en esc lav age  une p a r t ie  de l a  popu lation  . En c a s  de 
soum ission "v o lo n ta ire " , quand Samori s 'a p p ro c h a it  avec se s  tro u 
p es, on co n c lu a it un accord couronné par l a  cérémonie pendant l a -L\ i
qu e lle  on b u v ait l a  bo isso n  dege . Dans ce c a s  l à  on l a i s s a i t  le  
mansa sur p lace  e t  l e s  p re s ta t io n s  é ta ie n t  moins p é n ib le s . Mais 
dans aucun des cas  l 'a u t o r i t é  de Samori su r l e  kafou conquis n 'é 
t a i t  mise en q u estion .

A insi l e  pouvoir de Samori ne c e s s a i t  d'augm enter -  a u ss i  
b ien  sur le  p lan  t e r r i t o r i a l  et économique que sur c e lu i de l ' i n 
dépendance -  grâce aux conquêtes q u i, e l l e s ,  é ta ie n t  p o s s ib le s  
grâce à  l'arm ée permanente e t b ien  exercée dont d isp o s a it  l e  Faa- 
ma. Pour se l ib é r e r  des l ie n s  qui le  rendaient dépendant du mansa 
de Sanankoro, Samori tr a n sp o r ta , en 1873, sa  ré sid en ce  dans une 
au tre  bourgade - B issandougout2. C e lle -c i  r e s t a  c a p ita le  ju sq u 'e n  
1892, c 'e s t - à - d i r e  ju sq u 'à  l 'in v a s io n  fr a n ç a is e ,  l a  p r ise  de l a  
v i l l e  e t l a  chute du premier E ta t  de Samori.

Selon l 'a p p r é c ia t io n  de Y .Person en 1869 Samori ré g n a it  su r
un t e r r i t o i r e  de 6600 km , h ab ité  par 35 à 40 m ille  hommes e t
après l e s  conquêtes et le  t r a n s fe r t  de l a  c a p i t a le  à Bissandougou,

2 %en 1874 -  su r un t e r r i t o i r e  de p rè s  de 20 m ille  km avec 75 à 80
43 *m il le  h a b ita n ts  . C e  fu t  un accroissem ent brusque, cause par l e s
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conquêtes r é u s s ie s .  Aucune au tre  méthode ne p ou rra it g a ra n t ir ,  en 
s i  peu de temps, l a  con cen tration  sous le  pouvoir de Samori d'un 
t e r r i t o i r e  a u ss i  important e t  d 'un nombre a u s s i  élevé de gen s. Le 
développement de son pouvoir re p o sa it  sur l e s  conquêtes e t sur 
l'arm ée qui l e s  a c co m p lissa it .

C ette armée c r o i s s a i t  san s doute p lu s v i t e  que le  t e r r i t o i r e  
conquis car  se u le  sa  fo rce  in té g r a i t  l 'o r g a n is a t io n  b â t ie  p ar Sa
mori. Nous ne connaissons pas l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée dans l e s  
périodes r e sp e c t iv e s , m ais nous savons q u 'e l le  se développait aus
s i  b ien  par l 'a f f l u x  des v o lo n ta ie re s  que par l 'in c o r p o ra t io n  dans 
l'arm ée d'une p a r t ie  d 'a d v e r sa ir e s  c a p t i f s ^ .  Indépendamment de 
le u r  o rig in e  l e s  so fa  n 'é ta ie n t  pas appelés dans l'arm ée permanen
te  se lon  le  k a r i .  C 'é t a i t  donc une in s t i t u t io n  nouvelle , se déve
loppant indépendamment des anciennes s tru c tu r e s  p o lit iq u e s ,  so c ia 
l e s  e t e th n iqu es. Son rô le  c o n s i s t a i t  à b r i s e r  l a  r é s is ta n c e  de l a  
population  e t à perm ettre l a  con stru ction  des in s t i t u t io n s  é t a t i 
ques, notamment du système f i s c a l  e t de l 'a d m in is t ra t io n . L'armée 
o p é ra it dans une l i a i s o n  in d is so lu b le  avec son in i t i a t e u r  e t  chef 
Samori qui devint le  souverain  de l 'E t a t  q u ' i l  é d i f i a i t .  L 'éb ran 
lement des s tru c tu re s  anciennes e t l a  con stru ction  au -dessu s ou 
en d ép it d 'e l l e s  d'une o rg a n isa tio n  nouvelle furen t l e s  fon ctio n s 
p r in c ip a le s  de l'arm ée de Samori dans l e s  armées 60 et 70 du XIXe 
s iè c le  . I l  e s t  c a r a c té r is t iq u e  qu 'au  début de sa  c a rr iè re  Samo
r i  a v a it  e ssayé  de gagner l'indépendance en s'appuyant su r un 
groupe de g u e rr ie r s  qui l 'e n to u r a ie n t .  Les fo rc e s  de c e tte  p e t ite  
troupe cependant s 'a v é rè re n t tro p  f a ib le s .  Durant l e s  années qui 
su iv ire n t , Samori forma donc son armée, m ais i l  p r o f i t a  en même 
temps des formes d 'o rg a n isa t io n  d é jà  e x is ta n te s  - i l  s'appuya su r 
l e s  su p érie u rs du v i l l a g e  Dala, p u is du kafou de Sanankoro, i l  
a v a it  l a  p o s s ib i l i t é  de re c ru te r  l e s  hommes dans l'armée se lon  le  
k a r i .  La subordination  aux su p érieu rs du v i l l a g e  et p u is  du kafou 
lu i  a s s u r a i t  l e s  d e r r iè r e s  en cas d 'échec dans une ac tion  a g r e s s i 
v e . Mais l'arm ée  q u 'i l  a v a it  formée e t l e s  f r u i t s  de se s  conquêtes 
f a i s a ie n t  a c c r o îtr e  sa  p u issan ce . Après une d iza in e  d 'années de 
su bord in ation , Samori put se  perm ettre de l a  rompre et d 'a s s u r e r  
à son o rg a n isa tio n  une indépendance absolue ce qui te rm in ait  l a  
première é tape , extrêmement im portante, de l ' é d i f i c a t i o n  de son 
E ta t.
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Ce fu t  l à  une période brève, l a  form ation  de l 'E t a t  d o it  donc 
ê tre  con sid érée  comme un p rocessu s de tran sform ation s ra p id e s  e f
fe c tu é e s par l a  fo rce  ou par l a  menace d 'u t i l i s e r  l a  fo rc e .

V ers 1873 Samori dev in t un souverain  pleinement indépendant 
régnant su r un t e r r i t o i r e  im portant e t ayant de nombreux s u je t s .
I l  é g a la  désorm ais d 'a u tr e s  souverains du v o isin age  -  Karamogho 
Mori de Kankan, Sere Brema de Madina e t Aguibou de Dinguiraye 
On p o u rra it c ro ire  que se s  am bitions av a ien t é té  s a t i s f a i t e s  de 
même que l 'e s p o i r  de s 'e n r ic h ir  qui p o u ssa it  de nombreux hommes 
à  en trer dans son année. Mais après 1893 commença une période de 
conquêtes encore p lu s ra p id e s , de jeux p o lit iq u e s  com pliqués avec 
se s  a d v e rsa ire s  e t d 'un brusque accroissem ent du t e r r i t o i r e  e t de 
l a  popu lation  de l 'E t a t  de Samori. Le m otif de continuer l 'a c t io n  
des conquêtes e s t  l i é  sans doute aux am bitions p erso n n e lle s du 
souverain . Mais i l  ne s a u r a it  pas r é a l i s e r  ce s p r o je ts  sans l a  
s i tu a t io n  favorab le qui perm etta it l e s  gu erres et l e s  conquêtes 
su c c e ss iv e s  et même qui l e s  réc lam ait.

L'arm ée formée par Samori dans l e s  années 60 e t  au début des 
années 70 s 'a v é r a  p lus qu'un nouveau groupe s o c ia l .  E lle  se  c arac
t é r i s a i t  par un t r a i t  f o r t  im portant: une tendance in ce ssa n te  à 
l 'e x p a n s io n . Aussi b ien  l e s  commandants que l e s  sim ples so fa  
voyaient dans l a  guerre une chance de s 'e n r ic h ir  e t de m aintenir 
l a  p o s it io n  économique e t  so c ia le  a in s i  que le  p re s t ig e  acq u is . 
Sans l e s  gu erres ces hommes l à  se ra ie n t devenus in u t i le s ,  le u r  
niveau de v ie  a u ra it  b a i s s é ,  l e  p re s t ig e  acq u is -  s e r a i t  perdu. 
C ette n é c e s s ité  de mener des gu erres c o n tin u e lle s  e s t  d i f f i c i l e 
ment s a i s i s s a b l e  dans l e s  sources en ce qui concerne l a  première 
période de l 'E t a t  de Samori. Les t r a d it io n s  n 'en  d ise n t pas beau
coup. Mais l e s  in form ations abondantes su r de nombreuses conquê
t e s  démontrent suffisam m ent que l ' a r r ê t  des lu t t e s  n 'a u r a it  pas 
é té  p o s s ib le .  La s i tu a t io n  é t a i t  sem blable dans l e s  années qui 
s u iv i r e n t ^ .  Une f o i s  seulement l e  sou verain  se  décida à  e x p l i
quer aux délégués f r a n ç a is  l a  ra iso n  des gu erres c o n tin u e lle s  - 
i l  a ffirm a  que se s  f i l s  e t  l e s  ch efs des trou p es ne c o n se n tira ie n t 
pas à suspendre l e s  gu erres . Cet argument rev ien t dans l e s  sour
ces p o s té r ie u re s , mais i l  se  ré fè re  égalem ent, à  ce qui semble, 
aux décennies a n té r ie u re s , quand l 'E t a t  d é jà  formé de Samori con
t in u a it  l e s  gu erres e t  l e s  conquêtes in c e ssa n te s  e t se  développait 
te  r r i t o r i  alem ent.
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Depuis le  temps de se s  occupation s marchandes Samori é t a i t  
musulman. Dans l a  prem ière période de l 'é d i f i c a t io n  de son E tat 
cependant, quand i l  appuyait son a c t iv i t é  sur l e s  a l l i a n c e s  avec 
l e s  c h e fs  des communautés t r a d it io n n e l le s ,  i l  ne r e le v a i t  pas 
l e s  q u estion s de l a  f o i  e t  ne se  m ontrait pas comme défenseur 
de l ' i s l a m .  Ce n 'e s t  qu 'en  1875 q u ' i l  b ran d it l 'é te n d a rd  de l a  
guerre s a i n t e ^ .  Ce m otif ne jo u a it  p eu t-ê tre  pas un grand rô le  
pour l e s  so fa  groupés autour de Samori, mais i l  a v a it  son poids 
dans l a  p a r t ie  jouée avec l e s  so u verain s de Kankan, de Madina e t 
de Dinguiraye qu i, eux a u s s i ,  p ro fe s sa ie n t  l ' i s la m  e t autour des
q u e ls  se  con cen tra it a u ss i  un groupe de marabouts musulmans. Sa
mori é c a r t a i t  l e  c o n f l i t  avec ce s sou verain s m otivant de l a  guer
re  sa in te  l 'o c c u p a tio n  des kafou s u c c e s s i f s .  I l  a r r iv a  même à en
t r e r  en a l l ia n c e  avec Karamogho Mori -  souverain  de Kankan avec 
qui i l  a l l a i t  con quérir le  t e r r i t o i r e  appelé Sankaran s i tu é  entre 
le  N iger e t l a  r iv e  gauche du Milo^0 . C ette conquête fu t  terminée 
au bout de deux années e t  l e s  in flu e n c e s  de Samori se  montrèrent 
p lu s  fo r te s  su r l e  t e r r a in  conquis que c e l le s  de Karamogho Mori. 
Dans l e s  années 1876-78 l e  souverain  de Bissandougou conquit et 
subjugua de nombreux kafou à grande d en sité  de l a  popu lation  s i 
tu é s  su r l e s  deux r iv e s  du haut N iger, avec l e s  v i l l e s  Kouroussa, 
Kangaba e t S ig u ir i  . Au cours de ce s lu t t e s  Samori a g i s s a i t  l e  
p lu s  souvent se lon  l e  même schéma. Quand son armée s 'a p p ro ch a it  
d es fr o n t iè r e s  du kafou , i l  p ro p o sa it au mansa et aux su p érieu rs 
locau x  une c a p itu la t io n  v o lo n ta ire . En c a s  de réponse p o s it iv e  on 
c o n tr a c ta it  une a l l ia n c e  ren forcée par l e  mariage du souverain  
avec une des f i l l e s  du mansa, par l a  cérémonie de b o ire  l e  dege 
e t  par le  serment. La population  du kafou é t a i t  chargée de payer 
une p r e s ta t io n  modérée. E lle  d ev a it ê tre  perçue par l e s  personnes 
qui ju sq u e - là  gouvernaient l e  kafou ce qui le u r  f a c i l i t a i t  l a  dé
c i s io n  de se soum ettre à l 'a u t o r i t é  p o lit iq u e  de Sam ori. En cas 
de r é s is t a n c e , quand le  kafou d é fen d ait son indépendance, on 
a s s ié g e a i t  l e  souverain  dans le  v i l l a g e  p r in c ip a l qui lu i  se rv a it  
de ré sid en ce . C 'é ta ie n t  souvent des s iè g e s  de longue durée car 
l e s  fo r te r e s s e s  t a t a  e t même san je  é ta ie n t  d i f f i c i l e s  à prendre. 
Le b locus é t r o i t  cependant e t l a  faim  fo rç a ie n t l e s  défenseurs à 
se rendre. Les su p érie u rs du kafou qui a v a it  r é s i s t é  é ta ie n t 
a s s a s s in é s ,  une p a r t ie  de l a  popu lation  é t a i t  ré d u ite  à  l ' e s c l a 
vage e t l e s  p re s ta t io n s  au p r o f i t  de Samori é ta ie n t beaucoup p lus 
é le v é e s . Le mansa e t  l e s  su p érieu rs locau£ étan t m orts, on met
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t a i t  à l a  t ê te  du kafou ce membre de l a  fa m ille  du mansa qui é t a i t  
p rêt h c o lla b o re r . La su rv e illa n c e  des kafou conquis par fo rce
é t a i t  b ien  p lu s sévère que dans le  cas de ceux qui s 'é t a ie n t  ren- 

52dus san s lu t t e r  .
L 'expan sion  de Samori dans l a  v a l lé e  du haut Niger e t l a  con

quête du t e r r i t o i r e  de Baleya avec l a  bourgade Kouroussa qui en
t r e te n a i t  de v a s te s  co n tac ts commerciaux in q u ié tèren t l e  souverain  
toucouleur de ZÜnguiraye -  Aguibou. En 1879 une guerre é c la t a  car 
l e s  trou p es d'Aguibou avaien t attaqué Samori réclam ant q u ' i l  q u it
t â t  B aleya. Samori p r o f i t a  a lo r s  de son a l l ia n c e  avec Karamogho 
Mori e t m aintint le  t e r r i t o i r e  conquis s'en gagean t à rendre à Agui
bou l a  m oitié  des p re s ta t io n s  de Baleya"'^ .

En 1879 l e s  troupes de Samori occupèrent l e s  t e r r i t o i r e s  s i 
tu és su r l a  r iv e  o cc id en ta le  du Niger au nord du T in k isso . C 'é t a i
ent des t e r r i t o i r e s  de Boure, Sieke e t  Diouma, fo r t  r ic h e s  et bien 
p euplés, ayant de v a s te s  co n tac ts  commerciaux. A Boure i l  y a v a it
en p lu s des mines d 'o r ,  ce qui p erm etta it au conquérant d'augmen-

54t e r  l 'a c h a t  de f u s i l s  e t de chevaux . Les conquetes des années 
1874-1879 ren forcèren t donc considérablem ent l a  pu issance de Samo
r i .  Durant quelques années su c ce ss iv e s  le  souverain  se consacra 
avant to u t à conquérir de nouveaux t e r r i t o i r e s  et à déterm iner l e s  
formes de subordination  de chacun d 'eux -  se lon  l e s  c irco n stan ces 
dans le s q u e l le s  l a  conquête ou l a  jo n ctio n  eurent l i e u .  C ette a c t i 
v i té  de p lu s ie u rs  années fu t  p o ss ib le  grâce au développement de 
l'arm ée a u ss i b ien  en ce qui concerne son Importance numérique que 
son armement.

Dans l e s  années 1880-1881 eut l ie u  l 'é t a p e  d éc is iv e  de l a  fo r 
mation t e r r i t o r i a l e  de l 'E t a t  de Samori. Le souverain  se s e n ta it  
d é jà  a sse z  fo r t  pour penser à élim iner se s  deux p a r te n a ire s , ja d i s  
égaux - Karamogho Mori de Kankan et Sere Brema de Madina. Les deux 
furen t vaincus par l e s  f r è r e s  de Samori. Sere Brema fu t b attu  par 
l e  f r è r e  de Samori - Manigbe Mori. C e lu i-c i  p r i t  l e  sou verain  de 
Moriouledougou en c a p t iv ité  tuant se s  c o n s e i l le r s  e t l e s  gens de 
son entourage .

Quant à Kankan e l l e  fu t  conquise par l'arm ée de Samori d i r i 
gée par un au tre  frè re  -  Keme Brema /Fabou/- La v i l l e  devint le  
centre u rb ain  le  p lu s grand du premier E ta t de Samori e t  se s  con
t a c t s  commerciaux animés avec Bamako, Segou, Djenne e t  Tombouctou 
au nord et avec l a  côte a tlan tiq u e  fu ren t u t i l i s é s  par le  souve
r a in  pour l'approvisionnem ent de l'arm ée  e t  de l a  cour. Kankan
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é t a i t  un centre im portant de l a  cu ltu re  musulmane. Son occupation 
e t  son in co rp o ratio n  dans l 'E t a t  de Samori con tribu a à ren forcer 
l ' i s l a m  dans l 'e n to u ra g e  du sou vera in . Sous l 'in f lu e n c e  des mara
bouts qui se  trou vèren t dans sa  cour, Samori approfondit sa  con
n a issa n c e , ju sq u e - là  fo r t  s u p e r f i c ie l l e ,  de l a  r e l ig io n .  I l  a p p r it  
à  l i r e ,  fonda des é c o le s  pour l e s  c o u rt isa n s  e t le u r s  en fan ts a in 
s i  que l a  fon ction  du se c r é ta ir e  grâce à  quoi i l  pouvait se  se r 
v i r  de l 'é c r i t u r e  dans se s  co n tac ts e x té r ie u r s . Sous l 'in f lu e n c e  
des m arabouts, en 1884, Samori se proclama souverain  des f id è le s
-  finir e l  Moumenin. Ses s u je t s  l 'a p p e la ie n t  par un terme déformé
-  Almami"^.

L'année 1881 au cours de la q u e lle  furent conquis Kankan e t 
Madina apporta à Samori encore un su c cè s. En v ertu  d 'un  mariage 
diplom atique co n tracté  quand l'arm ée  de Samori s 'a r r ê t a  aux fron
t i è r e s  de Kabasarana, ce t E ta t en tra  en com position de l 'E ta t de 
Samori gardant son autonomie e t l a i s s a n t  au pouvoir lo c a l  l e s  mem
b re s du c lan  Toure^®. La soum ission de Kabasarana e t  de sa  c ap i
t a l e  Odienne donnait à Samori le  con trô le  de l a  v o ie  commerciale 
menant au pays des noix de k o la  /Worodougou/ e t  à l a  v i l l e  Kong, 
de même que l e s  conquêtes an té r ie u re s  lu i  avaien t ouvert l e s  voles 
s o i t  v e r s  le  nord d 'où  i l  pouvait im porter l e s  chevaux s o i t  v ers 
l e  sud e t v ers  l a  cô te  a tla n tiq u e  d 'où on lu i  fo u r n is s a i t  l e s  fu 
s i l s  e t l e s  p ro d u its  de lu x e . Le d é s ir  de co n trô le r  l e s  v o ie s  
com merciales fu t  un des m o tifs  déterm inant l e  sens des ac tio n s 
années e n tre p r ise s . Le con trôle  des v o ie s  à  son tou r perm ettait 
l 'im p o rta t io n  des chevaux e t  des f u s i l s  ce qui r e n fo r ç a it  l'arm ée 
e t  f a c i l i t a i t  l e s  conquêtes su iv a n te s .

Dans l e s  années 1874-1879 l a  pu issan ce de l'arm ée de Samori, 
s e s  e f f e c t i f s  e t  son armement fu ren t considérablem ent augmentés. 
Nous ne d isposons p a s , h é la s , de sou rces s u f f i s a n te s  pour d é ter
miner l'im p ortan ce numérique de c e t te  armée, mais l e s  in form ations 
interm édiaires en témoignent éloquemment. Ce sont d'une p art l e s  in 
form ations su r l 'u t i l i s a t i o n  du commerce pour l'armement des tro u 
p es e t d 'a u tre  p a r t ,  c e l le s  su r l e  système d 'in c lu re  dans l e s  rangs
de l'arm ée une p a r t ie  de gens p r i s  en c a p t iv ité  au cours des con-

~  59 *  r  ,  r  rqu etes . Le développement de 1 'armée é t a i t  étro item en t l i é  avec
l e s  conquêtes -  i l  é t a i t  à l a  f o i s  l a  con dition  et l ' e f f e t  de ce s 
conquêtes t e r r i t o r i a l e s .  D 'au tre  p a r t , à mesure que l 'E t a t  s 'a g ra n 
d i s s a i t ,  l e s  fo n c tio n s rem plies par l'arm ée devenaient p lu s  comple
x e s .  En dehors des conquêtes, sa  tâche é t a i t  à p résen t de m aintenir 
l e  pouvoir de Samori sur l e s  t e r r i r o i r e s  d é jà  envah is.
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Une des preuves de l 'a c c ro isse m e n t des e f f e c t i f s  de l'arm pe 
ré s id e  dans l e  f a i t  qu 'en  1881 p lu s ie u r s  ac tio n s armées furen t 
e n tre p r ise s  en même temps: on élim ina au cours de c e t te  même an
née deux concurrents co n sid érab le s de Samori /Kankan, Madina/ et 
on ra tta c h a  le  tro is ièm e /K abasarana/ qui c a p itu la  devant l a  me
nace d 'u t i l i s a t io n  de l a  fo rce  par le  conquérant.

En 1881, après l e s  conquêtes susm entionnées, l'é te n d u e  de
2

l 'E t a t  de Samori e s t  évaluée à  80 m ille  km , l a  population  à  300- 
-350 m ille  h ab itan ts^ 0 . C ette année ne term ina pas l e s  conquêtes 
e t  l e s  gu erres, e l l e s  continuèrent au c o n tra ire  conduisant l 'E t a t  
de Samori au comble de l a  puissance dans l e s  années 1885-1886; 
son t e r r i t o i r e  e s t  évalué a lo r s  à  175 m ille  km2 e t l a  population  
à 1 .100  m ille  h ab itan ts  . L 'expan sion  con tin u ait donc to u jo u rs , 
m ais l e s  formes d 'o rg a n isa tio n  de l 'E t a t  s 'é t a ie n t  f ix é e s  immédia
tement ap rès l e s  conquêtes de 1881. C 'e s t  à c e tte  époque a u ss i 
que fu ren t déterm inées l e s  fon ction s de l'arm ée q u i, en dehors de 
l 'e x p a n s io n  t e r r i t o r i a l e ,  re m p lis sa it  a u s s i  des tâch es importan
t e s  dans le  domaine de l a  p o lit iq u e  in té r ie u r e .

1 .2 .  L 'o rg a n isa t io n  de l'arm ée de Samori

1 .2 .1  . Recrutement

L 'o rg a n isa tio n  de l'arm ée de Samori se  form ait graduellem ent, 
dans l e s  années 60 e t  70, au cours des lu t t e s  l i é e s  à l a  construc
tio n  de l 'E t a t .  L 'accro issem en t numérique de l'arm ée e t l 'é v o lu 
tio n  de l 'a t t i t u d e  de ce groupe v i s - à - v i s  du r e s te  de l a  so c ié té  
fu ren t inséparablem ent l i é s  à l 'é v o lu t io n  de l 'o r g a n is a t io n  p o l i
t iq u e . Au début des années 80, quand l 'E t a t  de Samori é t a i t  d é jà  
formé, 1 'armée e l l e  a u ss i  devint une in s t i t u t io n  ayant une organ i
sa t io n  s t a b le .  E l le  se composait de deux types de trou pes -  l e s  
unes permanentes, l e s  a u tre s  appelées provisoirem ent, en c a s  d 'in 
v a sio n  é tran gère . Tous l e s  hommes l ib r e s  avaien t le  devoir de dé
fendre le  pays. On l e s  convoquait se lo n  le  système tr a d it io n n e l,  
d 'a p rè s  l e s  c la s s e s  d 'âge  e t  de chaque v i l la g e  séparém ent. Ces 
g e n s- là  apportaien t le u r s  propres armes, se  n o u rr issa ie n t eux-mê
mes e t  ne pouvaient com battre p lus longtem ps que le  temps d'une 
sa iso n  sèche. A l a  sa iso n  des p lu ie s  i l s  regagnaien t le u r s  v i l l a 
ges e t  le u r s  travaux^2 . U s  é ta ie n t o b lig é s  de le  f a i r e  pour se

t
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procurer de l a  n ou rritu re . D 'au tre  p a r t , pendant l a  sa iso n  des 
p lu ie s , on a r r ê t a i t  to u te s  l e s  gu erres c a r  l e s  con d ition s clim a
tiq u e s  ne perm ettaient pas de l e s  mener.

Les trou pes convoquées en cas d 'in v a s io n  étran gère é ta ie n t  
médiocrement armées e t mal ex ercées; de ce f a i t  e l l e s  n 'av a ie n t 
p as, malgré le u r  nombre, une grande v a leu r  m i l i t a ir e 6^ . Samori ne 
se d é c id a it  à l e s  ap peler qu 'en  cas de s i t u a t io n  extrême e t  i l  
l im i t a i t  le  recrutement à  l a  province menacée6^ . Ceci é t a i t  pos
s ib le  grâce à  l a  grande étendue de son p ays. Compte tenu de l a  
n ette  d iv is io n  en gouvernants e t  gouvernés, ap peler sous l e s  a r 
mes tous l e s  hommes l ib r e s  pouvait re p ré sen ter  un danger pour le  
groupe au pouvoir e t pour l 'E t a t .  C 'e s t  pourquoi même dans le  cas 
de l a  proclam ation  d'une t e l l e  m o b ilisa t io n , on ne fo r ç a i t  pas 
trop  énergiquement l e s  gens à  com paraître.

L'armée ré g u liè re  a v a it  une v a leu r  m i l i t a ir e  p lu s grande. 
E lle  é t a i t  composée de gens d 'o r ig in e  d iv e r se : hommes l i b r e s ,  vo
lo n ta ir e s ,  p r iso n n ie rs de guerre in corp o rés dans l'arm ée e t l e s  
hommes venant du recrutem ent. Le recrutement dans l'arm ée régu
l iè r e  c o n s i s t a i t  à o b lig e r  l e s  kafou conquis k envoyer, en tre au
t r e s ,  l e s  gens à l'arm ée6^ . Le p rin cipe  en v igueur é t a i t  d 'ap pe
le r  un homme su r d ix  ap te s à p o rte r  l e s  arm es. Ces hommes-là, de 
même que l e s  so ld a ts  du recrutem ent u n iv e r se l ,  apportaien t le u r s  
armes blanches e t i l s  é ta ie n t  n ou rris aux f r a i s  de le u r s  kafou . 
Samori le u r  d i s t r ib u a it  l e s  armes à feu qui demeuraient cependant 
l a  p ro p rié té  du souverain . A l a  sa iso n  des p lu ie s  le s  g u e rr ie r s  
de ce recrutem ent revenaien t dans le u rs  v i l l a g e s  c u lt iv e r  l a  t e r 
re6 6 .

C 'é t a i t  un système de recrutement qui p erm etta it aux hommes 
qui f a i s a ie n t  le u r  se rv ice  m i l i t a ir e  de ne pas rompre l e s  l i e n s  
avec le u r  v i l l a g e  e t  avec l 'o r g a n is a t io n  t r a d it io n n e lle  de l a  so
c ié té .  Ces hommes-là é ta ie n t cependant arrach és à le u rs  fa m ille s  
e t  à leu r v i l l a g e  pendant s ix  mois e t i l s  pouvaient s e r v ir  à Sa
mori d 'in strum ent de conquête su r d 'a u tre s  te r r a in s  q u ' i l s  ne con 
n a is sa ie n t  p a s . Selon l a  r e la t io n  du c a p ita in e  Peroz i l  e x i s t a i t  
a u ss i un recrutem ent dans l a  r e la t io n  de 1 :2  u t i l i s é  en c a s  d 'o r 
g an isa tio n  d'une ex péd ition  p articu liè rem en t im portante. Dans ce 
c a s - la  i l  s ' a g i s s a i t  d 'un  système de recrutem ent qui ne d i f f é r a i t  
que fo r t  peu du c e lu i e ffe c tu é  selon  l e s  c l a s s e s  d 'â g e . Ce p rin c i 
pe n 'é t a i t  d 'a i l l e u r s  pas appliqué avec tro p  de rigueur e t s i  le
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recrutem ent de 1 :10  a s s u r a i t  à Samori se lon  Peroz 4-5 m ille  guer-
67r i e r s ,  c e lu i de 1 :2  ne lu i  en donnait que 10 m ille

Toutes l e s  trou p es re cru tée s  dans l e s  v i l l a g e s  e t kafou é t a i 
ent pour Samori une so rte  de ré se rv e  appelée en c a s  de b eso in . Ce 
fu t  l à  un système é la s t iq u e  perm ettant au souverain  de d isp o ser 
d'une armée d'un nombre qui lu i  é t a i t  n é c e ssa ire . Aussi l a  charge 
r é e l le  pesant su r l a  population  de l 'E t a t  de fo u rn ir  l e s  g u e rr ie rs  
v a r i a i t - e l l e  se lo n  l e s  c irc o n sta n ce s: l'im portan ce de l a  guerre 
d 'a g re ss io n  ou du danger menaçant son t e r r i t o i r e .  En conséquence 
i l  e s t  fo r t  d i f f i c i l e  d 'é t a b l i r  l'im p ortan ce numérique de l'arm ée 
de l 'E t a t  de Samori c a r  e l l e  é v o lu a it  en même temps que l a  s i t u a 
t io n  ex té rieu re  de l 'E t a t .

La pu issan ce de l'arm ée de Samori n 'é t a i t  d 'a i l l e u r s  pas dé
term inée par le  nombre de gens m o b ilisé s  dans le  cadre du re cru te 
ment d é c r it  p lu s h aut. La force de ce souverain  re p o sa it  su r l ' a r 
mée permanente dont l e s  troupes i s s u e s  du recrutem ent n 'é ta ie n t  
qu'un complément.

L'année permanente se com posait de deux genres de so fa . On y 
tro u v a it  -  depuis le  début de l a  lu t t e  de Samori pour le  pouvoir 
- l e s  v o lo n ta ire s  d'une p art e t l e s  e sc la v e s  de l 'a u t r e  . Mais 
i l  y a v a it  une grande d iffé ren ce  parmi l e s  v o lo n ta ire s  de 1861 e t 
ceux de 1881 par exemple. Les p rem iers, peu nombreux, r isq u a ie n t 
beaucoup se groupant autour d'un ch ef dont l a  c a r r iè r e  ne f a i s a i t  
que débuter. Ces d e rn ie rs  en revanche, beaucoup p lu s nombreux, se 
p ré sen ta ie n t à  l'a rm ée  d'un souverain  qui ré g n a it  su r un E tat 
p u issan t et menait m aintes conquêtes v ic to r ie u s e s  e t  apportant ion 
grand b u tin . L 'élém ent du risq u e  é t a i t ,  dans le  second ca s , beau
coup moins im portan t. S i dans le  prem ier groupe de g u e rr ie rs  de 
Samori se trouvèren t donc l e s  hommes demeurant hors de l 'o r g a n is a 
t io n  so c ia le  t r a d it io n n e lle  ou vou lan t rompre le u r s  l i e n s  avec 
c e t t e  o r g a n is a t io n ^ , l'arm ée des années q u atre-v in g t a c c u e i l la i 
ent comme v o lo n ta ire s  de nombreux membres des groupes ayant gouver
né l e s  anciens kafou , l e s  f i l s  des ch e fs  des grandes fa m ille s , v i l -

70 % *la g e s  e t kafou . L 'E ta t  de Samori e t son armée o f f r a ie n t  à ces 
g e n s- là  une chance de m aintenir leu r  haute p o s it io n  so c ia le  e t le  
p re s t ig e  dont i l s  jo u is s a ie n t  auparavant.

Le l i s t e  des p lu s im portants ch efs m i l i t a ir e s  de Samori f a i 
t e  par le  se rv ice  des renseignem ents fr a n ç a is  e t contenant p lus 
de 60 prénoms p ré c ise  dans une quinzaine de c a s  qu'un commandant
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déterminé e s t  ancien chef du v i l l a g e ,  du kafou ou b ien  q u ' i l  e s t  
f i l s  d 'un  t e l  chef . I l  n 'e s t  pas exclu  que l e s  a u tre s  c h e fs  mi
l i t a i r e s  avaien t une o r ig in e  sem blable, m ais ce f a i t  n 'a  pas été  
marqué su r l a  l i s t e  en q u estio n . Bien sûr on tro u v a it  a u s s i  parmi 
eux l e s  gens d 'o r ig in e  d if fé r e n te , anciens p r iso n n ie rs , marabouts 
e t membres de l a  fam ille  du souverain . J e  rev ien drai encore au 
problème de l a  com position du groupe de c h e fs  m i l i t a i r e s .  La l i 
s te  susmentionnée permet d 'a f f ir m e r  qu'une p a r t ie  de membres d 'an 
c ien s groupes au pouvoir en tra  en com position de l'arm ée du nou
veau typ e , e t  par là-même dans le  groupe régnant dans l 'E t a t  de 
Samori. A ussi c e t  E ta t a g i s s a i t - i l  dans le u r  in té r ê t  égalem ent.

Les v o lo n ta ire s , en ta n t qu'hommes l i b r e s ,  pouvaient, une 
f o i s  par an / l e  jo u r de l a  f ê te  de la  f in  du Ramadan/, q u it te r
l e s  ran gs de l'arm ée à con d itio n  de rendre l e s  armes e t  l 'é q u ip e -

72 » *ment re çu s du souverain  . Les c a s  d'abandon de l'arm ée grâce à
c e tte  p o s s i b i l i t é  sont cependant sp orad iq u es. En to u t c a s  l e s  
sources n 'en  d ise n t r ie n  pour ce qui e s t  du groupe des ch e fs m ili
t a i r e s .  P eu t-être  a r r iv a ie n t - i l s  parmi l e s  sim ples so fa , m ais ncus 
avons moins de renseignem ents au s u je t  de ce u x -c i. Nous con n ais
sons par contre l e s  cas d'abandon de l'arm ée k d 'a u tre s  époques, 
l e s  d é se r t io n s , su rtou t ap rès l e s  d é fa i te s  in f l ig é e s  à l'arm ée  de 
Samori p ar l e s  F ran ça is . I l  s ' a g i t  cependant des f a i t s  peu nom
breux par rapport aux e f f e c t i f s  de l 'a r m é e ^ .

L'arm ée permanente, en dehors de v o lo n ta ire s , se  com posait 
a u ss i  d 'e s c la v e s .  On l e s  p re n a it au cours de nombreuses gu erres 
e t se lon  sa  propre d éc is io n  le  souverain  a v a it  d ro it  a un t i e r s  
de b u tin , hommes y com pris. Samori ven d ait une p a r tie  d 'e s c la v e s  
en échange des armes e t d 'a u tr e s  p ro d u its  dont i l  a v a it  b eso in , 
une p a r t ie  d ev a it c u lt iv e r  l a  te r re  e t  l e s  hommes jeunes e t  f o r t s  
é ta ie n t in corporés dans l 'a r m é e ^ .  Les jeu n es garçons qui apparte- 
naien t à  Samori e n tra ie n t, eux, dans sa  garde p u é rile  -  b ilak o ro  . 
C 'e s t  de se s  ranges que se  re c ru ta ie n t l e s  fu tu r s  so fa  e t même des 
ch e fs  éminents comme B i l a l i

Deux t i e r s  de p r iso n n ie rs  é ta ie n t  d is tr ib u é s  aux g u e r r ie r s .
Les so fa  povaient le s  vendre, o f f r i r  ou l e s  garder à  le u r  se rv ic e . 
Ces d e rn ie rs  acco m p lissa ien t auprès des so fa  des fo n ctio n s au xi
l i a i r e s ,  i l s  é ta ie n t se rv a n ts , garçons d 'é c u r ie ,  porteu rs . Cer
ta in s  d 'e n tre  eux, au bout d'un c e r ta in  temps, quand i l s  avaien t 
d é jà  gagné l 'a p p ro b a tio n , é ta ie n t encorporés dans l'a rm ée . Les 
e sc la v e s  -  q u ' i l s  fu ssen t l a  p ro p rié té  du souverain  ou des so fa  -
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ne pouvaient p a s , b ien  entendu, q u it t e r  l'arm ée comme l e s  so fa  -  
v o lo n ta ire s . Mais eux non p lu s , b ien  q u ' i l s  fu sse n t fo rc é s  au se r 
v ic e , n 'e s sa y a ie n t  p as de changer le u r  so r t .  I l s  n 'av a ie n t d 'a i l 
le u r s  p as où r e n tre r .  La p a r t ic ip a t io n  dans l e s  lu t t e s ,  l a  p o s s ib i
l i t é  de gagner des r ic h e s se s  et san s doute l a  fa sc in a t io n  par le  
personnage du souverain  et par l 'é c h e l l e  de l 'o r g a n is a t io n  dans le  
fonctionnement de la q u e lle  i l s  p ren aien t une p a rt  a c t iv e , f a i s a ie n t  
que l e s  so fa  de c e t te  o rig in e  é ta ie n t  eux a u ss i  f id è le s  à Samori 
e t  l e s  c a s  de le u r  d é sertio n  é ta ie n t  fo r t  peu nombreux.

1 .2 .2 .  E f f e c t i f s

Les e f f e c t i f s  de l'arm ée de Samori sont d i f f i c i l e s  à déterm i
ner é tan t donné le  système de recrutem ent dans l e s  p ro portio n s re 
l a t iv e s  aux b e so in s que nous venons de d é c r ir e .  Les sou rces rap 
portent des c h i f f r e s  fo r t  d i f fé r e n t s  e t d i f f i c i l e s  à  accep ter sans 
c r i t iq u e .  En 1885 l e s  F ran ça is  évalu aien t l'arm ée de Samori à 40 
m ille  hommes^3 . Le rapport de l a  m ission  de Tournier e t de Peroz
à Kenieba-Koura dans l 'E t a t  de Samori c i t a i t  l e  c h if f r e  de 50 m il-

7 9le  f a n ta s s in s  e t  de 4 m ille  c a v a l ie r s  . Le c a p ita in e  Peroz, dans
l e s  sou ven irs de sa  m ission  à Bissandougou un an p lus ta r d , fu t
p lu s pm dent dans se s  ap p ré c ia tio n s bien q u ' i l  c i t â t  seulement le s
c h i f f r e s  concernant l e s  so fa  venant du recrutem ent. I l s  devaien t
ê tre  au nombre de 4 à 5 m ille  en c a s  de recrutem ent de 1 :1 0  e t

3 0  *p rès de 10 m ille  pour le  recrutem ent de 1 :2  . Bien sur avec l e s
troup es permanentes l'arm ée de Samori é t a i t  p lu s  nombreuse, mais 
Peroz ne donne pas le  c h i f f r e  com plet.

C 'e s t  aux années 80 que se  rap porten t a u ss i  l e s  in form ation s 
p a r t i e l l e s  qui peuvent cependant donner une id ée  de l'im p ortan ce  
gén érale  de l'a rm ée . A in si, en 1882, Borgnis-D esbordes é v a lu a it  
l a  c a v a le r ie  de Samori à 950 hommes . D 'après l 'e s t im a t io n  de
Combes, en 1885 Samori e t Fabou lu t ta ie n t  contre l e s  F ran ça is  à

* 32 r  #l a  tê te  de p rès 3 m ille  hommes . Frey en 1886 e s t im a it  l'a rm ée
commandée par Malinkamori à 8 m ille  g u e rr ie r s8 ^ . Ce sont l à  des 
in form ations relativem ent d ignes de fo i  c a r  e l l e s  proviennent des 
rap p o rts e t  des correspondances é c r i t e s  au cou rs des lu t t e s  avec 
Samori, quand l e s  F ran çais avaien t beso in  d'une évalu atio n  sé r ie u 
se  des fo rc e s  de l'ennem i. Après l a  con clusion  de l a  p a ix  avec l a  
France, Samori réu n it une grande p a rtie  de se s  troupes ré g u liè r e s  
e t p a r t i t  en expéd ition  contre l e  Kenedougou. Selon l 'a p p r é c ia t io n  
de L .B in ger le  souverain  a v a it  à S ik a sso , en septembre 1887, p rès
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de 5 m ille  g u e rr ie r s  dont seulement 140 c a v a l ie r s .  C 'é t a i t  l ' é t a t  
ap rès l e s  prem ières d é fa i t e s  de Samori p rè s  de l a  c a p ita le  du Ke- 
nedougou e t ,  se lon  ce même B in g e r .l 'a r m é e  de Samori com ptait au 
début un m i l l ie r  d'hommes de p lu s . J e  pense que le  voyageur fran 
ç a i s  so u s-estim a l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée du souverain  n o ir . I l  
p ré c isa  en outre que l e  nombre de se rv an ts  e t a id es p ré sen ts dans 
le  camp é t a i t  au moins éga l à ce lu i de s o fa .  Cela f e r a i t  une to ta 
l i t é  de p lu s  d'une d iza in e  de m i l l ie r s  de gens. D 'autre p art Bin- 
ger p a r le  de 3000 so fa  l a i s s é s  au pays8 '’ . Les renseignem ents four
n is  par Binger dans son l iv r e  / r e la t io n  du voyage/ d e stin é  au le c 
te u rs  in té r e s s é s  par l e s  découvertes en Afrique ne peuvent pas 
ê tre  con fro n tés, h é la s , avec l e s  m atériaux d 'a rc h iv e s c a r  par une 
coïncidence cu rieu se  l e  rapport de ce voyageur /devenu en su ite  
haut fon ction n aire  e t  ad m in istrateur c o lo n ia l/  d isp aru t des a rch i
v es des a u to r ité s  c o lo n ia le s  a u ss i b ien  à P a r is  q u 'à  Dakar.

Les in form ations p a r t i e l l e s  rap p o rtée s p lus haut démontrent 
que l e s  armées re sp e c t iv e s  de Samori com ptaient de t r o i s  à h u it 
m ille  hommes, e t que son armée employée dans la  grande guerre 
d 'a g re ss io n  s 'é l e v a i t  à p lu s d'une d iza in e  de m i l l ie r s  de guer
r i e r s .  Ces c h i f f r e s  concernent l e s  so fa  menés à l a  lu t t e  san s 
égard au type de l'arm ée e t  à son appartenance o rg an isa tio n n e lle  
ou t e r r i t o r i a l e .  C 'e s t  sur ces données que s'appuya Y .Person e s sa 
yant d 'é v a lu e r  l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée  de Samori. En 1881 e t 82 
i l  évalu a  l e s  fo rce s  de Samori à  15 m ille^  m ais ne donna pas de 
ju s t i f i c a t i o n  convaincante de ce c h i f f r e  . Le même chercheur 
avança l'h y po th èse  que chacune des q u atre  provinces lim itro p h es 
a v a it  une armée de 5 m ille  g u e rr ie rs  ta n d is  que l'arm ée de l a  pro
v ince c e n tra le  é t a i t  l a  p lu s  fo r te  e t  s 'é l e v a i t  à 8 m ille  hommes. 
Admettant c e r ta in e s  f lu c tu a t io n s  de l'im portan ce  numérique de l ' a r 
mée re g u liè re  de Sam ori, Y .Person su p p o sa it que v e rs  1885 e l l e  
com ptait en tou t de 25 à 30 m ille  hommes8 ^ . Ce chercheur augmente 
se s  e stim atio n s de l'a rm ée  de Samori avant l 'a t t a q u e  du Kenedougou 
en 1887 à 30-35  m ille8 8 .

Je  pense que ces c h i f f r e s  peuvent ê tre  co n sid érés comme des 
données d 'o r ie n ta t io n  approxim atives. Le c h if f r e  permanent de 5 
m ille  so fa  pour l e s  armées de province se trouve co n tred it par 
l e s  données d é t a i l lé e s  su r l e  nombre e f f e c t i f  des trou p es prenant 
p art aux combats o s c i l la n t  de 3 à 8 m ille .

E nfin  de brusques changements des e f f e c t i f s  de l'arm ée dans 
de t r è s  b r e f s  d é la i s  -  1882 -  15 m ille , 1883 -  30 m ille , 1887 - 
35 m ille , in c ite n t  à l a  prudence v i s - à - v i s  de ce s e s tim a tio n s. Ou
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b ien  l e s  c a lc u ls  sont im p a rfa its  ou b ien  l e s  f lu c tu a t io n s  du nom
bre é ta ie n t  l e  r é s u l t a t  de l a  p o s s ib i l i t é  de com pléter l a  compo
s i t io n  de l'arm ée permanente avec l'arm ée  de recrutem ent. Les 
sou rces ne nous perm ettent pas de d if fé r e n c ie r  le  nombre de ces 
deux typ es des trou pes au cours des lu t t e s  des années 80 . J e  se 
r a i s  en c lin  à adopter l a  seconde su p p o sitio n  ce qui s i g n i f i e r a i t  
que l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée  v a r ia ie n t  considérablem ent e t é ta ie n t 
fon ction  des b eso in s de l 'E t a t  et des d é c is io n s p r i s e s  par Samori. 
Sans doute un accroissem ent brusque des e f f e c t i f s  s i g n i f i a i t - i l  
l a  m o b ilisa t io n  de l a  population  des kafou.

Tous l e s  c a lc u ls  s t a t i s t iq u e s  sont d 'au tan t p lu s d i f f i c i l e s  
que l a  v a leu r  m i l i t a ir e  e t  l'armement d es troupes permanentes e t 
de c e l l e s  i s s u e s  du recrutem ent é ta ie n t  fo r t  d i f fé r e n t s  ce qui 
f a i t  que le u r  comparaison n 'e s t  pas to u jo u rs  ju s t i f i é e ,  su rtou t 
pour déterm iner l a  fo rce  de l'a rm ée . Samori a u ra it  pu m o b ilise r  
des armées beaucoup p lu s  im portan tes. Les nombres de 40 ou 50 m il
l e  c i t é s  dans l e s  sou rces f r a n ç a ise s  ne sont pas tou t à f a i t  in 
v ra isem b lab les s i  on l e s  confronte à l a  population  de l 'E t a t  et 
au système de recrutem ent de 1:10 e t de 1 :2 .  J ' a i  d é jà  p a rlé  des 
d i f f i c u l t é s  so c io - p o lit iq u e s  et économiques de m o b ilise r  une t e l 
le  q u an tité  d'hommes. Une au tre d i f f i c u l t é  c o n s is t a i t  à l e s  armer. 
Les g u e rr ie r s  de recrutem ent ap p orta ien t le u r s  armes b lan ch es, l e s  
f u s i l s  é tan t d is t r ib u é s  par le  souverain  pour le  temps de l a  guer
r e .  Samori a ch e ta it  beaucoup d'arm es à feu , mais e l l e s  n 'au ra ien t 
pas s u f f i  à cinquante m i l l i e r s  de s o fa .  L 'augm entation des e f fe c 
t i f s  de l'arm ée n 'a v a it  donc pas de se n s.

Après l'an n ée 1889 e t l 'étouffem ent de l a  ré v o lte  des s u je t s ,  
l'a rm ée  de Samori fu t  sérieusem ent m odifiée ce qui é t a i t  l i é  aus
s i  à son importance numérique. L 'im portance de l'arm ée se  re ssen 
t i t  san s doute de l a  p erte  au p r o f i t  de l a  France des t e r r i t o i r e s  
b ien  peuplés de l a  r iv e  gauche du N iger. D 'au tre p art le  souvenir 
de l a  ré v o lte  de l a  population  des années 1888-1889 in c i t a  l e  sou
v e ra in  à développer l'arm ée  permanente ex à  rédu ire  le  recrutem ent. 
E nfin  l 'in tr o d u c t io n  de nouveaux f u s i l s  à chargement par l a  c u la s
se e t en su ite  à r é p é t it io n  qui é ta ie n t  coûteux et im portés en nom
bre l im ité ,  in flu a  également sur l e s  e f f e c t i f s  de l'a rm ée . I l  s ' a 
v éra  q u ' i l  v a la i t  mieux p erfection n er l'armement d'une armée d 'é 
l i t e  qu'augmenter l e s  e f f e c t i f s  de l 'a rm é e . Samori ne pouvait pas 
entreprendre le s  deux choses à l a  f o i s  c a r  le  réarmement de se s  
troupes n é c e s s i t a i t  un grand e f fo r t  économique et d 'o rg a n isa t io n .
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L 'in tro d u c tio n  des armes à  t i r  rap id e  en tra în a  une d iv is io n
de l'arm ée  permanente en trou p es de choix qui l e s  p o sséd a ien t,
e t ,  d 'a u tr e  p a r t ,  en tro u p es qui ne p o sséd a ien t que des f u s i l s  à
p ie rre  e t  à  p is to n . En 1891, quand commençait l a  guerre de l a
France avec Samori, Archinard p a r la i t  de 10 m ille  so fa  de p ied

89e t de 3 ra ille  c a v a l ie r s  . Au cours de l a  campagne de 1891-1892, 
lo r s  du commandement d 'Humbert, Samori opposa aux conquérants 
se s  m e ille u re s  u n ité s  ré u n issan t en ré se rv e  l a  m ajo rité  de fo rc e s  
à  l 'e x c e p t io n  des so fa  qui gardaien t l 'o r d r e  dans l 'E t a t  e t de l a  
p u issan te  armée de B i l a l i  qui s u r v e i l l a i t  l e s  ro u tes menant à 
S ie r r a  L e o n e ^ . Le se rv ic e  des renseignem ents fr a n ç a is  é t a b l i t  
a lo r s  que Samori a v a it  envoyé successivem ent 500 e t 800 so fa  a r 
més de f u s i l s  à t i r  rap ide  pour défendre l e s  p assage s par l e s  ma
r ig o t s  Sombiko et Diamanko. Selon une au tre  ap p réc ia tio n  de l a  
même époque le  nombre de f u s i l s  modernes dont d isp o s a it  Almami 
s 'é l e v a i t  à 2 m ille  environ?1 . Samori d i s p o s a i t  en outre des trou 
pes de quelques m ilie r s  de so fa  armés de f u s i l s  à  p ie rre  e t  à  p is 
ton . Par a i l l e u r s  B i l a l i  a v a it  p rès de 2500 so fa  dont 700 environ 
avec des f u s i l s  à  t i r  rap id e^ 2 . Avec l e s  troup es r é p a r t ie s  dans 
to u t l 'E t a t  l'arm ée permanente de Samori pou vait compter à l 'é p o 
que des campagnes de 1891 e t de 1891-1892 p rès de 15  m ille  hommes. 
C 'é t a i t  pourtant une armée p lu s fo r te  que c e l le  d 'av an t 1887 car 
e l l e  é t a i t  mieux exercée e t mieux armée. Y .Person l 'e s t im a  à  10- 
-15 m ille ,  dans un au tre  en d ro it de son t r a v a i l  i l  a jo u ta  q u 'e l le  
ne d é p a ssa it  pas 20 m ille .  I l  évalua le  nombre de fU s i l s  à t i r  ra 
pide à 4 m ille  c 'e s t - à - d i r e  davantage que ne le  ra p p o r ta it  l e  se r 
v ice  des renseignem ents fr a n ç a is  en 1891 c a r  i l  c ro y a it  qu'une
p a r t ie  de so fa  armés de ces f u s i l s  s u r v e i l la ie n t  d 'a u tr e s  f ro n tiè -  

93 *re s  . Pour l a  defense du cen tre  du pays dans l e s  années 1891-1892, 
quand l e  danger é t a i t  le  p lu s grand, Samori n'employa pas l e s  tro u 
pes de recrutement s'appuyant su r l'a rm ée  permanente -  mieux armée 
e t mieux exercée. C ela r e s s o r t  du nombre de so fa  p a r t ic ip a n t  aux 
b a t a i l l e s  re sp e c tiv e s  qui ne d é p a ssa it  p as deux m ille . Les r e l a 
t io n s  de quelques d é se rte u rs  de l'arm ée de Samori c ite n t  l e s  c h if 
f r e s  moins im portants que ne l e  font l e s  rap p o rts  f r a n ç a is ,  m ais

94ce ne sont pas l a  des d ivergences importantes"^ . La popu lation  
soumise é t a i t  appelée en revanche a exécu ter des travau x  de f o r t i 
f ic a t io n  des p assage s et des g u é s , Ce f a i t  prouve un changement 
d 'a t t i t u d e  de l'arm ée envers le  r e s te  de l a  population  survenu 
après l a  grande r é v o lte .
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Après l e s  d é fa i t e s  in f l ig é e s  par l e s  F ran ça is , au cours des
lu t t e s  avec le  lie u te n an t-c o lo n e l Combes^ en 1893, Saraori décida
de se  r e t i r e r  è l ' e s t  avec son armée e t  autant de s u je t s  q u 'i l
r é u s s i r a i t  à f a i r e  p a sse r  sur le  t e r r i t o i r e  du nouvel E ta t .

Le fardeau  p r in c ip a l l i é  au déplacement de l 'E t a t  e t de sa
pop ulation  retom bait su r l'arm ée qu i premièrement -  l u t t a i t  avec
l e s  F ran ça is , deuxièmement -  s u r v e i l l a i t  l e  passage des s u je t s  e t

97troisièm em ent -  com battait pour gagner le  nouveau t e r r i t o i r e  .
Les e f f e c t i f s  de l'arm ée  à  c e tte  époque sont d i f f i c i l e s  è  f ix e r .  
Nous savons pourtant que le  recrutem ent de nouveaux so fa  é t a i t  
p lu s compliqué à cause de l a  p én é tra tio n  su r le  nouveau t e r r i t o i 
r e ,  des d é fau ts d 'approvisionnem ent e t de l a  famine parmi l a  po
p u la t io n . L'arm ée, n ourrie  mieux que l e s  a u tre s  s u je t s  avec l e s  
p ro v is io n s  r e s t r e in te s  de l 'E t a t  en déplacement, n 'é t a i t  pas in 
té r e s sé e  à a c c u e i l l i r  de nouveaux hommes. Les trou p es de Samori, 
d 'a u tre  p a r t ,  su b is s a ie n t  des p e r te s  dans l a  lu t t e  avec l e s  Fran
ç a i s ,  dans l a  guerre avec Bàbemba et dans l e s  conquêtes de nou
veaux t e r r i t o i r e s  . On peut donc év alu er l e s  e f f e c t i f s  de l ' a r 
mée dans l e s  années 1893-1895 à une d iza in e  de m i l l i e r s .  Ce c a l 
cu l e s t  com patible avec l 'e s t im a t io n  du lieu te n an t-co lo n e l Mon-

99t e i l  de 1895 qui lu i  a u ss i  ra p p o r ta it  le  c h if f r e  de 10 m ille  . 
Dans l e s  années 1896-1898, l'arm ée de Samori c ru t de nouveau en 
fo r c e . Les troupes commandées par Sarankenyi-M ori com ptaient, 
e stim e-t-o n , 7-8 m ille  hommes1 Nebout rap p orte , q u 'à  Dabakala

* * # 9 1 Û1en 1897 Samori é t a i t  entouré de p rès de 2 m ille  so fa  d 'é l i t e  
Au cours de l a  guerre de 1898 l e s  F ran ça is  év a lu a ien t l'arm ée de
Samori à 12 m ille  hommes dont près de 4 m ille  ava ien t des f u s i l s

102  *  *  ✓ à t i r  rap id e  . C 'é t a i t  une ap p réc ia tio n  p ertinen te qui se trou 
ve confirm ée par le  nombre de so fa  f a i t s  p r iso n n ie rs  ou tu é s  pen
dant l e s  d ern ie rs mois de l a  guerre , y compris l a  v ic t o i r e  d é f i-

*  103n it iv e  remportée su r l e s  troupes de Samori .

1 .2 .3 .  Types des tro u p es, détachem ents, armées

L es troup es de Samori se d iv is a ie n t  en deux ty p es principaux 
-  l ' in f a n t e r ie  et l a  c a v a le r ie .  C 'é t a i t  une d iv is io n  t r a d it io n 
n e lle  appliquée en A frique o cc id en ta le  depuis des s i è c l e s .  Le che
v a l y fu t  to u jo u rs un animal coûteux, l e  f a i t  de le  p osséder té -

104m oignait de l a  haute p o s it io n  s o c ia le  de son p ro p r ié ta ir e  . La 
p lu p art des montures ne v iv a ie n t  pas longtem ps, su rtou t au sud de
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l a  zone du sa h e l, à cause des con d ition s c lim atiq u es e t de l a  mou
che t s é - t s é .  Vu l a  n é c e ss ite  d 'im porter l e s  chevaux e t de complé
t e r  sans c e sse  le u r  nombre, l a  c a v a le r ie  ne pou vait pas ê tre  t r è s  
nombreuse e t c ' é t a i t  l ' in f a n t e r ie  qui c o n s t i tu a it  l a  base de l ' a r 
mée. Dans l e s  périodes de l'épanouissem ent de l 'E t a t  et de l'arm ée 
-  avant l a  guerre avec le  Kenedougou e t dans l e s  années 1891-1892,
Samori d isp o s a it  d'une c a v a le r ie  comptant p lu s d 'un  m il l ie r  de ca-

105v a l i e r s .  L eg assick  estim e l a  c a v a le r ie  à  1-2 m ille  hommes , tan 
d is  qu 'Y .Person  suppose que le u r  nombre a r r iv a i t  même ju sq u 'à  3 

106m ille  . Chaque campagne de guerre e n tra în a it  des p erte s  en che
vaux. Ces p e r te s  e t l a  m o rta lité  des animaux provoquaient des 
changements fréq u en ts des e f f e c t i f s  de l a  c a v a le r ie .

Les u n ité s  de c a v a le r ie  e t d 'in fa n te r ie  ferm aient des d é ta
chements sé p a ré s . Une p a r t ie  de chevaux cependant é t a i t  d isp e rsé e  
dans l e s  détachements d 'in fa n t e r ie  c a r  l e s  commandants, eux, a v a i
ent d ro it  aux montures. I l s  ne s 'e n  se rv a ien t pas d 'a i l l e u r s  au 
cours de l a  lu t t e ,  m ais uniquement au cours de l a  marche e t en 
c a s  de fu ite  du champ de b a t a i l l e .

Les g u e rr ie r s  de pied é ta ie n t  appelés s o fa .  Ce terme é t a i t  
d é jà  employé avant dans l e s  E ta ts  de Bambara. Sa s ig n i f ic a t io n
n 'e s t  pas c l a i r e .  L 'e x p lic a t io n  l a  p lu s probable s e r a i t  "c e lu i

107qui porte l'arm e à feu"
Dans l 'E t a t  de Samori on q u a l i f i a i t  de ce terme le  g u e rr ie r  

ayant une arme à  feu . Mais dans l e s  sources f r a n ç a is e s  ce mot e s t  
employé dans d iv e rse s  acceptio n s - c e r ta in s  o f f i c i e r s  l 'u t i l i s e n t  
pour chaque g u e rr ie r , d 'a u tr e s  l e s  réserven t aux membres de l ' a r 
mée permanente et de L artigu e  l'em p lo i uniquement en p arlan t des 
gens armés de f u s i l s  à  t i r  rap id e1 Le c a p ita in e  Peroz u t i l i s a i t  
l e  terme de so fa -k e le  pour d ire  so fa  de l'arm ée  permanente10^ . 
L 'inconséquence des sources rend donc p articu liè rem en t d i f f i c i l e  
l a  d is t in c t io n  entre le s  so fa  de l'arm ée permanente et ceux i s s u s  
du recrutem ent.

Les so fa  com battaient dans l e s  détachements d i t s  kourou.
Leur nombre n 'é t a i t  pas str ic tem en t déterminé e t v a r i a i t  de 10 à 
20 hommes. Dix kourou form ait un détachement appelé bo lo . C 'é t a i t  
une u n ité  d 'o rg a n isa t io n  fondamentale comptant de 100 à 200 hom
mes 10. A sa  tê te  se te n a it  le  bolokountigi re cru té  le  p lus sou
vent d 'en tre  l e s  e sc lav e s f id è le s  de Samori, é levé dàs l 'e n fa n c e

111auprès du sou verain  . Comme le  bolokountigi é t a i t  to u jo u rs en-
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tou ré d'un groupe de se rv a n ts , p orteu rs e t p a le fr e n ie r s ,  e t  que de 
nombreux so fa  avaien t eux a u ss i des se rv a n ts , l 'im p o rtan ce  numéri
que du bolo avec ces g e n s- là , v e i l la n t  à  l'approvisionnem ent, à l a  
p rép aratio n  du camp, au tran sp o rt -  é t a i t  p lu s  grande. C 'é ta ie n t  
l e s  so fa  avant tou t qui prenaient p art aux combats, m ais une par
t i e  de se rv an ts particu liè rem en t prompts à l a  lu t t e  pouvait rem-

112p l i r  des fon ction s a u x i l i a i r e s  su r l e  champ de b a t a i l l e  a u ss i
Le bolo de c a v a le r ie  é t a i t  moins nombreux e t  se  com posait de

113 *50 c a v a l ie r s  . La c a v a le r ie  se r e c r u ta i t  souvent d 'e n tre  l e s
gens r ic h e s  qui pouvaient se p résen ter avec le u r  monture. I l  y

114a v a it  parmi eux de nombreux f i l s  du sou verain  . La p lu p art des
115chevaux é ta ie n t  a t t r ib u é s  aux c a v a l ie r s  par Samori . Compte t e 

nu de l a  com position so c ia le  de ces détachements e t a u ss i  face  à 
l a  n é c e s s ité  de prendre so in  du ch eval, l e s  se rv an ts , l e s  p a le fr e 
n ie r s  e t  l e s  p orteu rs y é ta ie n t  p lu s nombreux. P artant pour des 
ex p éd itio n s de guerre p lu s longues on emmenait a u ss i des femmes 
ou des concubines .

L es bolo opéraien t sur l e  champ de b a t a i l l e  séparément ou réu
n is  en u n ité s  p lu s im portantes, formées se lon  le  b e so in . Le p lu s
souvent c 'é t a ie n t  des détachements comptant de un à quelques m il- 

117l i e r s  de g u e rr ie r s  . Par temps de p a ix  l'arm ée permanente é t a i t
d islo q u ée  dans d iv e r se s  l o c a l i t é s  de l 'E t a t  e t  i l  a r r iv a i t  que

118p lu s ie u rs  bolo sé jo u rn a ien t dans le  même v i l l a g e
A l a  t ê te  d'un groupe de bolo se te n a it  un commandant d i t  so- 

fakoun. I l  é t a i t  nommé par le  chef de l'arm ée  -  k e l e t i g i .  C 'é t a it  
un haut grade m i l i t a ir e  l i é  à  de nombreux p r iv ilè g e s  e t à  l a  r i -

1 iq
chesse  de l a  personne qui l e  p o r ta it  .

L es sources m i l i t a i r e s  f r a n ç a ise s  concernant a u ss i  b ien  le s  
e f f e c t i f s  des détachements lu t ta n t  sur l e  champ de b a t a i l l e  que 
ceux des u n ité s  d islo q u ées su r l e  t e r r i t o i r e  de l 'E t a t  confirment 
ce s in form ation s t i r é e s  de l a  t r a d it io n  e t  des d e sc r ip t io n s  des 
voyageu rs. La p lu p art de p e t i t e s  escarmouches e t  lu t t e s  é ta ie n t  
menées avec l e s  détachements de Samori comptant de 100 à 400 hom
mes. Les in form ations sur de t e l s  e f f e c t i f s  des détachements fU-

120ren t rap p ortées par l e  co lon el Borgnls-D esbordes en 1882 # par
121le  commandant Combes en 1885 . par l e s  lie u te n a n ts-c o lo n e ls  -

122 123Archinard en 1889 e t Humbert en 1891 . Dans le  second E tat
l 'o r g a n is a t io n  de l'arm ée su b it c e r ta in s  changements dont i l  sera  
q u estion  dans l a  p a r t ie  u lté r ie u r e  de ce ch ap itre .
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Les in form ation s r e c u e i l le s  par l e s  m i l i t a i r e s  fr a n ç a is  se 
trouvent confirm ées par l e s  renseignem ents su r l a  form ation des 
groupes de bolo  sta tio n n an t su r l e  te r r a in  pendant l 'in te r r u p t io n  
d es lu t t e s .  On trouve le  p lu s de données de ce genre dans l e s  t é 
moignages des p riso n n ie rs  de guerre e t  des d é se rte u rs  des années 
1891-189212 .

Selon l e s  t r a d it io n s  o ra le s  r e c u e i l l i e s  par Y.Person l 'E t a t  
se  d iv i s a i t  en cinq provinces au xq u elle s correspondaient cinq a r 
mées: quatre armées de fro n tiè re  défendant l 'E t a t  contre l ' i n v a 
sio n  ex té rieu re  et menant son expansion e t  une armée de l a  provin
ce cen tra le  -  l a  p lu s  nombreuse, g a ra n tis sa n t l a  s t a b i l i t é  in té 
r ie u re  du pays, servan t de ré se rv e  en cas d 'a g r e s s io n  étrangère e t 
p a r t ic ip a n t  dans to u te s  l e s  grandes gu erres d 'a g r e s s io n . Chacune 
des armées t e r r i t o r i a l e s  /d e  f r o n t iè r e /  com ptait p rès de 5 m ille  
so fa  e t c a v a l ie r s  ta n d is  que l'arm ée de l a  p riv in ce  c e n tra le  /Fo-A ne
roba/  en com ptait 8 m ille  . Dans l a  p a r t ie  précédente de ce cha
p it r e  j ' a i  considéré d é jà  le  c a ra c tè re  approxim atif de ces données 
numériques. I l  ne f a i t  pas de doute en revanche que l e s  armées de 
province é ta ie n t  l e s  u n ité s  d 'o rg a n isa t io n  l e s  p lu s grandes dans 
l'arm ée  de Samori. E l le s  é ta ie n t cinq dans le  premier E ta t et t r o i s  
/p lu s  tard ^qu an d  B i l a l i  se  r e t i r a  de l 'o u e s t  -  q u a tre / dans l e  se 
cond E ta t  . C ertes E .P eroz, dans se s  souvenirs du sé jo u r  à  B is -  
sandougou en 1887, donna l'in fo rm a tio n  su r 7 provinces e t armées 
avant 1884, à  l'époque de l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t ,  e t 10 provin
ce s e t  armées au temps des n ég o tia tio n s de 1887 • Chacune des
armées c i t é e s  é t a i t  l i é e  se lon  Peroz à une province déterm inée.
Mais une p a r t ie  des armées d é c r ite s  n 'é ta ie n t  que des groupes de 
bolo représen tan t une u n ité  d 'o rg a n isa tio n  in fé r ie u r e  à l'arm ée 
t e r r i t o r i a l e 128.

Les années des provinces lim itro p h es avaien t à  le u r  t ê te  des 
k e le t ig i  nommés par le  souverain . I l s  ré u n issa ie n t, au co n tra ire  
des commandants du degré in fé r ie u r , l e s  pouvoirs m i l i t a i r e s  et 
a d m in is t r a t i f s ,  f is c a u x  e t ju d ic i a i r e s .  La province c e n tra le  é t a i t  
gouvernée par le  souverain  lui-même, mais l e s  détachements qui y 
sta tio n n a ie n t avaien t à leu r  tê te  d 'abord  un seul k e le t ig i  / l e  f r è 
re  de Samori -  Manigbe Mori/ e t ap rès sa  mort çn 1888 -  p lu s ie u rs  
k e l e t i g i12^ .

Dans le  cas des grandes gu erres i l  é t a i t  p o ss ib le  d 'u n ir  quel
ques armées de province sous un seu l commandement. I l  en fu t  a in s i
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par exemple pendant le  siège  de S ik a sso , quand to u te s  l e s  troupes
< ■ 1 3 0  des d if fé r e n te s  p rov in ces furent commandées par Samori •

En dehors de l a  d iv is io n  en in fa n te r ie  e t c a v a le r ie ,  en sous- 
-détachem ents, détachements e t armées et de l a  d iv is io n  en trou pes 
permanentes e t c e l l e s  i s s u e s  du recrutem ent, i l  e x i s t a i t  encore un 
type de troupes qui gagnaient en importance à  mesure qu 'év o lu aien t 
l 'E t a t  e t l'a rm ée . C 'é ta ie n t  to u te s  so r te s  de gardes person n elles 
du souverain  e t a u s s i  des gardes des k e le t ig i  des armées de pro
v in ce .

De son t i e r s  du b u tin  Samori c h o i s i s s a i t  de jeu n es garçons
131q u ' i l  in co rp o ra it dans l a  garde b ila k o ro  . C e  mot s i g n i f i a i t  

" c e lu i qui porte l e  cache-sexe" e t  se ra p p o r ta it  aux mineurs par 
o p p o sitio n  aux a d u lte s  qui p o rta ie n t l e  pantalon . L es garçons 
é ta ie n t  é lé v es dans l ' e s p r i t  d'une f i d é l i t é  san s bornes à Samori 
e t  f a i s a ie n t  p a r t ie  de son p lu s  proche entourage. Le c a p ita in e  Pe- 
roz l e s  v i t  à Bissandougou en 1887 quand i l s  en tou raien t l e  souve
r a in  pendant l 'a c c u e i l  de l a  m ission  fr a n ç a ise 1^2 - C ette garde 
com ptait près de 500 garçons. Aux p lu s  âgés Almami donnait des fu 
s i l s .  Vers l 'â g e  de quatorze ans, on m e tta it  ce s garçons sous l a  
p ro te c tio n  d 'un  détachement de 200 m e ille u rs  so fa .  S i l e  souverain  
sé jo u r n a it  dans l a  c a p i t a le ,  l e s  b ilak o ro  avec le u r s  tu te u r s  habi
ta ie n t  l e s  cabanes s i tu é e s  le  p lu s p rès du t a t a  de Samori ^  ce 
qui é t a i t  preuve d'une confiance p a r t ic u l iè r e  de l a  p art du souve
r a in .  Aprfes av o ir  term iné 16 ans, d 'a p rè s  Peroz, le  p lu s  souvent 
sans doute v e rs  18-20 an s, l e s  b ila k o ro  q u it ta ie n t  l e s  rangs de 
l a  garde p u é rile  e t  pren aien t l e  commandement des détachem ents, 
depuis l e s  bolo ju sq u 'au x  armées de province1" ^ .

Un groupe de b ilak o ro  re m p lis sa it  une fon ction  t r è s  importan
te  d 'é le v e r  l e s  fu tu r s  commandants. I l  e s t  chose c a ra c té r is t iq u e  
que Samori ch erch ait se s  ch e fs l e s  p lu s  f id è le s  parmi l e s  gens 
q u ' i l  a v a it  p r i s  en c a p t iv ité  à l'époqu e où i l s  é t a ie n t  en fan ts . 
C ela  n 'em pêchait pas de l e s  é le v er dans l'a ttach em en t à l a  person
ne du souverain . Les b ilak oro  c o n st itu a ie n t  une so r te  de garde de 
corps du souverain , mais compte tenu de le u r  jeune âge e t du f a i t  
q u ' i l s  é ta ie n t seulement en t r a in  de gagner de l 'e x p é r ie n c e , c 'é 
t a i t  une fon ction  secondaire du poin t de vue du fonctionnement de 
1 'arm ée.

Un détachement à p art é t a i t  formé par l e s  f i l s  de Samori. Le 
sou verain  a v a it  m aintes femmes c a r  l e s  a l l ia n c e s  é ta ie n t  le  p lu s
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souvent s c e l l é e s  par le  m ariage. Nous connaissons de nom tre n te
135h u it femmes de Samori, m ais e l l e s  é ta ie n t b ien  p lu s nombreuses . 

C erta in es d 'e n tre  e l l e s  seulem ent devinrent de v é r i t a b le s  compa
gnes de l a  v ie  de Samori. De même quelques uns de se s  f i l s  à p e i
ne devinrent hauts fo n c tio n n a ire s d 'E ta t  e t i l  n 'y  en eut que deux

136qui é ta ie n t  h é r i t ie r s  du trône . D 'au tre s f i l s ,  nombreux du f a i t
du grand nombre des femmes, é ta ie n t  en tra în é s dès le u r  jeune âge
au se rv ic e  m i l i t a ir e  dans un détachement à p a r t ,  s u r v e i l lé  par de
v ieux so fa  f id è l e s .  Les jeu n es gens se  d istin g u a ie n t par le u r s  vê-

% 137tements e t i l s  montaient des chevaux o f f e r t s  par le u r  père .
Les p lu s âg é s commandaient ce détachement e t  l e s  p lu s doués e t 
courageux devenaient ch efs d es so fa .  Les e f f e c t i f s  de ce détache
ment v a r ia ie n t  car l e s  uns a t te ig n a ie n t l 'â g e  de l a  c irc o n c is io n  
e t à ce moment-là on commençait le u r  entraînement m i l i t a ir e ,  tan 
d is  que d 'a u tr e s ,  ayant term iné 18-20 ans, p a ssa ie n t  dans l'arm ée
permanente. Le cap ita in e  Peroz v i t  à  Bissandougou un détachement

1 38de 34 f i l s  du souverain  , ta n d is  que Nebout, en 1897, observa
139une parade de 45 f i l s  . Gouraud e t  ap rès lu i  de L artig u e , dans

le u r s  rap p o rts sur l a  capture de Samori, c i te n t  l e s  prénoms de 22
f i l s  l e s  p lu s éminents e t  estim ent le u r  nombre général à une cen- 

140ta in e  . Selon  l e s  t r a d it io n s  o ra le s  r e c u e i l l i e s  par Y .Person,
i l  a r r iv a i t  a u ss i  que c e r ta in s  f i l s  des d ig n it a i r e s  é ta ie n t  admis

141dans l e  détachement des f i l s  de Samori .
Les détachements de b ilak o ro  e t ceux dç f i l s  du souverain

re m p lissa ie n t avant to u t des fon ction s in s t r u c t iv e s .  Et b ien  que
l e  recrutem ent dans chacun d 'eu x  fû t complètement d if fé r e n t ,  c 'e s t
de le u r s  rangs que provenaient l e s  fu tu rs  c h e fs  so fa .

En outre de c e s  formations sp é c ia le s  i l  e x i s t a i t  encore une
garde p erson n elle  du sou verain  composée de g u e rr ie r s  ad u lte s  l e s
p lu s ta len tu eu x  e t le  p lu s dévoués à Samori. I l s  c o n st itu a ie n t l a
p ro tec tio n  du souverain . D 'après Peroz, en 1887 l a  garde com ptait
56 so fa  dont 36 é ta ie n t armés de f u s i l s  à t i r  rap ide qui é ta ie n t

142encore une r a r e té  à l'ép o q u e  des n égociation s de Bissandougou 
L .B inger qui au cours de son voyage v i t  c e t te  garde à S ik a sso , 
confirma se s  e f f e c t i f s  /50  hommes/ e t  son ex trao rd in a ire  f i d é l i t é  
a Samori a jo u tan t en outre l 'in fo rm a tio n  su r son h ab it bleu uni1Z+̂ . 
L 'im portance numérique de c e t te  garde p erson n elle  du souverain  
n 'é t a i t  jam ais grande, dans le  second E ta t e l l e  é t a i t  de l 'o r d r e  
de 190 so fa  armés de f u s i l s  à r é p é t it io n  Kropatschek de fa b r ic a 



t io n  lo c a le .  Ce détachement fu t  d é c r it  par Nebout qui a v a it  mené
l e s  n égo cia tion s avec Samori à Dabakala comme " t r è s  r é g u lie r "  et

”1 * le  mieux exercé de to u te  l 'armée • Comme l a  tache de l a  garde
é t a i t  de p ro téger l a  personne du souverain , e l le  ne p a r t ic ip a i t  
q u 'à  un p e t i t  nombre de b a t a i l l e s  e t seulement dans le  ca s où le  
souverain  s ' é t a i t  trouvé lui-même dans le  feu de l a  lu t t e .  La gar
de donnait n aissan ce cependant à d 'a u tr e s  détachements de so fa , 
mieux armées, composés de g u e rr ie rs  d 'é l i t e  e t dangereux au com
b a t , quoique pas nombreux. I l s  furen t formés par Samori ap rès 
l 'e x p é d it io n  contre S ik a sso , à l'époque des p r é p a r a t ifs  à repous
se r  l 'a t t a q u e  prévue des F ran ça is . Ces so fa  é ta ie n t  commandés par 
Ngolo, ancien  chef de l a  garde, p u is p ro tec te u r du f i l s  du souve
r a in  Sarankenyi Mori1^ .  Dans l a  période des lu t t e s  1891-1893 Ngo
lo  commandait le  détachement le  p lu s b e lliq u e u x  ajppelé " so fa  de 
Dabadougou", du nom du v i l l a g e ,  près de l a  v i l l e  de Kankan, où ce 
détachement s ta t io n n a it  e t  à proxim ité duquel, en septembre 1891, 
i l  l i v r a  aux Fran çais une b a t a i l l e  acharnée . Ces so fa  é ta ie n t  
armés de f u s i l s  à t i r  rap ide le s  p lus modernes. Leur nombre s ' é l e 
v a i t  en 1891 e t 1892 à 350 g u e rr ie r s1^  e t en 1892 à 640 hommes1^ .

Tous l e s  détachements c i t é s  i c i  é ta ie n t  fo r t  peu nombreux par 
rapport à  l'arm ée permanente tou te  e n t iè re . Mais le u r  importance 
r é s id a i t  dans le  f a i t  que s o i t  i l s  groupaient des gens qui jo u a i
ent un r ô le  p a r t ic u l ie r  dans l 'E t a t  grâce à  l 'a c c è s  au souverain» 
grâce à sa  confiance e t a u ss i  grâce au m ille u r  armement, s o i t  i l s  
p rép ara ien t l a  jeun esse  à jo u e r un t e l  rô le  è l 'a v e n ir .  Le déve
loppement de ce type d 'u n ité s  m i l i t a ir e s  tém oignait de l 'a p p a r i 
tio n  des grandes d iffé re n c e s  entre l e s  g u e r r ie r s  o rd in a ire s  d'une 
p art e t l e s  ch e fs et membres des groupements d 'é l i t e  -  de l 'a u t r e .

1 .2 .4 .  Sim ples so fa  et h iérarch ie  des ch e fs  m i l i t a ir e s

Entre l e s  so fa  de d i f f é r e n t s  ty p es des détachements i l  e x i
s t a i t  d é jà  des d iffé re n c e s  co n sid érab le s de p o s it io n  s o c ia le ,  de 
p re s t ig e  e t de r ic h e s se . En haut de l a  h ié ra rc h ie  se  s i tu a ie n t  
l e s  so fa  appartenant à l a  garde du sou verain , pu is l e s  so fa  des 
détachements entièrem ent armés de f u s i l s  à t i r  rap ide e t l e s  guer
r i e r s  montant l e s  chevaux. Une p o s it io n  in fé r ie u r e  é t a i t  le  lo t  
des so fa  des trou p es permanentes, armés de f u s i l s  de v ieux ty p es 
-  à p ie r r e  e t à p is to n . En b as de l 'é c h e l l e  m i l i t a ir e  se tro u v a i
ent l e s  g u e rr ie r s  ap p e lés au combat dans le  cadre du recrutem ent.

38
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Dans l e  groupe des ch e fs l e s  d iffé re n c e s  de p o s it io n  so c ia le  
é ta ie n t  l i é e s  à  l a  h ié ra rc h ie  de commandement, à  commencer par 
l e s  ch efs de bolo -  b o lo k ou n tig i, en p assan t par l e s  commandants 
des groupes de bolo -  sofakoun, ju sq u 'au x  commandants des armées 
~ k e l e t i g i .  Les sources ne perm ettent pas une analyse s t a t i s t iq u e  
de l 'o r ig in e  des b o lo k ou n tig i. Nous savons cependant que l a  p lu
p art d 'e n tre  eux se re c ru ta ie n t  d 'en tre  l e s  b ilak oro  e t  qu 'on  y

149tro u v a it  a u ss i  l e s  f i l s  des d ig n it a ir e s  . C 'é ta ie n t des gens r i 
ches, se  d istin gu an t par le u r  h ab it , de bonnes armes e t  de nom
breux se rv an ts qui l e s  e n to u r a ie n t^ 0. Nous pouvons déterm iner 
approximativement l e  nombre de ces d ig n i t a i r e s .  S i un bolo comp
t a i t  de 100 à  200 hommes, dans une armée de 30 m ille  g u e rr ie r s  on 
ne tr o u v e ra it  pas p lu s de 300 bo lok ou n tig i, san s doute un peu 
moins, vu l e s  d iffé re n c e s  des e f f e c t i f s  des bo lo . Bien sûr pen
dant to u te  l a  période du fonctionnement de l 'E t a t  c e t te  fon ction  
é t a i t  rem plie par un nombre p lu s grand de personnes ca r  une par
t i e  d 'e n tre  e l l e s ,  ap rès une période de se rv ic e , au s e u i l  de l a  
v i e i l l e s s e ,  renonçaient à le u r  fon ction , une p a r t ie  p é r is s a ie n t  
dans l e s  lu t t e s  e t on a p p e la it  à le u r  p la c e  de nouveaux bolokoun
t i g i  c h o is i s  d 'e n tre  l e s  jeun es préparés à  prendre le  commandement.

Le nombre de commandants des groupes de b o lo s -  sofakoun 
é t a i t  v a r ia b le ,  c e s  groupes étan t formés en fon ction  des b eso in s 
de guerre ou de l a  d is lo c a t io n  des arm ées. S i on adm ettait qu'un 
détachement de 1000 so fa  fû t  un groupement typique de bo lo , à l ' é 
poque du p lu s grand développement de l'arm ée  l e  nombre de sofakoun 
s é lè v e r a i t  a 30 hommes au minimum. Et comme une p a r t ie  de groupes 
de bolo é ta ie n t  moins im portants et com ptaient 300-400 so fa ,  i l  y 
a v a it  probablement v e rs  45-50 sofakoun qui re m p lissa ie n t le u r s  
fo n ctio n s à l a  même époque. Nous ne connaissons pas l e s  prénoms 
de to u s ce s commandants, mais nous savons q u ' i l  y a v a it  parmi eux 
a u ss i b ien  l e s  f i l s  de Samori /nous con n aisson s l e s  prénoms de 11 
d 'en tre  aux/ et l e s  f i l s  des hauts fo n ctio n n aire s d 'E ta t  que l e s  
gens i s s u s  du b ilak o ro 1^ 1.

Les k e le t ig i  é ta ie n t l e s  m i l i t a ir e s  p la cé s  le  p lu s haut dans 
l a  h ié ra rc h ie . U s  é ta ie n t  à l a  f o i s  ad m in istra teu rs de province. 
Leur nombre dans le  prem ier E tat d é p a ssa it  cinq car l a  province 
c e n tra le , gouvernée par Samori a v a it ,  ap rès 1888, deux k e le t i g i .
D autre p art c e r ta in s  f i l s  du souverain  p o r ta ie n t ce t i t r e  tan 
d is  qu 'en  r é a l i t é  un au tre  notable e x e rç a it  le  pouvoir au nom du
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souverain1 ^2 . A insi y a v a i t - i l ,  dans l e  premier E ta t ,  8-10 k e le- 
t i g i  à  l a  f o i s .  Dans l e  second E ta t où le  nombre de provinces 
é t a i t  d 'abord  de t r o i s ,  p u is de q u atre , l e  système d 'ad jo in d re  
aux f i l s  de Samori un p ro tecteu r devint une rè g le  ce qui f a i t  
que l e  groupe de k e le t ig i  com ptait 6 ou 8 personnes à  l a  f o i s .

Compte tenu de le u r  p e t i t  nombre e t  du grand rô le  p o lit iq u e  
q u ' i l s  jo u a ie n t, l e s  sou rces nous apprennent le  p lu s d 'in form a
t io n s  su r l e s  k e l e t i g i .  Dans l a  période du développement de l 'E 
t a t  e t  de son épanouissem ent, ju sq u 'au  s iè g e  de S ik a sso , c e s  fonc
t io n s  é ta ie n t rem plies par t r o i s  f r è r e s  de Samori /M asaran Mamadi, 
Keme Brema d i t  Fabou e t  Manigbe Mori appelé a u ss i  Maninka M ori/ 
a in s i  que deux commandants de con fian ce n 'appartenant pas à  l a  
fa m ille :  Langama F a l i  e t T ari Mori. Ce deuxième fu t  exécuté après 
l e s  combats perdus avec l e  Kenedougou en 1886 e t  sa  fon ction  fu t 
r e p r ise  par le  f i l s  de Samori Managbe Mori qui a v a it  cependant a 
ce s c ô té s  l 'a d m in is tra te u r  r é e l  de l'a rm ée  e t de l a  province en 
l a  personne de Bolou Mamoudou, p u is d 'A lfa  S id ib e . A insi dans l a  
prem ière période du développement e t du fonctionnement de l 'E t a t ,  
l a  com position du groupe de k e le t ig i  é t a i t  fortem ent déterminée 
par l e s  l ie n s  de fa m ille  avec l e  souverain . Seule l a  province o cc i
d en ta le  par la q u e lle  on f a i s a i t  v en ir  de S ie r ra  Leone l e s  armes à 
feu ne fu t  jam ais co n fiée  par Samori à  qui que ce s o i t  de sa  f a 
m ille .

Masaran Mamadi p é r i t  le  p lu s t ô t ,  en 1887. A S ik a sso  trouvè
ren t l a  mort Keme Brema e t Manigbe Mori1"^ .  D 'au tre s f r è r e s  de Sa
mori n 'assum aient pas de fon ction s a u s s i  é levées ce qui prouve que 
l e s  l i e n s  de fa m ille  ne s u f f i s a ie n t  pas pour l'avancem ent -  i l  f a l 
l a i t  a u ss i  des c a p a c ité s . . 1 54

Comme l a  b a t a i l l e  de S ik asso  coûta l a  v ie  a Langama F a li  ^
lu i  a u s s i ,  l'an n ée  1888 apporta un changement t o t a l  dans l 'é q u ip e
des k e le t ig i .  Les changements fu ren t l i é s  a u ss i à  l a  ré v o lte  des
années 1888-1889 e t à l a  ré b e llio n  du f i l s  de Samori Managbe Mori 

1 55en 1889 . Depuis ce tem ps-là i l  y a v a i t ,  parmi l e s  k e le t ig i ,
deux f i l s  de Samori: D iaoule Karamogho / ju sq u 'a u  moment de sa  t r a 
h ison  en 1894/ e t Sarankenyi Mori -  l e s  deux exerça ien t le u rs  fonc
t io n s  dans le  prem ier E ta t  dans l a  province c en tra le  Foroba, sous 
l a  su rv e illa n c e  de le u r  p ère , le  cadet sous l a  p ro te c tio n  supplé
m entaire d'un homme de confiance Amara D ie li .

A
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Sarankenyi Mori commandait l 'e x p a n s io n  à  l ' e s t  dans l e s  an
nées 1893-1894 e t l 'a c t io n  de c o n stru ire  le  second E t a t ,  p u is i l  
é t a i t  k e le t ig i  de l a  province e s t ,  ju sq u 'e n  1897, sous l a  protec
tio n  d'Amara D ie l i .  Dans le  second E ta t  l e s  fon ctio n s de k e le t ig i  
é ta ie n t  c o n fiée s à  deux au tre s f i l s  du souverain  -  Morlay qui 
a v a it  pour p ro tec teu r Kounadi Kelebagha e t Moukhtar sous l a  pro
te c t io n  de Ngolo Konde1^ .

Dans l e  prem ier E ta t d é jà , ap rès l a  guerre perdue avec le  
Kenedougou e t l a  ré v o lte  de l a  p opu lation  de 1888-1889, on v i t  
s 'a c c r o î t r e  le  rô le  des k e le t ig i  n 'apparten an t pas à l a  fam ille  
de Sam ori. A l 'o u e s t ,  à  Langama F a l i  succéda B i l a l i  Kourouma -  
ancien b ila k o ro . I l  m ain tin t sa  fon ctio n  dans le  second E ta t  ju s-0 -|C7
qu à  sa  mort dans l e s  d ern iè re s lu t t e s  avec l e s  F ran ça is  en 1898 . 
La province du nord a v a it  pour k e le t ig i  Aminata D iara, l a  provin
ce n ord-est -  F i la  K a li Sidbe, l a  province e s t  -  Bolou Mamoudou. 
Dans l a  province c e n tr a le , en dehors de Diaoule Karamogho e t de 
Sarankenyi Mori /so u s  l a  p ro tec tio n  d'Amara D ie l i / ,  l e s  fon ctio n s 
de k e le t ig i  é ta ie n t rem plies par M orifingdian , un g r io t t e  de con
fian ce  de Samori. En p lu s des ch e fs susm entionnés, un grand p res
t ig e  accompagnait Ngolo, commandant d 'un  détachement de so fa  de 
Dabadougou. Le renforcem ent du rô le  des commandants é tran g ers à 
l a  fa m ille  du souverain  n 'é t a i t  pas p a ssa g e r . Dans le  second E ta t , 
bien que de nombreux f i l s  de Samori eu ssen t grandi e t  que t r o i s  
d 'e n tre  eux fu ssen t nommés k e le t ig i ,  le  con trô le  de f a i t  é t a i t  
exercé par l e s  hommes de confiance de Samori. Nous pouvons donc 
observer le  p ro cessu s d'un a ffa ib lis se m e n t graduel du l ie n  entre 
l a  com position du groupe suprême de commandants e t  l a  fa m ille  de 
Sam ori.

L 'ab sen ce des données de source ne permet pas d 'av an cer l a  
même th èse  par rapport à to u t le  groupe de ch efs -  l e s  sofakun 
e t  l e s  bo lokountigi y com pris. Mais nous avons de nombreux in d i
ce s pour appuyer c e t te  th è se . Le rap p ort concernant l e s  comman
dants de Samori datan t des environs de 1893 c i t e  58 prénoms dont 
deux à peine appartiennent aux membres de l a  fa m ille  du souverain . 
La l i s t e  u lté r ie u r e , d atan t de 1897, c i t e  parmi l e s  ch e fs m i l i t a i 
re s  l e s  prénoms de 9 f i l s  de Samori a c t i f s  depuis l e s  années 80 
a in s i  que l e s  prénoms de 26 commandants é tran gers à l a  fa m ille  du 
sou verain  -  provenant a u ss i  b ien  des b ilak o ro  que des su p érieu rs 
de v i l l a g e  e t  de kafou1^8 .



42

Au moment de l a  p r is e  de Samori on captura a u s s i  une centaine 
de se s  f i l s  dont on n'énuméra que v ingt-deux par le u r  prénom, sans 
doute en ra iso n  de le u r  importance e t  de le u r  âge ad u lte * M ais eux 
non p lu s n 'ex erça ien t pas tou s l a  fon ction  de commandants. Comme 
nous l e  savons, l e s  f i l s  de Samori form aient un détachement m il i
t a i r e  à p art où l e s  p lu s âgés av a ien t d ro it  au commandement.

Parmi p lu s de tre n te  ch efs m i l i t a i r e s  d 'éch elo n s d iv e rs  c i t é s
dans son rapport p ar de L artig u e , moins de d ix  é ta ie n t  l e s  f i l s  de

159Samori •
Ces in form ation s o cc a sio n n e lle s  qui semblent to u te fo is  ty p i

ques perm ettent d 'a f f ir m e r  que p a ra i l e s  ch efs m i l i t a i r e s  d 'éche
lo n  in fé r ie u r  prédom inaient a u ss i l e s  gens qui n 'ap p arten aien t pas 
à l a  fa m ille  du souverain . Le nombre général de ch e fs  m i l i t a ir e s  à 
l 'ép o q u e  de l'épanouissem ent de l 'E t a t  e t  de l'arm ée s 'é l è v e r a i t  à 
360 hommes e t ap rès l a  réduction  de l'arm ée dans l e s  années 90 -  à 
p rès de 180 hommes. C 'é t a i t  donc un groupe re lativem en t r e s t r e in t  
jo u is s a n t  d'un p r e s t ig e ,  d'une r ic h e s se  et d'un pouvoir con sid éra
b le s .  La réduction  du nombre de ch efs n 'im pliqua pas forcément une 
lu t t e  p lu s acharnée pour l e s  p o ste s e t  l e s  fo n c tio n s. E lle  é t a i t  
l i é e  au ré tréc issem en t des e f f e c t i f s  de l'arm ée e t k l a  mort de 
nombreux commandants au cours des rudes combats des années 1891-1893. 
Mais outre l e  f a i t  que beaucoup de commandants p é r ir e n t , un au tre 
phénomène semble im portant -  c e lu i de l a  reco n stru ctio n  de l'a rm ée . 
Son é l i t e  comprenait dans l e s  années 90 non seulement l e s  ch e fs mi
l i t a i r e s ,  mais a u s s i  l e s  so fa  de l a  garde du souverain  e t l e s  so fa  
de Dabadougou. Avec ce s form ations l ' é l i t e  com pterait quelques cen
ta in e s  d'hommes -  san s doute près de 600-700 s o fa .  La c ré a tio n  de 
c e s  troupes d 'é l i t e  re m p lis sa it  probablement en dehors des fonc
t io n s  m i l i t a i r e s ,  un rô le  s o c ia l  a ssu ran t l a  p lace  aux gens de con
fian c e  qui du f a i t  du manque des p o s te s  de commandants ou b ien  du 
manque des p ré d isp o s it io n s  n é c e s sa ire s  ne pouvaient pas prendre le  
commandement d 'un  b o lo , d 'un groupe de bolo ou d'une armée. Les d i
v is io n s  s o c ia le s  in té r ie u r e s  dans l'arm ée de Samori é ta ie n t  donc 
d if fé r e n c ié e s  e t v a r ia b le s  dans le  temps. D 'abord i l  y a v a it  l a  d i 
v is io n  en ch efs m i l i t a i r e s  de d i f f é r e n t s  degrés e t en so fa  ap parte
nant à d iv e rse s  tro u p es. La parenté avec le  sou verain  jo u a i t  un 
c e r ta in  rô le  san s ê t r e  un fa c te u r  le  p lu s im portant, d 'a i l l e u r s  
e l l e  c é d a it  devant l e s  q u a l i té s  perm ettant de f a i r e  l a  c a r r iè re  mi
l i t a i r e  t e l l e s  que l e s  c a p a c ité s , l a  f i d é l i t é  au souverain , le  cou
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rage . Pam i  l e s  sim ples so fa  on n o ta it  a u ss i  une tendance h l a  
d if fé r e n c ia t io n . Au début e l l e  concernait l e s  so fa  permanents e t 
ceux de recrutem ent a in s i  que l a  garde e t l a  c a v a le r ie ,  p u is e l l e
s 'é te n d it  a u ss i sur l e s  détachements d 'é l i t e .  Ce changement é t a i t  
l i é  avec l e  réarmement d'une p a r t ie  de l'arm ée dans l e s  années 90.

"*•2 .5 . Armement

Les trou pes de Samori é ta ie n t équipées d 'arm es blanches e t 
d 'arm es à fe u . Au su je t  de ce s prem ières nous n 'avons que fo r t  
peu d 'in fo rm atio n s : pour l a  population  lo c a le  le  f a i t  qu'un guer
r i e r  p o r ta it  un couteau ou un sabre p a r a i s s a i t  a ssez  év iden t, l e s  
au teu rs européens s ' in t é r e s s a ie n t  l e  p lu s aux armes h feu qu oi
q u ' i l s  mentionnassent a u ss i l e s  s a b r e s 1 ^ ° .  Les armes blanches é t a i 
ent p articu liè rem en t im portantes pour l e s  c a v a l ie r s .  I l s  p o ssé d a i
ent des f u s i l s  égalem ent, à un ou à deux coups, mais l e s  v ieu x  ty 
pes d'arm es à  feu chargées p ar le  canon ren daien t d i f f i c i l e  le u r  
u t i l i s a t io n  au cours de combat. Le chargement e x ig e a it  qu'on d e s
cendit du ch ev al. C 'e s t  pourquoi l e s  c a v a l ie r s  en dehors du sabre 
se se rv a ien t de l a  lance ^1 . Ce fu t seulement l 'in tr o d u c t io n  des 
f u s i l s  k c u la s se  e t en su ite  de f u s i l s  à t i r  rap id e  qui augmenta 
l a  pu issance de feu de l a  c a v a le r ie .

L 'a rc  é t a i t  une arme connue e t un iverse llem en t employée en 
Afrique o cc id e n ta le , m ais dans l'arm ée de Samori i l  fu t  supplanté 
par le  f U s i l .  Depuis le  début de son a c t iv i t é  Samori v e i l l a i t  à
l 'a c h a t  d 'arm es pour se s  g u e rr ie r s  e t  le  bon armement fu t  une des

162causes de se s  succès de guerre . A v ra i  d ire  chaque g u e rr ie r  de 
l'arm ée permanente a v a it  un f u s i l .  Ce f a i t  trou va son ex p ression  
dans le  terme so fa  qui é t a i t  ré se rv é  au g u e rr ie r s  possédant une 
arme à feu . Bien sû r, i l  y eut dans l'arm ée de nombreux hommes 
sans ces armes, mais i l s  re m p lissa ie n t des fon ctio n s a u x i l i a i r e s ,  
d a i l l e u r s  im portantes e l l e s  a u ss i  du point de vue de l a  p u issan - 
Ce de feu de l'arm ée cas i l s  tran p o rta ie n t de lourdes ch arges, y 
compris l a  poudre e t l e s  carto u ch es, ce qui donnait aux g u e rr ie r s  
Une p lus grande l ib e r té  d 'a c t io n . Les o f f i c i e r s  fr a n ç a is  p a r la ie n t  
souvent de ce s se rv ite u rs  e t  a id e s  sans comprendre le u r  fon ctio n , 
° u t comme L .B in ger, avec un sarcasm e e t une mauvaise volon té mani
f e s t e s 1 ̂ .

Quant aux méthodes e t  coût de l'approvisionnem ent de l'arm ée  
en armes j 'e n  p a r le r a i  dans le  ch ap itre  consacré aux b ases écono
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miques du fonctionnement de l'a rm ée . Ce qui é t a i t  im portant pour 
l'armement c 'e s t  que l e s  armes blanches é ta ie n t  fab riq u ée s su r 
p lace  ta n d is  que l e s  f u s i l s  e t l e s  chevaux venaient d 'im p ortatio n . 
Le souverain  essay a  de développer une production lo c a le ,  m ais elle 
n 'é t a i t  pas s u f f i s a n te .

Les chevaux é ta ie n t  im portés de Macina, de Beledougou e t ,
164p lu s ta r d , du pays des M ossi . Mais l e s  animaux ne v iv a ie n t pas 

longtemps e t  l e s  e f f e c t i f s  de l a  c a v a le r ie  é ta ie n t  to u jo u rs  lim i
t é s  par l e s  con d ition s c lim atiq u es d é fav o rab les e t  par le  coût

165 #des montures . Dans le  premier E ta t  de Samori l a  c a v a le r ie  é t a i t
p lu s nombreuse ce qui é t a i t  dû entre a u tre s  à  un accès f a c i l e  au

* 166cen tre  du commerce des chevaux à Bamako . Dans le  second E tat 
le  nombre de so ld a ts  montés dut ê tre  l im ité  car  l e s  ach ats se f i 
ren t p lu s d i f f i c i l e s ,  su rtou t avant 1896. Après av o ir  entamé, en 
cach ette  des F ran ça is , une c o lla b o ra tio n  avec le  souverain  du Ke- 
nedougou Babemba, Samori se  mit à im porter l e s  chevaux du nord,

1 fi*7du pays des Mossi en p assan t par le  Kenedougou ce qui lu i  per
mit de m aintenir une c a v a le r ie  dont l e s  e f f e c t i f s  s 'é le v a ie n t  à 
un m i l l i e r  de so fa .

Ce fu t l ' in f a n t e r ie  cependant qui é t a i t  l a  p lu s  nombreuse de 
to u te  l'a rm ée . Les f u s i l s  dont é ta ie n t armés le s  so fa  ap p arten ai
ent au souverain . Dans l e s  prem ières années des lu t t e s  Samori con
s a c r a i t  à le u r  achat sa  p art de bu tin  e t  i l  l e s  d i s t r ib u a i t  parmi 
l e s  s o fa .  Après la  form ation de l 'E t a t ,  l e s  k e le t ig i  eux a u ss i 
s 'o ccu p a ie n t de l a  d is t r ib u t io n  d 'arm es, m ais i l s  le  f a i s a ie n t  
to u jo u rs  au nom du sou verain  . Samori l e s  d i s t r ib u a it  également 
lui-meme, par exemple au cours des lu t t e s  acharnées des années 
1891-1893 . Les e f f e c t i f s  de l'arm ée é ta ie n t  l im ité s  entre au
t r e s  par le  nombre de f u s i l s  dont d isp o s a it  le  souverain . Dans le  
ch ap itre  consacré aux méthodes de recrutem ent j ' a i  s ig n a lé  q u ' i l  
y a v a it  des p o s s ib i l i t é s  de réun ir par l e  recrutement des m asses 
d'hommes im portantes, m ais que c e t te  méthode d'augmenter l e s  e f fe c 
t i f s  de l'arm ée n 'é t a i t  u t i l i s é e  qu 'exceptionnellem ent en ra iso n  
en tre a u tre s  de l'armement in fé r ie u r  de ces hommes. Mais même le s  
e f f e c t i f s  de 1 'armée permanente elle-même et ceux des trou pes pro
venant du recrutement p a r t i e l  témoignent que l e s  p o s s ib i l i t é s  d 'a 
chat des f u s i l s  é ta ie n t  co n sid é rab le s : dans l e s  années de l 'é p a 
nouissement de son E ta t ,  l e  souverain  d isp o s a it  d 'un  arsen a l de 
30 m i l l i e r s  d 'arm es à feu .
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L'em ploi des f u s i l s  donnait à  Samori un net avantage su r se s  
a d v e rsa ire s  a f r ic a in s  a u ss i  b ien  au moment de l a  form ation de l 'E 
t a t  q u 'à  l'époqu e de son épanouissem ent. Mais ce n 'é ta ie n t  pas l à  
des armes modernes ce qu i d ev a it in f lu e r  su r l e s  r é s u l t a t s  des 
guerres avec l a  France.

Les f u s i l s  é ta ie n t im portés de S ie r r a  Leone, une co lo n ie  an-
170 *g la is e  . Dans l e s  années 80 , l e s  A nglais consentaien t aux gros

achats c a r  i l s  vou la ien t a f f a i b l i r  l 'e x p a n s io n  fra n ç a ise  en A fri
que o cc id en ta le  en ren forçan t Samori. I l s  vendaient cependant 
avant to u t des f u s i l s  de v ieux types - à p ie rre  e t à p is to n , char
gés par l e  canon. Compte tenu du développement technique rap ide 
e t de l 'a p p a r i t io n  des nouveaux types d 'arm es à c u la s se  u t i l i s é s  
dans l e s  armées européennes, l e s  v ieux ty p es de f u s i l s  é ta ie n t  
massivement vendus en A frique. Si au XVIIe e t au XVIIIe s iè c le  
l e s  fo u rn itu re s  d'arm es couvraient en grande p a r t ie  l e s  f r a i s  d 'a 
chat d 'e sc lav es en A frique, dans l a  deuxième m oitié  du XIXe s iè c le
l'E urop e se  d é b a ra ssa it  to u t simplement d 'arm es arch aïqu es. Les

171 *F ran çais app e la ien t ce s f u s i l s  " f u s i l s  de t r a i t e "  . I l s  rep ré
se n ta ien t une v a leu r de combat in fin im ent in fé r ie u re  à c e l l e  du 
f u s i ^ à  c u la s se  Chassepot avec des cartouches en d o u il le s  de pa
p ie r  , in tro d u it  en France en 1866. La v i t e s s e  de t i r  de c e tte  
arme é t a i t  s ix  f o i s  p lu s grande que c e l le  des f u s i l s  chargés par 
le  canon. Le f u s i l  Gras de 1874 a v a it  des d o u il le s  en m étal ce 
qui p ré se r v a it  l e s  cartouches de l 'h u m id ité . En 1879 on in tro d u i
s i t  un type am élioré G ras-Kropatschek, arme à ré p é t it io n . Le m eil
le u r  f u s i l  f r a n ç a is  Lebel de 1893 ne fu t employé par l'a rm ée  fran 
ç a ise  que dans l a  d ern ière  phase de l a  conquête de 1 'A frique o cc i
d entale En dehors de ce s types d'arm es fra n ç a ise s  Samori e s sa 
y a i t  d 'a c h e te r  au ssi l e s  f u s i l s  fab riq u és par d 'a u tre s  u s in e s  -
i 1 7/4. ✓des Mauser, W inchester, Spencer, Brendan et au tre s . Ce n 'é t a i 
ent pas l à  des achats f a c i l e s .  Au c o n tra ire  des armes à p ie rre  et 
à p isto n , l e s  armes à c u la s se  e t  en su ite  à ré p é t it io n , à t i r  r a p i
de é ta ie n t  fou rn ies en Afrique en q u a n tité s  l im ité e s .  On conclut 
même à B ru x e lle s , en 1890, un accord su r la  suspension de l a  vente 
de ces f u s i l s  en A friq u e 1̂ .  Cet accord fu t cependant b r i s é  par 
l e s  marchands av ides de ga in s d'une p art et à l a  su ite  de l a  r iv a 
l i t é  des p u issan ces européennes de l 'a u t r e .  Grâce à c e la  Samori 
pouvait o rg an ise r  l e s  ach ats de f u s i l s  modernes à S ie r ra  Leone. 
C 'é ta ie n t pourtant des armes t r è s  chères e t vendues en q u an tité s
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r e s t r e in t e s .  Samori se tro u v a it  en p o sse ssio n  des prem iers f u s i l s  
à t i r  rap ide au début des années 80 d é jà  puisque le  c a p ita in e  Pe- 
xoz  a v a it  vu à Bissandougou l a  garde du souverain  armée de ce s fu
s i l s 1 Peroz c i t a  a lo r s  18 f u s i l s  Gras, 2 Kropatschek, 7 Chasse- 
pot, 1 W inchester, 4 Brendan, 2 Spencer, 2 "à  ta b a t iè r e "  -  ce qui
s i g n i f i a i t  probablement l e s  ty p es Sinder ou K artin i-H en ri - au to -

177t a l  36 f u s i l s  . L a  com position des marques p arle  éloquemment de 
leu r o r ig in e  d iv e rse , de l ' i r r é g u l a r i t é  des ach ats e t du grand rô
l e  du hasard  dans l 'a c q u is i t io n  de ces arm es. Samori e n t r a it  en 
le u r  p o sse ss io n  par d if fé r e n te s  v o ie s , non seulement par l 'a c h a t .
I l  reçu t un c e r ta in  nombre d'arm es à  c u la s se  de d ivers ty p es comme
cadeau des Fran çais dans l e s  années des n égociation s de Kenieba

178Koura e t de Bissandougou . Un f i l s  de Samori, Diaoule Karamogho, 
apporta de son voyage à S a in t Louis e t à P a r is  quelques f u s i l s  
Gras e t Kropatschek1^ .  En somme le  nombre de ces f u s i l s  n 'é t a i t  
pas grand ju sq u 'au  re to u r de Samori de S ik a sso  et i l  s 'é l e v a i t  à 
quelques d iza in e s à pein e.

Ce n 'e s t  q u 'ap rès ê tre  ren tré  de l a  guerre avec le  Kenedougou 
e t ap rès av o ir  é to u ffé  l a  ré v o lte  in té r ie u re  que Samori se  m it, 
avec une grande én erg ie , à  l'o e u v re  du réarmement de son armée. I l  
le  f a i s a i t ,  conscient q u ' i l  é t a i t  menacé par une attaque de l a  
p art des F ran çais e t q u ' i l  d ev a it le u r  opposer une armée mieux 
equipée e t mieux exercée. Les années 1889-1890 commencèrent une 
période d 'a c h a ts  in te n se s , su rtou t de f u s i l s  Gras, m e ille u rs  que 
Chassepot e t mois chers que Kropatschek d iff ic ile m e n t a c c e s s ib le .

J ' a i  d é jà  e ssay é , dans l e  ch ap itre  su r l e s  e f f e c t i f s  des trou
pes, d 'é v a lu e r  le  nombre de so fa  armés de ce s f u s i l s .  L 'e stim atio n  
l a  p lu s grande, sans doute exagérée, c i t e  4 m i l l ie r s ,  e t l e s  don
nées du se rv ice  des renseignem ents f r a n ç a is  -  près de 3 m ille  fu- 

180 *s i l s  . Ce c h if f r e  fu t v a r ia b le  car au cours des lu t t e s  acharnées
avec l e s  F ran ça is  on p e rd a it  une p a r t ie  de f u s i l s :  i l s  r e s ta ie n t  
avec l e s  morts sur le  champ de b a t a i l l e  e t on n 'a r r iv a i t  pas tou
jo u r s  à l e s  récu pérer. D 'au tre  part cependant le  commerce de S ie r 
ra  Leone con tin u ait to u jo u rs  e t B i l a l i  m ain tenait le  con trô le  des

* 181p is t e s  e t du commerce des armes ju squ 'en  1893
M algré l'immense e f fo r t  économique e t o rg an isa tio n n e l, le  nom

bre de f u s i l s  à t i r  rap id e  é t a i t  trop  p e t i t .  Aussi e n trep rit-o n  
dans l 'E t a t  de Samori de fab riq u er  localem ent l e s  armes l e s  p lu s 
p réc ieu se s  -  l e s  f u s i l s  à r é p é t it io n  K ropatschek. Dans l'arm ée de
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Samori i l  y a v a it  beaucoup de fo rgeron s s p é c ia l i s é s  dans l a  répa
ra t io n  d 'arm es. Au début i l s  s 'o c cu p a ie n t des v ieux ty p es de fu
s i l s  dont l a  co n stru ctio n  sim ple p erm etta it  de re c o n st itu e r  l e s  
p a r t ie s  abîm ées. Par temps de p a ix  l e s  forgeron s h a b ita ie n t dans 
l e s  v i l l a g e s  à p a r t ,  une p a r t ie  d 'e n tre  eux su iv a it  l'arm ée pen-

«jûp
dant l e s  campagnes de guerre .

Après l 'a p p a r i t io n  des f u s i l s  à t i r  rap id e , l e s  forgeron s f i 
ren t une te n ta t iv e  de l e s  fab riq u e r18^ . En 1891 d é jà  l e s  prem iers 
exem plaires de c e tte  arme tombèrent entre l e s  mains des F ran ça is . 
Archinard l a  ju gea a sse z  bonne, le  verrou  m archait b ien , m ais sa  
portée é t a i t  in fé r ie u re  à c e l le  de l'a rm e  o r ig in a le  .

La production lo c a le  des f u s i l s  Kropatschek se développa con
sidérablem ent dans le  second E ta t  de Sam ori. L'envoyé aux négocia
t io n s  de Dabakala en 1897 d é c r iv it  l e s  a t e l i e r s  et 1 'e s s a i  du fu
s i l  nouvellement fab riq u é  q u ' i l  d é f in i t  comme une arme a sse z  dan-

185gereuse su rtou t dans l a  lu t t e  à p e t i t e  d istan ce  . L 'a p p ré c ia t io n  
du gén éral B a r a t ie r  fu t  p lu s sév ère : i l  p a r la  de l ' im i t a t io n  i r r é 
f lé c h ie  par l e s  forgeron s de tou s l e s  d é t a i l s ,  y com pris l e s  in -  
sc r ip t io n s  et marques des u sin e s européennes . Sans doute l e s  
forgeron s ne com pren aien t-ils pas to u jo u rs  l e  mécanisme du fonc
tionnement de ces armes, m ais i l  l e s  fab r iq u a ie n t a sse z  b ien  pour 
Q u 'e lle s  so ien t e f f ic a c e s  e t u t i l e s  au combat. Etant donné que Ne- 
bout v i t  190 hommes armés de Kropatschek de production  lo c a le ,  et 
Qu une p a r t ie  de f u s i l s  furen t perdus dans l e s  années 1891-1893, 
l e s  a t e l i e r s  de forgeron s avaien t dû en fab riq u er  p lu s de 200 exem
p la i r e s .  C 'é t a i t  donc un nombre fo r t  p e t i t  par rapport aux b e so in s. 
Les f u s i l s  pour l a  p lu p art im portés -  d 'ab o rs de S ie r r a  Leone,
P uis dans le  second E ta t  du Togo allemand égalem ent. I l  y eut a u ss i 
de p e t i t e s  fo u rn itu re s  de l a  Côte d'O r a n g la ise 18^.

En dehors des f u s i l s  de types d i f fé r e n t s  on u t i l i s a i t  a u ss i
dans l'arm ée de Samori d 'a u tr e s  armes à feu . Les p lu s grands chefs

✓  *  188m il i t a i r e s  avaien t des re v o lv ers dans l e s  années 80 d é jà  . Mais 
c é t a i t  une arme fo r t  r a r e , in sign e  du p re s t ig e  exception n el.

Samori e ssay a  d 'a u tre  p art d 'o rg a n ise r  sa  propre a r t i l l e r i e ,  
d au tan t p lus que dans l e s  lu t t e s  avec l e s  Fran çais i l  a v a it  pu 
c o n sta te r  l ' e f f i c a c i t é  de c e tte  arme. C ette  te n ta tiv e  pourtant ne 
r é u s s i t  p as. L'Almami acheta à  Freetown quatre canons de bord qui 
se rv a ie n t à donner des signaux aux bateau x . On le s  i n s t a l l a  à B is -  
sandougou, p rès du t a t a  de Samori e t on en t i r a i t  en l'honneur du
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souverain , 20 hommes a ssu ra ie n t leu r se r v ic e . Pendant l a  guerre
avec T ieba on essaya de se  s e r v ir  de ces canons contre l e s  murs1RQ
de S ik a sso , m ais i l s  s 'a v é rè re n t sans u t i l i t é  . Des canons vé
r i t a b le s  tombèrent entre l e s  mains de Sarankenyi-M ori en 1897 
après l a  v ic to ir e  remportée su r un détachement a n g la is  à Wa. On 
ne su t pas cependant l e s  e x p lo ite r  au cours de l a  guerre avec l a
France en 1898. Deux fu ren t abandonnés; un échut aux F ran çais au

190moment de l a  p r ise  de Samori .
Les armes à  feu ex ig ea ien t des fo u rn itu re s  permanentes de 

poudre e t ,  dans le  cas des armes à t i r  rap ide -  de m unitions. La
poudre é t a i t  fabriqu ée  sur p la c e , en A friqu e. E l le  é t a i t  de qua
l i t é  in fé r ie u r e  par rapport à l a  poudre venant des u sin es euro
péennes ce qui c o n s t i tu a it  un fac teu r supplém entaire lim ita n t  l a  
portée des armes à feu non seulement à p ie rre  e t à p is to n . Les
munitions pour l e s  armes à t i r  rap id e  é ta ie n t  achetées à S ie r ra
Leone. Leur coût é t a i t  pourtant é levé e t l e  long tran sp o rt par 
des p orteu rs en l im i t a i t  l e s  l iv r a is o n s .  B inger d é c r iv it  de maniè
re  imagée l e s  s a c r i f i c e s  ciu^'exigeait l e  tra n sp o r t  des munitions 
e t de l a  poudre à  S ik asso  . Les rap p o rts des o f f i c i e r s  f r a n ç a is  
contiennent des in form ations des années 1891-1893 sur le  nombre 
de cartouches prévues pour un f u s i l  moderne. Selon le  se rv ic e  de 
renseignem ents fr a n ç a is  Samori a c h e ta it  200 cartouches pour cha
que f u s i l  à t i r  rap id e1^2 .

Les in form ations tran sm ises par le  d é se rteu r  Naman Mania en
1892 témoignent qu 'avant l a  b a t a i l l e  de Diamanko Samori d is t r ib u a

193à se s  so fa  de 15 à 40 cartouches . Cela prouve la  pénurie de mu
n it io n s . On e s sa y a it  de résoudre ce problème au moyen de l a  produc
tio n  lo c a le  en u t i l i s a n t  l e s  v i e i l l e s  d o u il le s  qu'on ram assa it  sur 
le  champ de b a t a i l l e .  Les forgeron s l e s  re m p lissa ie n t de poudre 
de leu r  production, in s t a l l a ie n t  l'am orce e t l a  b a l le .  Ces muni
t io n s  é ta ie n t  de q u a lité  in fé r ie u r e , m ais e l l e s  com blaient l e s  l a 
cunes que l 'im p o rta t io n  ne co u v ra it p a s . La poudre é t a i t  fabriqu ée 
su r p lace en q u an tité  s u f f i s a n t e .  Au moment de l a  p r is e  de Samori

194
on décou vrit chez lu i  de g ro sse s  p ro v isio n s de poudre

1 .2 .6 .  Form ation. T actique, opération s e t  s t r a t é g ie .  Conception 
de l a  lu t te  e t  des gu erres

Ju sq u 'à  l a  f in  des années 80 l a  ta c tiq u e  de l a  lu t te  employée 
dans l'arm ée de Samori c o n s i s t a i t  à f a i r e  une reconnaissance dé
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t a i l l é e  de 1 ennemi e t à tendre à lu i  l i v r e r  b a t a i l l e  dans l 'e n 
d r o it  le  p lu s p ro p ice . Au cours de l a  marche e t  avant l a  b a t a i l l e  
l e s  troupes é ta ie n t  d islo q u ées en cinq groupes. C 'é ta ie n t : l 'avan t- 
-gard e , 1 'a r r iè re -g a r d e , le  cen tre  e t  l e s  deux a i l e s .  C 'e s t  dans-JAC
le  centre appelé s i  s i  /v e n tre / que se tro u v a it le  commandant .
L 'a ttaq u e  é t a i t  menée avec des bolo  r e s p e c t i f s .  Le chef du bolo
co u ra it  à l a  t ê te  de son détachement e t encourageait l e s  g u e rr ie rs
à  l a  lu t te  de son propre exemple. Quant aux ch efs des kourou, i l s
su iv a ie n t le u rs  d iz a in e s e t  p ou ssa ien t l e s  paresseux a lu t t e r .  Le
feu é t a i t  d ir ig é  d'une manière chaotique, chaque so fa  décidant
lui-même s ' i l  d ev a it t i r e r ,  e t l a  p ré c is io n  du t i r  n 'é t a i t  pas
grande. En 1887 se u le  l a  garde de 56 hommes s a v a i t ,  comme le  d i t

196Peroz, "un peu" t i r e r  des sa lv e s  . L 'a ttaq u e  de fro n t é t a i t  me
née par l ' in f a n t e r ie ,  le  débordement e t l a  p ou rsu ite  -  par l a  ca
v a le r ie .

Samori te n d a it  le  p lu s souvent à combattre su r le  te r r a in  ou
v e r t .  Dans ces con d itio n s l a  su p é r io r ité  q u ' i l  a v a it  su r des ad
v e r s a ir e s  a f r ic a in s  grâce au bon équipement de son armée en armes 
à feu é t a i t  p articu liè rem en t n ette  e t  i l  pouvait l 'e x p lo i t e r  le  
mieux1^ . Mais au cours des gu erres de conquête, beaucoup d 'ad ver
s a i r e s  se défendaien t à l 'a b r i  des f o r t i f i c a t io n s .  Samori tâ c h a it
a lo r s  de f a i r e  s o r t i r  son ad v e rsa ire  su r le  t e r r a in  l ib r e  recou-1 Qft *ran t souvent à des ru se s . Quand l a  ruse ne r é u s s i s s a i t  p as, re 
s t a i t  le  s iè g e , d 'h ab itude de longue durée. Les a ttaq u e s d ir ig é e s  
contre l e s  f o r t i f i c a t io n s  ap po rta ien t rarement des e f f e t s  vu la  so 
l i d i t é  des f o r t i f i c a t io n s  o u e s t - a fr ic a in e s .  C 'é ta ie n t  s o i t  des t a -  
t a ,  d re ssé s  d 'a r g i l e  et de p ie r r e s ,  s o i t  des sanye -  f a i t s  de b u is 
sons épineux p lan té s  à  peu de d istan c e  le s  uns des a u tre s  en ren-

* » 199fo rce s  de pieux enfonces dans l a  t e r r e  .
Les troupes de Samori en tou raien t a lo r s  l a  fo r te r e s se  a s s i é 

gée. On c o n s t r u is a it  autour d 'e l l e  de p e t i t s  hameaux entourés de 
p a l is s a d e , appelés d ia s s a .  Ces hameaux b loquaien t l 'a c c è s  de l a  
fo r te r e s s e ,  ferm aient l e s  v o ie s  de tran sp o rt de l 'ap p ro v isio n n e 
ment e t p ro tégea ien t l e s  troupes a ss ié g e a n te s  contre l e s  contre- 
-a ttaq u e s év en tu e lle s des a s s ié g é s 2^ .  Le but du s iè g e  é t a i t  de 
va in cre  l'ennem i par l a  faim , mais compte tenu des p ro v is io n s, 
souvent co n sid é rab le s , accumulées dans l a  fo r te r e s se  l e s  opéra
t io n s  de ce genre prenaient longtem ps. Les c ia s s a  se tran sform ai
ent a lo r s  er. v i l l a g e s  p a lp ita n ts  de v ie ,  i l s  é t a ie n t  h ab ité s non
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seulement par l e s  so ld a t s ,  m ais au ss i par l e s  a r t i s a n s ,  par de nom
breux dom estiques et par l e s  femmes -  épouses e t  concubines des 
g u e r r ie r s201. Un long s iè g e  f i n i s s a i t  le  p lu s souvent par un suc
cè s e t l a  p lu p art des conquêtes de Samori des années 70 e t du dé
but des années 80 é ta ie n t  l i é e s  à l a  p r is e  du v i l la g e  p r in c ip a l et 
du t a t a  du kafou attaq u é . Le siè g e  de S ik a sso  par contre ab o u tit à 
un échec malgré l a  longue durée des lu t t e s  e t la  déterm ination  des 
a tta q u e s . La p r ise  de S ik asso  par l a  faim n 'e n tr a it  pas en jeu  car 
c 'é t a i t  une fo r te r e s se  s i  v a s te  e t défendue par une armée s i  nom
breuse que l a  couper des fo u rn itu re s des v iv r e s  s 'a v é r a  im possi-

202  *  *  b le  . V o ilà  qui devint l a  cause de l 'in s u c c è s  des trou pes de Sa
mori.

Dans l e s  lu t te s  avec l e s  troupes fr a n ç a is e s  Samori demeura 
f id è le  à son p rin c ip e  d 'e s sa y e r  de combattre en champ ouvert. La 
d iffé re n c e  r é s id a i t  dans le  f a i t  que c 'é t a ie n t  l e s  F ran ça is qui 
a ttaq u a ie n t ta n d is  que Samori défen dait son propre t e r r i t o i r e .  Se 
défendant i l  n 'en ferm ait pas to u te fo is  se s  trou pes dans l e s  fo r te 
r e s s e s ,  m ais com battait sur le  te r r a in  ouvert. Et quand l a  su p ério 
r i t é  des fo rc e s  fr a n ç a ise s  à  l 'é c h e l l e  ta c tiq u e  devint évidente - 
étan t donné le  feu par s a lv e s ,  l a  coord in ation  e t l a  d is c ip l in e  
des o p é ra tio n s, l a  m e illeu re  form ation, l a  pu issance de feu d 'in 
fa n te r ie  p lu s grande, l'e m p lo i de l ' a r t i l l e r i e  -  Samori chercha à
mener l e s  combats p rès des p assages par des gués e t  des en d ro its

* 203inondés d i t s  m arigots . La défense de ces p assages m odérait l a
d isp ro p o rtio n  de l a  pu issan ce  de feu des deux cô tés car  l e s  trou
pes de Samori é ta ie n t cachées dans l e s  b r o u ssa ile s  bordant le  f le u 
ve. En c a s  de d é fa ite ,  e l l e s  n 'é ta ie n t  pas enferm ées, comme dans 
la  fo r te r e s s e ,  e t pouvaient se r e t i r e r  du champ de b a t a i l l e .  C 'e»  
t a i t  sans doute l a  m e illeu re  ta c tiq u e  p o s s ib le  de lu t te  avec l e s  
F ran ça is , to u te  autre a u ra it  dû aboutir s o i t  à de grandes p erte s  
humaines, s o i t  à la  c a p itu la t io n  e t à l a  c a p t iv ité  des trou p es -  
s i  e l l e s  s 'é t a ie n t  enfermées dans le  t a t a .

Samori c o n c i l ia i t  dans l e s  années 90 l a  tac tiq u e  de l a  lu t t e  
pour l e s  p assage s flu v iau x  avec l a  p ou rsu ite  de l'arm ée de l 'a d v e r 
s a ir e  qui r e c u la it  e t  q u ' i l  h a r a s s a i t  continuellem ent d 'a t ta q u e s . 
Un grand rô le  y é t a i t  joué par l a  c a v a le r ie  . C ette méthode de 
lu t te  é t a i t  l i é e  d é jà  au mode opérationnel de jouer l e s  campagnes 
r e sp e c t iv e s .  Les combats é ta ie n t  menés to u jo u rs  en période sèche 
c 'e s t - à - d i r e  depuis octobre ju sq u 'en  mai de l'an n ée  su iv an te . Pen
dant l a  période humide l e s  r iv iè r e s  en crue e t l e s  tem pératures
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é le v ées rendaient l a  guerre d i f f i c i l e ,  su rtou t à l a  p a r t ie  a t t a 
quante, donc aux Fran çais a u s s i ;  pour c e tte  ra iso n  on in terrom pait 
l e s  opération s de gu erre20^.

Les troupes f r a n ç a ise s  gagnaient presque to u te s  l e s  b a t a i l l e s ,  
dans l e s  années 80 cependant e l l e s  ne pouvaient pas p r o f i t e r  de 
c e s  v ic t o ir e s  pour s'em parer efficacem en t du t e r r i t o i r e  car  e l l e s  
é ta ie n t  trop  peu nombreuses. Samori e t se s  commandants su iv a ien t 
donc l'ennem i qui r e c u la i t ,  lu i  in f l ig e a ie n t  des p e r te s  e t recou
v ra ie n t  le  con trô le  su r leu r  propre t e r r i t o i r e .  En temps des pluies 
l e s  troupes de Samori continuaien t le u r  expansion -  c 'e s t  l a  r a i 
son pour la q u e lle ,  dans l e s  années 1884-1885, ap rès des lu t t e s  
acharnées avec Combes, Manigbe Mori f i t  avancer ce s troupes lo in
dans l 'ou est e t l 'E ta t  de Samori acq u it le  t e r r i t o i r e  le  p lus

206grand de son h is to ir e
A ussi, dans l e s  années 80 , ju sq u 'à  l a  paix  de Bissandougou, 

l a  sc ien ce  de Samori de mener l e s  campagnes au niveau opération
nel é t a i t  s i  grande q u 'e l le  lu i  p erm etta it de n iv e le r  l e s  d i f f é 
ren ces dans l a  ta c tiq u e  de mener l e s  b a t a i l l e s  e t de recupérer le  
t e r r a in  après l e s  combats perdus. Samori a p p liq u a it  consciemment 
c e t te  manière de lu t t e  car  i l  se re n d a it compte que l'ennem i d is 
p o sa it  d'une p lu s grande puissance de feu e t de s o ld a t s  mieux 
ex e rcé s . Samori eut l 'o c c a s io n  d 'a s s i s t e r  aux e x e rc ic e s  m i l i t a ir e s
p résen té s par l e s  t i r e u r s  sé n é g a la is  commandés par l e  c ap ita in e

* 207Tournier au cours des n égociation s de Kenieba Koura en 1886 .
Ce sp e c ta c le  é v e i l l a  l 'ad m ira tio n  des h ôtes e t f i t  sans doute que 
Samori d é s ira  exercer se s  so fa  de l a  même m anière. L 'e n tr e p r ise  
n 'é t a i t  pas f a c i l e  vu le  manque d 'in s t r u c te u r s .  D 'au tre  p art l a  
période des n égociation s avec l e s  F ran ça is a f f a i b l i t  l a  p ressio n  
sur l 'E t a t  de l 'Almami re légu an t au second plan l a  n é c e s s ité  des 
réform es m i l i t a i r e s .  Après l a  guerre perdue avec l e  Kenedougou 
par con tre , l a  menace fra n ç a ise  devint p lu s  n e tte . A ussi en tre
p r it-o n  d 'e x e rc e r  l e s  so fa  à l 'im age  des form ations fr a n ç a ise s  
des t i r e u r s  s é n é g a la is .

La guerre avec l a  France é t a i t  une guerre d é fen siv e . Samori
s 'y  prépara dans l e s  années 1890-1891 avec beaucoup de so in  e t à
grands f r a i s .  Les détachements l e s  mieux armés furen t formés à t i -

2C8r e r  su r commandement, par sa lv e s  . Les fon ction s d 'in s tr u c te u r s  
dans ces e x erc ice s  é ta ie n t  rem plis p ar l e s  t i r e u r s  sé n é g a la is  éva
dés du se rv ice  f r a n ç a is .  I l  e s t  probable que c e r ta in s  t i r e u r s  sé 



n é g a la is  é ta ie n t  des hommes envoyés exprès par Samori dans l e  camp 
de l'ennem i pour apprendre l e  m étier des arm es. C 'é t a i t  l e  cas
d 'un des p lu s grands ch e fs m i l i t a ir e s ,  le  commandant des " so fa  de

209Dabadougou" -  Ngolo . Les in stru c te u r s  apprenaient aux so fa  l a  
tac tiq u e  du combat su rtou t c a r  c 'é t a i t  ce q u ' i l s  re te n a ie n t du se r
v ice  f r a n ç a is .  L 'in s tr u c t io n  tac tiq u e  é t a i t  continuée e t dévelop
pée dans le  second E ta t de Samori. Nebout p a r la  des détachements 
où le s  commandements é ta ie n t  donnés en f r a n ç a is .  Les form ations re 
sp e c tiv e s  pourtant d i f f é r a ie n t  grandement au poin t de vue de leu r  
form ation, l a  garde e l le  se u le  étan t un detachm ent " t r è s  régu
l i e r " 210. Dans l a  guerre avec l a  France dans l e s  années 1891-1893 
l e s  so fa  bien exercés défendaient to u jo u rs  l e s  p assages p ar l e s  
m arigots à c e tte  d iffé re n c e  p rès que ces p assage s av a ien t é té  ren
fo rcé s  par l e s  rem parts de banko e t -de branches d e rr iè re  le sq u e ls  
se cach aien t l e s  g u e r r ie r s . Une ta c tiq u e  sem blable fu t employée 
dans l a  lu t t e  avec 1 'ex p é d itio n  du co lo n el M onteil dans le  second 
E ta t en 1895 . Le m e illeu r  armement des s o fa ,  le u r  c a p a c ité  de
t i r e r  par sa lv e s  a in s i  qu'une défense b ien  organ isée f i r e n t  que 
l e s  lu t t e s  pour l e s  p a ssag e s des r iv iè r e s  é ta ie n t  t r è s  acharnées 
e t que l e s  F ran çais a r r iv a ie n t  à b r i s e r  l a  défense uniquement grâ
ce à le u r  a r t i l l e r i e .  Malgré le  grand e f f o r t  e t l a  v a i l la n c e  de 
son armée, Samori ne pou vait pas sauver son t e r r i t o i r e .  Au cours 
des deux prem ières années /1891-1892/ i l  a p p liq u a it  l a  v i e i l l e  mé
thode de retourner su r l e s  t e r r i t o i r e s  perdus pendant l a  période 
des p lu ie s ,  i l  n 'a r r iv a  pas cependant à reprendre l e s  v i l l e s  e t 
l e s  v i l l a g e s  où s 'é t a ie n t  in s t a l l é e s  l e s  garn ison s f r a n ç a is e s .  I l  
e ssay a  donc de d é so rgan iser  l 'a c t io n  f r a n ç a ise  la i s s a n t  d e rr iè re  
lu i  l a  t e r r e  b rû lée , le  ra v ita ille m e n t coupé, le s  l ig n e s  de commu
n ic a tio n  rompues e t en in te rce p tan t l e s  c o u rr ie r s  . Ces procédés 
a f f a ib l i r e n t  e t éten d iren t dans le  temps l a  p re ssio n  fra n ç a ise  
sans l a  b r i s e r .  En conséquence Samori se  r e t i r a  lo in  dans l ' e s t
emmenant se s  s u je t s  e t d é tru isan t complètement l e s  t e r r i t o i r e s

. , 2 1 3l a i s s e s
La méthode de l a  t e r r e  b rû lée fu t  b ien  sû r  une extrém ité  à l a 

q u e lle  on n 'a v a it  recou rs qu 'en  cas de guerre défensive san s succès. 
Ses élém ents é ta ie n t employés également dans l a  guerre avec le  Ke- 
nedougou où l e s  deux E ta ts  d é tru isa ie n t  l e  t e r r i t o i r e  lim itro p h e .
I l s  é ta ie n t  séparés en conséquence par une bande t e r r a in  e n tiè re -

21 4ment d é t r u it  e t p i l l é
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Les guerres menées par l 'E t a t  de Samori é ta ie n t  soum ises à 
des bu ts p o lit iq u e s  ou économiques clairem ent form ulées. Le l ie n  
é t r o i t  entre la  guerre e t l a  p o lit iq u e  donnait aux op ératio n s a r
mées l e  carac tè re  d 'a c t io n s  r é f lé c h ie s ,  u t i l e s  e t b ien  o rg an isée s. 
Aussi l a  s t r a té g ie  de mener l e s  gu erres r e p r é s e n ta it - e l le  un n i
veau élevée e t fu t ,  en dehors de l'arm em ent, un élement de l a  su
p é r io r i t é  su r de nombreux a d v e rsa ire s  a f r ic a in s  de Samori, excep
té  l e  Kenedougou e t l e s  Toucouleurs. Ce fa c te u r  a v a it  joué par 
contre un rô le  immense dans l a  période de l a  con stru ctio n  de l 'E 
t a t .  Du point de vue du sim ple s o fa ,  notamment dans l e s  années 60 
et 70, l a  guerre é t a i t  censée apporter du bu tin . Le souverain  ce
pendant se f i x a i t ,  l u i ,  des buts p o lit iq u e s  avant to u t -  i l  vou
l a i t  conquérir des kafou s u c c e s s i f s ,  le u r  imposer l e s  t r ib u t s  et 
c o n stru ire , grâce aux moyens ac q u is , une armée p u issa n te .

Après l a  première période des lu t t e s  menées autour de Sanan-
koro e t  l a  co n stru ction  d'un p e t i t  E ta t ,  le s  conquêtes su ivan tes
de Samori é ta ie n t d ir ig é e s  de manière à lu i  a ssu re r  l e  contrôle
des p is t e s  de commerce -  a l la n t  s o i t  à Beledougou e t p lu s lo in  à
M acina, s o i t  conduisant v ers S ie r r a  Leone. Après l a  p r ise  de Bama-

215
ko par l e s  F ran ça is en 1883 Samori d ev a it trou ver une autre 
source de l iv r a is o n s  de chevaux. Le blocage de l a  route menant 
v e r s  le  nord par l e s  F ran ça is f i t  a t t i r e r  son a tte n tio n  sur l a  p i
s t e  menant au pays des M ossi. C 'é t a i t  une des r a iso n s  de l 'e x p é d i
t io n  contre le  Kenedougou. A insi l e s  guerres d 'a g re ss io n  avaien t - 
- e l l e s  souvent pour but l a  conquête d es p is t e s  com m erciales. Les 
o b je c t i f s  à long terme, q u ' i l s  fu sse n t p o lit iq u e s  ou économiques, 
dom inaient dans l ' a c t i v i t é  de Samori su r l e s  b eso in s du moment.

En dehors des gu erres de ce genre on menait b ien  entendu des 
gu erres de p i l l a g e .  I l  e s t  d i f f i c i l e  d 'a i l l e u r s  de f a i r e  l a  d i s 
t in c t io n  entre l e s  deux types des gu erres car chaque campagne v ic 
to r ie u se  a p p o rta it  du bu tin . I l  y a v a it  pourtant des expéd ition s 
p r iv é e s  de m o tifs p o l i t iq u e s ,  f a i t e s  dans le  seu l but de p i l l e r .  
Quand l 'o r g a n is a t io n  de l 'E t a t  é t a i t  term inée, c 'é t a ie n t  l e s  com
mandants des armées de fro n tiè re  qui s 'e n  occupaient. Le m otif de 
p i l l a g e  pouvait a u s s i  p ré v a lo ir  su r l a  p o lit iq u e  à long terme dans 
l e s  moments des d i f f i c u l t é s  et des menaces p a r t ic u l iè r e s ,  comme 
dans le  cas de l a  p r is e  e t du p i l l a g e  de Kong v e rs  l a  m oitié de 
1897216.
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Le tro isièm e type des gu erres c 'é t a ie n t  des guerres d é fe n s i
v e s . Dans ce cas également l e  but p o lit iq u e  é t a i t  nettement pré
c i s é .  Après l a  con stru ction  d'un E tat p u issa n t , Samori ne mena 
l e s  gu erres d éfen siv es avec des a d v e rsa ire s  a f r ic a in s  que fo r t  
rarem ent. T ieba, le  souverain  du Kenedougou é t a i t  son ennemi, 
m ais i l  ne p ré se n ta it  de danger que pour l a  province o r ie n ta le .
Ses fo rc e s  é ta ie n t trop  f a ib le s  pour a ttaq u e r  le  centre de l 'E t a t  
de Sam ori. De même l e s  gu erres avec l e s  Toucouleurs ne menaçaient 
pas le  cen tre du pays21' .  Seule une attaque fra n ç a ise  c o n s t i tu a it  
un t e l  danger.

Dans le  c o n f l i t  avec l a  France, l e s  t a le n t s  op ératio n n els de 
Samori en tan t que chef a in s i  que l a  s t r a té g ie  d 'a c tio n  se  tro u 
v a ien t à un niveau é le v é . Le souverain  c o n c i l i a i t  habilement l a  
guerre avec l 'a c t io n  p o lit iq u e , i l  p r o f i t a i t  de l a  r i v a l i t é  fran 
c o -a n g la ise , s a v a it  jo u er avec le  temps, par exemple grâce à des 
accords de p a ix  i l  s 'a s s u r a  quelques années lu i  perm ettant de se 
prép arer à  l a  lu t te  d é c is iv e , e t au cours de l a  guerre i l  sa v a it  
m ettre à p r o f i t  le s  p o s s ib i l i t é s  de son armée. I l  se m aintint 
a u ss i m algré l a  d é fa ite  in f l ig é e  au prem ier E ta t  grâce à l a  d iv i 
sion  de son armée en une p a r t ie  repoussant l e s  F ran çais e t une 
au tre conquérant le  nouvel E ta t .  C 'é t a i t  une ac tio n  m i l i t a ir e  
extrêmement compliquée e t Samori y f i t  preuve de grands t a le n t s  
s t r a té g iq u e s .

Dans le  second E ta t ,  dans l a  lu t t e  contre l 'e x p é d it io n  de 
M onteil, on se  se r v it  d 'ex p é rien ces ta c t iq u e s  e t o p é ra tio n n e lle s 
des années 1891-1893. Dans l a  guerre de 1898 par contre l 'é c h e c  
su rv in t rapidem ent. Samori n 'y  p r o f i t a  pas de se s  ta le n t s  de chef. 
P eu t-être  une des ra iso n s  r é s id a i t - e l l e  dans l 'â g e  avancé du sou
v era in  e t  a u ss i  dans le  f a i t  que d 'a u tre s  ch e fs  m i l i t a ir e s  a v a i
ent des c a p a c ité s  in fé r ie u r e s .  I l s  sav a ie n t mener des b a t a i l l e s  
e t des campagnes, mais l a  conception d é t a i l lé e  des gu erres e t l a  
c o n c il ia t io n  de la  guerre e t  de l a  p o lit iq u e  r e s ta ie n t  l e  domaine 
de Samori. Une au tre ra iso n  de l'é c h e c  rap id e  de 1898 é t a i t  l i é e  
au l ie n  p lu s  fa ib le  que dans le  prem ier E ta t  de Samori e t  du grou
pe au pouvoir avec l a  popu lation  du second E ta t .
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1 .3 .  L'armée e t l  'ap p are il d 'E ta t

Après l a  form ation de l 'E t a t  l'a rm ée  n 'a  pas perdu son impor
tance dans l e  domaine de l'e x p an sio n  t e r r i t o r i a l e  e t  co n tin u a it à 
rem plir se s  fon ctio n s a g re s s iv e s ,  m ais en p lu s e l l e  commença à 
rem plir de nombreuses fo n ctio n s in té r ie u r e s .  Avant de con sidérer 
ce s fon ctio n s m u ltip le s e t v a r ié e s , i l  fa u t an aly ser l 'a t t i t u d e  
de l'arm ée  à l 'é g a r d  des in s t i t u t io n s  d 'E ta t  t e l l e s  que le  souve
ra in , l a  cour, l 'a p p a r e i l  de l 'a d m in is t r a t io n  e t de l a  ju r id ic t io n  
a in s i  que l 'o r g a n is a t io n  f i s c a l e .  Ce d ern ie r problème se ra  t r a i t é  
dans le  ch ap itre  su iv an t.

La cohérence e t le  bon fonctionnement de l 'a p p a r e i l  é ta tiq u e  
tro u v a ien t le u r  r e f l e t  avant tout dans le  rapport en tre  l'an n ée 
et l e  s o u v e r a i n .  Dans l 'E t a t  de Samori, la  d yn astie  ne 
put se  former fau te  du temps c a r  1 'o rg a n isa t io n  créée par l e  mo
narque succomba de son v iv an t encore sou s p re ssio n  de l'e x p an sio n  
f r a n ç a is e .  Nous ne pouvons donc pas co n sid érer l 'a t t i t u d e  de l ' a r 
mée envers l a  d y n astie , m ais seulement envers le  sou verain . Le rô
le  de Samori dans l a  form ation e t le  fonctionnement de l 'E t a t  fu t 
exceptionnellem ent im portant ce qui trouva son ex p ressio n  dans 
l 'a p p e l la t io n  dont nous désignons c e t  E ta t  dans son système p o li
tiq u e  in té r ie u r . Le souverain  é t a i t  le  cen tre du pouvoir, l a  sour
ce de to u te s  l e s  n ou velles l o i s  e t d é c is io n s , le  chef m il i t a ir e  
suprême, le  ju ge , 1 'ad m in istra te u r , le  chef r e l ig ie u x ,  l e  symbole 
de l 'E t a t  en fin . L 'E ta t  é t a i t  con sidéré comme sa  p ro p r ié té , tous 
l e s  h a b ita n ts , q u e lle  que fû t  leu r  con d ition  s o c ia le ,  dépendaient 
de l u i .  Une a tt itu d e  p a te r n a l is te  v i s - à - v i s  de se s  s u je t s  trouva 
son ex pression  dans l a  tournure qu'on u t i l i s a i t  ob ligato irem en t 
dans l a  con versation  avec Samori -  M'Fa -  mon Père

Le rô le  d 'in d iv id u s  rem arquables dans l 'h i s t o i r e ,  y compris 
dans l a  form ation des E ta t s ,  e s t  abondamment t r a i t é  dans l a  l i t t é 
ra tu re  ethnologique e t  h is to r iq u e . Samori e t son a c t iv i t é  prouvent 
une grande importance des ch efs éminents capables de p r o f i t e r  des 
fo rc e s  so c ia le s  e x is ta n te s ,  de prendre p lace  à  l a  t ê te  des groupes
soc iau x  dynamiques e t p rê t s  à  a g ir ,  de p ré c ise r  l e s  b u ts que le s

* 219membres de ces groupes voudraient r é a l i s e r  . Le commandement de 
c e t te  so rte  donne aux in d iv id u s éminents un v a ste  pouvoir, mais 
d 'a u tre  p art i l  f a i t  n a ître  entre eux-mêmes et l e s  groupes qui 
r é a l i s e n t  le u rs  bu ts gu idés par ces c h e fs  une dépendance é t r o i te .
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Une t e l l e  interdépendance e x i s t a i t  en tre Samori e t son a r-
220mée . Ce l ie n  é t a i t  encore ren forcé par l e  c a rac tè re  de 1 'armée 

ex igean t un commandement c e n tr a l i s é ,  e ffe c tu é  par une seu le  per
sonne. Samori commençait s a  c a r r iè r e  de souverain  comme chef mi
l i t a i r e  e t  i l  le  r e s t a  ju sq u 'au  moment de sa  chute. C ette  fonc
t io n  im p liq u ait l 'o b é is s a n c e  e t  l a  subordination  aux o rdres du 
sou verain .

I l  y eut d 'a u tr e s  r è g le s  a u ss i parmi le s q u e lle s  l a  f i d é l i t é  
du so fa  envers l e  souverain  semble l a  p lu s  im portante; une autre 
rè g le  e x ig e a it  l a  dépendance absolue des g u e rr ie rs  de Samori. Les 
so fa  appartenant à l'arm ée  permanente é ta ie n t  en tretenus par le  
sou verain ; i l s  av a ien t d ro it  à une p a r t  de butin  déterm inée par 
l a  coutume e t aggrandie par l a  d é c is io n  de Samori. En temps de 
p a ix  i l s  recevaien t l a  n ou rritu re  du souverain . I l  le u r  fo u rn is-  
s a i t  également l e s  armes: f u s i l s  e t chevaux •

On peut demander s i  to u s ces p r in c ip e s  é ta ie n t  to u jo u rs  ré a
l i s é s  en p ra tiq u e .

La f i d é l i t é  au souverain  e t l a  dépendance person n elle  des 
g u e r r ie r s  semblent ê t r e  l a  base des l i e n s  réc ip roqu es. I l s  revê
ta ie n t  en p ratiq u e  des formes d if fé r e n te s  -  su ivant 1 ''étape du 
développement de l 'E t a t  de Samori e t  l a  form ation m i l i t a i r e .  I l s  
fu ren t t r è s  f o r t s  dans l a  première période des conquêtes. I l s  
é ta ie n t  cimentés par l e  but p o lit iq u e  e t économique commun du 
souverain  e t des g u e rr ie r s  e t par le u r  c a rac tè re  m i l i t a ir e  qui 
d é c id a it  de l a  dépendance. D 'au tre  p a r t  l e s  f a ib le s  dimensions 
de l 'a rm ée , l 'a b se n c e  de d iv is io n  en d iv e r se s  form ation s, l a  con
centration  des trou p es su r un p e t i t  t e r r i t o i r e  e t le  f a i t  que Sa
mori r e m p lis sa it  personnellem ent l e s  fon ction s du ch ef e t  q u 'i l
p a r t ic ip a i t  à tou s l e s  combats re n fo rç a ie n t l e s  l ie n s  personnels

2-22entre lui-meme e t  l e s  so fa
Au moment où l a  con stru ctio n  de l 'E t a t  fu t  achevée e t q u 'i l  

se co n so lid a  dans se s  l im ite s  t e r r i t o r i a l e s ,  le  p rin cip e  de la  
f i d é l i t é  e t du l ie n  personnel se  com pliqua. Les trou p es furent 
d iv is é e s  parallè lem en t à l a  d iv is io n  de l 'E t a t  en provinces -  en 
cinq années t e r r i t o r i a l e s .  On développa l a  h iérarch ie  des grades 
m i l i t a i r e s  tou t en lim ita n t  le  commandement personnel de Samori2 .̂ 
Une grande p a r tie  d 'e x p é d it io n s  de conquête ou de p i l l a g e  a in s i  
que de gu erres d é fe n siv e s  é ta ie n t  d ir ig é e s  par des k e l e t i g i .  Face 
à l 'a c c ro isse m e n t numérique de l'arm ée  e t  à sa  d iv is io n , l e  l ie n
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des sim ples so fa  avec l a  personne du souverain  dut s ' a f f a i b l i r ,  
en to u t cas i l  devint sporadique dans le  domaine des co n ta c ts , 
e t in d ir e c t  -  dans c e lu i  de l a  dépendance. I l  ne fu t  p as cepen
dant rompu dans le  domaine de 1 'id é o lo g ie  e t fu t  fortem ent pro
pagé par l e s  commandants f id è le s  au souverain  e t par l e s  g r io t 
t e s 22^

La b ase  id éo log iq u e de l a  f i d é l i t é  de l 'armée à l 'égard  du 
sou verain  n 'é t a i t  p as homogène. Pour l e s  musulmans Samori é t a i t  
le  ch ef des f id è le s  -  l'Almami22^ . Pour l e s  an im istes l a  f i d é l i 
t é  d é c o u la it  du t r a n s f e r t  sur l e  sou verain  des d r o it s  ré se rv é s 
au père dans l a  f a m ille .  C ela s'exp rim a dans l 'o b l ig a t io n  de s 'a -  
d re sse r  à lu i  avec le  mot M'Fa /mon Père/ • Indépendamment de 
l a  b ase  id éo lo g iq u e , l e  p rin cip e  de l a  f i d é l i t é  des so ld a t s  à 
l 'é g a r d  du souverain  é t a i t  de rigu eu r partou t22^ . Les m anifesta*- 
t io n s  de c e tte  f i d é l i t é  pourtant e t  l a  fo rce  du l ie n  personnel 
avec l e  souverain  dépendaient du type des trou p es, du genre de l a  
form ation e t de l a  p lace  du g u e rr ie r  dans l a  h ié ra rc h ie . E l le s  
fu ren t l e s  p lu s f o r te s  dans l e s  détachem ents de b ilak o ro  où on
v e i l l a i t  p articu liè rem en t à l 'é d u c a t io n  dans l ' e s p r i t  de l a  f id é -  

228 « N l i t é  . De même dans le  groupe de ch e fs m i l i t a ir e s  -  à  commen
cer par le  k e le t ig i ,  en p assan t p ar le  sofakoun, e t  le  bolokoun-

22Qt i g i  pour f in i r  su r l e  chef du kourou . Mais s i  nous ne con
n a isso n s aucun cas de tra h iso n  ou de d é sertio n  parmi l e s  b ilak o ro , 
de t e l s  cas av a ien t l i e u ,  quoique sporadiquem ent, dans l e s  rangs 
des ch e fs m i l i t a i r e s .  Les ch efs qui t r a h is s a ie n t  descendaient 
pour l a  p lup art des fa m ille s  des ch e fs des anciens kafou ou v i l l a 
g e s , on tro u v a it  parmi eux des gens qui é ta ie n t commandants dans 
d 'a u tr e s  E ta ts  a f r ic a in s  e t p a ssè re n t au se rv ic e  de Samori volon
tairem ent ou à la  s u ite  de le u r  c a p t iv i t é .  Ces ca s fu ren t scrupu
leusem ent notés par le  se rv ice  de renseignem ents f r a n ç a is  c a r  le s  
d é se r te u rs  fo u rn issa ie n t  des in form ation s im portantes. C 'e s t  pour
qu o i, même s i  l e s  sou rces n 'e n re g is trè re n t pas tous l e s  événements 
de ce genre, e l l e s  en notèrent certainem ent une grande p a r t ie .  Les 
a rch iv e s n 'en  c ite n t  pourtant qu'une douzaine ce qui prouve q u ' i l  
s ' a g i t  l à  d 'a c te s  ex cep tion n els230. On p ou rra it so u ten ir  l e  con
t r a i r e  en pensant au f a i t  que le  c a p ita in e  Peroz au cours de se s  
n égo cia tio n s à Bissandougou, en 1887, a v a it  dans l 'e n to u ra g e  de 
Samori se s  propres e sp io n s. Ces t r a î t r e s  ne pouvaient p as cepen
dant accéder au débats l e s  p lu s s e c r e t s  ce qui ind ique q u ' i l s



n 'ap parten aien t pas au c e rc le  de d ig n it a ir e s  e t  commandants supé
r ie u r s .

E tant donné que l e s  c a s  de d é se rt io n  ou de trah iso n  parmi l e s  
ch efs m i l i t a i r e s  é ta ie n t r a r e s  dans l 'E t a t  de Samori, i l  e s t  per
mis de c r o ir e  que le  p rin c ip e  de l a  f i d é l i t é  au souverain  é t a i t  
généralement observé. Les c a s  l e s  p lu s graves de v io la t io n  de c e t
te  rè g le  eurent l ie u  pendant l a  ré v o lte  d'un f i l s  du souverain  Ma- 
nagbe Mamadi /1889/ e t par s u ite  de l a  déloyauté de Diaoule Kara- 
mogho en 1894.

La ré v o lte  de Managbe Mamadi é t a i t  l i é e  à  l a  proclam ation de
Samori désign an t comme son su cce sseu r un au tre  de se s  f i l s  Saran- 
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kerxyi Mori . Le re b e lle  se  d éc lara  sou verain  /Faama/ à l a  f in  de 
1889 e t  re fu sa  obéissance à  son père . Mais l e s  troupes de l a  pro
vince o r ie n ta le  que commandait Managbe Mamadi ne* sou tin ren t pas 
sa  ré v o lte . Les commandants de grade in fé r ie u r  f ir e n t  p a sse r  le u r  
trou p es, l a  n u it , à Niakho où r é s id a i t  Samori. Privé de so u tien  
Managbe Mamadi r é u s s i t  à s 'e n fu i r ,  mais e n su ite  i l  se re n d it à son
père qui lu i  accorda sa  grâce e t ne l e  condamna q u 'à  10 ans de mi- -2
se aux f e r s  . A insi l a  f i d é l i t é  des trou p es à l a  personne de Sa
mori d é c id a - t - e l le  de l 'é c h e c  de c e tte  te n ta t iv e  de ré v o lte .

Quant à D iaoule Karamogho, i l  s 'e f fo n d ra  en 1894 et ne cro
yant p lu s à l a  p o s s ib i l i t é  de v ic to ir e  dans l a  guerre avec l a  Fran
ce , i l  s 'e n g ag ea  dans des p ou rp arlers avec l e s  o f f i c i e r s  de l ' a d 
v e r s a ir e .  Les l e t t r e s  de Karamogho e t le  contenu des m essages
oraux parv in ren t to u te fo is  à Samori qui condamna son f i l s  à la  

234mort de faim .
Parmi l e s  sim ples so fa  la  s itu a t io n  é t a i t  d iffé re n c ié e  e t dé

pendait principalem ent du mode du recrutement e t du type des tro u 
p es. Les so fa  de l'arm ée permanente é ta ie n t  f id è le s  au sou verain  , 
indépendamment du f a i t  q u ' i l s  fussent v o lo n ta ire s  ou anciens p riso n 
n ie r s  de gu erre . Les so fa  venant du recrutem ent des v i l l a g e s  et 
des kafou en revanche n 'é ta ie n t  pas a u ss i  fortem ent l i é s  avec le  
souverain . Cet é ta t  de choses é t a i t  dû aux fa c te u rs  t e l s  que l a  
con tra in te  du recrutem ent, l e  se rv ice  dans l 'armée l im ité  dans le  
temps e t  l e s  re to u rs annuels à  l a  campagne, à l'époque des travau x 
a g r ic o le s ,  l 'a b se n c e  du l ie n  économique en tre  le  souverain  e t  ces 
so fa  /en  dehors de l a  p art de butin  à la q u e lle  i l s  avaien t d r o i t / ,  
le  manque de bu ts communs e t  de p r o f i t s  du fonctionnement de l ' a r 
mée e t p ar l a  meme l 'a b se n c e  du sentiment de l a  communauté e t -p7C
par conséquent -  de l a  f i d é l i t é  des so fa  à l 'é g a r d  de Samori .
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On peut c ro ire  a u ss i  que pour l e s  so fa  i s s u s  du recrutem ent, 
l e  rô le  de Samori en ta n t que chef des f id è le s  n 'a v a it  que peu 
d 'im portance. L'Almami é t a i t  un t e l  ch e f pour sa  cour is la m isé e , 
pour un groupe de ch e fs  m i l i t a ir e s  e t  pour une p a r t ie  de l'arm ée 
permanente -  sta tio n n an t dans des camps séparés e t p lu s  se n sib le  
à l a  propagande musulmane. Dans le  ca s des so fa  de recrutem ent 
qui regagn aien t leu r  v i l l a g e s  à l'ép o q u e  des travaux a g r ic o le s ,  
l 'a s p e c t  idéo logique de l 'a u t o r i t é  de Samori en tan t qu'Almami 
n 'é t a i t  pas re s se n t i  ni vécu profondément. Samori n 'é t a i t  pas 
non p lu s pour eux l 'in c a r n a t io n  d 'un  père de fa m ille  /M 'Fa/ c a r  
i l s  v iv a ie n t  / à  l 'o p p o sé  des so fa  de l'arm ée permanente, a rra 
chés à le u r  communautés/ dans le  cadre de le u rs  fa m ille s  e t  v i l 
la g e s  avec le sq u e ls  i l s  ne rompaient p as le u rs  l i e n s .

On peut donc supposer que l e s  so fa  de recrutement ne se  gu i
d a ien t pas avec des sentim ents de f i d é l i t é  e t de dévouement et 
q u ' i l s  se se n ta ien t fo rc é s  au se rv ice  dans l'arm ée . Sans doute 
une grande p a r t ie  de d é serteu rs dont l 'e x is t e n c e  e s t  confirmée 
par l e s  sources f r a n ç a is e s  se  r e c r u t a i t - e l le  d 'e n tre  eux. Dans 
le  c a s  des sim ples so fa  qui ne pouvaient pas fou rn ir  au se rv ice  
de renseignem ents des in form ations de v a le u r , on nota moins de 
données su r l e s  d é se rte u rs  en omettant souvent de c i t e r  le u r  nom
b re , le u r  o rig in e  ou le u r s  noms. Nous ne pouvons donc pas con sta
t e r  avec c e rt itu d e  s i  le  m atérie l e s t  complet ou fragm en taire . 
Quoi q u ' i l  en s o i t ,  même dans le  c a s  des sim ples so fa  i l  s 'a g i t  
d 'in fo rm atio n s sporad iques jusqu 'à  l a  d é fa ite  d é f in i t iv e  de 189^3

I l  e s t  probable que Samori lui-même e st im a it  moins la  f id é 
l i t é  de l'arm ée de recrutem ent que c e l le  de l'arm ée permanente.
En to u t c a s , quand dans l e s  années 1889-1890 i l  décida de réarmer 
s e s  troupes tout en réd u isan t le u r s  e f f e c t i f s ,  c e la  se  f i t  au 
p r ix  des troupes de recrutem ent que le  souverain  d e v a it ju ger de 
q u a l i té  in fé r ie u r e . Comme l a  form ation a u ra it  pu concerner tou s 
l e s  s o fa ,  l e s  uns a u s s i  bien  que l e s  a u tre s , l a  d iffé re n c e  r é s i 
d a it  en tre  au tre s dans le  l ie n  p lu s ou moins é t r o i t  avec l a  per
sonne du souverain .

L'armée permanente é t a i t  d iv isé e  en form ations dont l e  degré 
de f i d é l i t é  e t le  l ie n  avec le  monarque é ta ie n t v a r ia b le s .  Sans 
doute parmi l e s  p lu s f id è le s  com ptait-on l e s  membres de l a  garde. 
C ette  th èse  découle des in form ations d ire c te s  des so u rces e t du 
f a i t  que le  souverain  a v a it  f a i t  con fian ce à ce s hommes-là et



q u ' i l  n 'en  fu t  pas déçu ju sq u 'à  l a  f in  de son règne“̂ .  D 'au tres 
détachem ents, su rtou t ceux d islo q u és dans l e s  provinces n 'av a ie n t 
pas de co n tac ts  a u ss i fréq u en ts avec l e  sou verain  que l a  garde. 
Aussi b ien  à l'époque de l'épanouissem ent du premier E ta t  que dans 
le  second E ta t ,  une grande p a r t ie  d 'e x p é d it io n s  é ta ie n t commandées 
par des k e le t ig i :  s o i t  par l e s  f r è r e s  de Samori: Maninka Mori e t 
Fabou, s o i t  p ar se s  f i l s :  D iaoule Karamogho e t Sarankenyi Mori,
s o i t  par des hommes de confiance comme Langama F a l i ,  B i l a l i ,  Ngolo.

238M orifingdian , F i la  K a li ,  Kounadi Kelebagha, Amara D ie li  e t  au tre s • 
En d é p it du f a i t  que l a  h ié rarch ie  m i l i t a ir e  é t a i t  développée e t 
que l e s  so fa  é t a ie n t  commandés par des k e le t ig i  avant to u t , i l  n 'y  
eut pas de rupture de l i e n  des so fa  avec le  souverain  su r l e  plan  
de le u r  f i d é l i t é  p erso n n e lle . Comme preuve de c e tte  a ffirm a tio n  
on peut c i t e r  l 'a t t i t u d e  du détachement commandé par Ngolo e t con
s t i tu a n t  l a  garde de Sarankenyi Mori. Les so fa ,  quoique dépendant 
d irectem ent de le u r s  commandants, é ta ie n t  f id è le s  à Samori avant 
tou t e t  dans l e s  lu t t e s  des années 1891 e t 1892 i l s  se d istin g u è 
rent par une v a il la n c e  p a r t ic u l iè r e  / i l s  é ta ie n t  d 'a i l l e u r s  encou-

» 239 »ragé s à l a  lu t t e  par Samori en personne/ . Toutes l e s  armees de
province é ta ie n t e l l e s  a u s s i  f id è le s  au souverain : l e s  te n ta t iv e s  
de ré v o lte  des f i l s  -  Managbe Mamadi e t p lu s  tard  de D iaoule Kara
mogho c i t é e s  p lu s haut -  se term inèrent p ar un échec justem ent à 
cause de l 'a t t itu d e  des trou p es re fu san t de t r a h ir  le  souverain2^0.

Les années des d é fa i t e s  in f l ig é e s  à Samori par l e s  trou pes 
f r a n ç a ise s  furen t le  t e s t  le  p lu s d i f f i c i l e  de l a  f i d é l i t é  de l ' a r 
mée. Ces événements démotrèrent que le  l ie n  de l'arm ée avec le  sou
v era in  pouvait r é s i s t e r  aux épreuves l e s  p lu s  dures. I l  en fu t  a in 
s i  dans l e s  années 1891-1893 quand, m algré de nombreuses b a t a i l l e s  
perdues, l'arm ée ne se d i s s ip a  pas e t garda sa  v a leu r de combat ce 
qui perm it à Samori une expansion v e rs  e s t  e t la  con stru ction  du 
second E ta t .  Le lieu te n an t-co lo n e l Humbert n o ta it  que depuis jan 
v ie r  ju sq u 'en  mars 1892 l e s  troupes de Samori menèrent 16 b a t a i l 
l e s  perdues e t c ro y a it  que l e s  so fa  qui lu t t a ie n t  -  comme i l  d i-

t ' 241
s a i t  -  avec fanatism e e ta ie n t  dém oralisés par ces d é fa i t e s  .
Les lu t t e s  acharnées qui su iv ire n t prouvent que l ' e s p r i t  de combat 
de l 'armée ne f a i b l i t  pas

De même l'an n ée  1898 e t l 'é c h e c  de Samori prouvèrent l a  f id é 
l i t é  des so fa  au souverain . Quand i l  r e c u la i t  devant 1 'a ttaq u e  des 
fo rce s  prépondérantes des F ran ça is , l a  p lu p art des so fa  ne le  q u it
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tè re n t p as m algré l a  faim e t l e s  con d itio n s tra g iq u e s  de l a  r e 
t r a i t e .  Les d é se rt io n s  n 'é t a ie n t  pas grandes par rapport aux e f 
f e c t i f s  de l 'a rm é e . Les F ran ça is  trou v aien t su r le u r  chemin des 
so fa  qui m ouraient de faim -  c a s  qui témoignement que l e s  so fa
r e s ta ie n t  auprès de Samori ju sq u 'à  l'épu isem en t complet des fo r -

243 # ✓ ✓ce s . S i  l'arm ée re p r é se n ta it  une t e l l e  a t t i tu d e  au moment des
échecs ou de l a  chute de l 'E t a t ,  on peut d ire  que le s  so fa  r é a l is a i
ent en p ra tiq u e  l e  p rin c ip e  de l a  f i d é l i t é .

La f i d é l i t é  e n tra în a it  a u ss i  l 'o b se r v a t io n  des au tre s r è g le s
-  c e l le s  de l 'o b é is sa n c e  e t de l a  soum ission aux o rd re s. Le l ie n  
économique avec l a  personne du souverain  qu i avec l e s  moyens de 
son t r é s o r  a c h e ta it  des armes e t d i s t r ib u a i t  de l a  n ou rritu re  aux 
g u e rr ie r s  se ra  t r a i t é  dans le  ch ap itre  su iv an t.

R este encore à se demander s i  on r é a l i s a i t  l e  p rin cip e  de l a  
dépendance de l'arm ée du sou verain . Les so u rces montrent n e tte 
ment une dépendance p erson n elle  absolue des g u e rr ie rs  de to u s l e s
échelons de Samori. Le sou verain  nommait e t révoquait l e s  comman-

244dants , i l  pouvait condamner a l a  p riso n , au fouet ou a l a  peine
de mort a u s s i  b ien  un sim ple so fa  qu'un commandant rem arquable,

245 /meme son propre f i l s  . L a r b i t r a i r e  du sou verain  con cern ait ce
pendant des personnes i s o l é e s ,  e t  non 1 'armée en tan t que t o t a l i 
t é .  Samori ne pouvait pas a g ir  contre l'a rm é e , contre l a  vo lon té  
du groupe de ch efs m i l i t a i r e s ,  contre l 'a t t e n t e  des g u e r r ie r s .  I l  
d ev a it compter avec l 'o p in io n  e t  l e s  a sp ir a t io n s  des so fa  c a r  
c 'é t a ie n t  eux qui c o n st itu a ie n t l a  base de son pouvoir. Tout comme 
l'arm ée dépendait du sou verain , le  sou verain , l u i ,  dépendait de 
l 'a rm ée . C ette  interdépendance d é lim ita it  l e  d r o it  de Samori à 
prendre chaque d é c is io n , e l l e  déterm inait l a  p ortée  de son pou
v o ir .  Samori l'e x p rim a  c lairem en t lui-même en 1897 dans l a  conver
sa t io n  avec l e  n égociateur fr a n ç a is  Nebout affirm an t que malgré 
son d é s ir  de p a ix  i l  n 'a  d 'a u tre  so lu tio n  que de mener l a  guerre 
c a r  c 'e s t  ce que réclam ent se s  f i l s 2^ .  Le souverain  n 'é t a i t  pas 
en é t a t  de suspendre l e s  gu erres b ien  que l a  c o n sta ta tio n  de Pe- 
roz se lon  le q u e l le s  so fa  lu t t a ie n t  uniquement pour le  p r o f i t  fû t
-  comme l e  montrèrent l e s  campagnes su iv an te s  -  une s im p li f ic a -

247tio n  ex ce ss iv e  .
La c o u r ,  c 'e s t - à - d i r e  l e s  hommes groupés autour de l a  

personne du souverain , é t a i t  - à côté de 1 'Almami -  l e  cen tre  de 
pouvoir dans l 'E t a t  de Sam ori. On ne f a i s a i t  pas de d is t in c t io n
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entre l e s  fo n ctio n s à l a  cour e t l e s  fo n ctio n s é ta tiq u e s  cen tra
l e s  c a r  l e  souverain  é t a i t  l e  symbole de l 'E t a t .  La cour é t a i t  
donc composé de d iv e rs d ig n it a ir e s  dont le  pouvoir s 'é te n d a it  sur 
tou t l 'E t a t  a in s i  que de nombreux dom estiques, a id e s  de l a  fam il
le  du sou verain  e t  de sa  garde -  so fa  a d u lte s  e t  bilakoro*^*8 . Pour 
déterm iner l a  r e la t io n  en tre  l'arm ée e t l ' i n s t i t u t i o n  de l a  cour 
i l  fa u t v é r i f i e r  combien de ch efs m i l i t a i r e s  e t  de so fa  ap p arte
naient à l a  cour e t  q u e lle  é t a i t  l'im p o rtan ce  de ce s gens par rap
port à d 'a u t r e s  d ig n it a i r e s .

Les groupes l e s  p lu s  nombreux à l a  cour fu ren t: l a  garde per
son n elle  du souverain , l e s  b ilak o ro  a in s i  que le s  chanteurs, dan
se u rs , g r io t t e s  e t dom estiques. I l  e s t  d i f f i c i l e  de d ire  leq u e l de 
to u s ce s  groupes é t a i t  le  p lu s nombreux, c e lu i  de dom estiques peut- 
- ê t r e ,  m ais i l s  ne jo u a ie n t pas un rô le  indépendant e t le u r  l ie n  
avec le  sou verain  é t a i t  le  p lu s  souvent in d ir e c t .  Les d e sc r ip tio n s  
de l 'a c c u e i l  des m issio n s e t  lé g a t io n s  f r a n ç a is e s  à  l a  cour de Sa- 
mori dénotent l a  su p é r io r ité  numérique de l a  garde e t des b ilak o ro
su r l e s  g r io t t e s ,  danseurs e t  au tre s gens dont le  rô le  é t a i t  de

249g lo r i f i e r  le  règne de Samori . Aussi b ien  l a  garde que l e s  b i l a 
koro c o n st itu a ie n t  non seulement une p a r t ie  de l a  cour, m ais a u ss i  
une p a r t ie  de l'a rm ée . Au p o in t de vue numérique l'arm ée occup ait 
donc à l a  cour une p lace  dominante. Les s o ld a t s  de l a  garde e t  l e s  
b ilak o ro  é ta ie n t  p r iv i lé g ié s  a u ss i  car  i l s  ava ien t l 'a c c è s  d ire c t  
à  l a  personne du souverain  q u ' i l s  p ro té g e a ie n t. Mais i l  y a v a i t ,  
en dehors de 1 'im portance du groupe e t de son accès au sou verain , 
un tro isièm e fac teu r qui d é c id a it  de l 'in f lu e n c e  su r l a  cour e t 
p ar conséquent su r le  gouvernement du pays, fa c te u r  e s s e n t ie l ,  
se m b le -t- il  -  l 'e x e r c ic e  d'une haute fo n c tio n  à l a  cour qui e s t  
en même temps une fon ction  c e n tra le . A c e t  égard ni l a  garde , ni 
l e s  b ilak o ro  ne jo u a ien t un rô le  im portant. S eu ls l e s  commandants 
de ces détachements f a i s a ie n t  p a r t ie  des ch e fs m i l i t a ir e s  suprêmes
quoique ce f a i t  n 'im p liqu ât p as, comme pour l e s  commandants des

250provin ces, de fon ctio n s ad m in istra tiv e s  .
Auprès de l a  personne de Samori i l  e x i s t a i t  un c o n s e i l  

composé de 12 d ig n it a i r e s .  I l s  re p ré sen ta ien t s o i t  des fon ctio n s 
déterm inées, s o i t ,  sans ê t r e  s p é c ia l i s é s  dans un domaine de l 'ad m i
n is t r a t io n , i l s  r e s ta ie n t  à l a  d isp o s it io n  du souverain  qui l e s  
envoyait l e  p lu s  souvent dans l e s  provinces re sp e c tiv e s  en tan t 
que co n trô leu rs e t exécuteurs de commissions uniques2^1. A l a  tê te
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du c o n se il ,  en tan t que suppléant de Samori, se  te n a it  l e  g r io t te
M orifingdian . I l  é t a i t  l e  c o llab o ra te u r  le  p lu s proche du souve- 

252;ra in  . En dehors de sa  fon ction  au c o n se i l ,  i l  é t a i t  chargé aus
s i  de fo n ctio n s m i l i t a i r e s .  Dans l a  p ério d e  de l a  ré v o lte  de l a  
p op u lation , en 1889, i l  se te n a it  à l a  t ê t e  d'un détachement qui 
r é t a b l i s s a i t  l 'o r d r e  dans le  sud du p ays. Dans le s  années 1892- 
-1894, au cours des lu t t e s  avec l a  France e t  de l a  m igration  à
l ' e s t ,  i l  commandait une p a r t ie  des trou p es f a is a n t  des conquêtes;

253i l  fu t  également chef des so fa  dans le  second E tat
A l a  tê te  du t r é s o r  se te n a it  ju sq u 'e n  1889 K o k isi, qui lu i  

a u ss i é t a i t  g u e rr ie r  e t qui p é r i t  au cou rs de l a  guerre avec T ie- 
ba2" ^ .  Après sa  mort le  t r é s o r  é t a i t  adm in istré  par Maine Fode2"^. 
L'armée é t a i t  représen tée  au c o n se il par Niamakala Amara /Amara 
D ie li D iabate/ qui du f a i t  de se s  r e sp o n s a b il i té s  é t a i t  un haut 
chef m i l i t a i r e .  Un au tre  c o n se i l le r  s'o ccu p an t des m essagers e t 
des co n trô leu rs envoyés en province, Amara D ie li Kouyate, combat
t i t  lu i  a u ss i  comme chef des so fa  e t  en décembre 1892, au cours 
des lu t t e s  avec Bonnier à Koloni, i l  fu t  f a i t  p r iso n n ie r  e t  iU s i l-  
l é .  Mamadou S ise  s 'o c c u p a it  des problèmes du se rv ice  des ren seign e
ments e t de l a  sé c u r ité  de l 'E t a t  ce qui é t a i t  l i é  avec l ' a c t i v i t é  
de l'a rm é e . T a s i l i  Manghan a son to u r , grâce à sa  connaissance des 
lan gu es, fu t  le  n égociateu r p r in c ip a l2  ̂ . Les lé g a t io n s  de Samori 
av a ien t une su ite  m i l i t a ir e  e t  l e s  d ig n it a i r e s  qui se te n a ie n t à 
le u r  t ê t e  é ta ie n t en même temps ch efs m i l i t a i r e s 2^ .  C 'e s t  se u le 
ment à propos du se c r é ta ir e  d ir ig e a n t l a  c h a n c e lle r ie , Ansoumanà 
Kouyate, e t à propos des s p é c ia l i s t e s  du d ro it  musulman /Karamogho 
-  Sako e t  Amara Kande/ que nous n 'avons aucune in form ation  concer
nant le u r  fon ction  m i l i t a i r e .

» Comme i l  r e s s o r t  de c e t te  revue des d ig n it a ir e s  exerçan t des
fon ctio n s c e n tra le s  e t adm in istran t des domaines déterm inés, l a  
p lu p art d 'e n tre  eux é ta le n t  en même temps ch efs m i l i t a i r e s .  I l  n 'y  
a v a it  pas de sé p ara tio n  en tre  l e s  fo n ctio n s é ta t iq u e s , adm in istra
t iv e s  e t  m i l i t a i r e s .  La p r is e  de commandement d 'un  détachement ou 
d'une armée de province tou te en tiè re  ne p r iv a i t  pas le  d ig n ita ir e  
des a u tre s  fo n ctio n s.

A in si donc, au niveau c e n tra l de l 'a d m in is t r a t io n  l 'u n i t é  de 
l 'a p p a r e i l  é ta tiq u e  e t  m i l i t a ir e  é t a i t  t r è s  n e tte .
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L ' o r g a n i s a t i o n  t e r r i t o r i a l e  d e l  'E- 
t a t  se com posait de p lu s ie u rs  échelons où l e s  provinces représen 
ta ie n t  l 'u n i t é  l a  p lu s grande. E l le s  comprenaient l e s  anciens ka
fou qui à  le u r  tou r se d iv is a ie n t  en v i l l a g e s .  S i l e s  provin ces 
é ta ie n t  /comme to u t l 'E t a t /  une forme n ouvelle , créée par Samori, 
l e s  kafou e t  l e s  v i l l a g e s  é ta ie n t  des u n ité s  d 'o rg a n isa t io n  p ré
é ta t iq u e s  qui ne furen t pas d é t r u ite s ,  mais adaptées aux beso in s 
de l 'a d m in is t ra t io n  de l 'E t a t .

Suivant le  niveau de l 'a d m in is t r a t io n , l e  type de l 'u n i t é  
ad m in istra tiv e  e t son o r ig in e , p réé ta tiq u e  ou l i é e  à  l a  form ation 
de l 'E t a t ,  l 'a t t i t u d e  de l'arm ée à l 'é g a r d  de l a  province, du ka
fou ou du v i l l a g e  é t a i t  d i f fé r e n te .

Dans le  c a s  de l a  province i l  y a v a it  un p ara llé lism e  absolu  
de l a  d iv is io n  ad m in istra tiv e  e t m i l i t a ir e .  A chaque province cor
resp on dait une armée de province à  p a r t2^®. Le k e le t ig i  se t e n a it
à leu r t ê t e .  I l  r é u n is s a it  dans sa  main tou s l e s  genres de pou-

259v o ir  m i l i t a ir e ,  a d m in is t r a t if ,  p o l ic ie r ,  f i s c a l  e t ju rid iq u e  .
I l  semble que l a  r é a l i s a t io n  du principe de l ' i n d i v i s i b i l i t é  du 
pouvoir appliqué à ce niveau de l 'a d m in is t r a t io n  é t a i t  p o s s ib le  
du f a i t  que l e s  provinces é ta ie n t  une forme n ouvelle , non l i é e  
aux s tru c tu re s  p ré é ta tiq u e s . I l  e x i s t a i t  donc une grande l ib e r té  
de déterm iner l a  portée e t le  c a rac tè re  du pouvoir des k e le t ig i .

D isloquées dans l a  province, l e s  troup es de so fa  é ta ie n t l a  
base  du pouvoir du k e le t ig i .  La p lu p art d 'e l l e s  é ta ie n t  concen
t r é e s  dans quelques grands groupes comptant chacun près d'un m il
l i e r  de so fa  e t  sta tio n n an t dans l a  c a p ita le  de l a  province e t 
dans quelques p o in ts s t ra té g iq u e s  . Mais une p a r t ie  de fo rc e s  
armées é t a i t  d isp ersée  en p e t i t s  groupes de quelques^personnes 
dans le s  kafou e t v i l la g e s  r e s p e c t i f s  de l a  province • Cette 
d isp e rs io n  é t a i t  l i é e  aux échelons in fé r ie u r s  de l 'a d m in is tra t io n  
où le  système devenait p lu s compliqué e t où l 'u n i t é  de l 'a p p a r e i l  
é ta tiq u e  e t m i l i t a ir e  c a r a c té r is t iq u e  des a u to r ité s  c e n tra le s  e t  
p ro v in c ia le s  n 'e x i s t a i t  p a s .

Samori p r o f i t a  de l 'e x i s t e n c e  des grandes fa m ille s ,  v i l l a g e s  
e t  kafou q u ' i l  in sé ra  dans l a  stru c tu re  é ta t iq u e . En conséquence 
i l  ne pouvait ni supprimer l'im portan ce des supérieurs dans ces 
communautés, ni ô te r  aux ch e fs to u s le u r s  d r o i t s  coutum iers. C 'e s t  
pourquoi le  souverain  l im i t a i t  l 'in g é re n c e  dans l e s  a f f a i r e s  in té 
r ie u r e s  des communautés. Cela con cern ait su rtou t l e s  lou e t
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l e s  v i l l a g e s  /dougou/. Leurs chefs con tin u aien t à ex ercer le u r s  
fo n c tio n s, qui p lu s e s t ,  i l s  n 'é ta ie n t  pas désign és par l e  souve
ra in , m ais en tra ien t en fon ction s conformément à l a  coutume 
Samori e x e rç a it  son pouvoir sur l e s  lou  e t l e s  dougou par l ' i n t e r 
m édiaire des p re s ta t io n s  e t  d evo irs q u ' i l  le u r  im posait e t  par le  
f a i t  qu 'en  tan t que juge suprême de l 'E ta t  i l  s ' é t a i t  ré se rv é  le  
d ro it  d ' i n f l i g e r  l a  peine de mort e t de c o rr ig e r  l e s  jugements 
des ch e fs locaux quand le  condamné i n t e r je t a i t  appel de l a  j u s t i 
ce qu 'on lu i  a v a it  f a i t e  dans le  lou ou dans le  dougou2* ^ .

Les ch efs des grandes fa m ille s  e t v i l l a g e s  é ta ie n t tenus de 
c u e illir  l e s  p re s ta t io n s  au p r o f it  de l 'E t a t  e t  d 'envoyer l e s  gens 
pour l e s  travau x e t l e  se rv ice  m i l i t a i r e .  On p r o f i t a i t  à c e tte  
occasio n  du f a i t  qu 'avan t l a  form ation de l 'E t a t  c 'é t a ie n t  l e s  
c h e fs  également qui ré u n issa ie n t  une p a r t ie  de r é c o lte s  devant 
par l a  su ite  se r v ir  à to u te  l a  communauté, en tan t que ré se rv e , 
dans l e s  années de d i s e t t e  par exemple. Le f a i t  q u 'ap rè s  l a  fo r 
m ation de l 'E t a t ,  son t r é s o r  s 'e m p ara it de c e tte  p a r t ie  de ré co l
t e s  en e n t ie r  ou b ien  p artie llem en t f i t  a f f a i b l i r  l 'a u t o r i t é  des

26Uc h e fs  en l e s  p rivan t de l a  p o s s ib i l i t é  de d isp o ser  de ces b ien s . 
M ais l e  d ro it  des ch e fs  à p ercevo ir l e s  p re s ta t io n s  fu t  afferm i 
par l 'E t a t  ce qui f i t  a c c r o îtr e  le u r s  pouvoirs dans ce domaine.

Pour ce s ra iso n s  entre au tre s l a  p lu p art des ch e fs  de lou et 
de dougou ne com battaient pas l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e , mais au 
c o n tra ire  p r o f i t a ie n t  de son ex iste n ce  pour r é a l i s e r  se s  bu ts et 
so u te n ir  son a c t iv i t é .  Les c a s  de ré v o lte  é ta ie n t  p o s s ib le s ,  
b ien  entendu -  q u 'i l  s ' a g î t  des v i l l a g e s  i s o l é s ,  ou bien  -  à l a  
su ite  d 'une e x p lo ita t io n  prolongée e t  tro p  pén ible pour l a  popu
la t io n  /comme au temps de l a  guerre avec le  Kenedougou/ -  des ré -  
g io n | e n t iè r e s .  De t e l l e s  ré v o lte s  é ta ie n t  é to u ffé e s  par l ' a r 
mée " . Mais au fond l e  phénomène de l a  menace du recou rs à l a  
fo rce  é t a i t  p lu s  fréquent que ce reco u rs lui-même. Après l a  pre
m ière conquête e t l 'é ta b lis s e m e n t  des p r in c ip e s  de l a  dépendance 
a in s i  que du volume des p re s ta t io n s , l e s  opération s armées n 'é t a i 
ent d 'h ab itude p lu s n é c e s sa ire s .  I l  s u f f i s a i t  que l a  popu lation  
e t  le  groupe de ch e fs se  so ie n t rendus compte de l a  su p é r io r ité  
m i l i t a ir e  écrasan te  du souverain  e t de son ap p are il de co n tra in te .

C ette  su p é r io r ité  é t a i t  marquée p ar l e s  garn ison s de so fa , 
composées de quelques bo lo , d islo q u ées dans la  p rovin ce. Les v i l 
la g e s  à le u r  to u r, pas to u s sans doute, m ais l e s  p lu s  im portants
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au poin t de vue de le u r  s ig n i f ic a t io n  e t  étendue, a b r ita ie n t  de 
p e t i t e s  garn ison s composées de quelques s o fa .  Ce f a i t  e s t  c o n fir-  
mé par de nombreuses m entions dans l e s  so u rces . Deux ou t r o i s  
so fa  ne se ra ie n t  pas b ien  sû r en é ta t  de s 'o p p o ser à  l a  ré v o lte  
des h a b ita n ts  du v i l l a g e .  I l s  re m p lissa ie n t des fo n ctio n s d 'o rd re  
en temps de p a ix , dans l e s  con d ition s de l a  s t a b i l i t é  in té r ie u re  
acqu ise  grâce au f a i t  q u 'à  tou t in s ta n t  I l s  pouvaient ap pe ler au 
seco u rs des fo rc e s  armées p lu s im portan tes.

Les kafou eux non p lu s  ne fu ren t pas d é t r u it s  e t  le u r  orga
n isa t io n  su b s is ta  à  l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t .  L 'in géren ce du sou
v e ra in  a l l a i t  dans ce c a s  p lu s lo in  que pour le  lou e t  le  dougou. 
E lle  con cern ait non seulement l e s  p r e s ta t io n s  e t l a  ju s t i c e ,  
m ais a u s s i  l 'é l e c t io n  du mansa e t le  placement à son cô té  d'un 
représen tan t du pouvoir é ta t iq u e . Mais pour p réserv er l 'a u t o r i t é  
du mansa le  souverain  d e v a it  co n fie r  c e t te  fon ction  à  un membre 
du c lan  régnant dans le  kafou depuis longtemps e t i l  d e v a it comp
t e r  avec d 'a u tr e s  d r o i t s  coutum iers concernant l 'é l e c t io n  du man
s a .  A ussi l a  d é c is io n  du souverain  n 'é t a i t - e l l e  pas indépendante, 
e l l e  é t a i t  lim ité e  par l e s  l o i s  e x is ta n te s  q u ' i l  ne pouvait pas 
t r a n sg r e s se r  s ' i l  ne v o u la it  pas d é tru ir e  tou te  l 'o r g a n is a t io n  
du kafou26^.

Les c la n s régnant dans l e s  kafou c o n st itu a ie n t  une fo rce  so
c ia le  con sid érab le . Samori r é u s s i t  à in té r e s s e r  ce groupe par la  
p a r t ic ip a t io n  au gouvernement du pays, par l e  pouvoir a l la n t  au- 
-d e là  des l im ite s  t e r r i t o r i a l e s  du kafou et des l im ite s  imposées 
a u tr e fo is  au mansa par le  d ro it  coutum ier, par l a  r ic h e s se  q u '^ s  
ne p ou rraien t p as acq u é rir  dans l e  cadre du système p ré é ta tiq u e  . 
L 'in t é r ê t  que le  groupe de ch efs v e r r a i t  dans l 'e x i s t e n c e  de l 'E 
t a t  é t a i t  le  m e illeu r moyen de g a ra n t ir  s a  s t a b i l i s a t io n  in té r ie u 
r e .  Samori cependant d e v a it compter avec l a  p o s s ib i l i t é  de l a  r é 
v o lte  des kafou e t  avec d 'a u tre s  formes de l a  r é s is t a n c e  -  mauvai
se exécution  des o rd re s , accaparement de l a  p a r tie  de r é c o lte s  
qui d e v a it ê tre  tra n sfé ré e  à l 'E t a t ,  p ro tec tio n  des gens poursu i
v i s  par le  souverain  e tc .  Pour élim iner ce genre de phénomènes le  
sou verain  in s t i t u a  l ' o f f i c e  des dougoukounasigi. C 'é ta ie n t  des 
rep résen tan ts de Samori ré s id a n t auprès du mansa dans l e  v i l l a g e  
p r in c ip a l / l a  c a p i ta le /  du kafou26^ . Cet o f f ic e  n 'e x i s t a i t  pas 
avant l a  form ation de l 'E t a t .  Les dougoukounasigi é ta ie n t  nommés 
par l e s  k e le t ig i  e t i l s  é ta ie n t  re sp o n sab les devant eux. Leur t â 
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che c o n s i s t a i t  à v e i l l e r  su r l 'e x é c u tio n  des ordres du sou verain  
e t  du gouverneur de l a  p rovin ce, su r l a  quête des p r e s ta t io n s  e t 
l 'e n v o i des hommes aux travau x  e t  à l 'a rm é e . Les dougoukounasigi 
p ro tég e a ien t a u ss i l e s  marchands fo u rn issa n t l e s  armes à  l 'E t a t  
e t ob servaien t l ' é t a t  d 'e s p r i t  de l a  p op u lation  • I l s  n 'av a ie n t 
p as par contre de d r o it s  ju d ic ia i r e s  qui é ta ie n t  ré se rv é s  au mansa. 
Le mansa é t a i t  également chargé de l 'o r g a n is a t io n  de l a  quête des 
p re s ta t io n s  ta n d is  que l e  dougoukounasigi s u r v e i l l a i t  l e  bon fonc
tionnement de c e t te  o rg a n isa t io n . Pour se  f a i r e  o b é ir , l e s  dougou
kounasigi d isp o sa ie n t d 'un  p e t i t  détachement de so fa  -  comptant 
une d iza in e  d'hommes. Ces so fa  de mène que l e s  rep résen tan ts du 
souverain  é ta ie n t  d ésign és d 'e n tre  l e s  g u e r r ie r s  l e s  p lu s  âgés 
qui ne pouvaient p lu s p a r t ic ip e r  aux ex p é d itio n s , m ais é ta ie n t
a ssez  h a b ile s  pour s 'a s s u r e r  l 'o b é is sa n c e  de l a  popu lation  des 

271kafou subordonnés
Au niveau du kafou le  pouvoir é t a i t  p artagé  en tre le  mansa 

e t  le  dougoukounasigi. Dans ce cas l 'a p p a r e i l  de l 'a d m in is t ra t io n  
n 'é t a i t  pas iden tiqu e à  l 'a rm é e . S i cependant de nombreuses ques
t io n s  d 'o rg a n isa t io n  é ta ie n t  co n fiée s au mansa, l e s  dougoukouna
s i g i  d isp o sa ie n t d 'un  pouvoir p lu s  im portant c a r  i l s  é ta ie n t  au
t o r i s é s  à c o n trô le r  e t  è  s u r v e i l le r  l ' a c t i v i t é  du mansa e t  q u ' i l s  
d isp o sa ie n t d 'a u tre  p a rt  d 'un détachement armé.

A to u s l e s  échelons de l 'a d m in is t r a t io n , à  commencer par l a  
cour e t  l e s  a u to r ité s  c e n tr a le s ,  en p assan t par la  province, le  
kafou, ju sq u 'au  v i l l a g e ,  le  rô le  de l'arm ée  é t a i t  donc d é c i s i f  
quoique pas to u jo u rs id en tiq u e , ce qui é t a i t  l i é  au m aintain  des 
u n ité s  d 'o rg a n isa tio n  p ré é ta tiq u e s  en ta n t  qu 'échelons in fé r ie u r s  
de l 'a d m in is t r a t io n .

Le f a i t  que to u te  in fr a c t io n  au systèm e, chaque r é f le x e  de 
ré b e ll io n  ou de ré s is ta n c e  pouvait provoquer des r e p r é s a i l le s  in 
f l i g é e s  par de nombreux détachements de l'arm ée  permanente é t a i t  
d'une importance c a p ita le  pour l 'a d m in is t r a t io n  e f f ic a c e  du payJ ^ 2. 
De fo r te s  garn ison s s ta tio n n a ie n t dans l e s  c a p it a le s  des provin
c e s , p rès des p is t e s  dont l a  p ro tec tio n  é t a i t  im portante pour l e s  
l iv r a is o n s  d'arm es e t  à proxim ité des c e n tre s  commerciaux, par 
exemple près de l a  v i l l e  l a  p lu s  grande du prem ier E tat -  Kan- 
kan2^ .  La conscience que l'arm ée  peut in te rv e n ir  à tou t moment 
é t a i t  l a  base  de l a  s t a b i l i t é  du système de l 'a d m in is t ra t io n .
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Les fon ctio n s ad m in istra tiv e s  é t a ie n t  étro item ent l i é e s  aux 
fon ctio n s de renseignem ent, notamment su r  l ' é t a t  des e s p r i t s  à 
l ' i n t é r i e u r  du pays. Les in form ateurs prin cipaux dans ce domaine 
se  re c ru ta ie n t principalem ent parmi l e s  dougoukounasigi ce qui 
f a i t  que l e  se rv ice  des renseignem ents e t  le  système de l a  sé c u r i
té  fu ren t eux a u ss i l i é s  à l'a rm ée . Les problèmes du se rv ic e  des 
renseignem ents en dehors des f ro n tiè r e s  de l 'E t a t  é ta ie n t  ré so lu s
différem m ent. En période des guerres c e t te  a c t iv i t é  é t a i t  menée 27Z1
par l 'année . En période de paix  on u t i l i s a i t  avant to u t l e s  
marchands ambulants D ioula e t en même temps on ex p é d ia it  d 'a u tre s  
agen ts qui devaient apprendre par exemple l a  con servation  des ar-pyc
mes ou l e s  méthodes de commandement .

La j u r i d i c t i o n  de degré in fé r ie u r  r e s t a  en tre  l e s  
mains des ch e fs des grandes fa m ille s , des v i l l à g e s  e t  des kafou.
Les ap p e ls é ta ie n t tran sm is aux k e le t ig i  e t au souverain  lui-même, 
quant aux a f f a i r e s  p a s s ib le s  de peine de mort, on l e s  soum ettait 
aux a u to r ité s  cen tra le s e t à Samori2^ .  A insi ce n 'é t a i t  qu 'au  n i
veau de l 'a d m in is t r a t io n  de l a  province / e t  du pays to u t e n t ie r /  
q u 'a v a it  l ie u  l a  fu s io n  du pouvoir m i l i t a ir e  e t  ju rid iq u e  -  con
formément au principe de l ' i n d i v i s i b i l i t é  du pouvoir. L'arm ée a s
s u r a i t  en revanche l 'e x é c u t io n  des pein es à tou s l e s  éch elon s. Cet
te  p ratiqu e a v a it  moins d'im portance dans l e s  grandes fa m ille s  e t 
dans l e s  v i l l a g e s  dans le s q u e ls  le  p r e s t ig e  des ch efs e t  le  contrô
le  a in s i  que l 'in f lu e n c e  du groupe s o c ia l  g a ra n t is sa ie n t  le  p lu s 
souvent l a  soum ission aux d éc is io n s du tr ib u n a l. En c a s  de r é s i s 
tance du condamné l 'e x é c u t io n  de la  peine é t a i t  a ssu rée  p ar l a

277présence des so fa , de même que dans le  kafou
Le système des ap p e ls aux a u to r ité s  c e n tra le s  a s s u r a i t  à Samo- 

r i  un con trô le  permanent de l a  ju r id ic t io n .  Les tribunaux du souve
ra in  devaien t prendre en compte a u ss i  b ien  l e s  l o i s  coutum ières 
que l a  l o i  musulmane, s i  l 'in c u lp é  é t a i t  un adepte de l ' i s l a m .  
L 'ad m in istra tio n  de l a  ju s t i c e  re p o sa it  en tre l e s  mains des mem
b re s du c o n se il d ésign és parmi le sq u e ls  se  trou v aien t des mara- 

278bouts musulmans . D 'au tre  p art Samori, au cours de se s  audiences
publiques hebdomadaires de vendredi, ju g e a i t  personnellem ent l e s

•> 279s u je t s  qui a r r iv a ie n t  avec le u r s  problèm es à  Bissandougou . Les
l i t i g e s  entre l e s  v i l l a g e s  é ta ie n t tran ch és p ar l e s  mansa, ceux
en tre  l e s  kafou - per l e s  k e le t ig i ;  l e s  ap p e ls é ta ie n t reçus parpQ Q
le  souverain  e t  par l e s  membres du c o n se il
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L execution  d es sentences de Samori e t des membres du con

s e i l  é t a i t  su r v e i l lé e  par l e s  so fa .  De même le s  p ein es de mort 
ou de m u lita tio n  qu 'on  prononçait à  l 'é c h e lo n  c e n tr a l ,  é ta ie n tpq a
exécutées s o i t  par l e s  so fa , s o i t  p ar l e s  b ilakoro

Une analyse des rap p orts entre l 'armée e t l e s  a u tre s  i n s t i 
tu t io n s  é ta tiq u e s  démontre le u r  union é t r o i t e ,  notamment aux éche
lo n s su p érieu rs de l 'a d m in is t r a t io n . L'armée é t a i t  une in s t i t u 
tio n  qui a s s u r a it  le  bon fonctionnement de to u t l 'a p p a r e i l  é t a t i 
que, qui g a r a n t is s a i t  le  re sp ect des d é c is io n s  du sou verain , des 
k e l e t i g i ,  des dougoukounasigi, e t ,  dans une grande mesure, au ss i 
c e l l e s  du mansa, des dougoutigi e t des lo u t ig i .  Aussi l ' in t e r d é 
pendance de l'arm ée e t de l a  t o t a l i t é  de l 'a p p a r e i l  é ta t iq u e  fu t-  
- e l l e  t r è s  p u issan te .

De ce f a i t  l e s  tran sfo rm atio n s dans l'arm ée e n tra în a ie n t des 
changements dans l 'a d m in is t r a t io n  de l 'E t a t  tou t e n t ie r .  Au mo
ment des conquêtes e t  de l 'é d i f i c a t i o n  de l 'E t a t ,  l e  rô le  de l ' a r 
mée é t a i t  d é c i s i f ,  l e  commandement c e n t r a l i s é ,  concentré dans l a  
main de Samori, ce qui provoquait l a  cen tra lisa tio n  de tout pouvoir. 
Une f o i s  l a  form ation du prem ier E ta t  term inée, une c e r ta in e  dé
c e n tr a l i s a t io n  eut l i e u  qui s 'exprim a par l a  d iv is io n  en provin
c e s  e t  en même temps en armées des p ro v in ces. Le recrutem ent 
d 'une p a r t ie  de l'a rm ée  par co n sc r ip tio n  y é t a i t  l i é .  La ré v o lte  
des s u je t s  des années 1888-1889, son étouffem ent par l a  fo rce  e t 
en su ite  l a  r e s tr u c tu ra t io n  de l'arm ée e t  son réarmement abou ti
re n t à l a  c e n tr a l is a t io n  du pouvoir basée su r l'arm ée  permanente. 
La d iv is io n  en provinces ne fu t pas supprimée c e r te s ,  m ais compte 
tenu de l 'a c c ro isse m e n t de l a  pu issan ce  de l'arm ée a in s i  que des 
f r a i s  d 'a c h a t des armes modernes, ce qui n é c e s s i t a i t  un p ré lèv e
ment e f f ic a c e  des p re s ta t io n s  p lu s é le v é e s , le  renforcem ent du 
pouvoir c e n tra l é t a i t  n e t. I l  fu t  maintenu dans l e  second E ta t .

1 .4 .  Les b a se s économiques du fonctionnement de l'a rm ée .
Finances. Commerce. Transport

Aussi b ien  du f a i t  des e f f e c t i f s  im portants des troup es q u ' 
en ra iso n  du p r ix  é levé des armes, l 'e n t r e t ie n  de l'arm ée é t a i t  
t r è s  coûteux. Aucune au tre  in s t i t u t io n  é ta tiq u e  ne g re v a it  le  
t r é s o r  par l e s  dépenses a u ss i  lo u rd e s . Ce poids retom bait avant 
to u t su r l a  pop u lation  a s s u je t t ie  b ien  qu'une p a r t ie  de fonds
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avec le s q u e ls  on e n tre te n a it  l'arm ée v in t  d 'a u tre s  so u rce s: du
b u tin  e t des revenus acq u is dans l e  commerce e x té r ie u r .

L 'approvisionnem ent de l'arm ée n é c e s s i t a i t  une o rg an isa tio n
développée qui é t a i t  d 'a i l l e u r s  s u r v e i l lé e  par l'arm ée elle-même et
qui fu t jo in te  à  l 'a p p a r e i l  a d m in is t r a t if  de l 'E t a t .  D 'au tre  p a rt ,
é tan t donné l 'e x i s t e n c e  de d iv e rs  ty p es des tro u p es, on ap p liq u a it
un approvisionnement d if fé r e n t  aux tro u p es i s s u e s  du recrutem ent
e t  à c e l le s  qui é ta ie n t  permanentes.

La dîme é t a i t  l a  p re s ta t io n  p r in c ip a le  dans l 'E t a t  de Samorl.
Ce système é t a i t  d é jà  connu p lu s t ô t ,  dans le  cadre du kafou,

282quand on nommait c e t te  p re s ta t io n  sagh ale  . Samorl m aintint ce
type de paiem ents, m ais i l  changea le u r  nom contre c e lu i de d iaka,
terme i s s u  du mot arabe zak a t. A insi l e  souverain  ap p u y a-t- il son
d r o it  à percevo ir l a  dîme su r l e s  p re sc r ip t io n s  de l ' i s l a m ,  mais
c e la  n 'a l t é r a  pas le  volume trad itio n n ellem en t admis de c e tte  pre- 

+ 283s t a t io n
Les d iaka é ta ie n t  déposées en n atu re ; on fo u r n is s a i t  l e s  pro

d u it s  a g r ic o le s ,  le  b é t a i l ,  le s  a r t i c l e s  de 1 'a r t i s a n a t .  En dehors 
de l a  perception  de l a  dixième p a r t ie  de r é c o lte s  ou de p ro d u its 
on a p p liq u a it  un systèm e d i f fé r e n t .  Dans chaque v i l l a g e  on d é s i
g n a it  un champ dont on envoyait l a  r é c o lte  au sou vera in . La super
f i c i e  du champ é t a i t  f ix é e  de t e l l e  so r te  que l a  r é c o lte  q u 'i l  
a s s u r a i t  re p ré sen tâ t un dixième des r é c o lte s  de to u t l e  v i l l a g e .
La population  fo u r n is s a it  dans ce c a s  son t r a v a i l  -  e l l e  s 'o ccu 
p a it  de l a  semence e t  de l a  m oisson, s u r v e il lé e  p ar le  dougoukou- 23/•
n a s ig i  e t l e s  so fa  . Sur l e s  champs désign és on c u l t i v a i t  le
m i l le t ,  le  r i z ,  le  sorgho, le  m aïs, l e s  yams e t d 'a u tr e s  p lan tes

» 285serv an t de base d a lim en tation  en A frique o cc id en ta le  . C ertain s
p ro d u its  ou p lan tes p lu s  r a r e s ,  comme par exemple l 'h u i l e  de p a l
m ier, l e  beurre k a r i t e ,  l e s  noix de k o la  é ta ie n t  fo u rn is  au souve
r a in  su ivant un systèm e encore d i f f é r e n t :  on f i x a i t  pour l e s  v i l 
la g e s  une q u an tité  déterminée de c e s  b ien s q u ' i l s  é ta ie n t  o b lig é s2q5
de fo u rn ir  s o i t  de le u r s  r é c o lte s ,  s o i t  en l e s  achetant

La d iaka des c u lt iv a te u r s  de b é t a i l  e t  des a r t i s a n s  é t a i t  p ré-
287 *sen tee sous forme de dixieme p art de le u r  production . La popu

la t io n  du t e r r i t o i r e  a u r ifè re  3oure fo u r n is s a it  au souverain  sa  
, , 288 t r ib u t  en sab le  d or

Presque to u te  l a  pop u lation  soumise p ayait l a  dîme. I l  y eut 
pourtant des exception s c a r  le  sou verain  en d isp en sa  ceux des ka-
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fou / d 'a i l l e u r s  peu nombreux/ qui dans l a  première période des 
conquêtes se rv a ien t de base aux a c tio n s  de Samori ou qui s 'é t a ie n t  
jo in t s  volontairem ent à l 'E t a t  qui se  form ait28^ .

L és p re s ta t io n s  moude e t  ousourou c o n st itu a ie n t  l a  source 
supplém entaire des revenus perçus auprès de l a  p op u lation . La 
moude é t a i t  un paiement au p r o f i t  du marabout qui sé jo u r n a it  dans 
chaque kafou e t  qui s 'o c c u p a it  de l a  p ropagation  de l ' i s l a m .  Cet
t e  p r e s ta t io n  n 'é t a i t  p as b ien  pén ib le c a r  i l  s ' a g i s s a i t  d 'e n tre 
te n ir  un nombre r e s t r e in t  de personnes. Tous l e s  kafou l a  payaient, 
san s d isp e n se s , une f o i s  par an, l e  jo u r  où on c é lé b r a i t  l a  f in
du Ramadan. Le sou verain  lui-même o f f r a i t  c e r ta in s  b ien s à  l'imam

2g ode l a  mosquée de Bissandougou
Les ousourou é ta ie n t  des ta x e s  de marché. E lles re p résen ta ien t 

l a  dixièm e p a r t ie  de l a  v a leu r  des m archandises. C ette  p re s ta t io n  
é t a i t  perçue par l e s  mansa e t d e s t in é e , se lon  l a  d é c is io n  de Samo
r i ,  à co u v rir  le u r s  p ropres b e so in s . En échange i l s  v e i l l a i e n t  au 
m aintien  de l 'o r d r e  su r l e s  marchés, secondés dans l 'e x e r c ic e  de 
ces fon ctio n s par de p e t i t s  détachements de so fa 2^1 .

Une p a r t ie  de revenus f isc a u x  proven ait de l 'a d m in is t r a t io n  
de l a  ju s t i c e .  Car l a  p lu p art des p ein es c o n s is ta ie n t  s o i t  à impo
se r  une amende, s o i t  à con fisq u er l e s  b ie n s2^2 . Seu les l e s  peines 
c h a rn e lle s , l e s  m u tila t io n s e t  l a  peine de mort n 'ap p o rta ie n t pas 
de b én é fice  au groupe gouvernant b ien  que dans l e  c a s  de ce s p e i
nes i l  fû t également p o s s ib le  d ' i n f l i g e r  supplémentairement une 
condamnation de nature m a té r ie lle . Comme l a  p lu p art des a f f a i r e s  
é ta ie n t  ju gées par l e s  ch efs de v i l l a g e  e t par l e s  mansa, c 'e s t  
à eux que revenaient l e s  amendes. Les a f f a i r e s  p a s s ib le s  de peine 
de mort l i é e  à l a  c o n fisc a t io n  des b ie n s , l e s  ap pels a in s i  que l e s  
d iffé re n d s  entre kafou ap po rta ien t des b é n é fice s  aux a u to r ité s  
c e n tr a le s .  Ceux-ci cependant ne re p ré se n ta ie n t qu'une p e t i t e  par
t i e  de revenus f is c a u x  comparés au volume des p r e s ta t io n s .

L'arm ée r e m p lis sa it  de nombreuses fon ction s g a ra n t is sa n t  l a  
p ercep tion  ré g u liè re  des p re s ta t io n s  e t ,  d 'a u tre  p a r t ,  e l l e  é t a i t  
le  consommateur p r in c ip a l des b ien s accumulés par l 'E t a t .  La per
cep tio n  de l a  d iaka e ffe c tu é e  dans l e s  v i l l a g e s  par l e s  ch efs et 
dans l e s  kafou par l e s  mansa, é t a i t  s u r v e il lé e  par l e s  dougoukou- 
n a s ig i .

Les dougoukounesigi gardaien t une p a r t ie  de p r e s ta t io n s  né
c e s s a i r e  pour le u r  propre su b sistan ce  e t  pour l'approvisionnem ent
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de le u r  détachement de so fa 2^-?. En outre  dans de nombreuses c ap i
t a l e s  des kafou e t dans de grands v i l l a g e s  on é le v a it  des b â t i 
ments appartenant à  Samori e t  servan t à  a c c u e i l l i r  l e  souverain  
au c a s  où i l  se tro u v e ra it  dans l e  v i l l a g e .  Ces ré sid en ces conte
naien t b ien  entendu des p ro v isio n s de v iv r e s .  Y descendaient éga
lement des envoyés de Samori e t des d é lé g a tio n s des pays é tran gers. 
Les o f f i c i e r s  f r a n ç a is  envoyés à Samori en m ission s o f f i c i e l l e s  
nous l a i s s è r e n t  le u r  d e sc r ip tio n . I l s  remarquèrent l 'o r d r e ,  l a  
p ropreté  e t  l a  bonne o rg an isa tio n  de ces lie u x 2^ .

Après av o ir  gardé l e s  denrées n é c e s sa ire s  pour sa  propre sub
s is ta n c e  e t pour l'approvisionnem ent de ré sid en ces, chaque dougou- 
k ou n asig i é t a i t  censé envoyer une "p artie  de r é c o lte s  due à l 'E t a t  
au s iè g e  de l 'a d m in is t ra te u r  de l a  province / k e l e t i g i / 2^ .  Formel
lement to u s l e s  b ien s a in s i  réun is ap parten aien t au sou verain . Se
lon  l a  coutume 2/3 de p re s ta t io n s  r e s t a ie n t  chez le  k e le t ig i  et 
é ta ie n t  d e stin é s  à e n tre te n ir  1 'année de province permanente a in 
s i  que l a  cour de l 'a d m in is t r a te u r . Un t i e r s  é t a i t  tra n sp o r té  à 
Bissandougou . E tan t donné qu'on envoyait dans l a  c a p i ta le  1/3 
de p r e s ta t io n s  des q u a tre s  provinces fro n tiè r e  a in s i  que l a  to ta 
l i t é  de p re s ta t io n s  de l a  province c e n tra le  /où cependant se trou 
v a ie n t l e s  kafou exemptés des charges au p r o f i t  de l 'E t a t /  -  Samo
r i  d is p o s a it  de l a  p a r t ie  l a  p lu s grande de b ien s e t pouvait en
t r e te n ir  au cen tre du pays l'arm ée l a  p lu s nombreuse e t  l a  mieux 
armée.

La d é c e n tr a lisa t io n  dans le  p artage  des p re s ta t io n s  e t l a  pra
tiqu e d 'en  l a i s s e r  une grande p a r t ie  dans l e s  p rovinces é ta ie n t 
étro item en t l i é e s  avec l a  d is lo c a t io n  des troupes arm ées. On d i r i 
g e a it  l e s  l iv r a is o n s  l à  où sta tio n n a ie n t l e s  détachements de so fa . 
De ce f a i t  une grande p a r t ie  de p r e s ta t io n s  r e s t a i t  chez l e s  k e le
t i g i  e t é t a i t  d is tr ib u é e  aux g u e rr ie rs  de le u r  entourage. E tan t 
donné que c e r ta in s  groupes de bolo s ta tio n n a ie n t en dehors de l a  
c a p i ta le  de l a  province, une p a r t ie  convenable de p re s ta t io n s  
é t a i t  envoyée dans ce s garn ison s2^ .  Enfin  de p e t i t s  détachements 
de so fa  entourant l e s  dougoukounasigi e t sé journant dans l e s  cap i
t a l e s  des kafou a in s i  que dans de grands v i l l a g e s  receva ien t une 

✓ 2Q8p a r t ie  de r é c o lte s  gardées par l e s  dougoukounasigi .
L 'o rg a n isa t io n  de l a  perception  et du partage des p re s ta t io n s  

qui v ie n t d 'ê t r e  p résen tée  i c i  fu t  d é c r ite  par l e s  o f f i c i e r s  co lo 
niaux f r a n ç a is  qui co n n a issa ie n t l 'E t a t  de Samori de le u r  propre
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expérience2^ .  Leurs in form ation s sont confirm ees par l e s  t r a d i 
t io n s  o r a le s  r e c u e i l l i e s  par Y .Person300.

Par a i l l e u r s  nous possédons de nombreuses in form ations d é t a i l 
lé e s  qui témoignent de l'a sse m b la g e  dans p lu s ie u r s  v i l l a g e s  où ré 
s id a ie n t des so fa  de p ro v is io n s co n sid é rab le s de v iv r e s ,  notamment 
de m ille t  e t de r i z 301.

A insi l e  système f i s c a l  é t a i t  inséparablem ent l i é  avec 1 'o rga
n isa t io n  de l'arm ée permanente qui é t a i t  n ou rrie  par l 'E t a t .  Ceci 
n 'em pêchait pas l e s  so fa  p ro fe ss io n n e ls  de reprendre le  t r a v a i l  de 
l a  te r r e  dans l a  période des p lu ie s ,  quand l e s  gu erres s ' a r r ê t a i 
en t. Cependant dans l e  cas des grandes garn iso n s comptant p lu sieu rs 
m i l l i e r s  d'hommes, sta tio n n an t dans un v i l l a g e ,  i l  ne pouvait s ' a 
g i r  que d 'un  t r a v a i l  supplém entaire, com plétant l 'a p p ro v is io n n e 
ment en v iv r e s  car  on ne tro u v e ra it  pas dans l e s  environs a sse z  de 
t e r r e  c u lt iv a b le  pour to u t le  monde. D 'au tre  p a r t ,  b ien  que le u r s  
femmes h a b ita s se n t dans l e s  garn iso n s, l e s  g u e rr ie r s  ne v iv a ie n t 
pas dans le  cadre des grandes fa m ille s  ta n d is  que l 'o r g a n is a t io n  
des travaux a g r ic o le s  é t a i t  étro item ent l i é e  avec l e  fonctionne
ment de ce s fa m ille s .

Les so fa  s 'o ccu p a ien t a u ss i  des travaux a g r ic o le s  dans l e  cas 
des campagnes de guerre de longue durée pendant le s q u e lle s  on a s 
s ié g e a i t  p a r fo is  l e s  f o r te r e s s e s  des ennemis durant des années.
Les c o n stru ctio n s en b o is  / d i a s s a /  dont on e n to u ra it l a  fo r te r e s se  
a ss ié g é e  / t a t a /  se  tran sform aien t a lo r s  en p e t i t s  v i l l a g e s  e t l e s  
minces l iv r a i s o n s  de v iv r e s  /c e  qui é t a i t  l i é  à 1 'éloignem ent du
th é â tre  de l a  guerre/ e x ig e a ie n t qu'on e n tr e p r ît  le  t r a v a i l  a g r i-  

302cole  . I l  s ' a g i s s a i t  pourtant des travau x  supplém entaires im posés 
p ar l a  s i tu a t io n  e x tra o rd in a ire .

L 'approvisionnem ent des so fa  i s s u s  du recrutem ent é t a i t  orga
n isé  différem m ent. Dans ce c a s  chaque v i l l a g e  é t a i t  o b lig é  d 'e n tre -  
te n ir  l e s  g u e rr ie r s  qui en provenaient . Ce devoir n 'é t a i t  pas 
t r è s  pén ib le  l a  p lu p art du temps c a r  l e s  so fa  de recrutement reve
naient dans le u r s  v i l l a g e s  dans l a  période des p lu ie s  e t s 'o c c u p a i
ent des travau x  a g r ic o le s  qui se  s itu a ie n t  à c e t t e  époque-là30Zt.
I l s  é ta ie n t  donc eux-mêmes producteurs de v iv r e s  e t au cas où i l s  
r e s te r a ie n t  au v i l la g e  pendant l a  période sèche, i l s  au ra ien t d ro it  
à une p a r t ie  de ré c o lte s  venant du p artag e . Un c e r ta in  a c c r o is se 
ment de l 'e x p lo i t a t io n  de l a  campagne p ou v a it ê tre  l i é  au f a i t  que 
1 'E ta t réc lam ait une p a r t ie  de r é c o lte s  p lu s  grande que c e l l e  qui
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a u r a it  échouée au g u e rr ie r  appelé dans l'arm ée au moment du p a r ta 
ge des r é c o lt e s .  D 'au tre p a rt ce système p erm etta it aux ch efs de 
détachements de garder une p a r t ie  de l iv r a i s o n s  pour eux en don
nant aux sim ples so fa  moins de v iv r e s  que ce qu 'on le u r  a envoyé 
de l a  campagne. L 'accro issem en t de l 'e x p lo i t a t io n  su rven ait dans 
l e s  périodes des te n sio n s e t  des d i f f i c u l t é s .  Une d e sc r ip tio n  dé
t a i l l é e  du mauvais approvisionnement de l'a rm ée  a ss ié g e a n t S ik a s-  
so e t  du p artage  in éga l des l iv r a is o n s  entre l e  groupe des ch efs 
e t  l e s  sim ples so fa  nous a é té  l a i s s é e  par L . B i n g e r .

La d e sc r ip t io n  de Binger montre encore un problème d i f f é r e n t .  
I l  en découle que dans l a  s i t u a t io n  c r it iq u e , quand on manquait 
de v iv r e s  pour l'approvisionnem ent de l'arm ée , Samori pouvait aug
menter l e s  p re s ta t io n s  au-delà  de l a  dixième p a r t ie  t r a d it io n n e lle  
des r é c o lte s ;  i l  en a l l a i t  de même des a u tre s  charges connues par 
l a  population  e t  acceptées par e l l e .  Binger so u lig n a  le  d é lab re--2 r\£
ment de nombreux v i l l a g e s  par une e x p lo ita t io n  ex ce ssiv e  . Après 
l'épu isem en t des p ro v isio n s réu n ies pour l a  période de gu erre , le  
souverain  ren fo rça  l 'e x p lo i t a t io n  de l a  campagne, in te r d it  le  com
merce de b lé ,  ex igean t qu 'on lu i  envoyât une p a r t ie  to u jo u rs p lu s 
grande des r é c o lte s^ 0^ . Ce fu t  l à  une a c t iv i t é  fo r t  r isq u ée  /c e  
que confirma -la r é b e ll io n  de l a  p op u la tio n /, m ais Samori y fu t  
fo rcé  par l e  s iè g e  de l a  c a p i ta le  du Kenedougou qui se p ro lo n g e a it . 
Quoi q u ' i l  en fû t  le  volume de l a  dîme /d ia k a /  e t  d 'a u tre s  charges 
f i s c a l e s  n 'é t a i t  pas une norme in fra n c h issa b le  pour le  sou verain . 
En cas de b e so in  i l  pouvait augmenter l e s  charges imposées à l a  
p opulation . En pratiqu e l 'a p p l ic a t io n  de ces ch arges dépendait du 
rapport des fo rc e s  entre le  sou verain  e t l 'a p p a r e il  é ta tiq u e  d'une 
p art e t l a  p opu lation  soumise de l 'a u t r e .

A mesure q u 'é v o lu a it  l 'o r g a n is a t io n  de l'a rm ée  e t  qu'on aban
donnait le  recrutement des so fa  to u t en développant l'arm ée perma
nente, 1 'o rg a n isa t io n  des fin an ces changeait e l l e  a u s s i .  L 'im por
tan ce des l iv r a i s o n s  de v iv r e s  pour l e s  so fa  de recrutement b a i s 
s a i t  e t l e s  m agasins d 'E ta t ,  dont on ap p ro v isio n n a it l'arm ée per
manente, se  re m p lissa ie n t avant to u t grâce aux d iaka.

En dehors de l'approvisionnem ent en v iv r e s  l'an n ée  a v a it  be
so in  des l iv r a is o n s  de p ro d u its  d 'a r t is a n a t  e t de l a  p re s ta t io n  
des travau x s p é c ia l i s é s .  I l  s ' a g i s s a i t  su rtou t des m étiers t e l s  
que l e s  fo rgeron s, s e l l i e r s ,  tanneurs, ch a rp e n tie r s . Du point de 
vue m i l i t a ir e  l e  m étier de forgeron  é t a i t  le  p lus im portant de 
to u s . Son exercice e x ig e a it  une s p é c ia l i s a t io n  l a  p lu s  poussée.
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Par a i l l e u r s  l e s  forgeron s é ta ie n t  en même temps arm uriers. U s
308ré p ara ien t l e s  armes à feu  e t  fa b r iq u a ie n t des m unitions

Selon l a  t r a d it io n  o ra le  Samori v e i l l a i t  à ce que l e s  fo r 
gerons c a p t i f s  à l a  guerre ne fu ssen t pas vendus. On l e s  incorpo-

* 309r a i t  dans c e tte  p art de b u tin  qui éch ouait au souverain  . On
i n s t a l l a i t  l e s  forgeron s dans le s  v i l l a g e s  où sta tio n n a ie n t des
tro u p es armées e t dans l e s  en d ro its où se  tro u v a it  le  m inerai de

310fe r  c a r  i l s  s 'o ccu p a ien t a u ss i  de l a  fon te  de ce m étal • Beau
coup de forgerons é ta ie n t  i n s t a l l é s  à proxim ité de l a  résidence 
du sou verain  car Samori é t a i t  l e  p r in c ip a l acquéreur d 'arm es e t 
p ro p r ié ta ir e  de f u s i l s  que l e s  so fa  n 'o b ten aien t que pour u t i l i s a 
t io n . A ussi le  souverain  a v a i t - i l  constamment b eso in  d 'un  se rv ice  
a r t i s a n a l  de ces arm es. Ju sq u 'en  1892 l e s  forgerons h a b ita ie n t
près de Bissandougou / à  50 km environ de d is ta n c e / , dans le  v i l l a -

311ge Tere e t  a u s s i  en haut de l a  montagne Toukoro . Quand Samori 
r é s id a i t  à Niakho, i l  développa dans c e tte  c a p ita le  p ro v iso ire 
ment é levée des é tab lissem e n ts de se rv ic e  d'arm es e t de produc
t io n  des cartouches312.

Après av o ir  é to u ffé  l a  ré v o lte  des s u je t s ,  quand Samori se 
m it à ré o rg an ise r  e t à réarmer son armée, on commença à fab riq u er 
su r p lace  une p a r t ie  de f u s i l s  modernes Kropatschek. Ce t r a v a i l  
é t a i t  f a i t  par l e s  fo rgeron s sous l a  d ire c t io n  d 'un  j o a i l l e r  de 
Kankan Siagha Moussa qui a v a it  t r a v a i l l é  un c e r ta in  temps dans 
une arm urerie à Sa in t Louis au Sénégal où i l  a v a it  acqu is l e s  qua
l i f i c a t i o n s  n é c e ssa ire s313 . On c o p ia it  l e s  armes européennes avec 
beaucoup d 'e x a c t itu d e , cou lan t l e s  p a r t ie s  l e s  p lu s com pliquées 
par l a  méthode de l a  c i r e  perdue. Pour ray er l e  canon on co n stru i
s i t  un p isto n  s p é c ia l .  Ces a t e l i e r s ,  en dehors de l a  production 
des f u s i l s  à t i r  rap id e , con tin uaien t à s 'o ccu p er de l a  rép aratio n  
de d iv e rs  types de f u s i l s  p lu s  an cien s. Dans le s  années 1891 e t 
1892 un c e r ta in  nombre de f u s i l s  fa b r iq u é s  à  Terre e t à  Niakho 
tomba en tre  l e s  mains d 'A rchinard e t d'Humbert. Dans le  second 
E ta t de Samori l e s  a t e l i e r s  furent i n s t a l l é s  dans l a  c a p ita le  Da-

IIhakala^ . En somme on p ro d u is it  dans l e s  deux E ta ts  de Samori
31 5p rès de 200 exem plaires de ce s armes .

L 'e n tr e p r ise  de rassem bler dans des camps m i l i t a i r e s  l e s  gens 
exerçant d 'a u tr e s  m é tie rs, moins s p é c ia l i s é s  e t  ch ers , n é c e s s i t a i t  
également des démarches o rg a n isa tio n n e lle s  e t économiques. Aussi 
bien l e s  forgeron s que l e s  c h arp e n tie rs , tanneurs e t  s e l l i e r s  t r a -
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v a i l l a l e n t  pour l e s  b e so in s de l'arm ée e t é ta ie n t n o u rr is  des ma
g a s in s  d 'E ta t31^ . Une grande p a r tie  d 'a r t i s a n s  é ta ie n t  e sc la v e s . 
Grâce à ce f a i t  l e  sou verain  a v a it  p lu s  de f a c i l i t é  à  o rg an ise r  
l e s  occupations de c e s  gens, à déterm iner l e s  charges a in s i  que 
l 'e n d r o i t  du sé jo u r  e t du t r a v a i l .  Une p a r t ie  d 'a r t i s a n s  cependant 
é ta ie n t  l i b r e s  e t  c e r t a in s  d 'e n tre  eux, comme Siagha Moussa, f a i 
sa ie n t  p a r t ie  des d ig n it a ir e s  d 'E ta t .

L es e sc la v e s  é ta ie n t  u t i l i s é s  non seulement aux travau x  spé
c i a l i s é s .  Samori i n s t a l l a i t  un c e r ta in  nombre d 'e n tre  eux sur l a  
t e r r e .  Après des années d 'a c t iv i t é  de l 'E t a t ,  Bissandougou se  tro u 
va entourée de nombreuses co lo n ie s d 'e s c la v e s ,  b ien  peuplées et 
p arfa item en t amenagées^1 Le souverain  é t a i t  l e  p ro p r ié ta ir e  de 
to u s c e s  gens e t des r é c o lte s  q u ' i l s  ob ten aien t. S i un v i l l a g e  
é t a i t  s i tu é  su r le  t e r r i t o i r e  appartenant aux grandes fa m ille s  du
l ie u ,  Samori le u r  p a y a it  l a  p re s ta t io n  u su e lle  de même que to u t

318colon nouveau p ay a it l e s  m aîtres de l a  t e r r e  e t de l 'e a u  . Les 
ta x e s  n 'é ta ie n t  pas grandes, e l l e s  é t a ie n t  symboliques p lu tô t car  
e l l e s  provenaient des l o i s  coutum ières concernant de sim ples a g r i
c u lte u r s .  Le souverain  pouvait d isp o se r  à sa  convenance de tou t 
l e  r e s te  des r é c o lte s  des c o lo n ie s d 'e s c la v e s .  Bien sû r , voulant 
m ainten ir c e s  p ro p r ié té s  en bon é ta t  économique, Samori ne pouvait 
pas l e s  e x p lo ite r  tro p  brutalem ent. I l  o b te n a it un accroissem ent 
des p r e s ta t io n s  non pas en augmenant 1 'e x p lo ita t io n , m ais en i n s t a l 
la n t  su r l a  t e r r e  de nouveaux p r iso n n ie r s .

L 'a c t iv i t é  de l'a rm ée  a v a it  une im portance c a p ita le  pour l e  
développement des p ro p r ié té s  du souverain  ca r  se u le s  l e s  gu erres 
c o n tin u e lle s , l 'a c q u is i t io n  du b u tin  e t  l e  rap t d 'e s c la v e s  garan
t i s s a i e n t  l ' a f f l u x  permanent de l a  main d 'oeu vre . La t e r r e  ne man
q u a it  p a s , beaucoup de t e r r i t o i r e s  a tten d a ien t des co lon s e t s i  
une t e r r e  é t a i t  en p o sse s s io n  des a g r ic u lte u r s  locau x, le u r  d ro it  
a v a it  un carac tè re  s a c r a l  l i é  à l a  p r io r i t é  de le u r  a rr iv é e  sur 
l e s  l ie u x .  Ceci ne p o s a it  pas -  conformément à l a  coutume -  d 'ob
s t a c le s  au développement de l a  nouvelle c o lo n isa t io n . A ussi l ' a c 
q u is i t io n  des e sc la v e s  é t a i t - e l l e  l a  con d ition  l a  p lu s  im portante 
pour l e  développement de l 'a c t i o n  de c o lo n isa t io n . I l s  é ta ie n t  
fo u rn is  p ar l'a rm ée .

Parmi l e s  so fa  qui av a len t des m é rite s on r e c r u t a i t  l e s  chefs 
des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  ap pe lés f o r t i g i .  Leur tâche é t a i t  d 'o rg a 
n ise r  e t de s u r v e i l le r  le  t r a v a i l  des e sc la v e s , de ré u n ir  l e s  ré -
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c o it e s  dans l e s  g re n ie rs  se trouvant dans l e  v i l l a g e  e t  d 'en  en
voyer une p a r t ie  aux m agasins de l a  c a p i t a le .  A l a  t ê t e  de tous 
l e s  f o r t i g i  se t e n a it  l e  senekekountigi, haut fon ctio n n aire  de l a
cour, re spon sab le  devant l e  souverain  de l ' é t a t  des v i l l a g e s

319d 'e s c la v e s  e t des l iv r a i s o n s  des v iv r e s  qui en provenaient
Les co lo n ies d 'e s c la v e s  c o n st itu a ie n t  l a  p ro p rié té  de Samori 

séparée du tr é so r  de l 'E t a t  dans leq u e l re n tra ie n t l e s  p resta tio n s 
de l a  population  soum ise. Le souverain  d e s t in a i t  l e s  b ien s four
n is  par se s  e sc la v e s  à co u v rir  l e s  b e so in s de sa  t r è s  grande f a 
m ille , de se s  femmes, f i l s ,  p aren ts a in s i  que de sa  cour. C e r ta i
nes femmes, ayant le  p lu s  d 'in flu e n c e , recevaien t à le u r  d is p o s i
t io n  l e s  l iv r a is o n s  d 'un  v i l l a g e  déterm iné. A d 'a u tre s  on fo u rn is
s a i t  chaque jo u r des g re n ie rs  du souverain  une ra t io n  de v iv r e s .

E tant donné que Samori e n tre te n a it  avec des revenus des se s 
p ro p r ié té s  d 'e s c la v e s  l a  cour qui en dehors de l a  fa m ille  du sou
v era in  e t  des d ig n it a ir e s  com portait a u ss i  l a  garde et l e s  se rv i
te u r s ,  c e t te  p a r t ie  de revenus f isc a u x  a v a it  également de l 'im p o r
tance pour l e  fonctionnement de l'a rm é e . Car grâce aux p ro p r ié té s  
de Samori on e n tre te n a it  non seulement l e  détachement formé de
f i l s  du souverain , m ais a u ss i  l e s  b ilak o ro  e t l a  garde du corps 

320adu lte
A ussi l e  rapport de l'arm ée  avec l ' i n s t i t u t i o n  des co lo n ies 

d 'e s c la v e s  se p r é s e n t a i t - i l  de l a  t r ip l e  m anière: l'a rm ée  é t a i t  
l e  fo u rn isse u r  de main-d 'oeuvre / e s c l a v e s / ,  l e s  ch efs des p rop rié
t é s  provenaient de l'a rm é e , une p a r t ie  de revenus é t a i t  d estin ée  
à l 'e n t r e t i e n  des b ila k o ro , du détachement de f i l s  de Samori e t 
de sa  garde du corps.

Etant donné que 1 'E ta t  de Samori é t a i t  v a ste  e t que l e s  pre
s t a t io n s  é ta ie n t  d e s t in é e s  avant to u t à l 'e n t r e t ie n  de l 'a p p a r e i l  
d 'E ta t  e t de l'arm ée i l  é t a i t  n é c e ssa ire  de b ien  o rg an ise r  l e  
tra n sp o r t des b ien s dans l e s  cen tres de pouvoir e t dans l e s  en
d r o it s  de stationnem ent des tro u p es. Les p re s ta t io n s  é tan t pour 
l a  p lu p a rt  des p ro d u its  a g r ic o le s ,  i l  s ' a g i s s a i t  des b ien s ayant 
Un volume et un poids im p ortan ts. Ce qui accen tu a it encore l a  né
c e s s i t é  d'un tran sp o rt e f f ic a c e .

Dans la  p a r t ie  de l 'A frique où se tr o u v a it  l 'E ta t  de Samori, 
l 'u t i l i s a t i o n  des animaux de somme n 'é t a i t  pas p o s s ib le  à une 
grande é c h e lle  à cause de l a  mouche t s é - t s é .  L 'é le v ag e  du b é t a i l  
ne pouvait se développer que su r l e s  t e r r i t o i r e s  s i t u é s  p lu s haut,



78

où l e  clim at é t a i t  convenable. Les chevaux é ta ie n t des animaux 
t r è s  ch ers, d e s t in é s  aux b e so in s de l 'armée. Leur u t i l i s a t i o n  pour 
l e  tra n sp o rt n 'e n t r a i t  pas en lig n e  de compte. On n 'u t i l i s a i t  pas 
non p lu s  l e  tra n sp o r t su r roues b ien  que l a  roue e l l e  même fû t 
connue, ne s e r a it - c e  que grâce aux co n tac ts  avec 1 'A frique du Nord 
Mais l e s  b ê te s  de t r a i t  manquaient e t i l  n 'y  a v a it  pas de ro u te s . 
Dans l 'E t a t  de Samori l e s  p o s s i b i l i t é s  d 'u t i l i s a t i o n  du tran sp o rt 
f l u v i a l ,  t r è s  developpé dans d 'a u t r e s  p a r t ie s  de l a  savane, é t a i 
ent ré d u ite s . Le N iger p a s s a i t  cependant à l 'ex trém ité  du t e r r i 
t o i r e  de l 'E t a t  é tu d ié , dans son cours su p érieu r, moins favorab le  
pour l a  n av igatio n . La n av igation  su r l e  Milo a v a it  peu de p o s s i
b i l i t é s  de développement. Les r iv iè r e s  ne r e l ia ie n t  pas entre eux 
l e s  provinces e t l e s  cen tres de pouvoir r e s p e c t i f s .  On l e s  t r a i 
t a i t  dans l 'E t a t  de Samori comme des l ig n e s  de'dém arcation  p lu tô t 
que comme v o ie s  de tr a n sp o r t . C ette  tendance s'exprim a nettement 
dans l e s  n égo cia tio n s avec l a  France où l e  cours des fle u v e s Tin- 
k i s s o  ou Niger d éterm in ait l e s  déplacem ents des f r o n t iè r e s321.

Dans c e tte  s i tu a t io n  le  rô le  p r in c ip a l dans l e  développement 
du tran sp o rt dans l 'E t a t  de Samori incom bait aux p o rte u rs . L 'E ta t  
imposa à l a  popu lation  des d ev o irs concernant le  tra n sp o r t des 
p re s ta t io n s  e t l 'o b l ig a t io n  de fo u rn ir  l e s  p orteu rs c o n s t i tu a it  
une charge co n sid é rab le . Chaque v i l l a g e  ap p o rta it  sa  p art des p re
s t a t io n s  à l 'a i d e  de se s  propres hommes. Le co n trô le  de l 'o r g a n i
sa t io n  du tra n sp o r t é t a i t  a ssu ré  par l e s  dougoukounasigi. Chaque 
convoi re c e v a it  un ch ef en l a  personne du so fa  désigné par le  
fon ctio n n aire  mentionné p lu s haut • L'armée s u r v e i l l a i t  l 'o r d r e  
su r l e s  v o ie s  d es l iv r a i s o n s ,  e l l e  v e i l l a i t  à ce que l e s  carava
nes ne fu ssen t pas a ttaq u ées e t p i l l é e s 323. Ceci é t a i t  p a r t ic u l iè 
rement im portant dans le  cas des ex p éd itio n s armées au-delà  des 
f r o n t iè r e s  de l 'E t a t .  L .B in ger d é c r iv i t  le  fonctionnement du tr a n s  
p o rt dans la  période où l a  p lu p art des trou pes de Samori a s s i é 
g ea ie n t pendant de nombreux mois S ik a s so . C 'é t a i t  une s itu a t io n  
extrêm e, l a  guerre se  p o u rsu iv a it lo in  du t e r r i t o i r e  du pays e t 
e l l e  é t a i t  longue. L'approvisionnem ent de l'arm ée de Samori de
v in t  de ce f a i t  f o r t  d i f f i c i l e  e t  l e  devoir de t r a n sp o r te r  l e s  
p re s ta t io n s  é t a i t  p a r fo is  au -dessu s des fo rc e s  de l a  population  
soum ise. B inger a v a i t  vu de nombreusses caravanes, comptant de
p u is quelque d iz a in e s  ju sq u 'à  quelques cen tain es de p o rteu rs , sou
vent femmes e t  e n fa n ts . Chacun p o r ta i t  p rès de 15 k i lo s  de m il le t ,
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de r iz  ou de poudre e t de cartou ch es. Les p o rteu rs é ta ie n t  ex té
nués, souvent i l s  avaient faim . Leur marche é t a i t  su r v e i l lé e  par les 
sofa armés d'armes à feu e t par l e s  g r io t t e s .  P lus lo in  se tro u v a i
ent l e s  trou p es e t p lu s le  devoir de fo u rn ir  l e s  p r e s ta t io n s  é t a i t  
dur. D 'au tre  p art l e s  p o rteu rs ne pouvaient pas s 'e n fu ir  c a r  i l s  
é ta ie n t  étro item ent s u r v e i l lé s  e t en p lu s i l s  ne con n a issa ie n t pas
to u s l e  chemin du camp e t c e lu i de re to u r pour regagner le u r  v i l -  

324lag e  . Selon Binger p rès de 200 p orteu rs a r r iv a ie n t  chaque jo u r 
à S ik a sso . Le s iè g e  dura 15 m ois. Ce qui v ou d ra it d ire  que p rès 
de 90 m ille  hommes av a ien t tran sp o rté  l'approvisionnem ent pour 
l'arm ée de Samori. C erta in s p orteu rs pouvaient ê tre  ap p e lé s à  ce 
t r a v a i l  deux ou p lu s ie u rs  f o i s .  D 'après B inger c 'é t a i t  l à  un t r a 
v a i l  s i  dur qu'une p a r t ie  de porteu rs m ouraient sur le  chemin de 
re to u r e t  to u s é ta ie n t affreusem ent fa t ig u é s  e t  exténués

Compte tenu du danger d 'ê t r e  p i l l é e s  auxquel l e s  caravan es 
é ta ie n t  exposées, l'arm ée s u r v e i l l a i t  l e s  chemins de p assage  des 
porteu rs a in s i  que l e s  convois eux-mêmes^2^ .

Le b u tin  c o n s t i tu a it  une p a r t ie  im portante -  quoique v a r ia b le  
su ivant l e s  c irco n stan ce s -  des revenus f i s c a u x .  De l'im p o rtan ce  
de b u tin  dépendaient l e s  charges im posées à l a  population  du pays. 
On ne ren on çait c e r te s  p as à l a  diakha, à  l'ousou rou  et à  l a  moude, 
m ais en c a s  de guerre fav o rab le  e t d 'a c q u is i t io n  de b u tin  on lim i
t a i t  le  tra n sp o r t  des v iv r e s  e t d 'a u tr e s  b ien s dans l'arm ée  se 
trouvant en campagne. E l le  se n o u r r is s a i t  a lo r s  elle-même32^ .

Les d é p o u ille s  de guerre avaien t une grande importance dans 
l a  prem ière période de l ' a c t i v i t é  des tro u p es de Samori, quand 
l 'E t a t  n 'e x i s t a i t  pas encore, e t a u ss i  ap rès sa  c o n st itu tio n , 
quand i l  n 'é t a i t  pas t r è s  grand e t  que le  nombre de s u je t s  é t a i t  
l im ité .  Dans c e tte  période Samori, pour gagner l'arm ée à sa  cause, 
proclama q u ' i l  m e ttra it  2/3 de b u tin  à  l a  d isp o s it io n  des so fa  se 
contentant d'un t i e r s  pour lui-même ta n d is  que l a  coutume a t t r i 
b u a it au ch ef l a  m oitié  de bu tin 328. Les pro portio n s mentionnées 
du p artage  des p ro ie s  é ta ie n t  t r è s  avantageu ses pour l'arm ée  e t 
e l l e s  é ta ie n t  sans doute une des ra iso n s  des succès de Sam ori. Ces 
r è g le s  su b s is tè re n t  après l a  form ation de l 'E t a t  à  c e t te  d if fé r e n 
ce p rès que le  b u tin  d ev in t une des b a se s  de l 'e n t r e t ie n  des tro u 
pes à  cô té  du système des p re s ta t io n s  e t des o b lig a t io n s , des pro
p r ié té s  du souverain  e t du commerce e x té r ie u r . Dans l a  nouvelle  
s i tu a t io n , ap rès l a  form ation  d'un grand E ta t ,  le  bu tin  perm etta it
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aux so fa  e t  au groupe de ch efs m i l i t a i r e s  de s 'e n r ic h ir  p lu s qu ' 
i l s  n 'au ra ie n t pu en ex p lo itan t le u r s  propres s u je t s ^ 2^ . D 'au tre 
p a r t  l e s  p ro ie s  de guerre f a c i l i t a i e n t  ou mène é ta ie n t  l a  condi
t io n  de l 'e x iste n ce  des domaines de l'économ ie t e l s  que l e s  v i l l a 
ges d 'e s c la v e s  de Samori ou l e  t r a f i c  des e sc la v e s .

Le b u tin  qu'on p a r ta g e a it  en tre l e s  g u e rr ie rs  e t l e  souverain  
comprenait avant to u t l e s  p r iso n n ie rs , l e s  p ro d u its  a g r ic o le s  et 
l e  b é t a i l .  Moins grandes é ta ie n t  l e s  p ro ie s sous forme d 'a r t ic l e s  
d 'a r t i s a n a t  fa b r iq u é s en A frique, de t i s s u s  de coton , d 'o u t i l s ,  
d 'arm es b lanches. Exceptionnellem ent on p ren a it l e  b u tin  compre
nant l e s  p ro d u its d 'im p o rta tio n , l e s  é to f fé s  européennes e t in d ien 
nes, l e s  p ro d u its de lu x e , l e s  armes à feu e t l e s  chevaux. Une t e l 
le  r é p a r t i t io n  des b ien s de d iv e rs  ty p es et de d iv e r se s  o r ig in e s  
dans l a  t o t a l i t é  du b u tin  e s t  a t t e s t é e  par mentions d ir e c te s  des 
source 333 0 et par nos in form ations gén érales sur l e  c a rac tè re  de 
l'économ ie des s o c ié té s  an a ly sée s.

Une p a r tie  du bu tin  d is tr ib u é e  parmi l e s  so fa  é t a i t  destin ée  
avant to u t à  ê tre  consommée et à é le v e r  l e  niveau de v ie  des s o l
d a t s .  Les so fa  mangeaient l e s  b lé s  e t  le  b é ta i l  conquis au cours 
des gu erres, i l s  p o r ta ie n t sans doute l e s  vêtem ents e t l e s  t i s s u s  
p r i s  sur l'ennem i e t  u t i l i s a i e n t  l e s  armes b lanches venant de l a  
même source • L 'im portance des o u t i l s  a g r ic o le s  qui tombaient 
en tre  le u r s  mains é t a i t  moins grande: i l s  pouvaient l e s  vendre ou 
s 'e n  se r v ir  au moment où i l s  s 'o c cu p a ie n t du t r a v a i l  de l a  t e r r e .  
Les e sc la v e s  a f f e c t é s  aux so ld a ts  re m p lissa ie n t dans le  camp m il i
t a i r e  de nombreuses besognes a u x i l i a i r e s ,  l e s  femmes p réparaien t 
l e s  rep as e t é ta ie n t  l e s  concubines de le u r s  p r o p r ié t a i r e s ^ 2 , Ain
s i  une p a r t ie  de b u tin  a ttr ib u é e  à l'arm ée a s s u r a i t  aux so fa  une 
consommation abondante e t le u r  p erm etta it de f a i r e  retomber de nom
breux d ev o irs sur l e s  se r v ite u r s .

La d e s t in a tio n  de l a  p a r t ie  de b u tin  appartenent au souverain  
é t a i t  p lu s v a r ié e .  Samori a v a it  le  monopole du commerce e t de l a  
p o sse s s io n  des armes à feu . I l  v i s a i t  également a ob ten ir le  mono
pole  ou du moins le  d ro it  à l a  p r io r i t é  dans l e  commerce de l ' o r  
e t  des chevaux^-^. La pro ie  en armes, chevaux e t  or ap parten ait 
donc du souverain . Bien sû r une t e l l e  p ro ie  é t a i t  r a r e .  D 'a i l le u r s  
Samori donnait l e s  aro.es à u t i l i s e r  à se s  g u e rr ie rs  sans c e sse r  
d 'ê t r e  leu r p r o p r ié ta ir e .  Les ch e fs  m il i t a ir e s  l e s  p lu s  remarqua
b le s  recevaien t l e s  chevaux. L 'o r  c o n s t i tu a it  une marchandise im-
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p ortan te dans le  commerce e x te r ie u r , 11 é t a i t  a u ss i  1 o b je t  de 
334th é sa u r isa t io n

L 'u t i l i s a t i o n  l a  p lu s  v a r ié e  fu t c e l le  des e sc la v e s : une par
t i e  d 'e n tre  eux é ta ie n t  envoyés pour ê t r e  vendus, une p a r t ie  étaient 
i n s t a l l é s  dans l e s  v i l l a g e s  d 'e s c la v e s ,  une p a r t ie  é ta ie n t  in co r
porés dans l 'a im é e . Les é lu s  en tra ien t dans l e  groupe de s e r v i
te u r s  entourant l e  souverain , l e s  p e t i t s  garçons devenaient b i la -

335koro, de b e l le s  femmes pouvaient deven ir concubines de Samori
L'arm ée é t a i t  l e  fo u rn isseu r  de to u s ces ty p es d 'e s c la v e s .

Une grande importance pour son fonctionnement a v a it  non seulement 
l a  p a r t ie  de p r iso n n ie rs  qui é ta ie n t d is t r ib u é s  parmi l e s  so ld a ts , 
m ais a u s s i  c e l le  qui re v e n a it au sou verain . L 'in tro d u c tio n  d'une 
p a r t ie  d'hommes dans l e s  trou pes et des garçons parmi l e s  b ilak o -  
ro é t a i t  extrêmement im portante e t pour l e s  méthodes du re cru te 
ment e t  peur l e s  méthodes de l 'é d u c a t io n  de l 'é q u ip e  des ch efs mi
l i t a i r e s .  L 'o rg a n isa tio n  des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  e t l a  d estin ation  
d 'une p a r t ie  des e sc la v e s  à l a  vente é ta ie n t  des fa c te u r s  impor
ta n ts  du poin t de vue économique.

Dans l a  période de l a  co n stru ction  de l 'E t a t  d é jà , Samori a t 
ta c h a it  un poids immense au bon armement des so fa . I l  p r o f i t a  de 
son ancienne expérience de marchand e t  des co n tac ts avec l e s  Diou- 
l a  pour f a i r e  v en ir  l e s  f u s i l s  e t  l e s  chevaux. Samori n 'h é s i t a i t
pas à con sacrer à ce s ach ats l a  p lu p art des p ro ie s qui lu i  échou-

/ 336a ien t en p artage à l a  su ite  des conquêtes r é u s s ie s  . Une in te r 
dépendance c a r a c té r is t iq u e  se  p ro d u is it  a in s i :  l e s  ach ats d'arm es 
a ssu ra ie n t aux trou pes de Samori l 'a v a n ta g e  su r se s  ennemis, cet 
avantage p erm ettait des conquêtes r é u s s ie s ,  l a  p r ise  de b u tin  et 
d 'a u tr e s  achats d 'arm es. Au début Samori a c h e ta it  l e s  armes chez 
l e s  D iou la.

L es e sc la v e s  é ta ie n t  l a  marchandise p r in c ip a le  con tre  la q u e l
l e  on a c h e ta it  l e s  armes e t l e s  m unitions33”̂ . On ne l e s  tran sp or
t a i t  pas directem ent de l 'E ta t  de Samori à S ie r r a  Leone, m ais le  
p lu s souvent à l 'E t a t  Peul à Fouta D ja llo n  s itu é  sur l e  chemin. 
Contre l e s  m archandises acq u ise s ^ b é ta i l  le  p lu s souvent/ on ache
t a i t  a lo r s  l e s  armes aux A nglais3 S .

En dehors des e sc la v e s  Samori envoyait à  S ie r ra  Leone c e r t a i 
nes q u a n tité s  d 'o r  q u ' i l  re c e v a it  comme t r ib u t  de l a  rég ion  de 
Boure a in s i  que de l ' i v o i r e .  Notamment à p a r t ir  de 1890, quand 
l 'a c h a t  d'arm es e x ig e a it  des moyens de p lu s en p lus grands, le
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sou verain  ordonna d 'o rg a n ise r  dans to u t l e  pays de grandes ch asse s
339et i l  a c q u it  a in s i  l a  m archandise n é c e ssa ire  .

Le commerce avec S ie r r a  Leone é t a i t  scrupuleusement s u r v e i l
l é  e t  p ro tégé par le  so u vera in . Les marchands recevaien t une pro
te c t io n  s p é c ia le .  La province sud-ouest s 'é te n d a it  justem ent l e  
long d'une p is te  com merciale. Son k e le t ig i  d isp o s a it  des trou pes 
p u issa n te s , armées mieux que c e l le s  des a u tre s  provin ces, e t l e s
détachements r e s p e c t i f s  é ta ie n t  d is lo q u é e s de manière à pouvoir

340s u r v e i l le r  l e s  v o ie s  commerciales-^ .
Le commerce marchand e t  l 'a c h a t  des m archandises chez l e s  

D ioula ne s u f f i s a ie n t  pas à Samori c a r  i l s  n 'a s su r a ie n t  pas de 
l iv r a i s o n s  r é g u liè re s  au volume d é s iré  e t  ne perm ettaient pas le  
con trô le  t o t a l  du commerce sans p a r le r  du f a i t  qu'une p a r t ie  de 
b é n é fice s  r e s t a i t  en tre l e s  mains des D iou la . Le souverain  ne re
nonça jam ais à ce système d 'approvisionnem ent en armes, m ais i l  
développa parallè lem en t un système à p a rt  des caravanes é ta t iq u e s .

Selon  l a  t r a d it io n  l a  première caravane propre de Samori fu t 
envoyée à S ie r r a  Leone au début des années 70, e t se lon  l e s  sour
ces é c r i t e s  en 18783^1 . Samori é t a i t  d é jà  à c e t te  époque le  sou
v era in  d 'un  grand E tat s t a b i l i s é  à 1 'in t é r ie u r  ce qui re n d a it  
p o s s ib le  ce genre d 'e n tr e p r is e s .  Les ch e fs  de se s  caravanes rece
v a ien t l a  marchandise des m agasins d 'E ta t ,  on le u r  a t t r ib u a i t  des 
p orteu rs e t  des e sc la v e s  provenant du b u tin  de gu erre . A S ie r r a  
Leone, sé jo u rn a ie n t en permanence des envoyés spéciaux de Samori 
chargés de f a c i l i t e r  l e s  ach ats aux caravan es qui a r r iv a ie n t3^2 .

Au re to u r d'une ex péd ition  com merciale, le  chef de l a  c a ra 
vane tra n sm e tta it  au sou verain  to u te s  l e s  m archandises ac h e té e s.
On le  récom pensait avec des dons sous forme de b ien s a c c e s s ib le s  
sur p lace  -  e sc la v e s , p ro d u its  a lim e n ta ire s , t i s s u s 3^3 . L 'a c t i v i 
té  de ce genre ap p o rta it  à  Samori d 'im p ortan ts revenus e t e l l e  
lu i  g a r a n t is s a i t  le  monopole de l 'a c h a t  e t de l a  p o sse s s io n  des 
armes à feu dans un degré p lu s grand que l e  commerce p ra tiq u é  
par l e s  marchands D ioula.

Quant aux chevaux on l e s  f a i s a i t  v e n ir  du nord, notammant 
de Bamako. On y a c h e ta it  des montures é le v é e s dans l a  ré g io n  de 
Beledougou et à Macina3Z+if. C ette p is t e  é t a i t  menacée par l 'a c t i 
v i té  des fo rc e s  p o lit iq u e s  é tran gères à Samori. Bamako f u t  occu
pée par l e s  F ran çais lo r s  de l a  campagne de 1882-1883. Pendant 
l a  guerre de Samori avec l a  France qui dura ju sq u 'en  188.6 l e s



l iv r a i s o n s  de chevaux é ta ie n t  donc l im it é e s .  La p aix  avec l a  Fran
ce o u v rit de nouveau ce s p i s t e s  aux marchands e t aux caravanes en-345
voyées par le  souverain  . Ce qui n 'em pêchait pas l e s  F ran çais 
de c o n trô le r  l e s  l iv r a is o n s  de chevaux q u ' i l s  pouvaient interrom 
pre au moment voulu. Samori en é t a i t  con sc ien t e t i l  te n d a it  à 
s'em parer de l a  seconde p is te  menant au pays des M ossi'’ +̂ . C 'é t a it  
-  suppose-t-on  -  une des ra iso n s  p r in c ip a le s  de 1 'in v asio n  du Ke- 
nedougou en 1887 car c e t te  p is t e  é t a i t  con trô lée  par l e s  troupes 
de T ieba. L 'échec de c e tte  guerre f i t  que l a  c a v a le r ie  demeura 
une form ation im portante, m ais d 'é l i t e ,  e t  que son développement 
con sid érab le  s 'a v é r a  im p o ss ib le ^ ^ . On continua cependant à ache
te r  des chevaux d 'au tan t p lu s que dans l e  c lim at lo c a l  i l s  ne v i 
v a ien t pas longtem ps. Les achats pouvaient ê tre  e ffe c tu é s  grâce 
à l a  vente des e sc la v e s . On p aya it de 7 à 10 e sc lav es pour un che- 
v a l

L'armement des trou p es en armes à feu e t le u r  équipement en 
chevaux grâce auxquels Samori a v a it  l 'a v a n ta g e  sur de nombreux 
a d v e rsa ire s  a f r ic a in s  e t qui lu i  perm ettaien t de mener de longues 
guerres d é fen siv e s avec l a  France provenaient des ach ats e f fe c 
tu és  à l 'e x t é r ie u r  du pays. Ce qui d é c id a it  de l'in terdépen dan ce 
l a  p lu s é t r o i te  de l'a rm ée  e t du commerce e x té r ie u r . Ce commerce 
o f f r a i t  à l'arm ée des p o s s ib i l i t é s  p lus grandes que c e l l e s  qui 
e x is ta ie n t  grâce à l'économ ie lo c a le .  Mais d 'a u tre  p art i l  c o n st i
t u a i t  une b a r r iè re  d i f f i c i l e  a fran c h ir  f ix a n t  l e s  l im ite s  de 
l'autonom ie de l 'E t a t .  Samori f i t  beaucoup pour rendre son armée 
indépendante de c e tte  r e s t r ic t io n :  i l  p r o f i t a i t  de l a  r i v a l i t é  
fra n c o -a n g la ise  ce qui lu i  p erm etta it d 'a c h e te r  l e s  armes des ty 
p es l e s  p lu s ré ce n ts . En outre i l  e s s a y a i t ,  non sans su ccè s, d 'o r 
g a n ise r  sa  propre fa b r ic a t io n  de f u s i l s  à t i r  rap id e . Toutes ces 
démarches ne pouvaient pas cependant supprim er l a  dépendance su s
mentionnée.

Comme i l  r é su lte  de ce s études l e s  b a se s  économiques de l 'a r 
mée de Samori é ta ie n t a sse z  d if fé re n c ié e s  contenant a u s s i  b ien  
l e s  formes développées de l 'e x p lo i t a t io n  de l a  popu lation  soumise 
et l a  p r is e  de butin  que l 'o r g a n is a t io n  de n ouvelles e n tre p r ise s  
économiques t e l l e s  que l e s  v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  ou l e s  caravanes 
étatiqu es. On e s sa y a it  de surmonter l e s  r e s t r ic t io n s  de l 'économie 
lo c a le  grâce au commerce e x té r ie u r . Toutes l e s  formes de l ' a c t i 
v i té  f i s c a l e  é ta ie n t s u r v e i l lé e s  et p ro tég é s par l'a rm ée . De mê
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me une grande p a r t ie  de m archandises d 'ex p o rta tio n  é t a i t  l iv r é e  
par l e s  so in s de l'a rm ée , l 'im p o rta t io n  étan t déterm inée par l e s  
b e so in s de c e l l e - c i .  L'armée en ta n t  que l ' i n s t i t u t i o n  étatiqu e 
l a  p lu s p u issan te  e t  en tan t que groupe so c ia l  d'une grande impor
tan ce numérique e x i s t a i t  et fo n c tio n n a it grâce à un système déve
loppé de l 'e x p lo i t a t io n  de l'écon om ie. E lle  e x e rç a it  en même temps 
une p re ssio n  pour o b ten ir  une t e l l e  évo lution  de l'économ ie e t  du 
système f i s c a l  qui fû t  conforme à son in té r ê t  et v e i l l a i t  à ce que 
to u te  l 'o r g a n is a t io n  fonctionnât de manière e f f ic a c e .

1 .5 .  L'armée e t l e s  p ro cessu s et s tru c tu re s  s o c ia le s

Les p rocessu s sociaux l i é s  à l a  form ation, au développement 
e t  au fonctionnement de l'arm ée de Samori p ré se n ta ie n t deux a s 
p e c ts  p rin cipaux . Le prem ier con cern ait l a  s t r a t i f i c a t i o n  dans 
l'arm ée elle-même, le  second - le  rap port entre l'arm ée  en tan t 
que groupe s o c ia l  e t  le  r e s te  de l a  pop u lation .

J ' a i  d é jà  p résen té  p lu s haut l a  s t r a t i f i c a t i o n  in té r ie u re  de 
l'arm ée  e t son in te n s i f ic a t io n  c r o is sa n te  à mesure que c e tte  in 
s t i t u t io n  se d év e lo p p a it. Le nombre d e .ch e fs  m i l i t a i r e s  / k e l e t i g i ,  
sofakoun et b o lo k o u n tig i/ peut ê t r e  évalué à 350 personnes. Aussi 
ce groupe, p r iv i lé g ié  à tou s l e s  égard s, c o n s t i t u e r a i t - i l  p rè s  de 
1% des e f f e c t i f s  de l'a rm ée .

La fon ction  q u ' i l s  re m p lissa ie n t é t a i t  la  b ase  du pouvoir e t 
du p r e s t ig e  des ch e fs  m i l i t a i r e s .  Quant à l a  r e la t io n  entre l a  
fon ctio n  e t l a  r ic h e s se  e l l e  fu t  p lu s  complexe. Les p r in c ip e s de 
l a  d is tr ib u t io n  du b u tin  ne fa v o r is a ie n t  pas l e s  ch e fs  in fé r ie u r s  
dans un degré qui le u r  a s s u r e r a it  un avantage m até rie l im portant 
su r l e s  so fa . Ce qui com ptait davantage c 'é t a i t  l a  grâce du sou
v e ra in  q u i, de sa  p a r t ie  du b u tin , f a i s a i t  de r ic h e s  p ré se n ts  aux 
m e ille u rs  g u e rr ie rs  e t b ien  sûr aux commandants3^ .  De même le  
f a i t  q u 'à  commencer par l e  b o lo k o u n tig i, l e s  commandants re ce v a i
ent à leu r d isp o s it io n  une monture d é c id a it  de l a  r ic h e s se  de ces 
hommes3'’0 . A insi l e  niveau élevé de l a  v ie  des ch e fs  m i l i t a i r e s  
é t a i t - i l  le  r é s u l t a t  de l ' a c t i v i t é  de l 'E t a t ,  du système d 'a t t r i 
bu tion  des m e ille u rs  armes, de chevaux, de récompenses pour l e s  
su ccès remportés sur le  champ de b a t a i l l e .  V raisem blablem ent, en 
dehors des revenus o f f i c i e l s ,  i l  y en a v a it  également qui é ta ie n t 
o f f ic ie u x .  I l  pouvait s ' a g i r  s o i t  du bu tin  gagné dans l a  lu t t e



m ais non d is t r ib u é , s o i t  d'une p a r t ie  de r é c o lte s  d estin ée  pour 
l e s  so fa  et p r ise  par l e s  commandants.

Dans l 'e n r ich isse m e n t du groupe de ch efs m i l i t a i r e s  l e  rô le  
l e  p lu s  grand é t a i t  donc joué par l e s  b ien s meubles q u ' i l s  réu n is
sa ie n t  -  q u ' i l s  v in sse n t du bu tin , des récompenses e t  des dons o f
f e r t s  par l e  souverain , ou de l 'in te r c e p t io n  d'une p a r t ie  de con
tr ib u t io n s  dues à l 'E t a t  ou a t t r ib u é e s  par l 'E t a t  à  l'a rm ée .

Les ch efs m i l i t a i r e s  p r o f i t a ie n t  sans doute p lu s que l e s  au
t r e s  so fa  du t r a v a i l  des e sc la v e s . Les so fa  trou v aien t dans l e s  
e sc la v e s  une a id e  su r le  champ de b a t a i l l e  e t pendant l a  marche.
Les c h e fs , eux, en dehors de le u r s  dom estiques pouvaient employer 
une p a r t ie  des e sc la v e s  au t r a v a i l  de l a  te r re  ag ran d issan t a in s i  
le u r  r ic h e s se .

Les sources cependant témoignant de ce t emploi d es e sc lav e s
par l e s  ch e fs m i l i t a i r e s  sont peu nombreuses. E l le s  concernent

351avant to u t le  groupe des p lu s hauts d ig n it a ir e s  - k e le t ig i  
L es ad m in istra teu rs des provinces re ce v a ie n t du souverain  de nom
breux d r o it s  f i s c a u x . I l s  a g is s a ie n t  au nom du sou verain  e t admini
s t r a ie n t  se s  champs. Les ré c o lte s  é t a ie n t  envoyées dans leurs c a p i
t a l e s ,  i l s  en gard aien t une p a r tie  pour eux^envoyant une autre 
p a r t ie  à Bissandougou. Les dougoukounasigi jo u is s a ie n t  des 
d r o it s  sem blables de garder une p a r t ie  des p re s ta t io n s  /m ais à 
une éch e lle  moins grande, b ien  entendu/.

Nous pouvons c o n sta te r  i c i  l e s  prem ières formes d'accum ula
t io n  de r ic h e sse  en b ien s immeubles. Ceci a v a it  l ie u  quand un chef 
m i l i t a i r e  d isp osan t de nombreux e sc la v e s  l e s  i n s t a l l a i t  su r la  
t e r r e .  La p ro p rié té  p o r ta i t  dans ce c a s  su r l e s  t r a v a i l le u r s  et 
non su r l a  te r r e  que l 'o n  tro u v a it  en abondance. Pourtant le  l ie n  
é t r o i t  entre l a  p o s s i b i l i t é  de 1 'e x p lo ita t io n  des e sc la v e s  et l a  
t e r r e  q u ' i l s  t r a v a i l l a ie n t  e s t  év id en t. S i on ne l e s  f a i s a ie n t  
p as t r a v a i l l e r  sur l a  t e r r e ,  une p a r t ie  seulement p o u rra it ê tre  
incorporée dans l'arm ée  ou dans l e  se r v ic e , l a  p lu p art devraient 
ê tre  vendus.

Une forme p rim itiv e  de d isp o se r  de l a  t e r r e  fu t  ébauchée par 
l e  d ro it  des k e le t ig i  à réun ir l e s  r é c o lte s  des champs de Samori 
s i t u é s  dans l a  province donnée. E nfin  c e r ta in s  d ig n it a ir e s  d 'E ta t  
su p érie u rs qui é ta ie n t  a l a  f o i s  c h e fs  m il i t a ir e s  obtenaient à 
le u r  d isp o s it io n  de Samori des v i l l a g e s  peuplés d 'e s c la v e s .  Les 
revenus de ces v i l l a g e s  é ta ie n t d e stin é e s  à le s  n o u rrir^ "^ .
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Comme i l  en r e s s o r t ,  à 1 'in té r ie u r  du groupe des ch efs m il i
t a i r e s  i l  e x i s t a i t  a u ss i  des d iffé re n c e s  de l'im p ortan ce  e t du ty 
pe des r ic h e s se s  rassem b lées. E l le s  é ta ie n t  fon ction  de l 'é ch e lo n  
de l a  h ié rarch ie  m i l i t a ir e  e t é ta t iq u e . Les p o s s ib i l i t é s  l e s  p lu s 
grandes e t l e s  p lu s v a r ié e s  de s 'e n r ic h ir  é ta ie n t c e l l e s  des k e le -  
t i g i .  Quand i l s  é ta ie n t à l a  tê te  d 'une expéd ition  de guerre, 
c 'e s t  à  eux qu 'éch ou ait l a  p art d e stin ée  au commandant. Et quand 
Samori p ren ait l a  p art prévue pour l e  souverain , l e s  k e le t ig i  re 
cev aien t de r ic h e s cadeaux. Ces ad m in istrateu rs in te rc e p ta ie n t 
une p a r t ie  de t r ib u t s  e t  d isp o sa ie n t de l 'a lim e n ta t io n  d is tr ib u é e  
parmi l e s  so fa . Les k e le t ig i  avaien t en outre l a  p o s s i b i l i t é  de 
t i r e r  des revenus du commerce e x té r ie u r . Les caravanes é ta ie n t 
c e r te s  l a  p ro p rié té  du souverain  e t c e lu i- c i  d é ten a it l e  monopole 
de l 'a c h a t  des carab in es, mais m algré c e la  l'arm ée de l a  province 
sud-ouest par la q u e lle  p a s s a i t  l e  chemin a S ie r ra  Leone fu t l a  
mieux année /sa n s  compter l'arm ée de l a  province c e n tr a le /3"^ . I l  
en r é s u l t a i t  l ' in f lu e n c e  de Langama F a l i  e t  en su ite  de B i l a l i .  A 
le u r  tou r l e s  commandants e t l e s  ad m in istra teu rs des provinces du 
nord su r v e i l la ie n t  le  commerce des chevaux. En dehors de l a  gran
de v a r ié té  de le u r s  revenus, l e s  k e le t ig i  avaien t des p o s s ib i l i t é s  
de s 'e n r ic h ir  to u te s  p a r t ic u l iè r e s  grâce au f a i t  q u ' i l s  a g is s a ie n t  
à  l ' i n t é r i e u r  des p rovin ces, lo in  de l a  c a p ita le ,  e t q u ' i l  é t a i t  
d i f f i c i l e  de l e s  c o n trô le r .

Les d ig n it a ir e s  de l a  cour se tro u v a ien t dans une s itu a t io n  
d if fé r e n te .  Eux a u ss i  recevaien t de r ic h e s  cadeaux du souverain .
En outre  Samori le u r  c o n f ia i t  l 'u t i l i s a t i o n  de c e r ta in s  v i l l a g e s  
peuplés d 'e sc la v e s33^. Mais l a  proxim ité du souverain  l im i t a i t  
l e s  p o s s ib i l i t é s  de ces hommes notamment en ce qui concerne l ' a p 
p ro p r ia tio n  d'une p a r t ie  de b ien s meubles appartenant a l 'E t a t .

Les ch efs m i l i t a i r e s  d 'échelon  in fé r ie u r  /sofakoun  et bolo- 
k o u n tig i/  s 'e n r ic h is s a ie n t  avant to u t grâce au b u tin  e t «aux ca
deaux q u ' i l s  receva ien t du souverain  e t des k e le t ig i ' ’ '’^ . Une au
t r e  s i tu a t io n  é t a i t  c e l le  des dougoukounasigi qui é ta ie n t  guer
r i e r s  m ais qui commandaient seulement de p e t i t s  détachem ents.
Leurs fon ctio n s a d m in istra tiv e s  p ré v a la ie n t sur l e s  fon ctio n s 
m i l i t a i r e s .  De ce f a i t  l a  p a r t ic ip a t io n  des dougoukounasigi au 
p artage  du b u tin  n 'é t a i t  pas grande. Par contre le u r  ex isten ce  
re p o sa it  sur c e tte  p a r t ie  de p r e s ta t io n s  d 'E ta t  que, conformé
ment à l 'h a b itu d e , i l s  gard aien t pour eux. Dans ce systèm e de



r é p a r t i t io n  i l  y a v a it ,  b ien  entendu, des p o s s ib i l i t é s  d 'e n r ic h is 
sement au détrim ent du sou verain . M ais i l  n 'a p p a ra ît  p as, à  l a  le c 
tu re  des d e sc r ip tio n s  l a i s s é e s  par l e s  o f f i c i e r s  f r a n ç a is ,  que l e s

357dougoukounasigi v iv a ie n t  dans l e  luxe .
L es d iffé re n c e s  du niveau de v ie  d es sim ples so fa  r é su lta ie n t  

avant to u t de le u r  appartenance à d iv e r s  typ es de form ations m ili
t a i r e s .  Les gardes de Samori / e t  sans doute l e s  gardes du corpsCQ
des k e l e t i g i /  é ta ie n t  l e s  mieux en treten ues . Les sim ples so fa  
appartenant aux trou p es permanentes e t n o u rr is  des m agasins d 'E ta t  
av a ie n t, eux a u s s i ,  un bon niveau de v ie .  Leurs détachements ne 
co n n a issa ie n t pas l a  faim  n i l 'in d ig e n c e . Même dans l e s  moments 
c r i t iq u e s  on v e i l l a i t  à  ce q u ' i l s  fu s se n t to u t au moins su ffisam 
ment a lim en tés.

Sur le. fond du niveau de v ie  de to u te  l a  so c ié té  c 'é t a i t  l a
359preuve d'une certa in e  a isan ce  . La s i tu a t io n  re la tiv em en t l a  

moins bonne é t a i t  c e l le  des so fa  de recrutem ent qui f a i s a ie n t  le u r  
se rv ic e  pendant s ix  m ois. Pour se  n o u rr ir  i l s  t r a v a i l l a i e n t  eux- 
-mêmes pendant l a  période des p lu ie s ^ p u i s ,  pendant l e  se rv ic e , 
l e  v i l l a g e  le u r  envoyait des v iv r e s  . I l s  avaient quelque p o s s i
b i l i t é  d 'am élio rer le u r  niveau de v ie  du f a i t  de p a r t ic ip e r  au 
p artage  du bu tin .

En somme on peut donc a ffirm e r que l'arm ée é t a i t  une in s t i t u 
t io n  hautement h ié ra rc h isé e  e t q u 'à  d i f f é r e n t s  groupes de so fa  
correspondaien t d i f f é r e n t s  degrés de r ic h e s s e .  Par rapport au n i
veau de v ie  du r e s te  de l a  p opu lation , l e  niveau de v ie  des so fa  
é t a i t  p lu s  é le v é .

La sép aratio n  de l'arm ée du r e s te  de l a  so c ié té  é t a i t  ren for
cée par d if fé r e n t s  fa c te u r s .  Parmi l e s  p lu s  im portants i l  fa u t c i 
t e r  un système d 'o rg a n isa t io n  e t  des fo n c tio n s à p a r t ,  un mode de 
v ie  d i f f é r e n t ,  une a t t i tu d e  d iffé re n te  v i s - à - v i s  du sou verain  e t 
des d ig n it a i r e s  d 'E ta t  e t des b a se s  de su b sis tan ce  d if fé r e n te s .
Tout c e la  f a v o r i s a i t  chez l e s  so fa  de d iv e rs  grades l a  form ation 
d 'un  sentim ent de p a r t ic u l a r i t é .  Le p ro cessu s de l a  form ation de 
l'arm ée  en tan t que groupe s o c ia l  à  p a r t  t r a v e r s a i t  p lu s ie u r s  é ta 
p es. Dans l a  période de l a  co n stru ction  de l 'E t a t  e t  des conquê
t e s ,  l 'arm ée , composée de v o lo n ta ire s , é t a i t  une in s t i t u t io n  nou
v e l le ,  inconnue ju sq u e - là  de l a  so c ié té ,  indépendante des d iv i
sio n s s o c ia le s  e t  p o l i t iq u e s  an té r ie u re s  e t non encore formée.
Après l a  c o n st itu t io n  d'une o rg an isa tio n  p o lit iq u e  ayant un t e r 
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r i t o i r e  e t un nombre de s u je t s  déterm inés, on imposa a l a  popula
t io n  d iv e rse s  o b lig a tio n s  e t parmi e l l e s  l e  se rv ice  m i l i t a ir e .
Dans le  période où, à  côté des so fa  permanents, l'a rm ée u t i l i s a i t  
l e s  hommes re c ru té s  pour l a  durée de l a  guerre, m ais qui é ta ie n t 
des a g r ic u lte u r s , l a  l im ite  séparan t l'arm ée du r e s te  de l a  so c ié 
té  se  f i t  f lo u e . On peut p a r le r  i c i  de l 'a p p a r i t io n  d 'un  groupe 
in term édiaire  en tre l e s  a g r ic u lte u r s  e t l e s  g u e rr ie r s  fa is a n t  le u r  
se rv ice  en permanence. Après l a  grande ré v o lte  au moment du ré a r 
mement e t  de l a  tran sform ation  du système d 'o rg a n isa t io n  de l ' a r 
mée dans l e s  années 1889-1891 Samori renonça au recrutement e t 
ren fo rça  l'arm ée permanente. Ce type d 'o rg a n isa tio n  su b s is ta  ju s 
q u 'à  l a  f in  du prem ier E ta t , i l  e x i s t a i t  a u ss i pendant toute l a  
durée du second E ta t .  On observa a lo r s  une sé p ara tio n  d é f in it iv e  
e t a ssez  n ette  de l'arm ée en ta n t que groupe à p a r t ,  séparé du r e 
s t e  de l a  p opu lation .

Pour l'époqu e de l a  form ation de l 'E t a t  de Samori nous ne 
d isp oson s pas de données numériques. En revanche, à p a r t i r  des 
années 80 , l e s  sou rces perm ettent d 'é v a lu e r  l e s  e f f e c t i f s  de l ' a r 
mée e t l e s  tran sfo rm atio n s q u 'e l le  s u b i s s a i t .  On peut a u ss i compa
r e r  l e s  e f f e c t i f s  des troupes avec le  nombre de to u te  l a  popula
t io n  ce qui permet de c a lc u le r  g ro sso  modo l e s  charges que su b is
sa ie n t  l e s  s u je t s .  En 1885 l a  pop u lation  de l 'E t a t  com ptait p rès 
de 1 000 000 hommes ta n d is  que l'arm ée  se composait de 25 à 30 
m ille  hommes ce qui représen te  de 2,3 à 2,7%. En 1887 avant le  
départ des troup es contre le  Kenedougou, au moment culminant du 
développement de l 'E t a t  e t  de l'arm ée  en tan t qu'une de se s  i n s t i 
tu t io n s  p r in c ip a le s , l a  p op u lation  com ptait to u jo u rs  1 000 000 et 
l'a rm ée  p rès de 35 m ille  hommes ce qui correspon dait à 3,2% de 
to u s l e s  s u je t s .  Après l a  re co n stru ctio n  de l'a rm ée  à l a  v e i l l e  
de l a  guerre avec l a  France, le  nombre d 'h a b ita n ts  é t a i t  évalué 
à 547 m ille s  e t  l'a rm ée  à 10-15 m il le s ,  c 'e s t - à - d i r e  1,9-2,7% 
de l a  p opu lation . Dans l e  second E ta t en 1896 i l  y a v a it  proba
blement 540 m ille  hommes e t  l'a rm ée  com ptait p rè s  de 15 m ille  so
fa  c 'e s t - à - d i r e  2,8% de s u je t s .

Ces rap p o rts se trouvent i l l u s t r é s  par l e  tab leau  c i- d e s 
s o u s ^ 1 .
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Année Population E f f e c t i f s Pourcentagedes trou p es

1885
1887
1891
1896

1 100 000 
1 100 000 

547 000 
540 000

25-30 000 
35 000 

10-15  000 
15 000

2 ,3 -2 ,7  
3 ,2  

1 .9 -2 ,7  
2 , 8

Comme on le  v o i t ,  dans l e s  années précédant l 'a t t a q u e  du Ke- 
nedougou, l'arm ée é t a i t  non seulement l a  p lu s nombreuse, m ais e l 
l e  c o n s t i tu a it  l e  pourcentage le  p lu s é lev é  du nombre de s u je t s .  
Cela peut v o u lo ir  d ire  que dans ce s années l a  population  s u b is s a i t  
l e s  charges l e s  p lu s lo u rd es l i é e s  à  l 'e n t r e t i e n  de l 'a rm é e . I l  
n 'e s t  pas exclu  cependant qu'un développement de l'an n ée  s i  con si
dérab le  e n tra în a it  avec lu i  des conquêtes et un b u tin  im portant. 
L 'éch ec subi à S ik asso  l im ita  l ' a f f l u x  de bu tin  e t l a  ré v o lte  des 
s u je t s  c o n tra ig n it  l e  souverain  à  diminuer l a  p re ssio n  f i s c a l e  e t ,  
par conséquent, l e s  e f f e c t i f s  de l 'a rm ée . Théoriquement i l  a u ra it  
pu tendre à  abaisser l e  niveau de v ie  de l'arm ée , m ais ç 'a u r a i t  
é té  une v o ie  p é r i l le u s e  é tan t donné qu 'au  cours de l a  ré v o lte  in 
té r ie u re  l a  f id é l i t é  de l'arm ée devenait l'u n iq u e  g a ra n tie  de l a  
su b sis tan c e  de l 'E t a t .  La dim inution des e f f e c t i f s  des trou pes 
en revanche se f a i s a i t  en quelque so rte  automatiquement c a r  de 
nombreux so ld a ts  sont tombés dans l a  guerre perdue.

Le poids que l e s  s u je t s  su pportaien t pour a ssu re r  l 'e n t r e 
t ie n  de l'arm ée é t a i t ,  dans l e s  années 1385-1887 moins im portant 
ca r  une p a r t ie  des trou pes v en a it du rectru tem ent. C ette  p a r t ie  
se com posait d'hommes qui p ro d u isa ien t eux-mêmes l e s  v iv r e s  dont 
i l s  av a ien t beso in . A insi l e s  f r a i s  de le u r  e n tre tie n  n 'é ta ie n t  
l i é s  q u 'à  l 'o b l ig a t io n  de tra n sp o r te r  l e s  p re s ta t io n s  dans l e s  
camps m i l i t a i r e s  a in s i  q u 'à  c e l le  de fo u rn ir  à l 'E t a t  l e s  moyens 
de l 'a c h a t  d'arm es pour c e s  so ld a t s .  Ces moyens, l'arm ée  l e s  ac
q u é ra it  en p a r t ie  elle-même, prenant l e s  e sc la v e s .

L'arm ée des années 1891 e t 1896 é t a i t  moins nombreuse et en 
même tem ps, b ien  que le  nombre de s u je t s  eût diminué, e l l e  con
s t i t u a i t  un pourcentage moins im portant du nombre d 'h a b ita n ts .
Mais c ' é t a i t  l à  une armée permanente c a r  on a v a it  renoncé au re 
crutem ent. Aussi tous l e s  so fa , e t  non une p a r t ie  comme c 'é t a i t  
le  cas avant 1889, v iv a ie n t  des l iv r a i s o n s  des m agasins d 'E ta t ,  
c 'e s t - à - d i r e  des p r e s ta t io n s . De p lu s, le  coût de l'armement
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é t a i t  p lu s  é levé ca r  Samori commença à ach eter l e s  f u s i l s  moder
nes /p lu s  ch e rs/ à c u la s se  e t à ré p é tit io n ^ 62. I l  y a v a it  donc 
des fa c te u r s  é levant l e s  f r a i s  d 'e n tr e t ie n  de l'arm ée . Etant don
né cependant qu'une grande p a r t ie  de moyens d e stin é s à l 'a c h a t  
des armes provenait des exp éd ition s en quête d 'e s c la v e s  e t des 
ch a sse s  à  l 'é lé p h a n t , on peut supposer que l e s  p re s ta t io n s  payées 
par l a  popu lation  dim inuèrent, quoique san s doute pas t r è s  se n s i
blement.

En ce qui concerne l 'e n t r e t ie n  des sim ples so fa , l e s  f r a i s  
n 'é t a ie n t  l i é s  q u 'à  le u r  a lim en tation  e t  équipement. Les membres 
du groupe gouvernant p ar contre v iv a ie n t  dans l e  lu xe ce qui en
t r a în a i t  une p re ssio n  f i s c a l e  p lu s grande su r l e s  s u je t s .  La com
p o s it io n  e t 1 'importance numérique du groupe gouvernant v a r ia ie n t  
à mesure que l 'E t a t  é v o lu a it .  Un rô le  c a p it a l  dans ces transform a
t io n s  é t a i t  joué par l'a rm ée , par son a t t i tu d e  v i s - à - v i s  des stru c 
tu re s  s o c ia le s  p ré é ta tiq u e s  e t des groupes gouvernants dans l e  ka- 
fou a in s i  q u 'à  l 'é g a r d  du groupe gouvernant l 'E t a t .

Dans le  ch ap itre  concernant le  p assage  du kafou à 1 'o rg an isa 
t io n  é ta tiq u e  j ' a i  e ssay é  de montrer l a  c o n st itu tio n  de l'arm ée 
qui se form ait en dehors des s tru c tu re s  connues ju s q u 'a lo r s ,  se s  
membres qui descendaient de d if fé re n ts  groupes sociaux m ais dont 
l 'o r ig in e  p erd a it de l'im portan ce v i s - à - v i s  du nouveau rô le  so c ia l  
q u ' i l s  é ta ie n t  amenés à jo u e r .

Dans l a  nouvelle s i tu a t io n  p o lit iq u e  1 'a t t i tu d e  des anciens 
groupes gouvernants n 'é t a i t  pas homogène. C erta in s ch efs des v i l 
la g e s  e t des kafou se défendaient avec acharnement contre Samori 
e t i l s  p é r is sa ie n t  dans l a  lu t t e  ou dans l a  c a p t iv i té .  D 'au tre s 
e ssa y a ie n t de s 'a d a p te r  à l a  s itu a t io n  m odifiée . I l s  se rendaient 
à Samori ce qui le u r  perm etta it de con server le u r s  fo n c tio n s . I l s  
l e s  re m p lissa ie n t désorm ais dans l ' i n t é r ê t  de l 'E t a t .  Mais s i  ces 
hommes é ta ie n t  a s s o i f f é s  de c a r r iè r e , de pouvoir et de r ic h e s se , 
i l s  ne pouvaient se  contenter de le u r s  anciennes fo n c tio n s. Le 
chemin à l a  c a r r iè re  c o n d u isa it avant to u t à tr a v e r s  l'a rm ée . 
Beaucoup de ch efs é ta ie n t  tro p  âgés pour l e  se rv ice  m i l i t a i r e .
M ais ceux dont l 'â g e  l e  p erm etta it, devenaient chefs m i l i t a i r e s .
I l  é t a i t  encore p lu s fréquent que l e s  jeun es gens de ce s fa m ille s  
o p ta ien t pour ce genre de c a rr iè re ^ 6^ . A insi donc l e  rapport en
t r e  l e s  anciens groupes gouvernants e t  l'arm ée é t a i t  t e l  que de 
nombreux membres de ce s groupes se f a i s a ie n t  so fa  e t tâch a ien t
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de deven ir ch efs m i l i t a i r e s  c a r  c e la  le u r  p erm etta it de conserver 
v o ire  de co n so lid er le u r  p o s it io n  s o c ia le .

B ien  sûr l a  s i tu a t io n  des ch e fs d es grandes fa m il le s  e t des 
v i l l a g e s  d'une p a r t  e t  c e l le  des ch e fs  des kafou e n t ie r s  é t a i t  
d i f fé r e n te .  Les d if fé re n c e s  du niveau de v ie  entre l e s  gens occu
pant ce s  échelons du pouvoir é ta ie n t  co n sid érab le s dans l a  p ério 
de p réé ta tiq u e  d é jà .  E l le s  se m ain tiren t dans l 'E t a t  de Samori.
En revanche c e lu i qui devint so ld a t -  s ' i l  é t a i t  courageux e t  
a v a it  de l a  chance -  pouvait a cq u é rir  l a  d ig n ité  de commandant.

Pour évaluer l'im p o rtan ce  numérique du groupe gouvernant i l  
semble donc ju s t i f i é  de t e n ir  compte des groupes exerçan t l e  pou
v o ir  à l 'é c h e l l e  de l a  grande fa m ille , du v i l l a g e  e t  du kafou . Je  
pense cependant q u ' i l  e s t  in d isp en sab le  de f a i r e  l a  d iffé re n c e  
entre l a  p o s it io n  du mansa e t l e s  a u tre s  ch e fs qu i, à moins de de
ven ir so fa , ne changèrent pas le u r  mode de v ie  e t n 'acq u iren t pas 
l a  r ic h e s se .  Je  com pterais donc comme appartenant au groupe gou
vernant to u s l e s  mansa, e t parmi l e  r e s te  des ch efs e t le u r s  fa 
m ille s  / f i l s / ,  ceux qui obtin ren t dans l'arm ée  au moins l e  grade 
de commandant de b o lo . Ces g en s-là  se ron t donc co n sid érés comme 
assumant l e s  fon ction s de commandement. Le groupe gouvernant com
prendra b ien  entendu to u s l e s  d ig n it a ir e s  d 'E ta t ,  de l a  cour et 
de province, l e s  ad m in istra teu rs des kafou / dougoukounasigi/ a in 
s i  que l e s  ch e fs m i l i t a i r e s  -  k e le t ig i ,  sofakoun et b o lo k o u n tig i.
De r ic h e s  marchands en treron t eux a u ss i  dans le  cadre de ce groupe.

L 'é v a lu a tio n  de l'im p o rtan ce  numérique du groupe gouvernant 
n 'e s t  p as f a c i l e  et e l l e  ne peut que r e s t e r  hypothétique. E l le  e s t  
p lu s d i f f i c i l e  que dans l e  cas de l'arm ée permanente c a r  i l  e s t  
n é c e ssa ire  de f ix e r  l e s  dimensions d'une fa m ille  moyenne. La gran
de fa m ille  é t a i t  une u n ité  p r in c ip a le  de l a  période p ré é ta tiq u e . 
Tous l e s  groupes sociaux  v iv a ie n t dans son cadre. Dans l a  période 
é ta tiq u e  en revanche l a  s i tu a t io n  changea. La populatidru-soumise 
c o n tin u a it de v iv re  à l ' in t é r i e u r  des grandes fa m ille s .  I l  en fu t 
différemment des sim ples so fa  qui ne se  m aria ien t p a s . I l  avaien t 
des se rv an te s e t des concubines, le  p lu s  souvent parmi l e s  e sc la -  
v e s ^ \  Mais ce s femmes ne v iv a ie n t pas dans l 'a i s a n c e  e t  t r a v a i l 
la ie n t  pour gagner le u r  v ie .  S i on v o u la it  con sid érer l e s  rap p orts 
de ce genre comme fam iliau x , i l  s ' a g i r a i t  des p e t i t e s  fa m ille s  
composées du père, de l a  mère et des e n fa n ts . Et i l  s e r a i t  d i f f i 
c i l e  de co n sid érer l e s  membres de ces fa m il le s ,  à l 'e x c e p t io n  du 
so fa  lui-même, comme appartenant à un groupe p r iv i lé g ié .



Les d ig n it a i r e s  menaient une v ie  d if fé re n te  de c e l le  des so fa .  
Dans l e  c a s  des ch e fs des kafou i l s  avaien t conservé le u r s  grandes 
fa m il le s .  L es ch efs m i l i t a i r e s  /b o lo k o u n tig i e t  sofakoun/ à le u r  
to u r av a ien t chacun quelques concubines. Les p lu s hauts d ig n it a i r e s  
m i l i t a i r e s  / k e l e t i g i /  pouvaient en av o ir une qu inzaine. Le souve
ra in  lui-même a v a it  quelques d iz a in e s  de concubines e t de femmes 
e t un t r è s  grand nombre d 'e n fa n ts  . L 'im portance numérique d'une 
fa m ille  é t a i t  donc v a r ia b le :  e l l e  dépendait de l'é c h e lo n  de l a  h ié 
rarch ie  é ta tiq u e  e t m i l i t a i r e .  I l  e s t  donc d i f f i c i l e  d 'é v a lu e r  
l'im p o rtan ce  d 'une fa m ille  moyenne du membre du groupe gouvernant. 
Une conclusion  pourtant semble ju s t i f i é e  - l ' a c t i v i t é  de l 'E t a t  / e t  
de 1 'arm ée/ provoqua l a  rupture ou l e  relâchement du rapport des so
fa  e t des d ig n it a ir e s  d 'E ta t  avec l e s  s t ru c tu r e s  des grandes fam il
l e s :  l e s  so fa  avaien t tou t au p lu s de p e t i t e s  fa m ille s , l e s  d ign i-  
t a ie r e s ,  eux, avaien t des fa m ille s  p lu s nombreuses, formées souvent 
autrement que l e s  fa m ille s  t r a d it io n n e lle s  eu égard aux nombreuses 
concubines c h o is ie s  parmi l e s  e sc lav e s  e t aux m ariages t r è s  nom
breux -  même pour une so c ié té  p ratiqu an t l a  polygam ie. Une t e l l e  
s i tu a t io n  é t a i t  l e  r é s u lt a t  de l a  r ic h e sse  des d ig n it a ir e s  d'une 
p art e t d es d iv e r se s  ra iso n s  de l a  p o lit iq u e  ex té rie u re  ou in té r ie u 
re  de l 'a u t r e .  Car le  m ariage é t a i t  souvent une confirm ation  de 
l 'a l l i a n c e  avec un clan  déterm iné, une grande fa m ille , un v i l l a g e  
ou bien un kafou conquis ou a l l i é  .

S i nous étudions l a  s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  e t l e s  d iffé re n c e s  
de niveau de v ie ,  i l  e s t  im portant de c o n sta te r  que parmi l e s  mem
b res d'une se u le  fa m ille  / a s s e z  nombreuse/ de d ig n it a ir e s  ce s  d i f 
féren ces é ta ie n t  fo r t  c o n sid é rab le s . Les sou rces expliquent l e  
mieux ce phénomène sur l'exem ple  de l a  fa m ille  de Samori. Seu les 
deux ou t r o i s  femmes f a v o r i t e s  e t le u r s  f i l s  v iv a ie n t dans l e  lu x e . 
Les a u tre s  femmes h ab ita ie n t en commun dans des v i l l a g e s  à p a r t , 
e l l e s  recev a ien t tous l e s  jo u r s  des l iv r a is o n s  de v iv r e s , m ais le u r  
habillem ent et le u r  niveau de v ie  é ta ie n t  m odestes . Le détache
ment de f i l s  de Samori nés de ces femmes é t a i t  entretenu par le  sou
v era in  dans une a isan ce  p lu s grande, l e s  jeun es gens av aien t des 
chevaux e t  de beaux h a b i t s ^ 8 .

D 'habitude, dans l a  fa m ille  de d ig n it a i r e s ,  seu le s l e s  femmes 
l e s  p lu s im portantes e t le u r s  en fan ts v iv a ie n t  au même niveau que 
le u r  mari e t père . S i l a  fa m ille  é t a i t  p lu s  nombreuse, l e  niveau 
de v ie  des a u tre s  membres é t a i t  s u f f i s a n t ,  m ais non luxueux. Par 
conséquent i l  semble p o s s ib le  d 'ad o p ter, pour évalu er l'im p o rtan ce

92



93

numérique du groupe gouvernant, l e  m u lt ip lic a te u r  10. Nous obtien 
drons a lo r s ,  se m b le - t- il ,  l e  nombre hypothétique le  p lu s b as de 
to u t l e  groupe gouvernant avec l e s  membres l e s  p lu s proches de l a  
fa m ille  v iv an t à  un niveau sem blable.

Comme j ' a i  essayé de l ' é t a b l i r  p lu s t ô t ,  l e  nombre de ch efs 
m i l i t a i r e s  dans l a  période du p lu s grand épanouissement de l'arm ée 
s 'é l e v a i t  à p rès de 350 personnes. On peut a jo u te r  à c e la  10 per
sonnes ayant des fon ctio n s à l a  cour e t  é tan t à l a  f o i s  g u e r r ie r s .  
Nous savons en outre que l 'E t a t  de Samori se com posait de p rè s  de 
160 an cien s kafou. A le u r  t ê te  i l  y a v a it  160 mansa l a i s s é s  au pou
v o ir  aux c ô té s  desquels o péra ien t 160 dougoukounasigi. Ces d er
n ie r s  é ta ie n t  en même temps g u e r r ie r s . Les mansa par con tre é t a i 
ent pour l a  p lu p art des hommes âgés è t ne se rv a ie n t pas dans l ' a r 
mée. Le se rv ic e  m i l i t a ir e  é t a i t  f a i t  par le u r s  f i ï s ,  m ais à ce mo- 
m ent-là i l s  se trou v era ien t dans le  groupe des ch efs m i l i t a i r e s .

Au t o t a l  le  groupe de ch e fs  ¡n j- lita ire s  e t  de fo n c tio n n a ire s  
étan t à  l a  f o i s  so ld a ts  /dougoukounasigi/ com ptait 520 personnes 
environ /350  + 10 + 1 6 0 /. Le groupe gouvernant comprenait a u ss i  
des gens ne servant pas dans l'a rm ée . C 'é ta ie n t  des mansa, des 
g r io t t e s  e t des marabouts a in s i  que de r ic h e s  marchands, des fou r
n isse u r s  d 'arm es, des ch e fs  des carav an es, des in te rm é d ia ire s , des 
ad m in istra te u rs des a t e l i e r s  de production  des f u s i l s .  I l  e s t  d i f 
f i c i l e  d 'é v a lu e r  l e  nombre de personnes appartenant à ce s  groupes. 
Les recensem ents f a i t s  par l e s  se rv ic e s  des renseignem ents fran 
ç a i s  prouvent q u ' i l  y a v a it  une quinzaine d 'in te rm é d ia ire s  dans le
commerce d 'arm es e t une q u an tité  analogue de g r io t t e s  remarqua- 369
b le s  . Les r ic h e s  marchands à  Kankan é ta ie n t  sans doute ég a le -

370ment au nombre de quinze,, pas p lu s . En somme tou s ce s groupes 
ne d ép assa ie n t p as, a mon a v is ,  une cen tain e  de personnes. Avec l a  
groupe de mansa /1 6 0 / c e la  f e r a i t  260 personnes. Et s i  nous y a jo u 
to n s l e s  d ig n it a ir e s  e t  l e s  ch e fs m i l i t a i r e s ,  on o b tien t le  r é su l
t a t  de 780 personnes. J e  veux so u lig n e r encore une f o i s  que, b ien  
que ce s c h i f f r e s  r é su lte n t  de nos in fo rm ation s sur l 'o r g a n is a t io n  
de l 'E t a t  e t c e l le  de l'a rm é e , i l s  ne sont qu 'h yp oth étiqu es. Nous 
obtenons l à  l e  p lu s  probablement un ordre de grandeur p lu tô t  qu'un 
c h if f r e  e x a c t .

S i l e  groupe gouvernant com ptait 780 personnes, on peut c r o i
re  qu 'avec l e s  fa m ille s  on approch erait du c h i f f r e  de 7800 person
nes dont le  niveau de v ie  é t a i t  é levé du f a i t  de leu r appartenance
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au groupe gouvernant. Ce groupe corresp o n d ra it à 0,7% de to u te  l a  

so c ié té  ce qui semble a sse z  probable . I l s  convient de remarquer 
i c i  que 2/3 du nombre hypothétique de membres du groupe gouvernant 
é ta ie n t c o n st itu é s  par l e s  d ig n it a ir e s  e t  l e s  ch efs m i l i t a i r e s  tan 
d is  qu'un t i e r s  seulement par l e s  d ig n it a ir e s ,  fo n ctio n n aire s et 
ch efs n 'apparten an t pas à l 'a rm ée . Ces p rop ortio n s correspondent 
b ien  au rô le  dominant de l'arm ée dans l 'a d m in is t ra t io n  de l 'E t a t  
dont i l  a é té  qu estion  dans l e s  ch ap itre s p récéden ts. C ette  domi
n ation  d e v a it trou ver son r e f l e t  dans l a  com position du groupe gou
vernant .

1 .6 .  Les fon ction s in té r ie u r e s  e t e x té r ie u re s  de l'arm ée

Dans l a  période de l a  co n stru ction  de l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e , 
l'arm ée é t a i t  l a  fo rce  p r in c ip a le  qui a rendu p o s s ib le s  l e s  tr a n s
form ations p o l i t iq u e s .  E l le  é t a i t  en même temps un groupe s o c ia l  
nouveau e t  le  rô le  p a r t ic u l ie r  q u 'e l le  joua fu t  de donner une chan
ce de c a r r iè r e  aux gens d 'o r ig in e  d iv e rse .

Au moment où l ' E tat fu t  formé, l 'armée ne p erd it pas l e s  
t r a i t s  susm entionnés. Mais en dehors de 1 'expansion  e x té r ie u re  
q u 'e l le  p erm etta it , e l l e  rem plit à l ' i n t é r i e u r  du pays une fonc
t io n  p o lit iq u e  im portante. C e lle - c i  c o n s i s t a i t  à s t a b i l i s e r  l e  sy
stème a u ss i  b ien  dans le  domaine p o lit iq u e  que s o c ia l .  A in si se s  
tâch es devinrent p lu s nombreuses e t p lu s com pliquées.

La fon ctio n  p o lit iq u e  in té r ie u re  de l'arm ée c o n s i s t a i t  avant 
to u t à ex ercer l a  p re ssio n  sur l e s  s u je t s  pour q u ' i l s  rem plissen t 
l e s  o rdres du souverain , à punir l e s  r e b e l le s  e t à  e n tre te n ir  l ' o r 
dre in té r ie u r .  On peut trou v er le  p lus d 'in fo rm atio n s su r l e s  mé
thodes d 'a c t io n  de l'arm ée dans ce domaine dans l e s  d e sc r ip t io n s  
des pein es et des r e p r é s a i l le s  au xqu elles on soum ettait l a  popula
tio n  en cas de re fu s  de fo u rn ir  l e s  p r e s ta t io n s , l e s  p orteu rs ou en 

* ✓ 371c a s  de ré v o lte  armée . Ces d e sc r ip tio n s  proviennent des sou rces 
fr a n ç a ise s  car  l e s  F ran ça is  u t i l i s a i e n t  ce genre d 'a c t io n s  de Sa- 
morl a des f in s  de propagande. I l  n 'e s t  donc pas exclu q u ' i l  s ' a g i t  
l à  des d e sc r ip tio n s  ex agérées. On ne peut pas l e s  r e je t e r  cependant 
d 'au tan t p lu s  qu'un m atérie l de source to u t d if fé re n t  q u 'e s t  l a  
t r a d it io n  o ra le  nous transm et des in form ation s analogues. Ces t é 
moignages proviennent le  p lu s souvent des peuples conquis e t  ex-

✓ 372p lo i t é s  par Samori , m ais on trouve des f a i t s  sem blables, quoique
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d é c r i t s  avec p lu s de so b r ié té , dans l e s  t r a d it io n s  fa v o ra b le s  à
373 /Samori . Car l a  co n tra in te  é t a i t  une fo m e  d 'a c t io n  p o lit iq u e

acceptée  par l e  groupe gouvernant e t par tou te  l 'a rm ée .
Le m aintien  de l 'o r d r e  é t a i t  l i é  avec l 'o b se r v a t io n  permenen- 

t e  de l ' é t a t  d 'e s p r i t  des s u je t s .  C 'é t a i t  l a  tâche des dougoukou- 
n a s i g i ^ ^ .  En cas de ré s is ta n c e  on e s s a y a i t  de r é a g ir  rapidement 
e t de façon d é c is iv e , pour é to u ffe r  l a  ré v o lte  dans son germe. Le 
monopole du souverain  pour l a  p o sse ss io n  des armes à feu  lu i  a ssu 
r a i t  en avantage su r se s  s u je t s .  C eux-ci n 'av a ie n t pas l e  d ro it  
de posséder l e s  armes quoique c e tte  in te r d ic t io n  ne fû t pas tou-

c

jo u r s  re sp ectée  .
Les sources f r a n ç a is e s ,  b ien  q u 'h o s t i le s  à Samori, recon n ais

sen t que l 'o r d r e  ré g n a it  dans l 'E t a t " * ^ .  C 'é t a i t ,  b ien  sû r, un 
ordre avantageux pour l e  groupe au pouvoir bien que l e s  su je t s  
connussent eux a u s s i  l a  v a le u r  de l a  sé c u r ité  se souvenant des 
années des lu t t e s  acharnées entre l e s  p e t i t s  c en tres du pouvoir 
qui ava ien t précédé l a  form ation de l 'E t a t  de Sam ori. On peut donc 
a ff irm e r  que l 'o r d r e  in té r ie u r  imposé par l'arm ée à  l 'a i d e  des re
p r é s a i l l e s  ou de l a  menace de le u r  a p p lic a tio n  é t a i t  maintenu grâ
ce à l a  su p é r io r ité  in co n te stab le  de l 'armée sur l e s  s u je t s ,  à  l a  
su rv e illa n c e  permanente de l ' é t a t  des e s p r i t s  e t à  l a  ré a c tio n  r a 
p ide à to u te  forme des tro u b le s  a in s i  qu 'aux avantages que l a  p aix  
in té r ie u r e  a s s u r a i t  non seulement au groupe gouvernant, m ais à 
to u te  l a  population  du pays. I l  n 'e s t  pas exclu  que c e tte  paix  
com pensait à l a  p op u lation  l e  poids des charges su b ie s  au p r o f i t  
de l 'E t a t .  On peut supposer a u ss i que l 'e x p lo i t a t io n  des su je t s  
é t a i t  modérée p ar l a  p o lit iq u e  à long terme de Samori. Le f a i t  
qu 'en  dehors des p re s ta t io n s  le  b u tin  c o n s t itu a it  une source im
p ortan te  de revenus p erm etta it une t e l l e  p o lit iq u e . A ussi l e s  ré 
v o lte s  de l a  popu lation  é c la t a ie n t - e l le s  le  p lu s souvent dans l e  
cas de l'ébran lem en t de l a  p o lit iq u e  de l 'E t a t  provoqué par l e s  
in su cc è s dans l a  con fro n tation  avec l e s  fo rc e s  e x té r ie u re s . Cela 
se p ro d u isa it  au cours des gu erres prolongées qui n 'ap p o rta ie n t 
pas l e  su ccès a in s i  qu 'en  cas de d é f a i t e s  qui en tra în a ie n t un 
accroissem ent de l 'e x p lo i t a t io n  de l a  population .

Samori se h eu rta  à l a  r é s is t a n c e  d'une p a r t ie  de l a  popula
t io n  au cours de l a  prem ière période des guerres avec l a  France. 
Les ré v o lte s  é ta ie n t  pun ies, comme en témoignent l e s  sou rces, avec 
beaucoup de sé v é r ité  . La r é s is t a n c e  fu t  provoquée par l 'a s p i r a -
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t io n  de Samori à m ain ten ir sous son pouvoir l e s  h ab itan ts  des t e r 
r i t o i r e s  q u ' i l  é t a i t  c o n tra in t de céder à l a  France. Samori s ' e f 
fo rç a  a lo r s  de f a i r e  p a sse r  l a  popu lation  des t e r r i t o i r e s  perdus 
dans son E ta t .  Cela se  p ro d u is it  ap rès l a  conclusion  des t r a i t é s  
de Kenieba-Koura e t de Bissandougou quand le  souverain  envoya des 
so fa  avec l 'o r d r e  de f a i r e  s o r t i r  un maximum d 'h a b ita n ts  des pro
v in c e s S iek e , Boure e t  Diouma. La r é s is ta n c e  provoquait des repré
s a i l l e s ,  l a  mise h feu  d es v i l l a g e s  e t  l e  p i l la g e  des b ien s meu
b l e s ^ 8 . Des m otifs analogues é ta ie n t à l a  base  du c o n f l i t  entre 
Samori et Archinard ap rès l a  conclusion  du t r a i t é  de Niakho en 
1 8 8 9 ^ ^ . Les troupes de Samori emmenaient a u ss i  l a  popu lation  
lo r s  de le u r  r e t r a i t e  à  l ' e s t  dans l e s  années 1892-1893^80 a in s i  
qu 'au  cours de l a  dern ière  guerre en 1898 . Pendant l e s  lu t t e s ,
une p a r t ie  de s u je t s  r é u s s i t  è  ce cacher ta n d is  qu'une au tre  s 'e n -

L 'a s p ir a t io n  de Samori à en lever l e s  s u je t s  des t e r r i t o i r e s  
q u ' i l  p e rd a it  é t a i t  l i é e  au f a i t  qu 'en  présence d'une abondance 
de t e r r e s ,  l'homme e t l e s  p o s s ib i l i t é s  de son e x p lo ita t io n  comp
ta ie n t  p lu s pour l e  sou verain  que l e  règne su r un t e r r a in  d é ter
miné. Pour l a  population  ru ra le  en revanche i l  n 'é t a i t  pas in d if 
féren t s i  e l l e  v iv a i t  dans se s  propres v i l l a g e s ,  ce qui é t a i t  l i é  
à  un système de croyances, de coutumes, de l o i s  a in s i  q u 'à  des d i 
v is io n s  s o c ia le s ,  ou b ien  s i  e l l e  d e v a it v iv re  dans l e s  v i l l a g e s  
o rg an isé s  par l e  souverain  e t par se s  fo n c tio n n a ire s . C 'e s t  pour
quoi, en c a s  de m igration  forcée  e t s u r v e i l lé e  par l 'a rm ée , l a  
p op u lation  se  d é fe n d a it. I l  s ' a g i s s a i t  l e  p lu s souvent de défense 
p a s s iv e , t e l l e  i l a  d iss im u la tio n  e t  l e s  fu i t e s  p lu tô t  que de
ré v o lte  ouverte

Une ré v o lte  ouverte des s u je t s  eut l i e u  dans l 'E t a t  de Samori 
pendant l 'é t a p e  f in a le  de l a  campagne perdue de S ik a sso . La popu
la t io n  é t a i t  a lo r s  épu isée  par une longue e x p lo ita t io n  d'une in 
t e n s i t é  p lu s grande que d 'h ab itu de e t su rto u t par l e  d evo ir ex trê 
mement p én ib le  d 'a s s u r e r  l e s  tr a n sp o r ts  pour l'arm ée a ss ié g e a n t 
S ik a s so . Les prem iers à  se ré v o lte r  fu ren t l e s  h ab itan ts  de l a  
province sud-ouest, n 'ap parten an t pas pour l a  p lu p art au peuple 
M alinke e t D ioula, se d istin g u an t par le u r  langue e t le u r  cu ltu re  
e t par conséquent l i é s  moins étroitem ent avec l 'E t a t .  De p lu s , 
c e t te  province étan t s itu é e  l e  p lu s  lo in  de S ik a sso , l e  devoir de 
tr a n sp o r te r  l e s  p r e s ta t io n s  y é t a i t  l e  p lu s  p én ib le . Le dép art de

f u i t  ne voulant pas q u it te r  se s  v i l la g e s ".382
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l a  m a jo r ité  de so fa  pour l a  guerre avec l e  Kenedougou a f f a i b l i t  
l a  su rv e illa n c e  sur l a  p op u lation . La ré v o lte  se d éc la ra  d é jà  en 
fé v r ie r  1888384.

Un au tre  t e r r i t o i r e  où l a  ré v o lte  engagea l a  p lu p art de l a  
population  fu t  l a  v a l lé e  du N iger. La p op u lation  y fu t encouragée 
à l a  r é s is t a n c e  par des envoyés f r a n ç a is  du lie u te n an t-co lo n e l 
G a ll ie n i ,  i l  y eut donc, en p lu s du fa c te u r  de l 'e x p lo i t a t io n  ex
c e s s iv e  au cours d'une guerre manquée, une in terv e n tio n  e x té r ie u 
re5^ .

La ré v o lte  des s u je t s  qui se  répan dait su r d 'a u tre s  t e r r i 
t o i r e s  ju sq u 'à  l a  deuxième m oitié  de 1888 se c a r a c t é r i s a i t  par 
l a  sp on tan éité  des a c t io n s . Des v i l l a g e s  e t  d es kafou se  ré v o l
t a ie n t ,  des groupes armés se form aient à to u r de rô le  tu an t l e s  
envoyés e t l e s  re p ré sen tan ts de Samori. Mais ces groupes o p é ra i
ent indépendamment l e s  uns des au tre s , i l s  ne se con certa ien t 
pas e t n 'a v a ie n t pas d 'a u tre  but que de d é tru ire  sur le u r  t e r r i 
t o ir e  l 'a u t o r i t é  qui a v a it  menacé le u r  niveau de v ie 58^ .

Vers l a  m i-ju in  1888 Samori envoya à Bissandougou son f i l s  
D iaoule Karamoÿio à l a  t ê t e  d'un détachement de so fa . La p lu s  gran
de p a r t ie  de l 'E t a t  é t a i t  a lo r s  envahie par l a  ré v o lte  b ien  que 
l e s  kafou situés dans l a  v a l lé e  du M ilo, l e  cen tre commercial de 
Kankan e t  l a  c a p ita le  Bissandougou fu sse n t r e s té s  f id è le s  à  Samo
r i .  Karamogho d ev a it a g ir  avec prudence c a s  s e s  fo rce s  n 'é ta ie n t  
pas s u f f i s a n t e s  pour é to u ffe r  rapidement l a  ré v o lte . En outre ne 
sachant pas quel s e r a i t  l e  comportement des F ran ça is , i l  é t a i t  
o b lig é  de g u e tte r  le u r s  mouvements e t  prendre en compte l a  p o s s i
b i l i t é  d 'une in terv e n tio n  armée de le u r  p a r t .

Karamogho é t o u f fa i t  donc l a  r é b e ll io n  dans l a  mesure de se s
"587p o s s i b i l i t é s  m a îtr isa n t successivem ent l e s  kafou ré v o lté s  . La 

lu t t e  é t a i t  d ir ig é e  a u s s i  p ar une femme de Samori -  Sarankenyi
qui a v a it  o rgan isé  l e  recrutem ent dans l e s  kafou r e s té s  f id è le s

# %  ̂ 388
et qui arma l e s  so fa  d 'arm es à  feu sto ck é es à  Bissandougou .
D 'au tre s  commandants de p e t i t s  détachements de so fa  l a i s s é s  dans
l 'E t a t  ne menaient pas d 'a c t io n s  im portan tes contre l e s  r e b e l le s
se contentant de défendre l e s  v i l l a g e s  où i l s  sta tio n n a ie n t e t
attendant l e  re to u r de Samori. Une t e l l e  a t t itu d e  fu t adoptée

389par exemple par F i la  K ali sta tio n n an t dans le  nord du pays .
Fin août 1888 Samori re v in t du Kenedougou. I l  mena avec lu i  

seulement une p a r t ie  de tro u p es. D 'au tre s se  r e t i r a ie n t  p lu s  len 
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tement e t devaien t repou sser l a  p ou rsu ite  envoyée par l e  souve
ra in  du Kenedougou^90 . La guerre é t a i t  perdue.

G a llie n i escom ptait q u 'à  l a  su ite  de l a  d é fa i t e ,  de l a  p erte  
de l 'a u t o r i t é  du souverain , du mécontentement e t  souvent du d ése
sp o ir  des s u je t s  qui avaien t déclenché l a  r é v o lte ,  l 'E t a t  de Samo-
r i  se d é sa g ré g e ra it  complètement. Aussi n 'a t t a q u a - t - i l  pas l 'a d -

* * * 3 9 iv e r s a ir e ,  m ais a t te n d it  l e  cours prévu des événements . I l  se
trompa cependant dans se s  c a lc u ls  car le  re to u r  de Samori marqua 
l e  début d 'une lu t t e  énergique e t couronnée de succès avec l a  r é 
v o lte . Ce fu t  l a  une lu t te  san glan te  e t c r u e l le .  Les v i l l a g e s  con
q u is  des r é v o lté s  é ta ie n t in cen d ié s, l e s  hommes tu é s , l e  r e s te  
de la  popu lation  rendu c a p t i f ^ 2 . Dans l e s  prem iers mois de 1889 
l a  s itu a t io n  é t a i t  d é jà  m a îtr isé e  par Samori e t v e rs  l a  m o itié  de 
l'an n ée  l a  ré v o lte  fu t défin itivem ent é to u ffé e ^ -^ .

La cause p rin c ip a le  des échecs des r e b e l le s  e t  du su ccès de 
Samori r é s id a i t  dans l a  d ivergeance dans l 'o r g a n is a t io n  des opéra
t io n s  a in s i  que dans l'arm em ent. Les a c tio n s de l a  population  
é ta ie n t  in coh éren tes, l im ité e s  aux v i l l a g e s  ou kafou i s o l é s .  On 
r e s s e n ta i t  l 'a b se n c e  d'un commandement homogène, i l  é t a i t  empreint 
de p a rtic u la r ism e . Le but des in su rg és é t a i t  de reven ir à l a  s i t u 
a tio n  qui e x i s t a i t  avant l a  form ation de l 'E t a t .  Contrairement à 
ce genre de démarches, l 'a c t i o n  de Samori é t a i t  méthodique, l e  
commandement c e n tr a l is é  e t  l e s  o b je c t i f s  f i x é s  aux armées re sp ec
t iv e s  correspondant à une id é e  d 'ensem ble. Dans l a  lu t te  avec l a  
ré v o lte  des s u je t s  on put observer nettement l a  su p é r io r ité  de 
l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e , son e f f i c a c i t é  p lu s grande e t sa  c ap ac i
t é  de r é a l i s e r  des o b je c t i f s  donnés.

Les détachements des r e b e lle s  se form aient spontanément p ar
mi l a  p opu lation  m asculine des v i l l a g e s  ou d es kafou. On re v e n a it  
au système de p a r t ic ip a t io n  a l a  lu t t e  se lon  l'ap p arten an ce  à des 
c la s s e s  d 'â g e . On a u ra it  pu c ro ire  que l a  p a r t ic ip a t io n  m assive à  
l a  lu t t e  de to u te  l a  population  m asculine m ènerait à l a  form ation 
de t r è s  nombreuses troupes e t  par conséquent a s s u r e r a it  l a  supé
r i o r i t é  su r l'arm ée de Samori. M ais l e  p a rticu la r ism e  des o b jec
t i f s  e t  des a c tio n s  dont i l  a é té  q u estion  p lu s haut, l i é  à l a  vo
lo n té  du re to u r  à l 'o r g a n is a t io n  p réé ta tiq u e  segn en taire  s 'y  oppo
sa .  L'armée de Samori en revanche a v a it  gardé to u s se s  p r in c ip e s  
d 'o rg a n isa tio n  e t pour c e t te  ra iso n  entre a u tre s  e l l e  r é u s s i t  
a ssez  v i t e  à surmonter l a  ré v o lte  de l a  p op u lation .
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On peut c ro ire  que l e s  événements des années 1888-1889 d éta
chèrent l 'année du r e s te  de l a  so c ié té  su r le  p lan  psychologique 
égalem ent. Au cours de l a  lu t t e  on p r i t  conscience de l'incom pa
t i b i l i t é  absolue des in t é r ê t s .  La d iv is io n  de l'arm ée de l a  so c ié 
té  fu t en su ite  renforcée par l a  réforme supprimant l e  recrutement 
e t ne conservant que l'arm ée permanente.

Après de rudes combats avec l e s  F ran çais dans l e s  années 
1891 e t 1892 Samori décida de r e t i r e r  se s  trou pes à l ' e s t .  A c&té 
de l'an n ée  m archaient l e s  s u je t s  qui y é ta ie n t fo rcé s '5̂ .  Dans 
l e s  années 1893-1894 se forma l e  second E ta t de Samori avec c a p i
t a l e  à D abakala. Aussi b ien  l e  t r a n s fe r t  de s e s  propres s u je t s  du 
prem ier dans l e  second E ta t que l e  conquête du nouveau t e r r i t o i r e  
e t  l 'im p o s it io n  à  l a  population  lo c a le  de pouvoir p o lit iq u e  e t  de 
p re s ta t io n s  é ta ie n t  p o s s ib le s  grâce à l ' a c t i v i t é  de l'arm ée .

L'année e f fe c tu a i t  à c e t te  époque une a c tio n  p a r t ic u l iè r e 
ment com pliquée, ré u n issan t t r o i s  élém ents: défense contre une 
a g re ss io n  é tran gère , conquête des nouveaux t e r r a in s  e t é d i f ic a 
t io n  de l 'E t a t  e t en fin  con servation  en é ta t  de dépendance d'une 
p a r t ie  de s u je t s - ^ '’ . Les a c tio n s  d éfen siv es c o n s is ta ie n t  à r e t a r 
der l a  marche des F ran ça is ; d epu is 1893 Samori ne te n a it  p lu s à 
sauver l e  t e r r i t o i r e  du prem ier E ta t .  L'année eut a lo r s  pour tâch e 
p r in c ip a le  de c o n stru ire  -  to u t en l e  conquérant -  l e  nouvel E ta t .  
La ra p id ité  avec la q u e lle  c e t te  tâche fu t  accomplie témoigne de 
l a  grande e f f i c a c i t é  de l'arm ée dans l 'e x é c u tio n  de l 'o b j e c t i f  
c i t é .

Une des d ern iè re s m an ife sta tio n s de l'arm ée  l i é e  à  l 'é to u f
fement de l a  ré s is t a n c e  des s u je t s  fu t  l e  p i l l a g e  de Kong. C elle  
v i l l e  é t a i t  l e  cen tre  commercial l e  p lu s grand du second E ta t .  En 
1894, en v ertu  de l 'a c c o rd  conclu avec le  sou verain  de Kong -  Ka- 
ramogho Oule W attara^ ^ , e l l e  p a ssa  sous l 'a u t o r i t é  de Samori.
Kong ne garda pas longtemps l'au tonom ie qu'on lu i  a v a it  a lo r s  oc
tro y é e . Samori l e  soupçonnait d 'ê t r e  fav o rab le  aux F ran çais e t  le  
p i l l a  v e rs  l a  m o itié  de 1 8 9 7 ^ ^ . L 'a c t io n  a v a it  un carac tè re  ré 
p r e s s i f .  Samori proclama q u ' i l  f o r ç a i t  a in s i  s e s  s u je t s  à l 'o b é 
is sa n c e  e t à  l a  f i d é l i t é .  Mais l e  p i l la g e  d 'un  cen tre  de commerce 
d ev a it en tra în e r  à l a  longue des r é s u l t a t s  n é g a t i f s .  I l  provoqua 
l a  b a is s e  des l iv r a i s o n s  d 'arm es e t de m unitions a in s i  que l e s  
d i f f i c u l t é s  dans l 'e x p o r ta t io n  des e sc la v e s . Le souverain  é t a i t  
sans doute con sc ien t de ces dangers e t malgré c e la  Kong fu t p i l l é .
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Cela tém oignerait d 'une s i tu a t io n  in té r ie u re  d i f f i c i l e  du second 
E ta t dans la q u e lle  Samori se  d é c id a it  à entreprendre même des ac
t io n s  s p o l ia t r ic e s  v i s - à - v i s  de se s  s u je t s  c a r  le  manque de moyens 
l ' y  f o r ç a i t .  Une e x p lo ita t io n  rev ê tan t des formes s i  b ru ta le s  im
p liq u e  un grand e f f o r t  de l'arm ée pour m aintenir l 'o r d r e .  Et on 
peut c ro ire  que l e  mécontentement des s u je t s ,  qubique caché, fu t 
non moins grand. Un t e l  é ta t  de chose f a i s a i t  que le  second E tat 
é t a i t  beaucoup p lu s  f a ib le  que l e  prem ier, malgré son armée p lu s 
p u issa n te 3^8 . Une grande p a r tie  de c e t te  armée d ev a it cependant 
s u r v e i l le r  l a  popu lation  sans quoi une révo lte  é t a i t  imminente.

Les fon ction s e x té r ie u re s  de l'a rm ée  c o n s is ta ie n t  à f a i r e  des 
conquêtes et à défendre son t e r r i t o i r e .  Cet asp ect de l ' a c t i v i t é  
de Samori e s t  à  l a  f o i s  l e  mieux connu et l e  mieux d é c r it  dans l a  
l i t t é r a t u r e  ca r  l e s  F ran çais s ' in t é r e s s a ie n t  à c e t  E ta t  avant to u t 
comme à un a d v e rsa ire . On é c r iv i t  donc de nombreux travau x  sur l e s  
gu erres de l a  France avec Samori, su r le  siè g e  de S ik asso  e t sur 
l a  guerre avec l e  Kenedougou l i é s  avec l a  p o lit iq u e  fr a n ç a ise . On 
con sacra moins de p lace  à l a  guerre avec l e s  Toucouleurs . Je  
n 'a i  pas l 'in te n t io n  de rép é ter c e s  d e sc r ip tio n s , m ais je  vou drais 
é t a b l i r  comment l'arm ée re m p lis sa it  se s  fon ction s d é fen siv e s et 
o ffe n s iv e s .

Les guerres avec de p e t i t e s  o rg an isa tio n s p o lit iq u e s  ap p o rta i
ent à Samori des su ccè s. I l  lu i  é t a i t  f a c i l e  de v a in cre  e t d 'enva
h ir  l e s  kafou v o is in a n t avec son E ta t é tan t donné l a  su p é r io r ité  
éc rasan te  de l'arm ée du type é ta t iq u e . En conséquence, ju squ 'au  
moment où i l  se trou va devant le  problème de l a  défense contre l e s  
F ran ça is , Samori mena de nombreuses conquêtes r é u s s ie s .  L 'a c c r o is 
sement rapide du t e r r i t o i r e  e t du nombre de s u je t s  prouve que l e s  
gu erres avaient principalem ent pour but d 'en vah ir de nouveaux t e r 
r i t o i r e s  e t de l e s  in sé r e r  dans le  cadre de l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e . 
La p r is e  de bu tin  au cours de ces gu erres a v a it  une grande impor
tance économique e t  c o n s t i tu a it  p e u t-ê tre  pour le  sim ple so fa  l 'o b 
j e c t i f  e s s e n t ie l .  Mais pour le  sou verain  l e s  p lu s im portantes é t a i 
ent l e s  conquêtes. L'arm ée re m p lis sa it  b ien  c e tte  tâche sans n é g li
ger de prendre le  b u tin .

Ju sq u 'au  commencement des gu erres d éfen siv es avec l a  France 
l 'E t a t  de Samori menait continuellem ent des gu erres a g r e s s iv e s .  Au 
moment où le  repoussement des a ttaq u e s d'une p u issan ce  européenne 
devint l a  tâche l a  p lu s  im portante et l a  p lu s d i f f i c i l e  de l 'an n ée , 
c e t t e  fon ction  a g re ss iv e  dut ê tre  l im ité e . Samori p r o f i t a i t  de tou 
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t e s  l e s  p o s s i b i l i t é s  pour se  l ib é r e r  de l a  p re ss io n  fra n ç a ise  
a f in  de pouvoir mener des gu erres a g r e s s iv e s .  C 'é t a i t  l a  ra iso n  
p r in c ip a le  des con cession s t e r r i t o r i a l e s  f a i t e s  à l a  France dans 
le  t r a i t é  conclu à Bissandougou l e  23 mars 1887. Le souverain  vou
l a i t  à c e tte  époque av o ir  l e s  mains l i b r e s  a f in  de lu t t e r  avec l e  
Kenedougou^00. Des guerres d 'a g r e s s io n  in c e ssa n te s  a in s i  que l e s  
e f f o r t s  déployés pour ne pas supprim er ou l im ite r  l a  p o s s ib i l i t é  
de l e s  mener montrent que l a  s tru c tu re  so c ia le  e t p o lit iq u e  de 
l 'E t a t  de Samori im p liq u a it l a  guerre en tan t que fa c te u r  in d is 
pensable de l a  durée e t du développement du systèm e. L'armée qui 
é t a i t  l'é lém en t p r in c ip a l de c e t te  stru ctu re  p u is a i t  dans l a  guer
re  l e s  revenus, l e  p re s t ig e  e t y t r o u v a it  une occupation  considé
rée comme honorable. Le souverain  l e  comprenait b ien  e t i l  l 'ex -

401prima dans son e n tre t ie n  avec l a  m ission  fr a n ç a ise  . Archinard 
l e  comprenait lu i  a u ss i  e t i l  eut l a  p e rv e r s ité  de réclam er à Sa
mori l e  c e ssa t io n  des to u te s  l e s  gu erres • I l  s a v a i t  que Samori 
n 'a c c e p te ra it  p as une t e l l e  co n d itio n  ce qui fo u r n ir a it  à l a  Fran
ce une occasion  de l 'a t t a q u e r .  L'acceptation de c e tte  condition  s i 
g n i f i a i t  pour Samori l e  mécontentement de l'a rm ée , donc l e s  ten
s io n s , le  déclenchement des lu t t e s  in té r ie u re s  e t l e  relâchement 
de l 'E t a t  -  ce qui f a v o r i s a i t  a u s s i  l 'e x p an sio n  f r a n ç a ise . Samori 
ne pouvait pas a r r ê te r  l 'e x p a n s io n  co n tin u e lle  de son E ta t . E l le  
ne pouvait ê t r e  fre in é e  que par l e s  échecs e x té r ie u rs  ou par l a  
ré v o lte  des s u je t s  qui su b is s a ie n t  des charges l i é e s  avec ce s 
gu erres san s en t i r e r  de p r o f i t s  -  ceu x-ci é tan t in te rc e p té s  en 
e n t ie r  p ar le  groupe au pouvoir e t p ar l'a rm ée .

Une f o i s  l 'E t a t  formé, l e s  p o s s ib i l i t é s  des conquêtes su c c e s
s iv e s  furen t l im ité e s .  Les t e r r i t o i r e s  s i tu é s  au sud é ta ie n t h ab i
t é s  par une pop u lation  v ivan t à  un degré de développement in fé 
r ie u r .  C ette  d ire c t io n  de 1 '-expansion n 'é t a i t  donc pas in té re s sa n 
t e .  Dans le  v o is in a g e  en revanche -  à l ' e s t  e t dans l e  nord-ouest 
se formèrent d 'a u tr e s  E ta t s :  c e lu i  des Toucouleurs e t le  Kenedou- 
gou. L 'expan sion  de Samori é t a i t  une des ra iso n s  des guerres avec 
ce s  E ta t s .

Les gu erres avec l e s  Toucouleurs ne se transform èrent p a s  en 
grand c o n f l i t ,  m ais e l l e s  se  concentraien t autour des f r o n t iè r e s .  
Les deux c ô té s  p i l l a i e n t  l 'a d v e r s a i r e  sans chercher à s'em parer 
de son t e r r i t o i r e  c a r  i l s  sa v a ie n t que l 'é q u i l ib r e  des fo rc e s  e x i
sta n t e x c lu a it  une t e l l e  p o s s ib il i té ^ *0^ . Les l u t t e s  avec le  Kene- 
dougou par con tre  qui au début ressem blaien t à  un c o n f l i t  de fron-



t i è r e  e t  aboutiren t au p i l l a g e  des te r r a in s  entre Baoule e t  Bagoe, 
se  transform èrent en une grande gu erre . L 'a tta q u e  v e n a it  de Samori 
qui v o u la it  s'em parer de to u t l 'E t a t  de T ieba, l 'in c o r p o re r  au 
s ie n  e t co n trô le r  a in s i  to u te  l a  p is t e  du commerce des chevaux. 
Comme on le  s a i t ,  le  lon g  s iè g e  de S ik asso  ayant duré presque d ix -  
-h u it  m ois, ne r é u s s i t  p a s  e t Samori p e rd it  l a  gu erre . L'armée su
b i t  a lo r s  de g ro sse s  p e r te s , en p lu s de nombreux so fa  p é r ire n t 
a u ss i  l e s  ch efs rem arquables: Langama F a l i ,  Fabou e t Maninka Mo- 
r i^ 0^ . M algré c e la  l'arm ée  r e s ta  f id è le  à Samori, e l l e  com battit 
avec bravoure, ne se l a i s s a  pas dém oraliser e t  se  r e t i r a  de S ik a s
so en maintenant un ordre e t une v a leu r  de combat perm ettant de 
rep o u sse r efficacem ent l a  p ou rsu ite  de l'enn em i.

C ette  armée s 'a v é r a  tro p  f a ib le  pour prendre S ik asso  d 'a s s a u t .  
La ta c t iq u e  de conquête d es t a t a  ou est-sou dan ais p rév oyait t r o i s  
méthodes d 'a c t io n : p r is e  p ar l a  prem ière a ttaq u e , par l a  ru se  ou 
l a  corru p tio n , par un long siè g e  e t l a  faim^0^. Les trou pes de Sa
mori app liqu èren t to u te s  l e s  méthodes, on manque seu l m en t d 'in 
form ations au su je t  des te n ta t iv e s  de corru p tio n . Les a ttaq u e s 
é ta ie n t  p lu s ie u rs  f o i s  renouvelées e t menées avec beaucoup de cou
rag e . Mais S ik asso  é t a i t  l a  fo r te r e s se  l a  p lu s  robuste  de tou te  
l 'A fr iq u e  o cc id en ta le . On peut c ro ire  donc que bien  que Samori dût 
se r e t i r e r  a cause de l a  ré v o lte  de se s  s u je t s ,  le  s iè g e  p lu s long 
n 'a u r a i t  pas non p lu s donné de r é s u l t a t .

Après av o ir  q u it té  S ik asso  l e s  trou p es de Samori menaient
avec su ccès des lu t t e s  d é fe n s iv e s . I l  s e r a i t  d i f f i c i l e  pourtant de
s 'y  appuyer pour ju g er  de l ' e f f i c a c i t é  des ac tio n s de l'arm ée
é ta n t donné que T ieba ne p o u rsu iv a it p as l'ennem i avec beaucoup
d 'é n e rg ie . I l  a v a it  peur de l a  d é fa ite  absolue de Samori e t  des

406avantages que l a  France a u ra it  pu en t i r e r  .
Pour l a  deuxième f o i s  l a  guerre avec le  Kenedougou se produi

s i t  dans l e s  années 1893-1894, au cours de l a  marche v e r s  l ' e s t  e t 
de l a  con stru ction  par Samori du second E ta t .  C 'é ta ie n t  des com
b a ts  en campagne c a r  l'Almami n 'a v a it  pas l 'in te n t io n  de conquérir 
l a  c a p ita le  du Kenedougou e t  menait l e s  opération s au sud de c e s  
pays. Réarmées, pourvues de f u s i l s  modernes, l e s  trou p es de Samori
s 'a v é r è r e n t  a lo r s  p lu s f o r te s  et le  Kenedougou essuya de rudes 
, 407echecs .

L'arm ée de Samori p a ssa  par l e s  épreuves l e s  p lu s lou rd es au 
cours des guerres d é fe n siv e s  avec l e s  F ra n ç a is . L'exem ple de ces
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combats nous permet de su iv re  l a  c a p a c ité  c ro issa n te  des so fa  à 
rem plir l e s  fo n ctio n s d é fe n s iv e s .

Les prem ières lu t t e s  avec l e s  F ran ça is  à Keniera en 1882 ap
p ortèren t aux troupes de Samori un échec rapide*'*03 . Les so fa  n 'é 
ta ie n t  pas p rê ts  à com battre contre une a r t i l l e r i e  e t une in fa n te 
r i e  t i r a n t  par s a lv e s .  I l s  re cu la ie n t devant un ad v e rsa ire  moins 
nombreux, mais su périeur au point de vue de l 'o r g a n is a t io n  e t  de 
l a  d e n s ité  du feu . Les campagnes su iv an tes é ta ie n t une période où 
l'arm ée de Samori a cq u é ra it de l 'e x p é r ie n c e  e t ap pren ait à  lu t t e r  
dans l a  nouvelle s i tu a t io n . Les so fa  n 'é t a ie n t  pas en mesure de 
gagner l e s  b a t a i l l e s  r e sp e c t iv e s .  I l s  adoptèrent donc l a  ta c tiq u e  
du harassem ent de l 'a d v e r s a ir e ^ 09. Les fo rc e s  f r a n ç a is e s  é ta ie n t  
trop  f a ib le s  pour régner sur le s  t e r r i t o i r e s  cdnquis. Les Euro
péens s 'e f fo r ç a ie n t  donc de b â t ir  des f o r t s  où i l s  sta tio n n a ie n t 

410pendant 1 h iver . Mais l e s  fo rce s  de Samori l e s  coupaient de 
le u rs  a r r iè r e s  e t c o n tre -a ttaq u a ie n t. Par conséquent l'é te n d u e  
t e r r i t o r i a l e  de l 'E t a t  de Samori fu t  l a  p lu s  grande au bout de 
quelques années de guerre avec l a  France, ap rès l a  campagne de 
1884-1885, quand l e s  trou p es de Samori e t  de Manigbe Mori occupè
ren t Boure, Sieke e t  Diouma, ch assèren t le  détachement fr a n ç a is  
du fo r t  de N afadie, l iv r è r e n t  un combat r é u s s i  au commandant du 
Haut-Fleuve le  major Combes e t  in s t a l lè r e n t  l e  camp m il i t a ir e  à411
Gale, à 50 km environ du fo r t  f r a n ç a is  de K ita  . Le r é s u l t a t  de 
l a  campagne de 1884-1885 montra qu 'au  bout de quelques années de 
guerre l e s  so fa  et le u r s  ch e fs av a ien t a p p r is  à lu t t e r  contre l e s  
trou p es f r a n ç a is e s .  I l  e s t  v r a i  qu'une année p lu s ta rd  l e  l ie u te -  
n an t-co lon al Frey remporta une v ic to ir e  b r i l la n t e  su r Manigbe Mo
r i ,  l e  repou ssa  de Gale e t d isp e r sa  se s  so fa ^ 12, m ais l a  France, 
épu isée par une rude guerre e t d 'a u tre  p a rt o b ligée  à é to u ffe r  l a  
ré v o lte  de Mamadou Lamine^13, e n tre p r it  des n égo ciatio n s de p a ix .

Une nouvelle guerre avec l a  France é c la ta  au mois de mars
1891. L 'E ta t  de Samori fu t  a lo r s  attaqu é par un fo r t  détachement, 
armé d 'a r t i l l e r i e  et de f u s i l s  à t i r  rap id e , comptant 600 t i r a i l 
le u r s  sé n é g a la is  e t un peloton  de sp a h is , e t commandé par Archi- 
nard qui depuis un c e r ta in  temps d é jà  se  p ré p a ra it  à  a ttaq u e r  le  
souverain  noir^1^ . Les trou pes fr a n ç a is e s  rencontrèrent une r é s i 
stan ce acharnée de l'arm ée  de Samori réorgan isée  e t mieux année. 
Archinard p r i t  e t b rû la  Kankan, c e r te s ,  m ais i l  ne pou vait avan- 

\ cer  p lu s  lo in  ec l e  détachement du c a p ita in e  Hugueny envoyé pour
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f a i r e  une reconnaissance dans l a  d ir e c t io n  de Bissandougou, marcha 
en lu t ta n t  incessamment, h arassé  par l e s  a d v e rsa ire s . Les combats 
l e s  p lu s acharnés eurent l ie u  p rès des p assage s par l e s  b ra s des 
f le u v e s  e t par l e s  m arigo ts. Le p lu s im portant d 'e n tre  eux fu t me
né à Diamanko^1

Après l e  r e t r a i t  des troupes fr a n ç a is e s  qui n 'a v a ie n t l a i s s é  
qu'une seu le  garn ison  à Kankan, en mai e t  en ju in  1391, l e s  so fa  
occupèrent l e s  t e r r a in s  autour de l a  v i l l e  . C 'é t a i t  une t a c t i 
que u t i l i s é e  d é jà  dans l e s  années 1882-1385.

Au cours de l a  campagne de 1891-1892, l o r s  du commandement du 
lieu te n an t-co lo n e l Humbert, l e s  combats furen t encore p lu s  achar
n és . Une colonne fr a n ç a ise  com ptait 276 sp a h is , 4 canons 80 mm,
p rès d'un m il l ie r  de t i r a i l l e u r s  sé n é g a la is  e t de form ations au xi-

417 »l i a i r e s  . En ja n v ie r  ce detachement p a r t i t  de Kankan dans l a  d i 
r e c t io n  de Bissandougou et de Sanankoro. I l  marcha au m ilieu  de 
rudes combats dont l e s  p lu s acharnés eurent l ie u  p rè s  des m arigots 
Sombiko e t  Diamanko au bord desquels s 'é t a ie n t  f o r t i f i é s  l e s  déta
chements d 'é l i t e ,  à peine p lu s nombreux que le s  fo rc e s  f r a n ç a ise s , 
de l a  garde de Samori. Les F ran çais ré u ss ire n t à b r i s e r  c e s  b arra
ges grâce à  l ' a r t i l l e r i e  e t aux a ttaq u e s débordantes de l a  cav a le -f.A O
r i e .  Les p e r te s  fu ren t im portantes des deux c ô té s  . Humbert occu
pa donc Bissandougou, m ais au p r ix  d'un rude combat et d 'un grand 
nombre de m orts. Non moins acharnées furen t l e s  lu t t e s  pour l ' a c 
cè s  de Sanankoro et de Kerouane menées à Oussako, Faradougou, Ba- 
ratoumboun et à Kerouane même a in s i  que l a  b a t a i l l e  pour s'em parer 
des m agasins de v iv r e s ,  de poudre e t  d 'arm es sur l a  montagne Tou- 
k o ro ^  . Les so fa  ne ré u ss ire n t pas à l e s  gagner, Samori p erd it 
a u s s i  b ien  l e s  v i l l e s  qui é ta ie n t des cen tres de pouvoir que l e s  
p ro v is io n s am assées. Le ré s is ta n c e  des troupes n o ire s  fu t  t r è s  fo r 
t e .  Humbert e s tim a it  qu'au cours de l a  campagne on a v a it  l iv r é  16
grandes b a t a i l l e s  ce qui prouve que l e s  d é fa i te s  ne décourageaient

420pas l e s  so ld a ts  de Samori .
Les années 1891-1892 démontrèrent une t r è s  grande v a leu r de 

combat de l'arm ée de Samori. E lle  ne put tou t de même pas re te n ir  
l e s  F ran ça is . La d isp ro p o rtio n  des fo rc e s  et des moyens a in s i  que 
c e l le  des systèm es d 'o rg a n isa tio n  e t de commandement fu t  trop  
grande.

. C 'e s t  pourquoi, au cours de l a  campagne de 1892-1393, que d irl- ■ 
gea, du côté fr a n ç a is ,  le  colonel Archinard, fraîchem ent nommé gou
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verneur du Soudan F ran çais / l e  commandemant des trou p es étan t con- 
f i é  au lieu te n an t-c o lo n e l Combes /  Samori changea de méthode de 
combat. Le souverain  renonça à défendre coûte que coûte chaque lo 
pin  de te r r e  car  é tan t donné l a  p erte  de Bissandougou, de Sananko- 
ro  e t  p lu s tô t  de Kankan, une t e l l e  défense a u ra it  é té  in sen sée .
En revanche on ap pliqu a à une grande éch e lle  l a  ta c t iq u e  c o n sis
ta n t à se  r e t i r e r  l a i s s a n t  à l'ennem i un te r r a in  totalem ent dé- ̂pp
t r u i t ,  b rû lé , p r iv é  de popu lation  qu 'on e n le v a it

Combes qui v o u la it  couper Samori de S ierra , Leone e t  d é tru ire  
complètement l e s  fo rc e s  de l'ennem i d iv i s a  se s  e f f e c t i f s  en deux 
p a r t i e s .  Une, commandée par le  c a p ita in e  B riq u e lo t d 'abord  e t par 
l e  c a p ita in e  D arge lo s, e n su ite , a ttaq u a  B i l a l i  t r o i s  f o i s .  Les 
F ran ça is rem portèrent des succès vainquant en ja n v ie r  -  a v r i l  1893 
l e  k e le t ig i  de l a  province sud-ouest^2-*. Combes, l u i ,  d ev a it l i v 
r e r  une lu t t e  à  Samori lui-même. C ette  f o i s - c i  l e  souverain  n 'a c 
cep ta  pas l a  b a t a i l l e ,  i l  b rû la  sa  résid en ce p ro v iso ire  de Gouele-/ Qf
ba e t se  r e t i r a  à l ' e s t  . La campagne de 1892-1893 apporta donc 
un changement c a p it a l  des p r o je ts  de Samori qui s 'a p p r ê t a i t  d é jà  
à c o n stru ire  l e  second E tat et qui se  l im i t a i t ,  dans sa  lu t t e  avec 
l e s  F ran ça is , à  re ta rd e r  l a  marche de l'ennem i. La r e t r a i t e  de Sa
mori é t a i t  b ien  entendu l e  r é s u l t a t  des b a t a i l l e s  perdues, m ais 
l e  souverain  l a  d i r ig e a i t  avec e f f i c a c i t é  e t l'arm ée ex écu ta it 
b ien  se s  o rd re s. Grâce à  c e la  l a  r e t r a i t e  ne dégénéra pas en fu i t e  
chaotique e t Samori put se détach er des F ran ça is e t s 'o ccu p er de 
l a  con stru ction  du second E ta t . Les lu t t e s  avec l e  co lon el Bonnier 
en novembre e t décembre 1893, à Tenetou, b ien  que san g lan te s et 
acharnées, av a ien t e l l e s  a u ss i pour but de re ta rd e r  l a  p ro gressio n  
de 1 'ad v e rsa ire ^ 2^.

Dans l e  second E ta t de Samori, en dehors de quelques escarmou
ches sans grande importance m i l i t a i r e ,  l e s  trou pes de Samori se 
b a t t ir e n t  avec l e s  F ran çais en deux grandes campagnes. La première 
c 'é t a i t  l a  lu t t e  avec l 'e x p é d it io n  du colonel M onteil, l a  seconde 
-  l a  guerre de 1898 terminée par l a  chute de l 'E t a t .

Le§ lu t t e s  avec M onteil démontrèrent une f o i s  de p lu s l a  ca
p a c ité  de combat des so fa  e t  l ' u t i l i t é  de l a  ta c t iq u e  de l a  défen
se  des p a ssag e s f lu v iau x  f o r t i f i é s .  Le colonel qui é t a i t  p a r t i  de 
l a  Côte d 'iv o ir e  en fé v r ie r  1895 avec un détachement de 700 spa
h is  e t t i r a i l l e u r s  sé n é g a la is  e t avec l ' a r t i l l e r i e  l i v r a  de rudes 
b a t a i l l e s  à Satama, p rès de D abakala, au bord de l a  r iv iè r e  Ba e t
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dans l a  l o c a l i t é  de Sokola q u ' i l  envahit s'em parant des p ro v isio n s 
de v iv r e s .  Malgré c e t t e  v ic to ir e  M onteil, attaqué e t h arce lé  par 
l e s  so fa ,  dut b a t t r e  en r e t r a i t e .  I l  occupa e t b rû la  Dabakala, c e r
t e s ,  m ais i l  fu t  b le s s é ,  p erd it de nombreux so ld a ts  e t  to u t en l u t 
ta n t  r e c u la it  péniblem ent v ers  l e  sud, Son détachement décimé ga
gna l a  côte en a v r i l  1895. La d é fa i te  de M onteil re ta rd a  considé- 
rablem ent le  moment de l a  chute de Samori . E l le  fu t  l e  r é s u lt a t
d 'une guerre d éfen sive  adroitem ent menée.

Le coup d é f i n i t i f  ne fu t p orté  au souverain  que par l a  campa
gne de 1898. Au mois de fé v r ie r  des lu t t e s  acharnées se  poursu i
v a ien t à Kong ou l e s  F ran ça is avaien t c o n stru it  un fo r t^ 2 '7. Après 
une in te rru p tio n  de quelques mois /quand l e s  F ran ça is  é ta ie n t  occu
pés par l a  lu t t e  avec l e  Kenedougou/, au mois de m ai, l a  guerre 
avec Samori fu t  r e p r i s e .  P eu t-être  l 'échec rap ide de S ik asso  que 
Samori n 'a v a it  pu prendre malgré un long s iè g e  c o n tr ib u a - t- i l  à 
f a i r e  tomber l a  vo lon té  de l a  lu t t e  chez l'ALmami, p eu t-ê tre  é t a i t -  
-ce  l e  r é s u lt a t  de son âge avancé. En to u t-c a s  i l  n 'a c ce p ta  pas l a  
grande b a t a i l l e ,  m ais b rû la  Dabakala, emmena avec lu i  une p a r tie  
de s u je t s  e t  commença une nouvelle p éré g rin a tio n  qui c e t te  f o i s - c i  
ne pouvait lu i  ap p o rter de succès c a r  l a  p lu p art des t e r r e s  ouest- 
- a f r ic a in e s  é ta ie n t  d é jà  occupées par l e s  F ran çais ou par l e s  An
g l a i s .  L'année s o u f f r a i t  de l a  faim , l e s  commandants e t l e  souve
r a in  se  ren daien t compte mieux que l e s  au tre s de le u r  s itu a t io n  
d ésesp érée . Pourtant l e s  cas de d é se r t io n  é ta ie n t r a r e s ,  l a  p lu 
p a rt  des so fa  re s tè re n t  f id è le s  à Samori. L'armée com batit encore 
en quelques b a t a i l l e s  acharnées dont deux l e s  p lu s  grandes à Doue 
e t à T ia fe so . Le 29 septembre 1898 un p e t i t  détachement fr a n ç a is  
commandé par le  c a p ita in e  Gouraud p én étra  dans l e  camp de Samori 
à  Gouelemou e t avant que l e s  so fa  a ie n t eu le  temps de s a i s i r  
le u r s  f u s i l s ,  l e s  F ran ça is  p r ire n t le  souverain . Sur ordre de Sa-Apo
mori l e s  so fa  ren d iren t l e s  armes . Ce fu t l a  f in  de l a  guerre 
e t l a  chute de l 'E t a t .

Le déroulement des guerres avec l a  France prouve l a  grande 
v a le u r  de l'arm ée de Samori e t  sa  c a p a c ité  d 'assum er l e s  tâch es 
m i l i t a i r e s  l e s  p lu s  d i f f i c i l e s .  La ré s is ta n c e  fu t  longue, l e s  
gu erres avaien t commencé en 1882 e t  e l l e s  se  term inèrent en 1898. 
Les fa c te u rs  m i l i t a i r e s  e t économiques furen t d é c i s i f s  pour leu r 
r é s u l t a t .  Samori ne pou vait pas gagner. Quelle fu t pourtant l a  
cause d'une r é s is ta n c e  s i  longue e t  s i  tenace?

\



L 'E ta t  de Samori é t a i t  adapté à poursuivre des gu erres in c e s
sa n te s , to u te  sa  stru c tu re  p o lit iq u e  e t  so c ia le  é t a i t  l i é e  à  l ' a c 
t i v i t é  de l 'a rm é e . Ce carac tè re  m i l i t a ir e  de l 'E t a t  perm it d 'o rg a 
n ise r  une r é s is t a n c e  acharnée contre l e s  F ran ça is . M ais pour p r o f i
t e r  des p o s s i b i l i t é s  e x is ta n te s  une volon té de lu t t e  fu t  n é c e s sa ire . 
C ette  volonté ne manqua p as pendant des années au souverain  ni à 
se s  s o ld a t s .  I l s  lu t t a ie n t  pour l'indépendance de le u r  pays e t au s
s i  parce que l 'e x p a n s io n  fra n ç a ise  m enaçait le u r  p o s it io n  so c ia le  
é levée  acquise par l e s  armes. L 'éch ec  s i g n i f i a i t  l a  f in  de p a r t i c i 
p ation  au pouvoir e t  au p artage des p re s ta t io n s  e t de b u tin . La 
guerre défen sive  a v a it  donc également son a sp ect s o c ia l  e t  p o l i t i 
que.

Les gu erres o ffe n s iv e s  e t  l e s  expéd ition s en quête de bu tin  
é ta ie n t  conditionnées par la  s i tu a t io n  in té r ie u r e . Leur in te n s ité  
e t  le u r  succès dépendaient en tre a u tre s  d e ' l ' e f f o r t  p lu s  ou moins 
grand que l'arm ée d ev a it fo u rn ir  pour m aintenir l 'o r d r e  à  l ' i n t é 
r ie u r  du pays.

L 'interdépendance des fo n c tio n s e x té r ie u re s  e t in té r ie u re s  
de 1 'armée r é s u l t a i t  entre a u tre s  du f a i t  que dans chaque domaine 
de l a  v ie  p o lit iq u e  e t so c ia le  de l 'E t a t  de Samori e l l e  jc u a i t  le  
rô le  d é c i s i f .
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2 . L'ARMÉE DU KENED0UG0U

2 .1 .  De l 'o r g a n is a t io n  segn en taire  des Senoufo à l a  form ation 
de l 'E t a t  de Kenedougou

Le t e r r i t o i r e  sur le q u e l se forma 1 'E ta t  de Kenedougou é t a i t  
h ab ité  avant tout par l a  population  a g r ic o le  des Senoufo. D 'au tre  
p art un rô le  important dans l a  form ation de c e t E ta t fu t joué par 
l e s  marchands D ioula dont l e s  co lo n ies é ta ie n t  d isp e r sé e s  le  long 
des p i s t e s  commerciales conduisant à Bamako e t à  Segou, ou b ien  au 
pays des M ossi, à Bobo-D ioulasso ou Kong e t  Worodougou / c 'e s t - à - d i r e  
au pays des noix de k o la / .

La popu lation  Senoufo n 'a v a it  pas formé avant XIXe s iè c le  sa
propre o rg an isa tio n  é ta t iq u e , m ais v iv a i t  dans le  cadre d'une orga-2
n isa t io n  segjnentaire. Une grande fam ille  d ite  narigba c o n s t i tu a it  
chez l e s  Senoufo l 'u n i t é  fondamentale de l a  v ie  s o c ia le .  E l le  se 
com posait d'une demi-douzaine ou d'une douzaine de fa m ille s  de ba
se /g b a u g i/ .  La grande fa m ille  h a b ita it  e t  v iv a i t  en commun dans 
une demeure d ite  gd ala . Souvent le  gd ala  form ait to u t un v i l l a g e ,  
m ais s i  le  v i l l a g e  é t a i t  h ab ité  p ar p lu s ie u r s  narigba on d i s t in 
g u a it l e s  gdala  des fon dateurs du v i l l a g e  /se g b o / e t  ceux de le u rs  
f r è r e s  c ad e ts  e t  p aren ts /se n ian e n g a /. Les é tran gers h ab ita ie n t 
dans l e s  q u a r t ie r s  à p a r t ,  d é lim ité s dans le  v i l la g e 3 .

Les l i e n s  du sang e t l a  fo i  q u ' i l s  descendaient d 'un même 
a ie u l mythique form aient en outre chez l e s  Senoufo cinq c la n s  to té -  
m iques: Soro, Yeo, S ilo u e , Sekongo et Touo4 . Ces c la n s , to u t en 
jouant un c e r ta in  rô le  dans l e s  croyances e t  dans l e s  d iv is io n s  
s o c ia le s  des Senoufo, n 'é ta ie n t  pas des a s so c ia t io n s  qui au ra ien t 
pu av o ir  une in fluen ce  d é c is iv e  sur l a  v ie  des gens. L 'o rg a n isa 
tio n  re p o sa it  su r l e s  grandes fa m ille s , l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  c l a s 
se s  d 'â g e .

A l a  tê te  de l a  grande fam ille  se t e n a it  l'homme le  p lu s  âgé 
dont l 'a u t o r i t é  e t le  p r e s t ig e ,  de même que chez l e s  a u tre s  peu
p le s  d 'A fr iq u e , venaien t du f a i t  q u ' i l  é t a i t  l 'in c a r n a t io n  des
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aïeu x e t se  tro u v a it  le  p lu s  près de to u te s  l e s  gén ération s défun
t e s .  A ce t i t r e  le  ch ef du narigba d i s t r ib u a i t  parmi se s  membres 
l e s  champs à c u lt iv e r ,  a s s ig n a i t  e t  s u r v e i l l a i t  l e s  trav au x , a s 
sem blait e t en su ite  r é p a r t i s s a i t  l e s  r é c o l t e s .  Le chef é t a i t  en 
outre ju ge  a in s i  que su p érieu r des cérém onies e t  f ê te s  o rgan isée s 
dans le  grande fa m ille . Après l a  m oisson, au moment du partage 
des r é c o l t e s ,  l e s  p e t i t e s  fa m ille s  re sp e c t iv e s  recevaien t chacune 
sa  p a r t ; m ais on ne p a r ta g e a it  pas tou t e t  une p a r t ie  de c é ré a le s  
r e s ta ie n t  à l a  d isp o s it io n  du ch ef. C e lu i-c i  a v a it  pour d evo ir de 
co u v rir des g re n ie rs communs l e s  f r a i s  des cérémonies concernant 
tou t l e  n arigba e t de d o ter l e s  jeunes gens qui fondaien t une f a 
m ille 3 . La p a r t ie  des r é c o lte s  qui r e s t a i t  à  l a  d isp o s it io n  du 
ch ef c o n s t i tu a it  donc un su rp lu s qui pou vait ê tre  d estin é  à des 
f in s  d i f fé r e n te s .  Tout le  n arigba en p r o f i t a i t ,  mais l e  f a i t  que le  
chef a v a it  le  d ro it d 'en  d isp o se r  pouvait ê tre  l a  base de son pou
v o ir  c r o is s a n t .  Quand l 'E t a t  se c o n st itu a , on e ssay a  d 'in te rc e p te r  
ce su rp lu s en imposant des p re s ta t io n s  e t  des t r ib u t s .

Dans l e  système segm entaire p ré é ta tiq u e  organ isé  dans le  ca
dre des grandes fa m ille s  e t des v i l l a g e s ,  l ' a c t i v i t é  du ch ef du 
narigba é t a i t  con trô lée de d iv e r se s  m anières. Tout d 'abord  un con
s e i l  composé d'hommes l e s  p lu s  âgés o p é ra it  à se s  c ô té s . Sa fonc
tio n  chez le s  Senoufo n 'é t a i t  que de c o n s e i l le r .  Les membres r e s 
p e c t i f s  du c o n se il assum aient l e s  d evo irs de sev/eleo /c h e fs  des 
champs c u l t iv a b le s / ,  de sapioukmo /c h e f  des travau x des champs/, 
de gfcoudoungziene /c h e fs  des g re n ie r s /  e t  avec l e  chef de l a  gran
de fa m ille  i l s  ad m in istra ien t l e s  domaines déterm inés de l a  v ie ,g
du t r a v a i l  e t  du p artage  des b ien s .

En dehors de c e t te  r e s t r ic t io n  i l  y en a v a it  une a u tre . Cha
que chef o p é ra it  dans le  cadre de sa  c l a s s e  d 'âge  e t  i l  d ev a it 
re sp e c te r , to u t comme l e s  a u tre s  membres, to u te s  l e s  r è g le s  du 
c an portement humain.

L 'o rg a n isa t io n  de l a  v ie  d'un v i l l a g e ,  s ' i l  é t a i t  composé de 
quelques grandes fa m il le s ,  r e p o sa it  su r l e s  p rin c ip e s  sem blab les. 
Le v i l l a g e  é t a i t  une u n ité  de b ase  de l 'o r g a n is a t io n  t e r r i t o r i a l e  
des Senoufo. Dans l a  phase p réé ta tiq u e  i l s  ne form aient pas d 'u 
nions ou o rg an isa tio n s p lu s im portantes7 . I l s  avaien t tendance 
par con tre à d iv is e r  le  v i l l a g e  quand i l  deven ait tro p  peuplé e t 
tro p  étendu e t que se s  champs é ta ie n t  tro p  é lo ig n é s . Une p a r t ie  
de l a  p o p u la tion , l e  p lu s  souvent une grande fa m ille  q u i t t a i t
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a lo r s  le  v i l l a g e .  A insi se  form aient l e s  vogou, c 'e s t - à - d i r e ,  de 
p e t i t s  hameaux qui se  développaient peu à  peu pour deven ir des 
v i l l a g e s  Indépendants8 . La période p réé ta tiq u e  se  c a r a c t é r i s a i t  
donc p ar l a  tendance à  répandre l e s  membres r e s p e c t i f s  de l 'o r g a 
n isa t io n  humaine e t à former de nouveaux segn en ts, indépendants 
du v i l l a g e  dont é ta le n t  o r ig in a ir e s  l e s  co lo n s. I l  n 'y  a v a it  p as 
de c e n tr a l is a t io n  ou de cumul de pouvoir n i de h ié ra rch ie  qui y 
e s t  l i é e .

L 'e x iste n ce  des a s so c ia t io n s  l i é e s  à  l a  fê te  de l ' i n i t i a t i o n ,  
ap p e lées lo  ou poro, é t a i t  un élément im portant de l 'o r g a n is a t io n  
so c ia le  e t p o lit iq u e  des Senoufo. La fê te  de l ' i n i t i a t i o n  symboli
s a i t  le  passage du jeun e homme dans l e  groupe de personnes adul
t e s ,  Dans le  cadre des lo  /poro / on o r g a n isa it  des cérém onies qui 
é ta le n t  à l a  f o i s  d es degrés s u c c e s i f s  de l ' i n i t i a t i o n  . On y p ar
t i c i p a i t  su ivant l 'â g e  ce qui f a i t  que l ' a c t i v i t é  des lo  /p o ro / 
é t a i t  fortem ent l i é e  avec l a  d iv is io n  en c la s s e s  d 'â g e . De même 
que chez l e s  au tre s peuples d 'A friqu e o cc id en ta le  c e t te  d iv is io n  
c o n s t i tu a it  un cadre d 'o rg a n isa tio n  dans leq u e l on r é u n is s a i t  l e s  
gens non seulement pour des cérém onies, m ais a u ss i  pour des t r a 
vaux communs e t  -  en c a s  de n é c e s s ité  -  pour l a  l u t t e .

Le t e r r i t o i r e  du fu tu r  E ta t  de Kenedougou é t a i t  h ab ité  éga
lement p ar le s  marchands D ioula. Leur o rg an isa tio n  é t a i t  l a  même 
que c e l le  des a u tre s  D ioula, ce que j ' a i  d é c r it  dans l a  p a r t ie  
précédente.

Les fa m ille s  D ioula qui h a b ita ie n t pendant longtemps sur le  
t e r r i t o i r e  en q u estion  avaien t tendance à emprunter de nombreu
se s  coutumes des Senoufo e t  e l l e s  se  fondaien t peu à peu avec l a  

1 nso c ié té  lo c a le  . D 'au tre  p a r t  l e s  D ioula ap p o rta ien t c e r ta in s  
modèles d 'o rg a n isa t io n  inconnus chez l e s  Senoufo. Le p lu s  impor
ta n t d 'e n tre  eux fu t  le  modèle é ta t iq u e .

Le Kenedougou n 'é t a i t  pas le  prem ier E ta t  qui fonctionna sur 
le  t e r r i t o i r e  peuplé par l e s  Senoufo. I l  fu t  précédé par l 'E t a t  
de Kong b ien  que l a  domination de ce d ern ie r  sur le  t e r r i t o i r e  en 
q u estio n  fû t  éphémère. Entre l ' a c t i v i t é  de ce s deux E ta t s  i l  n 'y  
eut pas de con tin u ation  d ir e c te .  L 'e x is te n c e  du Kong cependant eut 
une c e r ta in e  s ig n i f ic a t io n  pour le  p ro cessu s de l a  form ation du 
Kenedougou.

Kong é t a i t  un grand centre u rb a in  dont l e s  o r ig in e s  remon
ta ie n t  au X IIIe s i è c le  e t dont le  développement rap id e  eut l ie u  
aux XVI, XVII e t XVIII s iè c le s ^ 1 . C 'é t a i t  une v i l l e  commerciale,
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créée p ar l e s  D ioula e t  gouvernée par le u r  c lan  W attara. Au début 
du XVIII s iè c le  l e s  W attara menèrent des conquêtes heureuses et
formèrent un v a ste  E ta t  dont l a  dom ination s 'é te n d a it  également

12. * * * sur l e  t e r r i t o i r e  du Kenedougou . L 'a u to r i t é  du Kong y é t a i t  re 
présentée par l e s  ch e fs du c lan  des Traore qui descendaient des Man
de, c e r t e s ,  mais qui avaien t adopté beaucoup d 'élém ents de l a  cu l
tu re  des Senoufo et qui employaient l a  langue de ce peuple . La 
décom position de l 'E t a t  de Kong eut l i e u  d é jà  dans l a  deuxième moi
t i é  du XVIII s iè c le  • Les conquêtes du Kong, quoique p ro v iso ire s , 
éb ran lèren t l 'é q u i l ib r e  de l 'o r g a n is a t io n  segm entaire des Senoufo 
a in s i  que c e l le  des a u tre s  peuples. Après sa  d ésagrégation  on v i t  
S u rg ir de nombreux p e t i t s  ch efs qui e ssay èren t de s'em parer du pou
v o ir  e t de l 'étendre su r l e s  t e r r i t o i r e s  p r iv é s  de m a ître s . Parmi 
ces ch e fs  se trouvèrent également l e s  Traore qu} commencèrent une 
a c t iv i t é  indépendante1 ^

La con stru ction  de l 'E t a t  fu t ,  su r le  t e r r i t o i r e  peuplé par 
l e s  Senoufo e t se trouvant p lu s ta rd  sous l 'a u t o r i t é  du Kenedougou, 
un p ro ce ssu s p lu s long que chez Samori. I l  e x i s t a i t ,  c e r t e s ,  de 
nombreuses p o s s i b i l i t é s  e t ,  qui p lu s e s t ,  des su rp lu s de produc
tio n  s u f f i s a n t s  a in s i  que le  modèle d 'o rg a n isa t io n  créé  par le  
Kong, m ais c e la  n 'en traîn ait pas automatiquement l a  form ation de 
1 'E t a t .

Dans l a  l i t t é r a t u r e  ancienne on exprim ait l 'o p in io n  que l e  
Kenedougou s ' é t a i t  formé re lativem ent ta r d  e t  rapidem ent. La plu
p art des chercheurs su iv a ie n t l e s  opin ions de M .C ollieaux d 'a p rè s  
leq u e l T ieba n 'é t a i t  que le  cinquième souverain  du c la n  des Traore 
e t qui s i t u a i t  l e s  o r ig in e s  du Kenedougou dans l e s  années 30 du 
XIXe s i è c l e 16.

Les chercheurs représen tan t c e t te  opinion ne f i r e n t  pas a tten 
tio n  aux t r a d it io n s  o ra le s  du c lan  des Traore parues d é jà  en 1892. 
E l le s  fu ren t r e c u e i l l i e s  e t  notées par l e  c ap ita in e  Quiquandon du
ran t son sé jo u r  dans c e t  E ta t  où, du 21 mai 1890 ju sq u 'au  26 mars 
1®91jj i l  assuma auprès de Tieba le s  fo n ctio n s du ré s id e n t fran 
ç a is  Pour ju ger de l a  vraisem blance de ces t r a d it io n s  i l  e s t  
im portant d 'évoquer l e s  c irco n stan ces dans le s q u e lle s  e l l e s  furen t 
n o tée s. Quiquandon sé jo u r n a it  au Kenedougou re lativem en t longtemps 
e t i l  gagna l a  con fiance du souverain  de c e t  E ta t ,  l 'a id a n t  à con
q u ér ir  Loutana e t  K in ian . T ieba, l u i ,  a v a it  in té r ê t  à  montrer aux 
F ran ça is l a  splendeur de son c lan , a u s s i  e n c o u ra g e a it- il  l a  tr a n s



m ission  au c ap ita in e  des d if fé r e n t s  élém ents de l a  t r a d it io n  o ra le  
du c lan . Quant à Quiquandon i l  ram assa it scrupuleusement to u te s  
l e s  in form ations su r l e  Kenedougou e t i l  n 'a v a it  aucune in te n tio n  
de l e s  changer c a r  une bonne connaissance de l 'E t a t  a f r ic a in  é t a i t  
nécessaire aux Fran çais pour b ien  mener le u r  p o lit iq u e  c o lo n ia le . 
T ieba te n a it  donc à inform er l e  ré sid en t de l 'h i s t o i r e  de son c lan  
e t  le  c a p ita in e  v o u la it  e n r e g is t re r  c e s  renseignem ents. Pour l ' e 
xamen des o r ig in e s  du Kenedougou i l  e s t  im portant, b ien  sû r , d 'é 
t a b l i r  le  rapport entre l a  t r a d it io n  du c lan  des Traore e t l a  fo r 
mation de l 'E t a t .  Ce fu t  un c lan  régnant e t  se s  a c t iv i t é s  se  ca
r a c té r is a ie n t  dans le  p a ssé  p ar une tendance In cessan te  à  prendre 
le  pouvoir, tendance couronnée de su ccè s. Aussi l a  t r a d it io n  e s t -  
- e l l e  consacrée principalem ent à l a  c o n stru ctio n  de l 'E t a t ,  ce 
p ro cessu s é tan t présen té du p oin t de vue des personnes lu t ta n t  
pour l e  pouvoir. Pour l 'a n a ly s e  des phénomènes p o lit iq u e s  e l l e  
co n stitu e  donc un m atérie l t r è s  précieu x quoique, b ien  entendu, 
p a r t i a l .

Selon l e s  t r a d it io n s  n otées par l e  c a p ita in e  Quiquandon, T ie
ba é t a i t  le  21e souverain  du c lan  des Traore e t  non cinquième corn-

1Sme le  v o u la it  C o llieau x  . Pour a jo u te r  de l a  splendeur au c lan ,
e v 19l a  t r a d it io n  t i r a i t  se s  o r ig in e s  du Mali du X III s ie c le  . Mais 

l ' a c t i v i t é  p o lit iq u e  des Traore commença au moment où i l s  s ' é t a 
b l ir e n t  dans l a  rég ion  de Folona. Les débuts d'une ac tio n  armée 
e t p o lit iq u e  indépendante sont l i é s  à l a  personne de K asina Trao
r e . I l  p r o f i t a  de l a  décom position de 1 'E ta t  de Kong e t à  l a  f in  

6du XVIII s iè c le  commença se s  propres ex p éd itio n s g u e rr iè re s  et 
conquêtes. A c e tte  époque d é jà  l e s  T raore, b ien  q u ' i l s  se  considé
ra sse n t comme D ioula, q u ' i l s  fu ssen t adep tes de l ' i s la m  et eussen t
le  sentim ent de le u r  p a r t ic u l a r i t é ,  se  se rv a ie n t  du lan gage des

20Senoufo parmi le sq u e ls  i l s  v iv a ie n t
Les combats qui se term inèrent par l a  co n stru ction  de l 'E t a t  

de Kenedougou avaien t duré cent an s. Les Traore r iv a l i s a i e n t  a lo r s  
a u ss i  b ien  avec l e s  W attara régnant au Kong et qui ne v o u la ien t 
p as accep ter l a  p erte  de le u r  v a ste  E ta t ,  qu 'avec  d 'a u tr e s  ch efs 
qui e ssa y a ie n t  de p r o f i t e r  de l a  d é s in té g ra t io n  du Kong. Au début 
l e s  combats avaien t un c a ra c tè re  lo c a l  e t  i l s  se  l im ita ie n t  au pe
t i t  t e r r i t o i r e  de Folona. Au moment où K asina Traore commençait 
se s  conquêtes i l  n 'a v a it  sous se s  o rdres qu'une quinzaine de guer
r i e r s .  Leurs ex p éd itio n s, dont le  but é t a i t  su rto u t l a  rap in e , a r 
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r iv a ie n t  ju sq u 'au x  t e r r i t o i r e s  sud de l a  rég ion  du Kenedougou . 
Les ch e fs Traore s u c c e s s i f s  ne menaient pas de conquêtes ju sq u 'à  
l 'e n t r é e  en fon ction s du sixièm e su ccesseu r de Kasina -  Daoula-Ba. 
C e lu i-c i occupa l a  rég ion  de Kenedougou e t y t r a n s fé r a  son s iè g e .
Comme d i t  l a  t r a d it io n ,  S lk a sso  é t a i t  encore à c e tte  époque-là un

» 22p e t i t  v i l l a g e  e t Daoula-Ba s ' i n s t a l l a  à  Fengolo .
La même t r a d it io n  p ré c ise  qu 'au  moment où Daoula-Ba conqué

r a i t  le  Kenedougou l a  c a p i ta le  de c e t te  rég ion  se tro u v a it  dans 
l a  bourgade de Niokho où r é s id a i t  le  chef N 'Zie D iara Souba. Les 
conquêtes de Daoula-Ba e ffra y è re n t l a  p o p u lation  qui commença une 
m igration  à l ' e s t  pour échapper à  l a  dépendance. Ce fu t  notamment 
l e  cas des h ab itan ts de l a  p a r t ie  o r ie n ta le  du Kenedougou où se 
tro u v a ien t de nombreux v i l l a g e s  entièrem ent indépendants25 . Daou
la-B a  e t en su ite  un de se s  su cce sseu rs b e lliq u e u x  K assa conquérai
ent un à un l e s  v i l l a g e s  r e s p e c t i f s .  Leur armée d ev ait ê t r e  d é jà  
p lu s nombreuse, composée de quelques d iz a in e s  de so fa  p e u t-ê tre , 
é tan t donné q u ' i l s  a r r iv a ie n t  à prendre même des l o c a l i t é s  b ien
peuplées e t  entourées d 'e n c e in te s  s o l id e s .  La t r a d it io n  mentionne

24le s  combats pour l e  v i l l a g e  e t l e  t a t a  à B e le g ia sso  . La même 
tr a d it io n  c i t e  l e s  noms s u c c e s s i f s  des ch e fs  Traore e t conte d 'au 
t r e s  su ccès m i l i t a ir e s  du c la n . Pour examiner l e s  tran sform ation s 
p o lit iq u e s  i l  importe de con n aître  le  fond des événements. Le t e r 
r i t o i r e  su r leq u e l avaien t l i e u  l e s  lu t t e s  n 'é t a i t  p a s , comme i l  
ap p ara ît des so u rces, homogène au po in t de vue de l 'o r g a n is a t io n . 
I l  y a v a it  l à  des t e r r i t o i r e s  où l e s  v i l l a g e s  r e s p e c t i f s  é ta ie n t  
indépendants, donc qui se  c a r a c té r is a ie n t  p ar l e  système p o l i t i 
que segm entaire typique pour l e s  Senoufo. Mais l a  t r a d it io n  p arle  
a u ss i des u n ité s  d 'o rg a n isa t io n  t e r r i t o r i a l e ,  e t  sans doute p o l i
tiq u e  a u s s i ,  p lu s  im p ortan tes. E lle  con tien t l e s  noms des rég ion s 
ou bien  des d i s t r i c t s :  Folona, Kenedougou e t p lu s ta rd  d 'a u tr e s ,  
t e l s  que K ab o ila , Niengouelendougou, Dioma, N atie^ Bougoula, Ga- 
nadougou, Kapolondougou, N golasso , Zegoueledougou • Ces d i s t r i c t s  
devinrent dans le  fu tu r E ta t  de Kenedougou l a  base de l a  d iv is io n
ad m in istra tiv e  . I l  se  m aintinrent a u ss i  dans l a  période co lo-

27n ia le  en ta n t que cantons . Ce furen t l à  des d iv is io n s  t e r r i t o 
r i a l e s  qui renouaient avec le  p assé  p ré é ta tiq u e  puisque nous trou
vons, dans l a  t r a d it io n  o ra le , non seulement le u rs  nom, mais aus
s i  l e s  in form ation s su r le u r s  c h e fs  com battus par le  c lan  des 
T raore. Comme on le  v o i t ,  des ensembles p lu s  im portants qu'un
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v i l la g e  i s o l é ,  au c a ra c tè re  t e r r i t o r i a l  e t p o lit iq u e , commencèrent 
à se former avant l a  c o n st itu t io n  de l 'E t a t  de Kenedougou. Dans l a  
l i t t é r a t u r e  fra n ç a ise  on admit de l e s  ap p e ler  cantons, même pour 
l a  période  p ré c o lo n ia le . Les Traore n 'é ta ie n t  donc pas l e s  se u ls  
ch efs qui lu t ta ie n t  pour l e  pouvoir su r l e  t e r r i t o i r e  peuplé par 
l e s  Senoufo. De t e l s  ch e fs furent nombreux e t seu le  l a  lu t t e  armée 
pouvait décider du su ccès de l 'u n  d 'e u x .

L 'a p p a r it io n  de nombreux ch efs a sp ira n t  à étendre le u r  pou
v o ir  au -d elà  des l im ite s  d 'un  se u l v i l l a g e  peut ê tre  l i é e  avec l e s  
in flu e n c e s  de l 'E t a t  de Kong. Les sou verain s de ce t E ta t ,  e t su r
tou t le  p lu s grand conquérant d 'e n tre  aux, Sek o u ^se  se rv a ie n t 
d'une armée recru tée justem ent parmi l e s  Senoufo . La chute du 
Kong l a i s s a  ces groupes de g u e rr ie rs  a in s i  que le u rs  commandants 
abandonnés à le u r  s o r t .  I l s  ne v o u la ien t san s doute pas perdre 
le u r  p o s it io n  so c ia le  e t i l s  commencèrent l a  lu t te  pour le  pouvoir. 
Les Traore qui se  tro u v a ien t parmi eux é ta ie n t  l e s  p lu s  a d ro its  
e t  i l s  r é a l i s a ie n t  v ictorieusem en t le u r  programme des conquêtes.

Menant de nombreux combats le s  Traore en tra ien t en a llia n c e  
avec d 'a u tr e s  ch efs de d i s t r i c t s  ou de v i l l a g e s .  I l s  augmentaient 
a in s i  le u r s  propres fo rc e s  armées le s q u e l le s ,  dans l a  prem ière pé
rio d e  de le u r  a c t iv i t é ,  devaient ê tre  a sse z  m inces. Autour du chef 
i l  y a v a it  to u jou rs pou rtan t un groupe de g u e rr ie rs  permanents.
Au début i l s  se re c ru ta ie n t avant to u t du c lan  même des T raore.
Car nous avons beaucoup d 'in fo rm ation s su r de nombreux f i l s  de

29chacun des ch efs s u c c e s s i f s  .
B ien tô t cependant l a  com position de l'arm ée permanente s 'é l a r 

g i t ;  y adhéraien t des v o lo n ta ire s  é tra n g e rs  au c lan  d es Traore a in 
s i  que l e s  hommes qu i é ta ie n t  tombés dans l a  dépendance. De même 
une p a r t ie  d 'e s c la v e s  p r i s  au cours des gu erres é t a i t  incorporée 
à l 'a rm é e . A insi par exemple sous M assa Tohoma Traore on v i t  venir 
au Kenedougou e t p roposer se s  se rv ic e s  un c e r ta in  Souranama Watta- 
ra  o r ig in a ir e  de Kong. I l  devint chef m i l i t a i r e  e t mena des con
qu êtes r é u s s ie s  grâce aux ach ats des chevaux en échange des e sc la 
v e s .  Souranama développa l'arm ée en y in tro d u isan t c e r ta in s  hom
mes f a i t s  p r iso n n ie rs  . Cependant le  nouveau commandant de l ' a r 
mée e ssay a  de se s o u s tr a ir e  au con trô le  de Massa Tohoma Traore.
Les paysans Senoufo v in ren t a lo r s  devant l e  souverain  e t a ffirm è
re n t, se lo n  l a  t r a d it io n ,  q u ' i l s  ap parten aien t à Massa Tohoma et 
non à deux m aîtres e t q u ' i l s  re fu sa ie n t  de fo u rn ir  à  Souranama 
b o eu fs, moutons, p ou les a in s i  que b e l le s  f i l l e s ,  comme i l  l e  ré



clam ait . C e s t  l a  première in form ation  in c lu se  dans l a  t r a d i t io n  
dont i l  r e s s o r t  que l a  p opu lation  a s s u je t t ie  p ay a it des p re sta tio n s 
e t  que par conséquent l 'e n t r e t i e n  de l'arm ée  ne r e p o sa it  pas unique
ment su r l a  p r is e  de b u tin . Selon c e t te  v e rs io n  de l a  t r a d i t io n  ora
l e ,  ap rès l a  mort de Massa Tohoma eut l ie u  un complot dans leq u e l 
Souranama avec un membre d'une lig n e  l a t é r a le  du c lan  des Traore ’ 
e ssay èren t de supprimer l e s  descendants de Tohoma avec le u r  chef 
Tiemokonko. Presque to u t le  monde p é r it  dans l e  m assacre à l 'e x c e p 
tio n  de Daoula, frè re  de Tohoma, qui r é u s s i t  à s 'éch ap p er. Ce même 
Daoula é t a i t  depuis longtemps un commandant remarquable d isp o san t 
d'un détachement de g u e rr ie r s  à p a r t , indépendant de ceux de Sou- 
ramana

Une v e rs io n  un peu d if fé r e n te  de l a  t r a d it io n  fu t notée par
C o llieau x  qui ne c o n n a issa it  pas l e s  an cê tres lo in ta in s  du c lan
des Traore e t  qui c o n s id é ra it  Tiemokonko comme oncle de Daoula e t

"33frè re  de Nianamagha, l 'an cê tre  du c lan  . La v e rs io n  de Quiquandon, 
r e c u e i l l ie  p lu s  t ô t  e t  dans des m eilleu re s co n d itio n s, p a r a i t  p lu s  
v ra ise m b lab le . T ou te fo is du p o in t de vue des études su r l e  dérou le
ment de l a  con stru ction  de l 'E t a t ,  ce qui im porte avant to u t ce ne 
sont pas l e s  noms des so u v era in s, m ais p lu tô t  le u r s  a c te s  e t  l e s  
événements accompagnant le u r  a c t iv i t é .  La v e rs io n  de C o llieau x  con
firme l 'in fo rm a tio n  su r l e  m assacre des f r è r e s  de Daoula q u 'e l le

34 •»s itu e  en 1850 . C o llieau x  r a t ta c h a it  ce m assacre a l a  guerre que
le s  Traore menaient avec Pigueba /P in t ie b a / W attara de Kong; Qui
quandon lu i  a u ss i  p lace ce t événement dans le  ch ap itre  concernant 
l a  guerre avec le  Kong, l a  t r a d it io n  pourtant con tien t l e s  inform a
tio n s témoignant q u ' i l  s ' a g i s s a i t  de l a  guerre avec l 'E t a t  de Gwi- 
r ik o 3^ . Dernièrement Y .Person, s'appuyant sur l e s  t r a d it io n s  su cces
s iv e s  q u ' i l  a v a it  r e c u e i l l i e s ,  confirma l a  v e rs io n  notée p ar Qui
quandon . A ussi l e s  Traore de Kenedougou lu t t a ie n t  avec l e s  ch efs 
de Gwiriko. C 'é t a i t  un p e t i t  E ta t  avec c a p it a le  à Bobo D io u lasso , 
su rg i ap rès l a  d é s in té g ra tio n  du Kong e t gouverné par l e s  membres 
du c lan  des W attara. Pour c e tte  ra iso n  l e s  W attara de Kong p r ê t a i 
ent le u r  a id e  aux ch e fs de Gwiriko.

Daoula v a in q u it se s  a d v e rsa ire s  e t d ev in t l e  premier sou verain  
du Kenedougou qui occupa un t e r r i t o i r e  b ien  peuplé depuis Tengrela
a l 'o u e s t  e t N ie lle  p rès de Korhogo au sud, ju sq u 'à  KinLan au nord

* 37et le  cours su p érieu r de l a  V olta Noire à l ' e s t
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Les conquêtes de Daoula durèrent une quinzaine d 'an n ées. Col- 
l ie a u x  s i tu e  son règne en tre  1845 et 1860, Y.Person en tre  1850 e t 
18653 8 . Ce souverain  p ortan t le  t i t r e  de Faama se b a t t i t  avec un 
su ccès v a r ia b le  avec de nombreux a d v e r sa ire s .  Après une des b a t a i l 
l e s  perdues son f i l s  T ieba fu t rendu p r iso n n ie r  au Gwiriko e t  l e s  
a u tre s  en fan ts furent tu é s .  Daoula rassem bla  a lo r s  de nouveaux 
g u e rr ie r s  e t vain q u it dans l e s  b a t a i l l e s  su iv an te s . I l  eut a ssez
de moyens pour rach eter son f i l s  vendu entre-tem ps à un marchand 

39de Bobo # Finalement l a  guerre avec le  Gwiriko se term ina p ar l a  
d é fa ite  de ce p e t i t  E ta t qu i depuis ne re trou va  jam ais une impor
tance e t  des fo rc e s  qui lu i  au raien t perm is de menacer à nouveau 

40le  Kenedougou
Durant l e s  combats Daoula p r o f i t a i t ,  comme avant, des a l l i a n 

ce s avec d 'a u tre s  ch e fs des d i s t r i c t s  ou de grands v i l l a g e s  ce qui 
l ' a i d a i t  à com pléter se s  fo rc e s  e t à endurer l e s  p ério d es des
échecs quand l'arm ée permanente qui l 'e n t o u r a i t  se  r é d u is a i t  à  une

41poignee de g u e r r ie r s  .
Daoula trouva un t e l  a l l i é ,  pendant l e s  lu t t e s  avec l e  Gwiri

ko, en l a  personne du ch ef du v i l la g e  T io la  de Ganadougou, du nom 
de Babemba. Quand l e s  lu t t e s  avec l e  Gwiriko c e ssè re n t, c e lu i- c i  
appela Daoula à  combattre le  v i l l a g e  de Zanadougou qui n 'ad m etta it 
p as son pouvoir. Daoula c o n sta ta , comme d i t  l a  t r a d it io n ,  que le  
v i l l a g e  é t a i t  rich e e t v a l a i t  l a  peine d 'ê t r e  p i l l é ,  a u s s i  accorda- 
- t - i l  son aide è son a l l i é .  Après av o ir  p r i s  le  v i l la g e  en ques-

1+2tio n  i l  en conquit e t p i l l a  d a u tre s , s i t u é s  dans la  même rég ion  . 
Ce fu t ,  d 'a p rè s  l a  t r a d i t io n  o ra le , le  moment d é c i s i f  dans le  règne 
de ce sou verain . Ju sq u e - là  i l  rem portait des su ccè s, m ais i l  lu i  
a r r iv a i t  de perdre e t se s  fo rce s  é ta ie n t  m odestes. Après l e s  com
b a ts  au Ganadougou Daoula ré o rgan isa  son armée. Tout d 'abo rd  l e s  
e f f e c t i f s  de so fa  augmentèrent à un p oin t qui permit l a  d iv is io n
en p lu s ie u r s  détachem ents. A l a  t ê te  de chacun d 'eux on m it un mem-

43bre du c lan  des Traore .C e s détachements pouvaient p a r t ic ip e r  à de
nombreuses lu t t e s  lo c a le s  e t  chacun d 'eu x  é t a i t  suffisam m ent fo r t
pour que son in terv e n tio n  f î t  pencher l a  balance du cô té  de Daoula.
Les Traore commencèrent donc, to u t comme au Ganadougou, à en trer
dans l e s  lu t t e s  parmi d 'a u tr e s  ch e fs e t  à étendre le u r  pouvoir.
L'arm ée de Daoula v iv a i t  du b u tin  p r is  dans l e s  guerres in ce ssan -  

L\.L\ ,
t e s  , ce qui f a i s a i t  que l e  poids de son e n tre tie n  n 'é t a i t  pas
trop  grand pour l a  population  a s s u je t t i e .  C 'é t a i t  une armée perma-
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nente ca r  l a  t r a d it io n  souligne l 'e x p é r ie n c e  g u e rr iè re  des so fa
ou p arle  des "v ieu x  so fa  de D aoula"4^ . Une p a r t ie  de g u e rr ie rs
m ontait des chevaux. La c a v a le r ie  é t a i t  t r è s  u t i l e  dans le  combat
en champ ouvert. Pourtant pour con qu érir du t e r r i t o i r e  i l  f a l l a i t
prendre le s  v i l l a g e s  f o r t i f i é s  -  t a t a .  C 'e s t  pourquoi l a  p lup art
de so fa  com battaient à p ied , armés d 'a r c s ,  de la n c e s , d 'ép ées et
de haches4 6 . Pendant l e s  combats avec le  Gwiriko e t  au Ganadougou
on n 'em ployait pas encore l e s  armes à feu . On s 'e n  s e r v i t  pour l a
prem ière fo i s  au cours de l a  guerre au Zegoueledougou après
l'envah issem ent duquel Daoula commença l a  guerre avec Folona. I l
y occupa de nombreux v i l l a g e s  e t  imposa un ch ef qui lu i  conve- 

48n a ît  .
C o llieau x  propose l a  chronologie su ivante des événements: 

ju sq u 'e n  1855 gu erres avec le  Gwiriko /chez C o llieau x  avec le  
Kong/; 1856 guerre au Kapolondougou e t  au Ganadougou, 1857-1858 
-  au Zegoueledougou, v ers 1860 mort de Daoula dans sa  c a p ita le  
Bougoula . Ce ne so n t, b ien  entendu, que des d a te s  approxim ati
v e s , c a r  on ne peut pas avo ir une c e r t itu d e  absolue quant à l a  
chronologie rapportée par la  t r a d it io n  o ra le .

Au temps de Daoula, outre l e  développement de l'arm ée e t  l e s  
conquêtes, on v i t  ap p a ra itre  a u s s i  un autre moyen d 'im poser l a  dé
pendance. V oic i que c e r ta in s  v i l l a g e s  ne se  d éc id a ien t pas à enga
ger l a  lu t t e  armée, m ais voyant l a  su p é r io r ité  des trou p es de Da
o u la , i l s  se ren daien t d é p e n d an ts^ . Ces c a p itu la t io n s  é ta ie n t 
fo rc é e s  b ien  entendu par l a  menace du recours à l a  fo rc e . Néan
moins ce fu t l à  un phénomène im portant qui tran sfo rm ait l e s  rap
p o rts in té r ie u r s  su r le  t e r r i t o i r e  d é jà  conquis par Daoula. Car à 
l ' in t é r i e u r  de l 'E t a t  en v o ie  de form ation on tr o u v a it  des régions 
e t des v i l l a g e s  qui avaien t combattu e t après av o ir  échoué avaien t 
é té  p i l l é s  a in s i  que d 'a u tr e s ,  qui n 'av a ie n t pas e n tre p r is  l a  lu t 
t e  e t au p r ix  des p re s ta t io n s  e t  des t r ib u t s  é v itè re n t le  p i l la g e  
e t l 'a s se rv is se m e n t de l a  p op u lation . Les dons e t  le  t r a n s fe r t  des
o ta g e s , le  p lu s souvent f i l s  du ch ef lo c a l ,  se rv a ie n t de garan tie

J 51a ce s accords .
Le p ro cessu s de l a  con stru ctio n  de l 'E t a t  fu t donc sé r ie u se 

ment avancé sous le  règne de Daoula -  le  Kenedougou occupa un t e r 
r i t o i r e  im portant, on imposa à l a  population  des p r e s ta t io n s  q u i, 
avec l e  bu tin , perm ettaien t d 'e n tr e te n ir  une armée nombreuse. On 
v i t  ap p ara ître  des échelons dans l a  h ié rarch ie  du pouvoir p o l i t i -
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que. Le pouvoir du Faama Daoula sem blait f o r t  e t  fondé su r une ba
se  so lid e  de l a  su p é r io r ité  m i l i t a ir e  su r l e s  ennemis.

Cependant après sa  mort v ers  1860 /ou 1865/ i l  s 'a v é r a  que 
l 'o r g a n is a t io n  q u 'i l  a v a it  créée n 'é t a i t  pas s ta b le  e t ne d ev a it 
pas d u rer. Aussi bien des fa c te u rs  in té r ie u r s  que des in flu e n c e s  
e x té r ie u re s  l a  f a i s a ie n t  é c la te r .  I l  y eut une s é r ie  de quelques 
b r e fs  règnes qui a f f a ib l i r e n t  l 'a u t o r i t é  du pouvoir c e n tra l^ 2 . Les 
troupes fu ren t d iv is é e s  en deux p a r t ie s .  L 'une a v a it  à sa  tê te  Da
ouda, l a  seconde S a l la .  Les deux armées a g is s a ie n t  l'u n e  indépen
damment de l 'a u t r e  ce qui contribua à  l a  d iv is io n  de to u te  l 'o r g a -

53 » »n isa t io n  créée par Daoula . Qui p lu s e s t ,  l e s  deux armées essuyè
ren t beaucoup d 'éch ecs e t  de d é fa i t e s .  Une menace p a r t ic u l iè r e  
é t a i t  l i é e  avec l 'a p p a r i t io n  autour de K inian d'un centre de pou
v o ir  p u issan t créé p ar le  g u e rr ie r  du nom de F afa  qui é t a i t  au dé
but un a l l i é  des Toucouleurs e t  se te n a it  à l a  t ê te  d'un im portant 
détachement armé. Vers 1865 i l  se  ré v o lta  e t  fonda un p e t i t  E ta t 
indépendant -  le  Fafadougou. I l  occupa en même temps l a  p a r t ie  nord
des t e r r e s  qui se tro u v a ien t avant sous l 'a u t o r i t é  de Daoula Trao- 

54re  . Ni Daouda ni S a l la  ne purent s 'y  opposer e t l 'é c h e c  dans l a  
lu t t e  avec F afa  provoqua l a  ré v o lte  des a u tre s  s u je t s .  Les Traore 
p erd iren t le  pouvoir su r l e s  t e r r i t o i r e s  d é jà  conquis. Au moment 
c r i t iq u e ,  se lon  l a  t r a d it io n ,  h u it v i l l a g e s  à peine se  tro u v a ien t 
en tre le u r s  m ains"^.

Dans l e s  combats avec F afa  on v i t  se d ist in g u e r  p a r t ic u l iè r e 
ment un des f i l s  cad e ts de Daoula Traore -  T ieba. I l  o b tin t l 'a id e  
des Toucouleurs e t v a in q u it l e s  troup es de F afa  gagnant de nombreux 
f u s i l s  dont é ta ie n t  armés se s  a d v e r s a i r e s ^ .  Cela perm it à T ieba 
d 'occuper l e s  v i l l a g e s  r é v o lté s  e t  de récupérer peu à peu l e s  t e r r i 
t o ir e s  perdu s. Au cours des lu t t e s  S a l la  mourut, l ' in c a p a b le  Daouda 
fu t  p riv é  de pouvoir qui p a ssa  à Tieba dont l 'a u t o r i t é  é t a i t  in d is 
c u ta b le . C ela  ne p a s s a i t  v e rs  1870^7 .

Le nouveau souverain  t r a n s fé r a  l a  c a p i ta le  dans l a  lo c a l i t é  
q u i, dans le  langage des Senoufo, s 'a p p e la i t  Sougokan et dont é t a i t  
o r ig in a ire  sa  mère. I l  lu i  donna dans l a  langue Dioula le  nom de 
S ik asso  e t se  m it è y -construire sa  ré sid en ce  fix e '*8 « Le t r a n s fe r t  
de c a p ita le  é t a i t  dans l 'h i s t o i r e  de l a  lu t t e  du c lan  des Traore 
pour l 'é d i f i c a t i o n  d'un E ta t  un événement o rd in a ire . Le rô le  de ca
p it a le  fu t  joué tour à  to u r  par l e s  l o c a l i t é s  de L a n fia la , Fengolo 59
e t Bougoula . T ou te fo is l e  f a i t  que T ieba e n tre p r it  à S ik a sso  de
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grands travau x  de f o r t i f i c a t io n  peut in d iq u er q u ' i l  a v a it  dès le  
début l 'in t e n t io n  d 'y  i n s t a l l e r  l a  c a p ita le  une f o i s  pour to u te s .  
Comme nous le  savons S ik a sso  l e  deumeura ju squ  'à  l a  f in  de l 'e x i
sten ce du Kenedougou.

La c o n stru ctio n  des f o r t i f i c a t io n s  de l a  c a p ita le  é t a i t  é t r o i
tement l i é e  à l a  reconquête par T ieba d'une grande p a r t ie  des t e r 
r i t o i r e s  perdus par se s  p réd é ce sse u rs. Car s e u ls  l e s  p r e s ta t io n s  
et l e s  travau x  fo rcé s  fo u rn is  par des s u je t s  e t  e sc la v e s  r e l a t iv e 
ment nombreux pouvaient a s su r e r  l e s  moyens convenables à  une s i  
grande e n tr e p r is e .  L 'aggrandissem ent du t e r r i t o i r e  e t le  développe
ment de l a  c a p i ta le  dépendaient donc l 'u n  de l 'a u t r e  e t se  p o u rsu i
v a ien t p ara llè lem e n t.

T ieba o rgan isa  dans l e s  années 70 e t  au début des années 80 
de nombreuses exp éd ition s armées e t se s  su ccès f i r e n t  a f f lu e r  à 
son armée des v o lo n ta ire s  de p lu s  en p lu s  nombreux^0 . En ou tre  on 
in co rp o ra it  dans l'arm ée l e s  e sc la v e s  ce que confirme le  terme de 
D iouladion / l i t té r a le m e n t  s e sc la v e s  D ioula/ t r a n sm is ^ a r  l a  t r a d i 
tio n  e t  déterm inant une p a r t ie  de g u e rr ie rs  de T ieba . Le souve
ra in  e n tre p r it  quelques ex p éd itio n s à Folona où i l  p r o f i t a  des d i s 
putes og^osant entre eux l e s  ch e fs  locaux pour le u r  im poser son 
pouvoir . E n su ite  i l  l u t t a  avec l e  nouveau souverain  du Fafadou- 
gou -  Dioma, a u ss i  b ien  su r le  t e r r i t o i r e  du Ganadougou qu 'au tou r 
des v i l l a g e s  Fo e t  K in ian , su r  l e  t e r r i t o i r e  de l'ennem i . Les 
guerres avec Dioma av aien t l ie u  dans l e s  années 1882-1886. A l a  mê
me époque l e s  trou pes de T ieba a tte ig n ire n t  le  fleu ve  Bagoe à l 'ou
e s t  e t lu t tè r e n t  avec l a  p op u lation  Tourka, v ivan t dans l a  montagne,
au su d -e st de S ik asso  . Ju sq u 'e n  1886 T ieba recouvra presque to u t
le  t e r r i t o i r e  su r leq u e l a v a i t  régné Daoula. C 'é t a i t  conforme au
programme p o lit iq u e  de son règne . Mais le  souverain  n 'e u t pas le  
temps de term iner l a  guerre d i f f i c i l e  avec l e  Fafadougou quand on 
v i t  su rg ir  à l 'o u e s t  un nouvel a d v e rsa ire , encore p lu s red ou tab le , 
en l a  personne de Samori. Une attaque des trou p es de Tieba en d i
re c t io n  du fleu v e  Bagoe au moment où Samori avan çait v ers  l ' e s t  e t  
v en a it de t r a v e r se r  l e  f leu v e  Baoule provoqua le  c o n f l i t  en tre  ce s 
deux sou vera in s .

On peut admettre q u 'avan t l 'e x p é d it io n  de Samori contre S ik a s
so en 1887 qui c o n stitu a  un grand danger pour T ieba, m ais q u ' i l  
r é u s s i t  à re p o u sse r , le  Kenedougou a v a it  d é jà  formé son o rg an isa 
t io n . E l le  fu t  a ssez  fo r te  e t  s ta b le  pour su p po rter une rude guerre
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avec un ad v e rsa ire  p u is sa n t , menée su r son propre t e r r i t o i r e .  Cet
te  o rg an isa tio n  fo n c tio n n a it efficacem en t malgré sa  com plexité 
/que nous a llo n s  d é c r ire  par l a  s u i t e /  e t l a  d iffé re n c e  v i s ib le  
qui e x i s t a i t  entre l a  s t a b i l i t é  r e la t iv e  des p r in c ip e s  se lo n  l e s 
q u e ls  e l l e  d ev a it fonctionner d'une p a r t  e t  l a  f lu id i t é  des r é a l i 
t é s  de l 'a u t r e .

Sans doute l a  d y n astie  et l'arm ée  é t a ie n t - e l le s  l e s  in s t i t u 
t io n s  l e s  p lu s s t a b le s .  La dy n astie  fo n c tio n n ait san s in te rru p tio n  
pendant quelques d iz a in e s  d 'années, quant à l'arm ée e l l e  ne fu t j a 
m ais d isp e rsé e  ju sq u 'e n  1898 e t  e l l e  garda son o rg a n isa tio n  ju sq u 'à  
l a  chute du Kenedougou. Comme ces deux in s t i t u t io n s  interdépendan
t e s  fon ction naien t de manière in interrom pue, e l l e s  av a ien t co n ti
nuellem ent avantage su r l e s  fo rce s  de d é s in té g ra tio n  e t m aintenai
en t, malgré l e s  ré v o lte s  e t  l a  r é s i s t a n c e ,  un système p o lit iq u e  
c e n t r a l i s é  fondé su r une e x p lo ita t io n  systém atique des s u je t s  su r 
son t e r r i t o i r e .  C 'e s t  pourquoi nous pouvons con sid érer c e t te  orga
n isa t io n  comme une o rg an isa tio n  é ta tiq u e  p r im itiv e .

L'arm ée e t  son o rg an isa tio n  seron t o b je t  de co n sid é ra tio n  
dans l e s  ch ap itre s  su iv a n ts . I c i  je  me bornerai à a ff irm e r  que 
v e r s  l a  m oitié  des années 80 du x ix f s iè c le  l e s  e f f e c t i f s  de l ' a r 
mée é ta ie n t  fo r t  im portan ts e t s 'é le v a ie n t  à p rès de 10 m i l l ie r s  
de g u e r r ie r s  d iv is é s  en u n ité s  ap p e lées bolou, l i é e s  avec l a  d iv i
sio n  de l 'E t a t  en p rov in ces e t  commandées par l e s  membres de l a  fa 
m ille  des Traore a in s i  que par l e s  ch e fs  qui avaien t gagné l e s  g râ
c e s  de T ieba e t o b tin ren t du souverain  de hautes fo n c tio n s m i l i t a i 
r e s .  A l a  t ê te  de l'arm ée  toute e n tiè re  se  te n a it  T ieba e t  parmi 
l e s  commandants i l  y a v a it  l a  fon ction  du commandant suprême.

La dynastie  se  forma pendant to u te  l a  période de l a  c o n stitu 
t io n  du Kenedougou e t fu t  l i é e  avec c e t  E ta t  de manière in d éch ira
b le  ce qui s 'e x p rim a it  p ar l ' i d e n t i f i c a t io n  de l 'E t a t  e t  de l a  dy- 
n a s t ie  au pouvoir . Les r è g le s  de l a  su cce ssio n  du pouvoir ou p lu
t ô t  de l a  p r ise  du pouvoir d i f f é r a ie n t  de c e l le s  connues en Europe. 
Avant to u t i l  s ' a g i s s a i t  d'une grande fa m ille  où d es l i e n s  p u is
sa n ts  ré u n issa ie n t non seulement p aren ts e t  en fan ts , m ais avant, 
to u t l e s  f r è r e s  en tre eux. Etant donné que se s  membres r e s p e c t i f s  
é ta ie n t  d ig n it a ir e s  ou sou vera in s, chacun d 'eux a v a it  de nombreu
se s  femmes e t  concubines, e t  par conséquent un grand nombre d 'en
fa n ts^ 3 . C 'é t a i t  donc l à  un groupe t r è s  nombreux. Conformément au 
systèm e tra d it io n n e l des croyances e t  au d ro it  coutum ier, le  p lu s
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âgé d es hommes é t a i t  l e  ch ef de c e tte  grande fa m ille .
M ais i l  n 'é t a i t  p a s  forcément souverain . Autrement d i t  
1 ' in s t i t u t io n  de l a  monarchie d é p a ssa it  l e  cadre du sy
stème tr a d it io n n e l de l a  p r is e  du pouvoir. I l  en fu t 
a in s i  au temps de Tieba qui n 'é t a i t  ni le  f i l s  ainé de Daoula, ni 
l'homme le  p lu s  âgé du c la n , mais qui te n a it  l a  cinquième p lace  
dans l 'o r d r e  d 'a în e s s e .  Ju sq u 'en  1892 vécut Daouda T raore, p riv é  
de pouvoir dans l e s  années 60 , e t c 'e s t  lu i  qui fu t con sidéré com- 
me chef de l a  fa m ille  . T ieba lu i  tém oignait to u jo u rs du re sp e c t ,  
i l  le  r e c e v a it  somptueusement à S ik a sso , s u iv a i t  to u jou rs Daouda 
un peu en a r r iè r e ,  en signe de c o n sid é ra tio n . De même en recevant 
se s  f r è r e s  a în é s , i l  se  l e v a i t  pour l e s  s a lu e r .  D 'autre p a r t  Tieba 
donnait se s  f i l s  à é le v er à se s  f r è r e s ,  ce qui é t a i t  une au tre
preuve de re sp e c t e t é t a i t  conforme à l a  coutume observée dans le s  

70grandes fa m ille s  •
Cependant ce ne fu t pas à Daouda ni aux f r è r e s  a în é s , mais à# A , 7 1

Tieba d 'e t r e  un souverain  d 'une a u to r ité  in d iscu ta b le  . A insi l e s  
deux systèm es de t r a n s fe r t  du pouvoir -  g ran d fam ilia l e t  dynastique 
-  e x i s t a i e n t - i l s  l 'u n  à cô té  de l 'a u t r e  san s ê tre  id e n t i f i é s .  I l  
e s t  curieux que c e la  ne provoqua pas sous T ieba de c o n f l i t s  ou de 
lu t t e s .  La b ase  de l a  p r i s e  du pouvoir é t a i t  d iffé re n te  dans l e s  
deux systèm es. Dans l e  ca s de l a  grande fa m ille  c 'é t a i t  l a  coutume 
vou lan t qu 'on  re sp e c tâ t  l e  d r o it  d 'a în e s s e .  Dans le  cas du pouvoir 
é ta tiq u e  le  p lu s  grand rô le  é t a i t  joué par l e s  c a p a c ité s  e t su rtou t 
par l e s  su ccès m i l i t a ir e s  rem portés. Sans c e s  su ccès l 'E t a t ,  son 
a p p a r e il ,  son armée ne pouvaient pas e x i s t e r .  V oilà  pourquoi Daou
da a v a it  perdu le  pouvoir e t  que c e lu i- c i  fu t  p r i s  par T ieba le q u e l, 
en ta n t ^ue commandant, se  d is t in g u a  par m aintes expéd ition s armées 
r é u s s ie s

Ce p rin cip e  fu t brièvement formulé p ar le  cap ita in e  Quiquandon 
qui é c r iv i t  que le  "Kenedougou n 'e s t  pas l 'h é r i t a g e  de T ieba, i l  
e s t  sa  conquête" . On v o it  b ien  i c i  le  rô le  de l'arm ée dans l a  fo r 
mation du pouvoir é ta t iq u e .

A côté  de l a  rè g le  de c o n fie r  le  pouvoir au Kenedougou au m eil
le u r  chef m i l i t a ir e  e t à l'homme p o lit iq u e  le  p lu s  a d r o it ,  i l  y eut 
d 'a u tre s  coutumes égalem ent. I l  é t a i t  chose évidente que l e  souve
ra in  d ev a it descendre du c la n  des Traore. On c o n sid é ra it  comme p lu s  
ju s te  de tran sm ettre  le  pouvoir à 1 'un des f r è r e s  du souverain  p lu 
t ô t  q u 'à  son f i l s  -  c e la  f a i s a i t  p a r t ie  du systèm e t r a d it io n n e l .



Grâce à c e la  ce fu t  le  f rè re  de T ieba Babemba e t  non un de se s  f i l s  
Fou ou Ahmadou74 qui monta sur l e  trône ap rès l u i .

I l  n 'e s t  pas p o ss ib le  de déterm iner l e  moment de l a  form ation 
de l 'E t a t  a u s s i  b ien  à cause de l ' é t a t  des sou rces dont on d isp o se  
que -  e t c 'e s t  l à  le  p lu s im portant -  parce que nous avons à f a i r e  
à  un p ro cessu s e t non à une révo lu tio n  brusque. Ce p rocessu s dura 
p rè s  de cent ans dans l e  cas du Kenedougou, i l  ne se  p a ssa  pas sans 
tro u b le s  e t  p ertu rb a tio n s, v o ire  sans ré g re ss io n  comme ce fu t  le  
c a s  ap rès l a  mort de Daoula. Pendant l e  règne de Tieba l a  s itu a t io n  
se  s t a b i l i s a .  Ni sous l a  règne de ce so u vera in , ni sous c e lu i de 
son su cce sseu r Babemba, on ne v i t  le  p ro cessu s en qu estion  ré g re s
se r  ou ê tre  fr e in é . A ussi une hypothèse se m b le -t-e lle  ju s t i f i é e  
d 'a p rè s  la q u e lle  l a  prem ière période du règne de T ieba -  depuis 
1870 environ ju sq u 'en  1887 -  é t a i t  d é c is iv e  pour l 'a ffe rm isse m e n t 
de l 'o r g a n is a t io n  qui r e v ê t i t  l a  forme d'un E ta t p r im it i f .  Pendant 
c e tte  période l e s  élém ents s i  im portants d 'un  E ta t que le  t e r r i t o i 
r e ,  l a  p op u lation , le  pouvoir dynastique, l 'o r g a n is a t io n  m i l i t a i r e ,  
ju r id iq u e  e t  f i s c a l e ,  l a  lo c a l i s a t io n  de l a  c a p i t a le ,  l e s  p r in c ip e s 
de l a  d iv is io n  t e r r i t o r i a l e  e t  de c e l le  de l a  so c ié té ,  fu ren t d é jà  
formés e t  déterm ines. La ré s is ta n c e  de l 'o r g a n is a t io n  fu t  confirm ée 
p ar l e  dénouement favorab le  de l a  guerre avec Samori. Aussi peut-on 
con sid érer l a  form ation de l 'E t a t  dans c e t te  période comme accom
p l ie .  Le rô le  de prem ier p lan  joué par l'arm ée  dans l a  form ation et 
l'a ffe rm isse m e n t de tou s l e s  élém ents e t t r a i t s  susmentionnés de 
l 'E t a t  fu t c a r a c té r is t iq u e  pour ce p ro ce ssu s . Le Kenedougou se  fo r 
ma dans un p ro cessu s tumultueux des g u erre s , par l a  v o ie  d'une con
tr a in te  armée appliquée a u s s i  bien v i s - à - v i s  de l a  population  que 
l 'o n  a s s e r v i s s a i t  que des a u tre s  prétendants au pouvoir, t e l s  que 
l e s  ch efs locaux  successivem ent élim inés que l e s  Traore devaien t 
vain cre  pour co n stru ire  le u r  E ta t .

Le su ccès des conquêtes a s s u r a i t  .le  p ro g rè s de l 'é d i f i c a t io n  
de l 'E t a t  s ' i l  y a v a it  des b u ts p o lit iq u e s  p r é c is  e t déterm ines.
Ces bu ts fu ren t form ulés par l e s  souverain s e t  ch e fs m i l i t a i r e s  à 
l a  f o i s  du c lan  des T raore, l'arm ée étan t devenue, e l l e ,  l ' i n s t r u 
ment de le u r  r é a l i s a t io n .  Une interdépendance é t r o ite  en tre  le  chef- 
-so uv erain  / e t  p lu s largement entre l a  d y n a s tie /  e t  l'arm ée e s t  un 
t r a i t  c a r a c té r is t iq u e  du p ro cessu s de l a  form ation de l 'E t a t  de Ke
nedougou.
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2 .2 .  L 'o rg a n isa t io n  des troupes du Kenedougou

2 .2 .1 .  Recrutement

L 'o r ig in e  des so ld a ts  f a i s a n t  le u r  se rv ic e  auprès des Traore 
v a r i a i t  au cours de l a  form ation de l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e . Dans 
le  période i n i t i a l e  des combats c 'é t a i t  un groupe de g u e rr ie r s  per
manents descendant du même c la n  a in s i  que des c l ie n t s  e t  des e s c la 
ves in corp orés par l e s  Traore dans le u r  détachement7'*. Ce n 'é t a i t  
pas l à  une année nombreuse, a u s s i ,  en c a s  de b e so in , l e s  Traore l a  
c o m p lé ta ie n t- ils  par l e s  a l l ia n c e s  avec l e s  ch e fs  locaux des v i l l a 
ges ou des ré g io n s . Les armées a l l i é e s  é ta ie n t  re cru tées l e  p lu s  
souvent p ar l a  m o b ilisa tio n  des jeunes gens des c la s s e s  d 'age  dé
term inées

A mesure que c r o i s s a i t  le  t e r r i t o i r e  con qu is, l'arm ée perma
nente devenait de p lu s en p lu s  nombreuse ta n d is  que l e  rô le  des 
troupes a l l i é e s  d im inuait. L'armée permanente a c c u e i l l a i t  to u jo u rs  
l e s  hommes d 'o r ig in e  d iv e r se , ceux qui é ta le n t  arrach és p ar fo rce  
à l a  so c ié té  t r a d it io n n e lle  e t d 'a u tre s  qui l a  q u it ta ie n t  v o lo n ta i
rement. C 'é ta ie n t  donc en prem ier l ie u  l e s  e sc la v e s  qu 'on incorpo
r a i t  dans l 'a rm ée . On p ro cé d a it a in s i  avec une p a r t ie  d'hommes adul
te s  rendus e sc la v e s , appartenant au souverain  e t  qui n 'ont pas été  
vendus ni voués au t r a v a i l  de l a  t e r r e 77 de même qu 'avec l e s  p e t i t s
garçons dont on c o n f ia i t  l 'é d u c a t io n  aux s o fa  ad u lte s  e t  qui deve-

78naien t en su ite  des g u e rr ie r s  expérim entés . Les e sc la v e s  é ta ie n t  
appelés D louladion /D iou lad io u / ce qui d é s ig n a it  l it té ra le m e n t le u r  
s t a tu t  ju r id iq u e  d 'e sc la v e  v i s - à - v i s  des Traore /q u i é ta ie n t  d 'o r i 
gine D ioula/ san s r e f l é t e r  cependant le u r  s t a tu t  s o c ia l  c a r  le  
se rv ic e  dans l'arm ée corresp o n d ait à un s t a t u t  su périeu r que l 'a p 
partenance à l a  popu lation  a g r ic o le .  En dehors des e sc la v e s  l'arm ée 
con ten ait des v o lo n ta ire s . I l s  devenaient de p lu s  en p lu s nombreux 
à mesure que c r o is s a ie n t  l e s  su ccès g u e rr ie r s  des Traore e t  avec

* 9 80eux l 'e s p o i r  de l a  p r is e  d 'un  b u tin  abondant
Meme dans l a  période du p lu s grand développement de l'arm ée  

permanente sous T ieba e t Babemba on ne renonça pas entièrem ent aux 
troupes a l l i é e s .  Les v i l l a g e s  qui se  tro u v a ie n t dans un é t a t  de dé
pendance lâch e é ta ie n t  o b lig é s  de fo u rn ir  d es contingents humains 
à l'arm ée du Kenedougou .
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Aussi b ien  l e s  détachements propres du Kenedougou que l e s  dé
tachements a l l i é s  peuvent ê tre  con sid érés comme u n ité s  s p é c ia l i s é e s  
dans l a  lu t t e .  I l s  ré u n issa ie n t  l e s  hommes d 'o r ig in e  d iv e rse  dont 
l a  p ro fe ss io n  é t a i t  l a  guerre /d an s le  cas de l'arm ée permanente/ 
ou dont l 'â g e  l e s  p ré d e st in a it  à  rem plir c e t t e  fon ction  -  comme 
dans l e  c a s  des trou pes des a l l i é s .  Ces d e rn ie r s  em ployaient au dé
but le  système de recrutem ent b asé  su r l e s  c l a s s e s  d 'â g e , m ais l a  
n é c e s s ité  de p a r t ic ip a t io n  fréquente dans l e s  g u erre s , l e s  avanta
ges q u ' i l s  pouvaient en t i r e r  a in s i  que l e  modèle d 'o rg a n isa tio n  
du Kenedougou f a i s a ie n t  que l e s  a l l i é s  d isp o sa ie n t  sans doute de 
détachements permanents.

Le c a ra c tè re  permanent de l'arm ée é t a i t  l i é  a u ss i  à  l'arm em ent. 
L'em ploi des armes à feu à p a r t i r  de l a  f in  du règne de Daoula e t 
sa  g é n é ra lisa t io n  sous T ieba f i r e n t  q u 'a b s t ra c t io n  f a i t e  du d é s ir  
de l a  lu t t e  i l  f a l l a i t  compter a u ss i  avec l e s  c a p a c ité s  de manier 
ce s armes e t ,  dans une c e r ta in e  mesure, avec l e  nombre de f u s i l s  
a c c e s s ib le s .  Pourtant l e s  armes à feu n 'é lim in è ren t pas ab so lu te -  
ment l 'u t i l i s a t i o n  des a rc s  ju sq u 'au x  d e rn ie rs  moments de l 'e x i s t e n -

-, *r-u. .82ce de 1 E ta t  .
En c a s  d 'in v a s io n  étran gère le  sou verain  pou vait ap p e ler sous 

l e s  armes to u te  l a  popu lation  m asculine ap te  au combat, a u ss i  b ien  
l e s  a g r ic u lte u r s  que l e s  marchands Dioula8^ . Ce d ro it  e x i s t a i t  p lu
tô t  en th é o r ie  qu 'en  p ra tiq u e . Le p rin cip e  du se rv ice  m i l i t a ir e  de 
to u te  l a  p op u lation  m asculine rem ontait à 1 'époque p ré é ta tiq u e  e t 
n 'é t a i t  nullement conforme aux b e so in s e t aux p o s s ib i l i t é s  de l 'E 
t a t .  Une grande masse d'hommes s e r a i t  d i f f i c i l e  à commander e t  à 
n o u rr ir , e t son armement en f u s i l s  s e r a i t  im p o ssib le  /p u isqu e même 
une p a r t ie  des trou pes permanentes a v a it  d es a r c s / .  Une armée com
posée de p op u lation  a s s u je t t ie - e t  su rtou t d 'a g r ic u lt e u r s ,  l e s  p lu s 
e x p lo ité s  par l 'E t a t ,  p o u rra it  devenir p lu s dangereuse pour l e  Kene
dougou que pour l 'e n v a h is se u r . E nfin , chose l a  p lu s  im portante , l a  
conception gén érale  de l a  guerre défen sive  appliqu ée au Kenedougou 
par deux f o i s ,  contre Samori dans l e s  années 1887-1888 e t con tre  l a  
France en 1898 su p p o sa it que l a  défense de l a  fo r te r e s se  p r in c ip a le  
e t c a p ita le  de l 'E t a t ,  S ik a sso , d é c id e ra it  du r é s u l t a t  de l a  guerrl*4. 
La con cen tration  des grandes m asses humaines à S ik a sso  é t a i t ,  b ien  
entendu, im p o ssib le , l a  v i l l e  é t a i t  défendue par l'arm ée permanente 
qui é t a i t  suffisam m ent nombreuse e t à la q u e lle  s u f f i s a ie n t  l e s  pro
v is io n s  d 'a lim e n ts am assées dans l e s  g re n ie rs  de l a  c a p i t a le .
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A ussi l e  p rin c ip e  du recrutem ent de to u te  l a  population  mas
cu lin e en c a s  d 'in v a s io n  é tran gère  d o it  ê tre  in te rp ré té  comme une 
o b lig a tio n  p esan t su r l a  popu lation  de défendre se s  propres v i l l a 
g e s , souvent entourés d 'e n c e in te s  so lid e s8^ ; l a  population  ne p as
s a i t  p as sous le  commendement c e n tr a l is é  de l 'E t a t ,  pas p lu s  qu ' 
e l l e  ne p a r t i c ip a i t  dans l e s  grandes b a t a i l l e s  d é c is iv e s  pour l e  
r é s u l t a t  de l a  guerre.

2 .2 .2 .  E f f e c t i f s

Les e f f e c t i f s  de l'arm ée  dans la  période p réé ta tiq u e  e t  à
l'époqu e de l a  form ation de l 'E t a t  sont im p o ssib le s  à é t a b l i r  à
cause des lacun es e x is ta n t  dans l e s  so u rce s. La t r a d it io n  o ra le
en revanche l a i s s e  c ro ire  que ju sq u 'au  début du règne de Daoula
l'arm ée é t a i t  peu nombreuse e t que son accroissem ent eut l i e u  au
cours du règne de ce sou verain . Nous ne sommes pas en mesure de
c o n sta te r  q u e ls  é ta ie n t l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée  de Daoula que l a

% 86source q u a l i f i e  de t r è s  p u issa n te  . On peut supposer seulement 
q u 'é tan t donné que le  souverain  put l a  d iv i s e r  en détachements com
mandés par se s  f r è r e s  e t p aren ts e t que le  t e r r i t o i r e  occupé p ar 
Daoula é t a i t  un peu p lu s grand que ce lu i où r é g n a it  en 1890 T ieba, 
l 'année de Daoula d ev a it ê t r e  au point de vue de son importance 
mmérique proche de c e lle  dont d isp o sa it  T ieba l'an n ée  susmention
née. Cependant, à côté des fa c te u r s  t e l s  que l e  t e r r i t o i r e  e t  la  
popu lation  con qu is, un grand rô le  é t a i t  joué par le  fa c te u r  organ i
s â t !  onnel e t  p ar l a  s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le ,  e t  à  ce p o in t vue, com
me nous l 'a v o n s  con sta té  dans le  ch ap itre  p récédent, l'époqu e de 
T ieba é t a i t  d é c is iv e  car au temps de ce sou verain  le  p ro cessu s de 
l a  co n stru ction  de l 'E t a t  é t a i t  le  p lu s  avancé e t son o rg a n isa tio n  
re lativem ent s t a b le .

L 'o rg a n isa t io n  é ta tiq u e  e x e rç a it  sur l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée  
une in flu en ce  complexe. D'une p art le  système perfection n é de la  
p ercep tion  des p re s ta t io n s  p erm etta it un accroissem ent des e f f e c 
t i f s  de l'a rm é e . D 'au tre  p a r t  c e t te  tendance pouvait ê tre  fre in é e  
par l e s  d iv is io n s  s o c ia le s  p lu s  a ffirm ées d é jà ,  qui m etta ien t l a  
p lu s  grande p a r t ie  de l a  p op u lation  soumise -  a g r ic u lte u r s  e t mar
chands -  en dehors de l'a rm é e . Ce n 'é ta ie n t  pas l à ,  b ien  sû r , des 
d iv is io n s  in fr a n c h is s a b le s ,  pourtan t le u r  ex iste n ce  même m e tta it 
sans doute une b a r r iè re  à l 'a c c ro isse m e n t rap id e  du nombre de guer



148

r i e r s .  En outre un rô le  im portant pour l a  form ation  de l'arm ée  
é t a i t  joué de p lu s en p lu s par l a  q u an tité  d 'arm es à feu dont d i s 
p o sa it  le  souverain . Pour c e s  ra iso n s  l e  r é s u l t a t  de l a  com parai
son des e f f e c t i f s  de 1 'armée de Daoula à  l a  f in  de son règne avec 
ceux de l'arm ée  de Tieba v e r s  1890 ne peut ê tre  con sidérée q u 'à  
t i t r e  d 'in d ic a t io n .

Des d i f f i c u l t é s  sem blables se  rapporten t aux débuts du règne 
de T ieba. Nous savons q u 'a p rè s  l 'é c h e c  de l 'o r g a n is a t io n  créée par 
Daoula, l e s  Traore ne régn aien t à un moment que su r h u it v i l la g e § 7. 
T ieba r e c o n s t r u is i t  peu à peu a u s s i  b ien  l'arm ée  que le  t e r r i t o i r e  
de l 'E t a t .  I l  n 'e s t  pas p o s s ib le  d 'é tu d ie r  l e s  é tap e s de c e t te  re 
c o n stru ctio n  du p o in t de vue de l 'a c c ro is se m e n t du nombre de guer
r i e r s .  En revanche au s u je t  des e f f e c t i f s  de l'arm ée en 1890, avant 
l a  p r is e  de Loutana e t de K inian / c 'e s t - à - d i r e  avant l a  v ic t o i r e  
remportée su r le  Fafadougou/ nous possédons des in form ations v r a i
sem blables c a r  provenant du cap ita in e  Quiquandon qui a v a it  p r i s  
p art aux combats menés p rè s  de ces bourgades. Au co n tra ire  des au
t r e s  in form ation s fig u ra n t dans l e s  sou rces fr a n ç a is e s  l e s  données 
du rapport Quiquandon ne semblent pas ex ag érée s. D 'habitude l e s  
o f f i c i e r s  f r a n ç a is  ju g e a ie n t bon d 'a c c r o î t r e  le  nombre de le u r s  ad
v e r s a ir e s .  Dans ce cas le  c a p ita in e  d é c r iv a it  se s  a l l i é s  e t  comme 
i l  a v a it  combattu à le u r s  c ô té s  / à  K inian avec de grands re n fo r ts  
envoyés p ar l a  France de Segou/, i l  n 'a v a it  aucun in té r ê t  à a c c ro î
t r e  exagérément l e s  fo rc e s  du Kenedougou. D 'au tan t p lu s  que l e s  
lu t t e s  avec Fafadougou durèrent longtem ps: deux mois e t demi à Lou
tan a e t  s i x  mois à Kinian3 8 . Aussi Quiquandon pouvait e t  te n a it  à 
donner une in form ation  ex acte  su r l'im p o rtan ce  de l'arm ée de T ieba. 
Le problème e s t  que ni à Loutana ni à K in ian  ne com battirent to u te s  
le s  troup es de Kenedougou. Une p a r t ie  des trou pes a v a it  dû r e s t e r  
su r p lace  pour défendre l e  pays contre une éven tu e lle  in v asio n  
étran gère e t  a u s s i  pour m ainten ir le  p a ix  in té r ie u r e .  Ce fu t  pour
tan t une p a r t ie  moins Im portante, su rtou t au moment des lu t t e s  à 
K inian où Tieba a v a it  amassé le  p lu s grand nombre p o s s ib le  de se s  
troupes c a r  le  succès é t a i t  t r è s  d i f f i c i l e  à remporter e t T ieba en 
a v a it  t r è s  b eso in .

89A Loutana com battirent 3600 so fa  à p ied  e t 800 c a v a l ie r s  . A 
Goulasso 6 m ille  hommes d 'ab o rd , et après l 'a r r iv é e  des re n fo r t s  
8640. Parmi ce s 8640 s o fa ,  1400 é ta ie n t  montés e t  p o sséd a ien t des
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f u s i l s ,  5600 com battaient à  p ied  ayant des armes à feu e t  1640 fan 
t a s s i n s  é ta ie n t  armés d 'a r c s9 ^» Quiquandon é v a lu a it  l a  t o t a l i t é  de 
fo r c e s  du Kenedougou à p rè s  de 15 m ille  hommes dont 2000 cavalie r^1 
ce q u i, à l a  lum ière des in form ation s su r l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée 
lu t ta n t  à K inian, e s t  une estim ation  v ra isem b lab le . L 'in form ation  
an té rieu re  que le  c a p ita in e  envoya en j u i l l e t  1890 par un co u rr ie r
donnait des c h i f f r e s  in fé r ie u r s  ce qui é t a i t  dû vraisem blablem ent

92à l a  connaissance in su ff is a n te  de l'en sem b le des fo rc e s  de T ieba .
D 'au tres in form ation s contenues dans l e s  sou rces sont moins 

c e r t a in e s .  Avant Quiquandon l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée de T ieba é t a i 
ent évalu és par l e  c a p ita in e  Binger qu i e s tim a it  que l'arm ée tou teQ7
e n tiè re  du Kenedougou com ptait de 4 à 5 m ille  hommes . Cependant 
l 'o p in io n  de Binger ne re p o sa it  p as sur se s  propres ob servation s 
m ais su r ce q u ' i l  a v a it  ap p ris  sé jou rn an t dans l e  camp de Samori 
lo r s  du s iè g e  de S ik a s so .

Une ap p réc ia tio n  des e f f e c t i f s  de l'arm ée de Kenedougou sem
b la b le  à c e l le  de Quiquandon fu t donnée p ar l e  lie u te n a n t Marchand, 
lu i  a u ss i  ré sid e n t fr a n ç a is  à S ik a s so , qui c o n n a is sa it  b ien  l 'o r g a 
n isa t io n  de l 'E t a t  e t  son armée. Dans une dépêche envoyée le  8 mai
1892, Marchand p a r l a i t  de 9 m ille  f a n ta s s in s  e t 1750 g u e rr ie r s  mon-

9 % 94t é s  com battant sous l e s  ordres de T ieba p rès du v i l l a g e  T iere .
E t l e  c a p ita in e  B ra u lo t , m essager f r a n ç a is  envoyé en 1897 à Babem- 
b a , é c r iv i t  à  son to u r  que l'arm ée du Kenedougou a v a i t  7 m ille  ca
v a l i e r s  e t  p lu s  de 10 m ille  so fa  à p ied9 '*. C 'é t a i t  une inform ation 
r e c u e i l l i e  auprès des e sp io n s f r a n ç a is  envoyés à S ik a sso  à l 'o c c a 
s io n  des p r é p a r a t i f s  f r a n ç a is  à l a  gu erre . B rau lot lui-même, dans 
le  compte rendu de sa  m ission , ju g ea  l e s  rap p orts des esp ion s exa
g érés9 . Cependant i l  s 'a v é r a  b ie n tô t que dans beaucoup de questions 
concernant l a  p o lit iq u e  ex té rieu re  du Kenedougou, l a  ra iso n  é t a i t  
du cô té  des e sp ion s e t  non du c a p ita in e  B rau lot que Babemba a v a it
r é u s s i  à  sép arer des in form ation s v é r i t a b le s  devinant le  carac tère

97 •se c r e t  de sa  m ission  . Je  pense donc que l 'a p p r é c ia t io n  des e f fe c 
t i f s  de l'arm ée f a i t e  par l e s  esp io n s é t a i t  proche de l a  v é r i t é .  
P eu t-ê tre  exagéra-t-on  l e  nombre de chevaux.

C ette opinion s e r a i t  confirmée p ar l e s  renseignem ents tran sm is 
p ar  le  co lon el Audeoud dans son rapp ort su r l a  p r i s e  de S ik a sso . La
c a p i t a le  é t a i t  défendue se lon  le  co lo n e l p ar 10 m ille  f a n ta s s in s  e t

on
p ar 2 m ille  c a v a lie r s^  .
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Au moment s i  d é c i s i f  Babemba rassem bla dans l a  c a p ita le  l a  ma
jo r i t é  de se s  trou pes permanentes. Mais i l  l a i s s a  en dehors de S i-  
k asso  un c e r ta in  nombre de chevaux car en c a s  d'un long s iè g e  i l s  
r isq u a ie n t manquer de fou rrage . En dehors de l a  c a p ita le  re s tè re n t 
a u ss i  de p e t i t s  détachements d 'in fa n te r ie  qui devaient h arc e le r  
l 'a d v e r s a ir e  par des a s s a u ts  in c e s sa n ts . T raversan t le  Kenedougou
avec se s  s o ld a t s ,  le  c ap ita in e  Gouraud eut quelques escarmouches

* ' 99avec de t e l s  détachements comptant ju sq u 'à  une tren ta in e  de so fa  .
Bien entendu, l e s  e f f e c t i f s  de l'arm ée du Kenedougou s u b is s a i 

ent des v a r ia t io n s  fréq u en tes. Le nombre de so fa  re cru té s dans d i f 
fé re n te s  ré g io n s de l 'E t a t  n 'é t a i t  pas ég a l e t  o s c i l l a i t  entre qu el
ques cen ta in es e t  2 m ille  hommes se lon  l a  s i tu a t io n  du moment e t 
l e s  p o s s ib i l i t é s  de l a  région100.

Les c h i f f r e s  rap p ortés p lu s  haut perm ettent d 'év a lu er l'arm ée 
permanente du Kenedougou avec l e s  troupes a l l i é e s  à l a  f in  du règne
de Tieba e t sous c e lu i de Babemba à près de 1 5 m ille  hommes dont

1 01p rès de 2 m ille  c a v a l ie r s  . Bien sûr ce s c h i f f r e s  su b issa ie n t 
sans c e sse  c e r ta in e s  v a r ia t io n s ,  p lus grandes san s doute pour l a  
c a v a le r ie  é tan t donné l a  v ie  brève des chevaux dans c e tte  zone c l i 
m atique. Les p e rte s  dans l ' in f a n t e r ie  é ta ie n t  p lu s  f a c i l e s  à com
penser c a r  on tro u v a it  to u jo u rs des v o lo n ta ire s  ou des e sc la v e s  
qu'on pouvait incorporer dans l'arm ée .

2 .2 .3 .  Types des trou p es, détachem ents, armées

Suivant le u r  armement e t  leu r  équipement l e s  troupes se d iv i
sa ie n t  e n 'in fa n te r ie  e t c a v a le r ie .  Les c a v a l ie r s  é ta ie n t armés de 
f u s i l s  c a r  le  f a i t  q u ' i l s  p osséd aien t un cheval tém oignait p ar lu i -  
-mêrae de le u r  rang so c ia l  su p érieu r . I l s  é ta ie n t  donc a ssez  r ic h e s 
et in flu e n ts  pour obten ir des armes à feu . La p lu p art des fa n ta s 
s in s  dans l e s  années 90 avaien t également des f u s i l s  e t l e s  d éta
chements armés d 'a r c s  c o n st itu a ie n t , comme i l  ré su lte  des rap p o rts

1 02de Quiquandon, p rès d'un t i e r s  de toute l ' in f a n t e r ie  . La d iv i
sio n  su ivan t 1 'armement a v a it  une certa in e  s ig n i f ic a t io n  pour l e s  
ch e fs du Kenedougou car e l l e  l e s  in form ait su r l a  puissance de feu 
de leu r armée e t sur sa  m o b ilité . Mais on ne form ait pas de d éta
chements d 'in fa n te r ie  à p a r t  avec ou sans f u s i l s ,  ni de détache
ments de c a v a le r ie  e t d 'in fa n te r ie  sé p aré s . Seulement en cas de re-

103connaissance on envoyait l a  c a v a le r ie  qui é t a i t  p lu s  rap ide .
Aussi la  d is t in c t io n  mentionnée fu t - e l le  sans doute e ffe c tu é e  par



l e s  Européens pour le u r  perm ettre d 'é v a lu e r  l e s  fo r c e s  de l 'e n n e 
mi. En r é a l i t é  l e s  g u e rr ie r s  avec des armes d i f fé r e n te s ,  c a v a l ie r s  
e t  f a n ta s s in s ,  form aient des u n ité s  qui m archaient, campaient e t 
même com battaient ensemble quoique, dans ce d ern ie r c a s ,  i l  y eût 
des d iffé re n c e s  en tre  l e s  c a v a l ie r s  dont l e s  a ttaq u e s e t  l e s  dé
bordements é ta ie n t  p lu s  rap id es e t  l ' in f a n t e r ie  qu i a t ta q u a it  p lu s

104lentement e t de fro n t
Les détachements de so fa  d i t s  bolou é ta ie n t  formés non pas 

su iv an t l'arm em ent, m ais en fo n ctio n  de l a  d iv is io n  de l 'E t a t  e t 
du l ie n  des u n ité s  r e sp e c tiv e s  avec d if fé r e n t s  c h e fs .

Les trou pes composées d 'e s c la v e s  appartenant à  Tieba lui-même 
et en su ite  à  Babemba c o n st itu a ie n t  un groupe à p a r t . Les g u e rr ie rs  
qui l e s  form aient v iv a ie n t dans l e s  v i l l a g e s  s i t u é s  su r un t e r r i 
t o i r e  gouverné p ar le  souverain  en personne. Bien sû r ce groupe 
é t a i t  tro p  nombreux pour former un se u l détachement. Le souverain  
p ou vait donc d iv i s e r  se s  g u e rr ie r s  en quelques u n ité s  e t  m ettre à 
le u r  tê te  des commandants de con fian ce , l e  p lu s  souvent eux a u s s i  
e sc la v e s  d 'o r ig in e 10^.

En dehors des trou pes dépendant directem ent du souverain  e t  
sta tio n n an t su r le  t e r r i t o i r e  gouverné par l u i ,  i l  y a v a it  d 'au 
t r e s  détachements dépendant des membres du c lan  d es Traore ou des 
d ig n it a ir e s  é le v és au pouvoir suprême par l a  volon té du souverain . 
Chacun de ces d ig n it a ir e s  e t commandants re c e v a it  une province à 
g érer e t tou s l e s  s o fa  venant de c e t t e  province form aient un déta
chement qui se  g ro u p ait sous un drapeau déterminé e t  qui a v a it  
pour chef l 'a d m in is tra te u r  de l a  province . Les e f f e c t i f s  de ces
détachements /b o lo u / é ta ie n t  t r è s  v a r ié s  e t  a l l a ie n t  de 100 à 2000

107hommes; le  p lu s  souvent i l s  com ptaient 500-700 g u e r r ie r s  . Quand 
le  nombre de g u e r r ie r s  ren dait d i f f i c i l e  l e  commandement par une 
se u le  personne, l e  ch ef d iv i s a i t  son armée en deux ou t r o i s  déta
chements e t d é s ig n a it  des commandants a u x i l i a i r e s  qui dépendaient 
de l u i 106.

Le tro is iè m e type des trou pes é t a i t  co n stitu é  par l e s  détache
ments a l l i é s .  I l s  é ta ie n t  commandés p ar l e s  ch e fs /ou par l e s  f i l s  
des c h e fs /  des ré g io n s a ttach é es au Kenedougou p ar  des l ie n s  p lu s 
lâ ch es e t  dans le s q u e l le s  le  pouvoir é t a i t  r e s té  en tre  l e s  mains 
des c la n s  locaux .

Aussi l a  d iv is io n  de l'arm ée en détachements é t a i t - e l l e  l ié e  
avec la  d iv is io n  t e r r i t o r i a l e  de l 'E t a t .  Nous ne connaissons pas

151
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exactement le  nombre de p rovin ces e t  de détachements qui e x is ta ie n t  
sous T ieba, Quiquandon n 'ayant c i t é  q u 'à  t i t r e  d'exemple l a  provin
ce e t  le  détachement de Babemba ré s id a n t à Fengolo a in s i  que l a  
province e t le  détachement de Mono qui é t a i t  une des soeu rs de T ie- 
ba connue pour son courage m i l i t a ir e  e t  ré s id a n t à Bougoula 10»
Ces t e r r i t o i r e s  /que l e s  F ran ça is appelèren t p lu s tard  can ton s/ 
é ta ie n t  b ien  sû r p lu s nombreux. C o llieau x  c i t e  18 provin ces gouver
nées directem ent par l e  sou verain  e t p ar  l e s  membres du c lan  des
Traore ou p ar l e s  ch e fs  d ésign és par le  sou verain  a in s i  que neuf 

111te r r ito ir e s  a l l i é s  . C ette d iv is io n  se  rap p orte  au règne de Babem
b a , m ais à l a  f in  de c e lu i  de T ieba e l l e  d ev a it ê tre  l a  même. A insi 
donc l'a rm ée  s e r a i t  d iv isé e  en 18 détachements provinciaux e t en 9 
détachements de trou pes a l l i é e s .  I l  en r é s u l t e r a i t  qu 'en  dehors des 
détachements l e s  p lu s f o r t s  au point de vue numérique dépendant d i
rectem ent du souverain  e t  de quelques membres du c lan  l e s  p lu s  re
m arquables /comme Ahmadou e t  Babemba sous T ieba ou Fou e t  I s sa k a  
sous Babemba /  l a  p lu p art de détachements com ptaient quelques 
cen ta in es d'hommes chacun. Les troupes composées de se s  propres dé
tachem ents e t de ceux de province é ta ie n t  commandées par le  souve
ra in  lui-même ou par l e s  commandants, p o rtan t le  t i t r e  de k o u n tig i, 
q u ' i l  d é s ig n a it .  Chacune de ces armées com ptait quelques m i l l i e r s  
d'hommes.

Outre l e s  détachements que je  v ie n s de mentionner, formés en 
fon ction  de l a  d iv is io n  t e r r i t o r i a l e ,  i l  y a v a it  encore des détache
ments spéc iau x  qui en tou raien t le  sou verain  e t  c o n st itu a ie n t une 
so r te  de sa  garde du co rp s . Aussi b ien  l e s  e f f e c t i f s  que l'im p o rtàn - 
ce de ce s gardes ne c e ssa ie n t  de c r o ît r e  dans l e s  annés 80 e t  90. 
Selon le  c ap ita in e  Quiquandon en 1891 T ieba é t a i t  entouré d 'un dé
tachement de 30 g u e rr ie r s , p articu liè rem en t b ien  ex e rcé s , h a b i l lé s

• 113de boubou id en tiq u es e t  armés de f u s i l s  modernes -  modèle 1882 .
Une au tre  f o i s  le  c a p ita in e  nota qu 'au  cou rs de l a  marche à Loutana,
Tieba é t a i t  entouré p ar un détachement de 20 c a v a l ie r s  e t p ar des

11 h.garçons ap pe lés s o ld a s s i  . Ces garçons é ta ie n t  v in gt eux a u s s i .
I l s  a s su r a ie n t  un se rv ic e  permanent auprès du souverain , jo u i s s a i 
ent d 'une confiance p a r t ic u l iè r e  du Faama e t un d 'eu x , baïonnette
au canon, m ontait to u jo u rs l a  garde à l 'e n t r é e  de l a  maison de T ie- 

115ba . A insi donc, su iv an t Quiquandon, T ieba .é ta it  entouré en 1891 
par deux types de gardes - l 'u n e , comptant 30 so fa  a d u lte s , e t l ' a u 
t r e ,  composée d'une v in g ta in e  de garçons qui é ta ie n t cependant ap
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t e s  au combat e t qu i avaien t to u te  l a  confiance du souverain . Les 
deux gardes é ta ie n t  b ien  armées en f u s i l s  modernes e t  mieux exer
cées que l e s  a u tre s  so ld a ts  comme le  prouvent le u r  tenue uniform i
sée  e t leu r c a p a c ité  de se s e r v ir  de b a ïon n ette .

Les d e sc r ip tio n s  u lté r ie u r e s  du Kenedougou confirm ent que 
l'im p ortan ce e t  l e s  e f f e c t i f s  de l a  garde s 'a c c ru re n t sous le  r è 
gne de Babemba. Le c a p ita in e  B rau lo t, envoyé comme m essager au dé
but de 1897, informa que l a  garde de Babemba, commandée par son 
homme de confiance Karamogho T ie , com ptait 127 hommes armés de fu 
s i l s  à  t i r  rap id e  modernes. Dans un au tre endroit de son rapport 
le  c a p ita in e  mentionne 70-80 gardes à p ied  e t  30 c a v a l ie r s ,  to u s 
avec des armes à t i r  rap id e . Selon B rau lo t c e t te  garde demeurait 
to u jo u rs  auprès du souverain  e t  ne q u i t t a i t  S ik a sso  qu 'aux c ô té s  
de Babemba . Une monographie de l a  rég ion  de S ik asso  é c r ite  au 
début de l'époqu e c o lo n ia le  é v a lu a it  l e s  e f f e c t i f s  de l a  garde en 
1898 à 200 g u e rr ie r s117.

L 'accro issem en t numérique de ce détachement en tre  1891 e t 
1897 fu t donc t r è s  im portant. I l  é t a i t  l i é  à l 'é la rg is se m e n t  des 
fo n ctio n s de l a  garde qui se  p ro d u is it  à c e tte  époque. Au début 
ce détachement n 'a v a it  pour but que de monter l a  garde auprès du 
sou verain  e t de v e i l l e r  à sa  s é c u r i t é .  Cependant l 'a p p a r i t io n  
dans l'arm ée de Kenedougou d'un nouveau type des f u s i l s  à c u la s se  
e t à t i r  rapide apporta un changement. Les souverains n 'acquéraien t 
ce s f u s i l s  q u 'à  grand peine e t  i l s  n 'en  avaien t jam ais p lu s de 
150-200118. Ce furen t l à  des armes te llem ent su p érieu res aux an
c ie n s  f u s i l s  à p ie r r e  e t à  p is to n  qu'un p e t i t  détachement d isp o 
san t d'arm es de nouveau type é t a i t  beaucoup p lu s f o r t  que l e s  au
t r e s  u n ité s , p lu s  grandes, m ais moins b ien  armées. Les souverain s 
décidèrent de ne pas é p a r p i l le r  l e s  f u s i l s  des nouveaux types dans 
d iv e rs  détachements de l'arm ée , m ais i l s  en équipèrent leu r  garde. 
On peut même a ffirm e r  que l e s  e f f e c t i f s  de l a  garde dépendaient 
du nombre de ce s f u s i l s .  U1 t e l  armement d'un détachement du corps 
re n fo rç a it  b ien  entendu l a  sé c u r ité  du souverain . Mais avant tou t 
i l  en tra în a  l'a c c ro isse m e n t de l a  c e n tr a l is a t io n  de l 'E t a t  c a r  au
cun au tre  détachement ne pouvait se  comparer à l a  garde du souve
ra in .

Indépendamment des d iv is io n s  mentionnées p lu s  haut en types 
de détachements e t  genres d 'arm es, i l  y a v a it  encore une d iv is io n , 
f a i t e  à chaque f o i s  se lon  l e s  b e so in s de l a  guerre qu 'on  menait
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e t de l a  s itu a t io n  in té r ie u r e  du moment de l 'E t a t .  C 'é t a i t  une d i
v is io n  en armées a l la n t  su r le  champ de b a t a i l l e  et en détachements 
sta tio n n an t dans l 'E t a t  e t su r v e il la n t  l 'o r d r e  in té r ie u r 119.

2 .2 .4 .  H iérarch ie des grades m i l i t a i r e s .  Commandants et le u r  
o rig in e

Les g u e rr ie r s  f a i s a n t  p a r t ie  de l'a im é e  du Kenedougou se  d iv i
sa ie n t  en deux groupes: l e s  k o u rso u tig i /q u i re m p lissa ie n t des 
fo n c tio n s a u x i l i a i r e s /  e t  l e s  so fa  /q u i p orta ien t l e s  armes à feu/. 
Ceux d 'e n tre  l e s  so fa  qui s 'é t a ie n t  d ist in g u é s  par le u r  courage e t 
av a ien t m érité l a  confiance du souverain  ou des grands ch efs de
l'arm ée  s 'a p p e la ie n t  so fa  kong. On le u r  c o n f ia it  le  commandement

1 20de p e t i t s  détachements comptant de 10 à  20 hommes
Au-dessus des so fa  kong se tro u v a ien t le s  commandants des dé

tachem ents e n t ie r s  provenant des provinces déterm inées. I l s  p o r ta i-
121 *ent le  t i t r e  de k ou n tig i . Les détachements provin ciaux p lus 

grands é ta ie n t  d iv is é s  en deux u n ité s  ou p lu s . Dans ce cas leu r  
commandement é t a i t  c o n fié  à p lu s ie u rs  personnes. I l  y a v a it  donc 
un échelon in term éd ia ire  entre un so fa  kong e t un k o u n tig i, mais 
l e s  commandants de ce niveau in term éd ia ire  é ta ie n t nommés p ro v iso i
rement, su ivant le  b e so in . P eu t-être  à ce s  échelons de commandement 
p e n sa it  l 'a u te u r  de l a  monographie de l a  région  de S ik a s so , é c r ite  
au début de l'époque c o lo n ia le , quand i l  c i t a i t  l e s  t i t r e s  du com
mandant de la  c a v a le r ie  -  so n ieb la  e t  de l ' in f a n t e r ie  -  sim anie- . , 122 b la  .

Chaque kou ntig i pou vait ê tre  désign é commandant d 'une armée 
e n tiè re  p artan t pour une campagne ou d'une p a r t ie  d'arm ée composée 
de quelques détachements de province. C ela dépendait de l a  volonté 
du souverain  q u i, théoriquem ent, é t a i t  totalem ent l ib r e  de pren
dre des d é c is io n s concernant le  commandement, m ais qui en pratique 
o b se rv a it  quelques p r in c ip e s  permanents.

Le commandement é t a i t  le  p lus souvent octroyé aux membres émi
nents du c lan  des T raore. Sous Tieba ce s fon ction s é ta ie n t  rem plies

% 123avant tou t par son f r è r e  Babemba e t par son f i l s  Ahmadou . E n  de
hors d 'eu x de nombreux membres du c lan  des Traore ex erça ien t le  
commandement des détachements de p rov in ce . Une soeur de T ieba, Mo- 
mo , jo u i s s a i t  d'une a u to r ité  c o n sid é rab le , l e s  f r è r e s  e t  parents 
du souverain : K assa , F a f i t in i ,  Moumourou-M’ Fa, Tiemohotohoma a in s i  
qu'Ansoumana e t  Bem banitieni12^ é ta ie n t  commandants.
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A insi l e s  f r è r e s  e t  l e s  paren ts fo rm a ie n t- ils  une grande p ar
t i e  du groupe des ch efs m i l i t a ir e s  e t des ch efs des p ro v in ces.
Mais i l  n 'en  é t a i t  pas a in s i  de tous l e s  membres du c la n  des Trao- 
r e .  I l  n 'y  a v a it  pas de rè g le  se lon  la q u e lle  chacun d 'eu x , en r a i 
son de sa  n aissan ce , d ev ien d ra it d ig n it a ir e  d 'E ta t  e t ch ef m i l i t a i 
r e .  C erta in s d 'e n tre  eux ne f a i s a ie n t  p as une t e l l e  c a r r iè r e .  Nous 
connaissons par exemple l 'h i s t o i r e  in té re s sa n te  de Mama Traore e t 
de son f i l s  Massa qu i lu t ta ie n t  avec T ieba pour le  pou voir. Après 
une longue ré s is ta n c e  Mama fu t  vaincu e t tué tan d is  que son f i l s  
Massa r é u s s i t  a s 'e n fu ir  e t dev in t un des ch e fs m i l i t a i r e s  du F afa-  
dougou. Ce n 'e s t  qu 'au  moment du s iè g e  de Kinian que Massa p assa  
avec sa  fa m ille  du cô té  de Tieba

Ce fu t l à  un exemple de l 'é c h e c  des in d iv id u s énergiques lu t 
tan t pour l e  pouvoir. Sans doute une p a r t ie  des membres du c lan  ne 
f a i s a i t  pas de c a r r iè re  e t n 'o b ten a it p as de p o ste s de commandants 
à cause du manque de c a p a c ité s .  I l  y a l l a i t  en outre de l a  con fian 
ce du souverain  qui p r é f é r a i t  c h o is ir  se s  c o lla b o ra te u rs  parmi se s  
f r è r e s  l e s  p lu s proches, nés de l a  même mère. I l  y a v a it  donc d i f 
fé re n ts  fa c te u rs  qu i d éc id aien t de l a  c a r r iè r e  m i l i t a ir e  des mem
b res du c lan  -  l e s  c a p a c ité s ,  1 'é t r o i t e s s e  de l a  parenté avec le  
sou verain , m ais a u ss i  l a  soum ission à se s  o rd re s.

C erta in s commandants acquéraien t une p o s it io n  to u te  p a r t ic u 
l i è r e .  C 'é t a i t  le  c a s  de Babemba e t d'Ahmadou sous T ieba a in s i  que

1 27du f i l s  de Tieba Fou e t  du frè re  de Babemba Is sa k a  sous Babemba .
Indépendamment d es membres du c la n  des Traore l a  c a r r iè re  mi

l i t a i r e  é t a i t  a c c e ss ib le  a u ss i  aux hommes de confiance du souverain , 
re c ru té s  ta n t parmi l e s  v o lo n ta ire s  que parmi l e s  anciens e sc la v e s .
La grâce du souverain  l e s  é le v a it  au rang des ch efs de province e t
% 128 à  c e lu i des kou ntig i .

L 'o r ig in e  de ces hommes é t a i t  f o r t  v a r ié e . On tro u v a it  parmi 
eux l e s  anciens ch efs des v i l l a g e s  ou des rég ion s qui ap rès l ' i n 
corp o ratio n  de le u r  u n ité  t e r r i t o r i a l e  dans le  Kenedougou é ta ie n t 
devenus ch e fs  m i l i t a i r e s  dans l'arm ée de cet E ta t129. C erta in s com
mandants provenaient des c lan s exerçant le  pouvoir dans l e s  régions 
qui é ta ie n t  envahies par des pays h o s t i le s  au Kenedougou. Par exem
p le  l 'a n c ie n  chef du K in ian , chassé p ar F a fa , c o l la b o r a it  avec T ie
ba130.

Le groupe d 'an c ie n s e sc la v e s  é t a i t  relativem ent nombreux parmi 
l e s  ch e fs m i l i t a i r e s .  Ces hommes ne devaien t le u r  c a r r iè r e  q u 'à  leu r  
a c t iv i t é  dans l'arm ée e t à l a  grâce du Faama1^1 .



Parmi l e s  commandants é tran gers au c la n  des Traore i l  y *n  
a v a it  un qui exerça l a  fo n c tio n  de commandant en chef. Au moment 
du siè g e  de S ik a sso  c e t  heaume é t a i t  Fanianama /N fa Nianama/ e t  
quand ce brave g u e rr ie r  succomba, l a  fo n c tio n  fu t  r e p r ise  par son 
f i l s  N ien iga le . I l  p r i t  p a r t  aux combats avec Loutana e t  en su ite  
devant G oulasso où i l  p é r i t 133. A K inian l a  fon ction  du commandant 
en chef fu t  r e p r ise  par un c e r ta in  Mori dont l e s  l ie n s  de fa m ille  
ne sont n u lle  p a r t  mentionnés par Quiquandon1^4 . I l  ne p ou vait en 
tou t c a s  ê tre  f i l s  de N ien igale  leq u e l é t a i t  t r è s  jeune.

Les c h e fs  i s s u s  du groupe des hommes de confiance du souve
r a in  ob ten aien t donc de l'avancem ent grâce  à d iv e rse s  r a iso n s  dont 
l a  grâce du souverain  é t a i t  l a  p lu s im portante . On pouvait l 'a c q u é 
r i r  avant to u t grâce à un se rv ic e  f id è le ,  grâce aux c a p a c ité s  e t 
au courage m i l i t a ir e  que T ieba, d 'a p rè s  Quiquandon, a p p r é c ia it  le  
p lu s135. L 'o r ig in e , e l l e ,  n 'é t a i t  pas san s im portance, notamment 
dans l a  deuxième gén ération  d es ch e fs, c a r  l e s  p ères tâch a ien t de 
f a m i l ia r i s e r  le u r  f i l s  avec l e s  a c t iv i t é s  g u e rr iè re s , de le u r  
tran sm ettre  le u r s  ex p érien ces, le u r  p re s t ig e  e t  l 'a c c è s  à l a  per
sonne du sou verain  ce qui f a c i l i t a i t  l e  début de l a  c a r r iè r e .

Parmi l e s  ch efs é tran g e rs  au c lan  des Traore un rô le  impor
ta n t ,  su rto u t sous Babemba, é t a i t  joué par le  commandant de l a  gar
de du corps du souverain . Ce f a i t  é t a i t  l i é  à  l 'a c c ro isse m e n t de 
l'im p o rtan ce  de l a  garde elle-même dont i l  a é té  q u estion  p lu s  
haut. Rien d 'étonnant donc que son commandant devenait un des hom
mes l e s  p lu s  p u issa n ts  dans l'arm ée e t dans l 'E t a t .  Sous T ieba 
c e tte  fo n ctio n  n 'é t a i t  pas encore de prem ier o rdre . Quiquandon n 'y  
f i t  pas a tte n tio n  bien  q u ' i l  p a r lâ t  de l a  garde elle-même. Le com- 
madant en ch ef des so fa  mentionné par le  c a p ita in e  n 'é t a i t  pas 
chef de l a  garde , m ais commandait des détachements beaucoup p lu s  
grands. Le c ap ita in e  B rau lo t -en revanche, é c r iv an t en 1897, au mo
ment d'énumérer l e s  noms des commandants p rin cip au x  so u lign a  le  
rô le  de prem ier p lan  de Karamogho T ie qui se  tro u v a it  à l a  t ê te  
de l a  garde13 .

Le tro is iè m e  groupe de ch e fs m i l i t a i r e s  é t a i t  composé de chefe 
des v i l l a g e s  e t  des rég ion s qui avaien t gardé le u r  fon ctio n s en 
tan t q u 'a l l i é s  du Kenedougou. Quand Tieba ou Babemba réclamaient leur 
a id e , i l s  a r r iv a ie n t  avec le u r s  trou pes e t ,  durant to u te  l a  campa
gne, se  te n a ie n t à le u r  t ê t e  se soumettant b ien  entendu à l 'a u t o r i 
té  gén érale  du commandant en chef de tou te  l'arm ée q u 'é t a i t  s o i t  le  
souverain  du Kenedougou, s o i t  un des k o u n tig i désigné p ar l u i 137.
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H  e s t  d i f f i c i l e  de f i x e r  avec ex actitu de  l e  nombre des ch efs 
m i l i t a i r e s  de ce s t r o i s  groupes: provenant du c la n  des T raore; pro
venant de d iv e rs  groupes d'hommes l ib r e s  e t  d 'a n c ie n s  e sc la v e s  que 
l a  volon té du souverain  a v a it  p o rté s  au pouvoir; e t  en fin  provenant 
des c lan s d es ch e fs de3 v i l l a g e s  e t des rég io n s a l l i é s .  Ce nombre, 
même au moment de l'épanouissem ent e t d'une c e r ta in e  s t a b i l i s a t i o n  
de l 'E ta t  sous T ieba e t Babemba, é t a i t  su je t  aux changements. On 
ne peut donc que l e  f ix e r  de façon  hypothétique e t  approxim ative, 
l e  r é s u lta t  d es c a lc u ls  ne pouvant ê tre  u t i l i s é  q u 'à  t i t r e  in d ic a 
t i f .

Le nombre général de g u e r r ie r s  permanents s 'é l e v a i t ,  comme 
j ' a i  essayé de l ' é t a b l i r ,  à p rès de 15 m il le .  Les e f f e c t i f s  d es 
bolou é ta ie n t f o r t  v a r ia b le s ,  l e  p lu s  souvent de l 'o r d r e  de q u e l
ques cen ta in es de personnes. S i on adm ettait une moyenne de 500 
hommes, nous’ au rio n s a f f a i r e  à  une tre n ta in e  de détachements e t  à 
autant de commandants. I l  y a u r a it  panni eux a u s s i  b ien  l e s  ch e fs 
des provinces portan t le  t i t r e  de kountigi que le u r s  a d jo in ts  dé
sig n é s  au cas où une armée de province tro p  nombreuse é t a i t  d iv i
sée  en quelques détachements a in s i  que l e s  commandants des trou p es 
a l l i é e s .  I l  fa u d r a it  y a jo u te r  l e  chef de l a  garde e t  le  d ig n it a i 
re  désigné p ar le  nom du commandant en c h e f. Nous recevrion s a in s i  
le  nombre de 32 commandants.

On a r r iv e  à  des r é s u l t a t s  analogues an aly san t le  tab leau  des 
provin ces de 1 'E ta t  de Kenedougou à l a  f in  du règne de Babemba rap
p orté  par C o llieau x  e t tr a c é  d 'a p rè s  l e s  t r a d it io n s  e t  l e s  r e l a 
t io n s  o r a le s .  L 'au teu r  c i t a  l à  18 provinces 38 . A le u r  tê te  se  t e 
n aien t 14 personnes ca r  c e r ta in s  ré u n issa ie n t sous le u r  a u to r ité  
quelques u n ité s  t e r r i t o r i a l e s  à l a  f o i s .  En même temps l 'a u te u r  
inform a que dans c e r ta in e s  p ro v in ces i l  y a v a it  des ch efs e t  le u r s  
a d jo in ts  su pplém en taires. I l  n 'en  c i t a  que deux par le u r  nom, dans 
un cas i l  a ff irm a  q u ' i l  y en a v a i t  t r o i s  / s a n s  donner le u r s  noms, 
m ais en in d iquan t l e s  l ie u x  de le u r  ré s id e n c e /. A propos de deux 
provin ces C o llie a u x  é c r iv i t  q u 'e l l e s  é ta ie n t gouvernées au nom de 
Babemba p ar de nombreux p e t i t s  c h e fs - a d jo in ts .  Au t o t a l  nous au
r io n s  donc 13 commandants / l e  sou verain  é t a i t  le  quatorzièm e/, 5 
a d jo in ts  connus p ar le u r  nom ou p ar l e  nom de l 'e n d r o i t  où i l s  sé 
jo u rn a ien t e t  "de nombreux" ch e fs  dans deux p ro v in ces. Le tenne 
"nombreux" ne s i g n i f i e  san s doute pas p lu s de 5 personnes par pro
v in c e , nous au rion s donc a f f a i r e  en to u t à 28 commandants environ.
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A ce c h i f f r e  i l  fa u t a jo u te r  l e s  ch efs des trou pes a l l i é e s  qui 
é ta ie n t  neuf d 'a p rè s  C o llieau x  a in s i  que le  ch ef de l a  garde non 
mentionné parmi l e s  ch efs t e r r i t o r ia u x .  Nous obtenons de c e t te  ma
n ière  le  nombre de 38 commandants.

Thierno Moctar Bah qui ra sse m b la it l e s  t r a d it io n s  o ra le s  aux
alen tou rs de 1970, o b tin t de Mamadou Fofana de S ik asso  une l i s t e
de commandants de Tieba à l'époqu e du s iè g e  de l a  c a p ita le  par Sa-
m ori. C ette t r a d it io n  c i t e  22 personnes dont 5 f r è r e s  e t cou sin s
de T ieba, l a  soeur du souverain , se s  t r o i s  f i l s  e t  t r e iz e  au tre s

139commandants dont un e x e rç a it  la  fon ction  du commandant en ch ef 
La l i s t e  co n tie n t le s  noms d es commandants de T ieba qui p r ire n t 
p a rt à l a  défen se de S ik a sso . E l le  ne mentionne donc pas ceux qui 
se tro u v a ie n t en dehors de l a  fo r te r e s se  ni ceux qui se trou v aien t 
à l a  t ê te  des troupes a l l i é e s .  A insi le  r é s u l t a t  de t r o i s  t e n t a t i 
v es b asées su r des sources d if fé r e n te s ,  quoique non id en tiq u e , e s t  
pourtant rapproché, e t le  nombre de ch efs m i l i t a i r e s  su p érieu rs 
o s c i l la n t  en tre  tre n te  e t  quarante semble p ro bab le .

Outre to u s ces d ig n it a ir e s  l e s  p lu s h auts i l  e x i s t a i t  un grou
pe de commandants in fé r ie u r s  / s o f a  kong/ qui se te n a ie n t à l a  t ê te  
de p e t i t s  détachements comptant de 10 à 20 hommes. Dans l'arm ée  de 
15 m ille  i l  y en a v a it  donc p rè s  d'un m i l l i e r .  Aussi b ien  l e s  so fa
kong que l e s  ch e fs  su p érieu rs p renaient p art à l a  lu t te  au même t i -

» 14-0t r e  que l e s  a u tre s  g u e rr ie r s  e t  souvent i l s  p é r is sa ie n t  . Pour 
c e t te  ra iso n  l a  com position du groupe de commandants s u b i s s a i t  des 
changements re lativem ent fré q u e n ts . Les exemples que je  v ie n s de 
rap p orter de su cce ssio n  du poste parmi l e s  commandants i s s u s  du 
groupe de v o lo n ta ire s  e t  d 'an c ie n s e sc la v e s  a in s i  que l a  p o s it io n  
h é ré d ita ire  dans le  cas du c lan  des Traore e t  des c lan s des ch e fs 
des troupes a l l i é e s  f a i s a ie n t  que le  groupe de d ig n it a ir e s  e t  de 
commandants con sidéré p lu s largem ent, avec le u r s  fa m ille s , démon
t r a i t  une c e rta in e  s t a b i l i t é  e t d u r a b i l i té .

La h ié rarc h ie  dans l'arm ée s 'e x p r im a it  dans l a  d i f f é r e n t ia 
tio n  de l a  p o s it io n  so c ia le  e t p o lit iq u e . Les ch e fs  su p érieu rs 
é ta ie n t  d ig n it a ir e s  d 'E ta t  e t  l 'é ch e lo n  p lu s  é lev é  de commandement 
dans l'arm ée correspon dait à une étendue p lu s grande de pouvoir.
La h iérarch ie  tro u v a it  son r e f l e t  a u ss i  dans l a  d if fé r e n t ia t io n  
de fo rtu n e . C ela  con cern ait to u t p articu liè rem en t l e  groupe des 
k o u n tig i. En ta n t  que ch efs de province i l s  d isp o sa ie n t de revenus 
perçus su r l e  t e r r i t o i r e  dont i l s  é ta ie n t re sp o n sab les141. D 'au tre
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p art i l s  p a r t ic ip a ie n t  dans un degré p lu s  grand que l e s  a u tre s
* 142g u e rr ie r s  dans l e  p artage  du b u tin  à l ' i s s u e  des ex p éd itio n s .

Au pouvoir e t à l a  r ic h e s se  s 'a j o u t a i t  l e  p re s t ig e  s o c ia l  l i é  à
l a  fo n ctio n  exercée.

Cependant l e s  k o u n tig i ne pouvaient pas d isp o se r  de to u te s  
le u r s  r ic h e s se s  pour c o u v rir  le u rs  p ro pres b e so in s . Un de le u r s  
d ev o irs é t a i t  d 'éq u ip er l e s  "guerriers de le u r  province en chevaux 
e t  en aimes a feu . Comme on le  s a i t  p ar l e s  recherches ethnolo
giqu es une personne fa i s a n t  des dons ou d is tr ib u a n t des b ien s par
mi l e s  gens gagne de c e t t e  façon  un p r e s t ig e  s o c ia l  e t un pouvoir

,  "1 LlIl , , , ,supplém entaires . C é t a i t  precisem ent ce qui se p ro d u isa it  dans
le  c a s  des ch e fs su p érie u rs entretenant le u r s  s o ld a t s .  Le devoir
d 'e n tr e te n ir  l e s  trou pes r e n fo rç a it  donc l a  p o s it io n  s o c ia le  des
k o u n tig i.

2 .2 .5 .  Armement e t f o r t i f i c a t io n s

Les g u e rr ie rs  du Kenedougou é ta ie n t  équipés d'arm es blanches 
a in s i  que de f u s i l s  ou d 'a r c s .  I l s  com battaient à p ied  ou à  che
v a l ,  m ais l a  c a v a le r ie  n 'é t a i t  pas un type des troupes séparé et
dans un détachement on tro u v a it  a u ss i b ien  des c a v a l ie r s  que des
T *  • 1^5fa n ta s s in s  .

Les chevaux é ta ie n t  ré se rv é s  aux commandants et aux gens r i 
ches c a r ,  comme p arto u t en Afrique o c c id e n ta le , le  cheval é t a i t  
un symbole du p r e s t ig e , du pouvoir e t de l a  r ic h e s se .  Les e f fe c 
t i f s  de l a  c a v a le r ie  é t a ie n t ,  malgré son coût co n sid é rab le , impor
ta n ts  e t  s 'é le v a ie n t  à  p rè s  de 2 m ille  g u e r r ie r s .  Cet é t a t  de cho
se s  é t a i t  dû au f a i t  que le  Kenedougou a v a i t  un accès relativem ent 
f a c i l e  au pays des M ossi d 'où  on f a s a i t  v en ir  l e s  chevaux14^*, a in 
s i  q u 'à  un au tre  marché des chevaux de Beledougou e t de Macina - 
à Bamako. L 'im p ortation  des chevaux du pays des Mossi n 'é t a i t  em
pêchée par aucune ra iso n  p o lit iq u e  sé r ie u s e .  Dans le  cas de Bamako 
le  commerce é t a i t  f a c i l i t é  par une longue a l lia n c e  du Kenedougou 
avec l a  France, m ais l im ité  par l e  f a i t  que l e s  F ran ça is a c h e ta i
ent eux a u ss i  c e t te  m archandise147. Une abondance r e la t iv e  des 
fo u rn itu re s  e t un accès au marché p lu s f a c i l e  que dans le  cas des 
au tre s  pays de c e tte  rég ion  f a i s a ie n t  qu 'en  d é p it  des p e r te s  im
p o rtan te s des chevaux au cours des campagnes de guerre le u r  
nombre é t a i t . rapidement renouvelé.
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Les g u e rr ie rs  montes e ta ie n t armes de sab re s , de lan ce s e t 
de f u s i l s  a p ie rre  ou à p isto n  « La pu issan ce de feu de l a  cava
l e r i e  n 'é t a i t  pas grande c a r  le  chargement des f u s i l s  p ar le  canon, 
long e t  p én ib le , e x ig e a it  qu'on appuyât l a  c ro sse  par t e r r e .  Aussi 
au cou rs d'une attaque t i r a i t - o n  une ou deux f o i s  /d an s le  cas des 
f u s i l s  à deux canons/ e t  en su ite  on l u t t a i t  avec des armes b lan
ches ju sq u 'à  une in te rru p tio n  pour charger l e s  f u s i l s .

L 'in fa n te r ie  a v a it  l e s  couteaux e t  l e s  sab res a in s i  que l e s  
fU s i l s  de v ieux ty p es ou l e s  a r c s1-’ 0 . Comme i l  r é su lte  des in fo r 
m ations r e c u e i l l i e s  en 1891 par le  c a p ita in e  Quiquandon, p rès de

1 512/3 de so fa  à p ied av aien t des f u s i l s  e t  1/3 des a rc s  . E gale
ment L .B in ger qui é t a i t  à S ik asso  pendant que Samori a s s ié g e a i t

152 ,l a  fo r te r e s s e  remarqua le  grand rô le  des archers . Les a rc s  é t a i 
ent une arme dangereuse pour l e s  ennemis e t on l e s  c r a ig n a it  au
ta n t que l e s  armes à feu  c a r  on em ployait des f lè c h e s  empoisonnées 
qui provoquaient l a  mort même dans l e  c a s  d'une p e t i t e  b le s su re 1'*3 
Les armes à feu  su p p lan ta ien t cependant l e s  a rc s  en ra iso n  de le u r  
p ortée  e t de le u r  e f f i c a c i t é  p lu s gran des. On e s sa y a it  d 'a i l l e u r s
de ré u n ir  l e s  avantages des deux ty p es d'arm es en enrobant l e s  b a l-

15^l e s  d'un venin toxique . Mais on n 'a r r iv a i t  pas à empoisonner 
to u te s  l e s  flè c h e s e t  to u s l e s  obus probablement parce que l a  p ré
p a ra tio n  d'une q u an tité  su f f is a n te  de poison  demandait tro p  de 
t r a v a i l .

Sous Babemba l 'u t i l i s a t i o n  des armes à feu s 'a c c r u t  considé
rablem ent. I l  s ' a g i s s a i t  pourtant des f u s i l s  à  p ie rre  e t  à p isto n  
que l 'o n  ch argea it p ar l e  canon. Aussi b ien  Tieba que Babemba ache
ta ie n t  c e s  v ieu x  ty p es de f u s i l s  c a r  l 'a c q u is i t io n  des armes moder
n es, chargées par l a  c u la s s e ,  é t a i t  t r è s  d i f f i c i l e  e t  se s  l i v r a i 
sons in s u f f i s a n t e s .  Les v ieu x  types en revanche é ta ie n t  vendus en 
grandes q u a n tité s . Babemba en amassa beaucoup s i ,  ap rès l a  conquê
te  de S ik a sso , Audeoud trouva dans l 'a r s e n a l  du souverain  3 m ille  
f u s i l s  chargés par l e  canon a in s i  que des q u an tité s  immenses - 
comme i l  a d i t  -  de poudre, de b a l le s  e t  de p is to n s ; en ce qui con
cerne l e s  armes modernes i l  ne trouva que 5 f ü s i l s  Lebel / c ' é t a i t  
le  type le  p lu s ré c e n t/ , quelques d iz a in e s  de f lx s i ls  chargés par 
l a  c u la s se  /G ras , W inchester, Remington/ e t  50 m ille  cartouches 
pour l e s  f u s i l s  W inchester . B ien entendu ce n 'é t a i t  pas l a  to 
t a l i t é  d'arm es à feu dont d isp o s a it  Babemba. Nous savons avec ce r
t itu d e  q u ' i l  a v a it  p rès de 150-200  f u s i l s  chargés par l a  c u la s se .
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Après l a  d é fa i t e  une p a r t ie  de se s  so fa  à l a  t ê te  desquels se  tro u 
v a ien t l e s  f i l s  de T ieba Fou e t  Ahmadou, s 'e n f u i t  l'arm e à l a  main

1 56de S ik asso  • Un groupe de so fa  se  r e t i r a  emmenant une p a r t ie
d 'h a b ita n ts  de l a  c a p ita le  ou se  sauva, chacun de son c&té, en se
d isp e rsa n t à  l a  campagne. Une p a r t ie  se  cacha cra ign an t l a  vengean- 

157  *ce des vainqueurs . Bien sur to u s ces hommes emportèrent le u r s  
armes avec eux. Probablement c e l l e s - c i  furen t cachées e t l e s  Fran
ç a i s  ne l e s  trouvèren t p as.

I l  e s t  f o r t  c a r a c té r is t iq u e  que dans son rap p ort des combats 
pour S ik asso  l e  lieu te n e n t-co lo n e l Audeoud ne p a r la  point des a r
ch ers , b ien q u ' i l  f i t  t r è s  a tte n tio n  à l a  q u a l i té  des armes à feu 
dont d isp o sa ie n t l e s  so fa . I l  e s t  probable donc que sous Babemba 
l e s  f u s i l s  chargés par le  cannon c o n st itu a ie n t l'équipem ent de pre
sque tou s l e s  g u e r r ie r s .

La s i tu a t io n  é t a i t  p lu s  d i f f i c i l e  en ce qui concerne l e s  fu
s i l s  à c u la s se  e t  à t i r  ra p id e . Leur p r ix  é t a i t  t r è s  é le v é , m ais 
i l  n 'y  a p as de doute que l e s  sou verain s du Kenedougou au raien t 
é té  p rê t s  à le  payer ne s e r a i t - c e  qu 'en  lim ita n t  l e s  achats des 
v ieux ty p es d 'arm es. Cependant i l s  n 'av a ie n t p as de fo u rn isseu rs  
permanents ne pouvant p a s , comme Samori, p r o f i t e r  de l'an tagon ism e 
fra n c o -a n g la is .  On e n tre p r it  des te n ta t iv e s  d 'a c h a t  au Togo, chez 
l e s  Allemands, ce que r e la t a  le  lieu te n an t Marchand, a in s i  que chez 
l e s  A n glais, comme le  prouvent l e s  ty p es des armes p r i s e s  par Au
deoud à S ik a s so . Ce furent pourtant des ach ats fo r t  peu im portan ts, 
de l 'o r d r e  de quelques exem plaires de f u s i l s  im portés par l e s  mar
chands Dioula ou par Kong ou par Bobo-Edoulasso .

L 'a l l ia n c e  que Tieba con clu t avec l a  France f i t  que l e s  souve
r a in s  du Kenedougou cherchèrent à ob ten ir l e s  armes à c u la s se  e t  à 
t i r  rap ide des F ran ça is . I l  n 'e s t  p as exclu  que l 'e s p o i r  d 'o b te n ir  
c e s  armes fu t une des ra iso n s  p r in c ip a le s  des accords,. Nous d isp o 
sons d'une correspondance abondante e t f o r t  in té r e s sa n te  que T ieba
e t  p lu s  ta rd  Babemba en tre ten a ien t avec l e s  a u to r i té s  c o lo n ia le s

159f r a n ç a ise s  . Les souverain s réclam aient sans c e sse  l e s  l i v r a i 
sons de f u s i l s  modernes, T ieba in voqu ait l 'a l l i a n c e  conclue e t  le  
f a i t  que lui-même e t l a  France av aien t un ennemi commun -  Sam ori. 
Ses démarches ne re stè re n t pas san s succès c a r  i l  r é u s s i t  à  obte
n ir  des F ra n ç a is , p ar d if fé r e n te s  v o ie s ,  quelques d iza in es  de fu 
s i l s  à c u la s se  e t  à t i r  rap id e  . Ces dons lu i  é ta ie n t  rem is par 
l e s  commandants des p o ste s  à Bamako et en su ite  à Segou, par le  ca-
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p ita in e  Quiquandon au cours de sa  m issio n  e t  par l e  lie u te n an t
v. J 6 1Marchand .

Babemba en trep re n a it des te n ta t iv e s  analogues. Sa correspon
dance aborde l a  q u estio n  des l iv r a i s o n s  d'arm es comme un des su- 
j e t s  l e s  p lu s  im portants . Babemba e s s a y a i t  de persuader l e s  
F ran ça is  que Samori re cu lan t devant le u r s  a ttaq u es dans l e s  années 
1892, 1893 e t 1894 m enaçait à t e l  p o in t l ' i n t é g r a l i t é  e t  l ' in d é 
pendance du Kenedougou que l 'a s s i s t a n c e  é t a i t  à  ce pays absolument 

163in d isp e n sab le  . E n  août 1894 ion m essager de Babemba transm it au
commandant de l a  garn ison  fra n ç a ise  à Segou la  nouvelle exagérée
se lo n  la q u e lle  l e s  trou p es de Samori se  trou v aien t à 3 jo u r s  de 

164route de S ik asso  • La p re ssio n  de Babemba e t la  c ra in te  des 
F ran ça is  devant l a  p u issan ce  de Samori f i r e n t  qu'on envoya au Ke
nedougou quelques d iz a in e s  de f u s i l s  modernes e t  quelques m i l l i e r s

165de cartouches . C ette  méthode de p re s s io n  sur l ' a l l i é  p e rd it  
to u te fo is  de son e f f i c a c i t é  quand l e s  F ran ça is  proposèrent à Ba
bemba de p la c e r  à S ik a sso  le u r  propre garn ison  qui d é fen d ra it l e  
Kenedougou contre Samori • Le souverain  r e je t a  c e t te  p ro p o sitio n  
e t  continua se s  demandes de f u s i l s 1* ^ .  I l  n 'en  reçu t qu'une f o i s  
20 p iè c e s  e t  en su ite  des exem plaires i s o l é s  dont un se u l f u s i l  le  
p lu s  récen t du type Lebel

Le r é s u l t a t  des e f f o r t s  a ss id u s  de Tieba e t de Babemba fu t 
donc m odeste. Les dons des F ran çais e t  l e s  achats chez l e s  Anglais 
e t  chez l e s  Allemands, f a i t s  par l e s  D ioula par Kong ou Bobo-Diou- 
la s s o  le u r  apportèrent en d é f in it iv e  p rè s  de 100-150 f u s i l s  à cu
la s s e  e t à t i r  rap id e . On e n tre p r it  donc l a  te n ta t iv e  de fa b r i-

169quer des co p ies de ces f u s i l s  dans l e s  a t e l i e r s  des fo rgeron s . 
On n 'en  exécuta pas beaucoup, vraisem blablem ent 30-50 exem plaires 
c a r , comme nous l e s  savons, l a  garde é t a i t  l 'unique form ation a r
mée de f u s i l s  à c u la s se  e t à t i r  rap id e  e t  e l le  com ptait se lon  le
c a p ita in e  Braulot 127 hommes e t se lon  l e s  e stim ation s fr a n ç a ise s

1 70f a i t e s  ap rès l a  conquête -  près de 200 g u e rr ie r s  .
Un rô le  im portant dans l'arm ée  du Kenedougou é t a i t  joué par 

l e s  armes d é fe n s iv e s . On u t i l i s a i t  des b o u c lie r s  ce qui d ev a it 
ê tre  l i é  à l'em p lo i des a rc s  par l e s  a d v e rsa ire s , notamment par 
l e s  ch e fs  des p e t i t e s  rég io n s e t  v i l l a g e s  où l e s  armes à feu  é t a i 
ent encore une rareté et cù on lu tta it  à l 'a i d e  des aires. Même dans 
l e s  combats avec un p e t i t  E ta t p u issa n t q u 'é t a i t  l e  Fafadougou, 
l e s  ennemis du Kenedougou se  se rv ire n t des a rc s  ce qui en tra în a
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l 'u t i l i s a t io n  des b o u c lie r s  par l e s  g u e rr ie rs  de T ieba. Dans l e s  
années 1887-1888, pendant l a  guerre avec Samori dont l'arm ée é t a i t  
équipée de i U s i l s ,  une v a r ié té  de b o u c lie r s  s 'a v é r a  u t i l e .  Les 
g u e rr ie r s  de T ieba a ttaq u a ien t l e s  camps de Samori cachés d e rr iè re  
des p a l is s a d e s  appelées d ia s s a  en se protégeant à l 'a i d e  des gran
des p o rte s des m aisons. On f i x a i t  su r c e s  p o rte s  des lames des

171grandes houes /d ab a / pour que l e s  b a l le s  ne l e s  tran sp ersen t p as . 
Grâce à c e tte  ta c t iq u e  l e s  hommes de Tieba a r r iv a ie n t  ju sq u 'au x  
p a l is s a d e s  e t ,  p ro tégés par le u r s  "b o u c lie r s " , c a s sa ie n t  e t conqué
ra ie n t  l e s  p e t i t e s  f o r t i f i c a t io n s  de Samori.

Dans l e s  lu t t e s  avec l e s  F ran ça is  on renonça à l'e m p lo i des 
b o u c lie r s  c a r  i l s  ne p ro tégea ien t pas contre le  feu des canons e t 
des f u s i l s  modernes17  .

Dans ce s lu t t e s ,  comme dans l a  guerre aveé Samori, on p r o f i t a  
avant tou t de l a  p u issan ce de l a  fo r te r e s s e  de S ik a s so . L 'a r t  de 
b â t ir  e t de défendre l e s  f o r t i f i c a t io n s  é t a i t  au Kenedougou b ien  
développé. C 'é t a i t  l i é  à l a  t r a d it io n  de l 'o r g a n is a t io n  m i l i t a ir e  
p ré é ta tiq u e  quand l e s  v i l l a g e s  r e s p e c t i f s ,  c ra ign an t l e  p i l la g e ,  
s 'e n to u ra ie n t de rem parts d 'a r g i l e  e t  de p ie r r e s  ap pelés t a t a  ou 
-  s i  un t e l  in vestissem en t d é p a ssa it  l e s  p o s s i b i l i t é s  du v i l l a g e  - 
de p a l is s a d e s173. Les cent ans pendant le sq u e ls  se  form ait le  Ke
nedougou é ta ie n t  une période des lu t t e s  acharnées pour chacun de 
ce s  v i l l a g e s  f o r t i f i é s .  Les s iè g e s  é ta ie n t lon gs e t sa n g la n ts . S i 
l e s  a ttaq u es de fro n t échouaient, on e s sa y a it  de prendre la  fo r te 
r e s s e  par l a  faim . Ce type des lu t t e s  é t a i t  encore employé par 
Tieba à Loutana e t à Kinian17^ .

Les expérien ces accumulées par l e s  sou verain s du Kenedougou 
au cours des lu t t e s  pour l e s  f o r te r e s s e s  su c c e ss iv e s  apportèrent 
non seulement l e  perfectionnem ent de l a  tac tiq u e  du s iè g e . Grâce 
à  e l l e s  Tieba commença l a  co n stru ctio n  d'une fo r te r e s s e  q u i, d 'a 
p rè s  se s  expérien ces de gu erre , s e r a i t  im prenable.

T ieba s i t u a  l a  c a p ita le  à S ik a sso  au début de son règne
c 'e s t - à - d i r e  v e r s  1870. Dans l e s  années 70 on r e c o n s t r u is i t  l e s
rem parts / t a t a /  de l 'a n c ie n  v i l l a g e  e t  on y é le v a  l a  résid en ce  de
Tieba a in s i  que c e l l e s  des commandants -  dont l a  p lu s  imposante
ap p arten a it au f i l s  du souverain  Ahmadou -  e t de nombreuses mai-

175sons pour l e s  g u e r r ie r s  . Ces co n stru c tio n s, ne trouvant p as de
p lace  dans le  v ieu x  v i l l a g e  form èrent un nouveau groupe de m ai-

1 76
sons entouré de m u ra ille  /so u k a la /  . Vers l a  m o itié  des années



80 Tieba décida de réu n ir à l 'a i d e  d'un seu l rempart to u te s  l e s  
p a r t ie s  de S ik asso  -  le  v ieu x  v i l l a g e ,  l e s  n ouvelles co n stru ctio n s 
pour l e s  so fa  e t sa  propre ré sid en ce . Ces travaux é ta ie n t  term inés 
au moment où, en 1887, l e s  trou pes de Samori s'approch èren t de S i
k a sso . La c a p ita le  du Kenedougou é t a i t  d é jà  à  ce moment-là une fo r 
te r e s s e  v a s te  e t t r è s  p u issa n te . Sa su p e r f ic ie  é t a i t  de 90 h ecta
r e s ,  e l l e  é t a i t  entourée d'une fo r te  m u ra ille  d 'a r g i le  e t  de p ie r 
r e s  d'une longueur de p rè s  de 4 km. La hauteur de l a  m u ra ille  é ta it 
de 6 m, l a  la rg e u r de 1 ,5  à 2 m à  l a  b ase  e t 0 ,40 -  0 ,45 au som
met177. L'arm ée de Samori s 'a v é r a  in capab le  de bloquer l 'a c c è s  
d'une fo r te r e s s e  a u ss i im portante, d 'a i l l e u r s  l a  p r is e  de S ik asso  
par l a  faim , même dans l e  c a s  du b lo cage , a u ra it  é té  d i f f i c i l e  car 
l e s  p ro v is io n s  de v iv r e s  qui y é ta ie n t  réu n ies s u f f i s a ie n t  pour
deux ans e t  l 'e a u  é t a i t  fou rn ie  par l e  ru isse a u  Lotyo dont l a  sour-

178ce é t a i t  s itu é e  su r le  t e r r i t o i r e  du t a t a
Le su ccès remporté p ar T ieba dans l a  guerre avec Samori le

f ix a  dans sa  con v iction  que le  développement s u c c e s s i f  de S ik asso
é t a i t  l a  m eilleu re  g a ra n tie  du m aintien de l'in dépen dan ce. T ieba
s 'y  m it en 1891 quand l a  guerre de Samori avec l a  France lu i  f i t  

* / 179r é a l i s e r  à quel poin t son a l l i é  européen pouvait ê tre  dangereux .
Le c a p ita in e  Feroz, envoyé à S ik asso  en décembre 1891 , é t a i t  le
témoin de ces travau x . On é le v a it  a lo r s  une nouvelle m u ra ille ,
é lo ign ée  de 3 à 4 m de l'an c ie n n e  e t mesurant 1 m à l a  b a se . Le
m atériau en était comme avant l ' a r g i l e  e t  l e s  p ie r r e s .  L 'e sp ace
entre l'an c ie n n e  e t l a  nouvelle  m u raille  é t a i t  rempli de te r r e .
Le rempart a in s i  formé a v a it  environ 5 m à l a  base e t  4 m au som-

a q r\
met e t  sa  hauteur é t a i t  de 4 à 6 m

A l ' in t é r i e u r  de c e t te  enceinte T ieba d iv is a  l 'e s p a c e ,  à 
l 'a i d e  de deux m u ra ille s , en t r o i s  p a r t ie s  formant t r o i s  t a t a  fo r 
t i f i é s  à p a r t .  En outre chaque résiden ce d 'un  f i l s  de T ieba ou 
d 'a u tre  ch ef m il i t a ir e  se trouvant à S ik a sso  é t a i t  entourée d'un 
mur e t  form ait à e l l e  se u le  une p e t i t e  fo r te r e s s e 181. Enfin  une 
m u ra ille  so lid e  haute de 6 m ètres a b r i t a i t  l a  demeure de T ieba -  
dionfoutou qui se tro u v a it  su r une c o l l in e ,  dans l a  p a r t ie  su d -e st
de l a  v i l l e .  E l le  a v a it  p rè s  de 350 m de long e t environ 200 m de 

182la rg e  . Non lo in  on c o n s t r u is i t  un f o r t  que le s  F ran ça is  appe-
183lè re n t donjon, à p lu s ie u rs  é ta g e s , haut d'une douzaine de m ètres .

Les lu t t e s  avec Samori montrèrent à quel p oin t i l  é t a i t  im
portan t pour l a  défense de l a  fo r te r e s s e ,  de ne pas l a i s s e r  l 'e n 
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nemi approcher de son en ce in te . Par conséquent, pour é lo ig n e r  de 
S ik asso  l e s  camps f o r t i f i é s  de l'ennem i, on é d i f i a i t  à l 'e x t é r ie u r  
des murs des f o r t s  supplém entaires. Contre Samori on é le v a  quelques 
d ia s s a 18^ e t  en 1891 on c o n s t r u is i t  q u atre  p e t i t s  t a t a  ex té rieu r^85 

L 'é p a is se u r  de l a  m u ra ille  e x té r ie u re  e t l 'in tr o d u c t io n  à 
l ' in t é r i e u r  de l a  v i l l e - f o r t e r e s s e  d 'e n c e in te s  supplém entaires 
prouvent que T ieba se p r é p a r a it  à rep o u sser une attaque fra n ç a ise  
e t  q u ' i l  c o n s t r u is a it  l a  fo r te r e s se  de manière a ce q u 'e l le  sup
p o rtâ t le  feu  de l ' a r t i l l e r i e .

Babemba continua l e s  travaux de T ieba. De son temps date l e
nouveau q u a r t ie r  s itu é  au sud-ouest e t entouré de m u ra ille  dans

186
l e s  années 1896-1897 . Selon  l e  c a p ita in e  B rau lot qui é t a i t  à
S ik asso  au mois de mars 1897, l a  su p e r f ic ie  de l a  v i l l e  s 'a c c r u t
de 1/5 p ar rapport à  l ' é t a t  observé p ar l e  cap ita in e  Peroz en 1891.
La longueur des m u ra ille s  é t a i t  d é jà  de 8-9 km. Babemba ren força
e t  é l a r g i t  to u te s  l e s  f o r t i f i c a t io n s :  on u t i l i s a i t  pour c e s  t r a -

187vaux des p ie r r e s  qu'on l i a i t  avec de l ' a r g i l e
A l 'e x t é r ie u r  des m u ra ille s , à  une d istan ce  d 'en v iron  1 km à 

l ' e s t ,  dans le  v i l la g e  de Souroukani entouré de m u ra ille , Babemba
p laça  une fo r te  garn ison  supplém entaire qui d evait en traver à l 'e n -

✓  *  188 nemi 1 'a c c è s  de S ik asso  .
En a v r i l  1898, quand l e s  troupes f r a n ç a is e s  commandées par 

l e  lieu te n an t-co lo n e l Audeoud s'approch èren t de S ik a sso , l a  fo r te 
r e s se  é t a i t  encore p lu s so lid e  car  on ne c e s s a i t  de l a  développer.

,  v -)gq
Audeoud évalua la  longueur de se s  m u ra ille s  a 9 -10  km .

La fo r te r e s se  de S ik a sso  é t a i t  l a  b ase  du système de défense 
de l 'E t a t .  On l 'é le v a  avec d'immenses f r a i s  e t on l a  d év elop pait 
sans c e sse  se  prép aran t, depuis 18 9 1 , à repou sser l 'a t t a q u e  fran 
ç a i s e .  Le t a t a  de S ik asso  é t a i t  s i tu é  au cen tre  du t e r r i t o i r e  de 
l 'E t a t  e t c o n s t i tu a it  le  poin t le  p lu s f o r t  de l a  r é s is t a n c e .  I l  
é t a i t  entouré de t a t a  p lu s p e t i t s  c o n s t r u it s  dans l e s  v i l l a g e s  
qui é ta ie n t  c a p ita le s  des p rovinces e t  où sta tio n n a ie n t l e s  garn is
sons de s o fa .  C 'é ta ie n t  Fengolo, Bougoula, K a fe la , Zangaradougou,

* 190 N'Gourodougou, Sina, T io la , Ganadougou-Finkolo e t  Kabouela . De
ces p e t i t s  t a t a  p a r la ie n t  l e s  o f f i c i e r s  f r a n ç a is  envoyés au Kene- 
dougou en m ission  e t ind iquant dans le u r s  rap p orts l e s  chemins

291l e s  p lu s commodes pour une attaque f r a n ç a ise  su r ce t E ta t  a l l i e  .
L 'a r t  de co n stru ire  l e s  f o r t i f i c a t io n s  ne se  b o rn a it pas à 

é le v er  des en cein tes permanentes d 'a r g i le  e t de p ie r r e s .  En dehors

165
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d 'e l l e s  on c o n s t r u is a it  a u s s i ,  en cas de b e so in , des fo r t s  entou
r é s  de p a l is s a d e s  -  d ia s s a ,  moins so lid e s  e t servan t p lu tô t des 
bu ts tem p oraires. Une v a s te  d e sc r ip tio n  de l 'u t i l i s a t i o n  des d ia s 
sa  se trouve dans le  rapport du c ap ita in e  Quiquandon, dans l a  par
t i e  consacrée è  l a  guerre de T ieba avec Sam ori. Les d ia s s a  défen
daien t l 'a c c è s  des murs de S ik a sso  e t empêchaient l e s  g u e r r ie r s  de 
Samori d 'a t ta q u e r  l a  fo r te r e s s e  elle-même. D 'au tre  p a r t , quand on 
l u t t a i t  pour s'em parer des ro u te s r e l ia n t  S ik a sso  avec l 'a r r i è r e -  
-pays et su rto u t de l a  rou te  à Bougoula, e t  quand Samori c o n stru i
s i t  au bord de c e tte  route h d ia s s a ,  T ieba é r ig e a  en face  des fo r ts  
de Samori s e s  propres p a l i s s a d e s .  La route p a s s a i t  d e rr iè re  l e s
d ia s sa  de T ieba qui l a  p ro tégea ien t contre l e s  a ttaq u es des so fa  

192 *de Samori . En c a s  de s ie g e  du t a t a  de l'enn em i, l e s  trou pes du
Kenedougou c o n stru isa ie n t des d ia s s a  dont e l l e s  en touraien t l a  fo r 
te r e s se  en en bloquant l 'a c c è s  e t  où e l l e s  pouvaient s 'a b r i t e r

193devant l e s  a ttaq u es des a s s ié g é s

2 .2 .6 .  Form ation des so fa , ta c t iq u e , conceptions s tra té g iq u e s

Les g u e rr ie r s  s ' in s t r u i s a ie n t  en p a r t ic ip a n t  à l a  lu t te  e t  en 
observant l e s  so fa  expérim entés, jo u is sa n t  de p r e s t ig e .  Les e s c la 
v es e t  l e s  v o lo n ta ire s  a f f e c t é s  à  l'a rm ée , grâce à ces observations 
e t  à  le u r  p a r t ic ip a t io n  à l a  lu t t e ,  acquéraien t des con n aissances 
e t  des c a p a c ité s  qui le u r  perm ettaien t au bout d 'un c e r ta in  temps 
d 'ê t r e  reconnus comme so ld a ts  à p art e n t iè re 19*1. Une in s tr u c t io n  
semblable é t a i t  donnée aux membres du c lan  au pouvoir qui devaien t 
dans l 'a v e n ir  -  de par le u r  n aissan ce -  occuper des p o s te s  de chefs 
m i l i t a i r e s .  Nous savons que T ieba c o n f ia i t  à s e s  f r è r e s  l 'é d u c a t io n  
de se s  f i l s .  Les garçons ob serv aien t le u rs  o n c le s , p renaient p a rt 
dans le u r s  ex p éd ition s arm ées, apprenaient à f a i r e  du ch ev a l, par
t ic ip a ie n t  aux combats dès q u ' i l s  é ta ie n t  cap ab les de p o r te r  le  
f u s i l .  S ' i l s  se  d istin g u a ie n t dans l a  lu t t e ,  le u r  père leu r  don
n a it  quelques esclaves comme germe d'un détachement armé. Avec l e s
années l e s  garçons gagnaient de l 'e x p é r ie n c e  e t  commandaient des

0 195détachements de p lu s en p lu s  im portants .
Les sou verain s e s sa y a ie n t de m aintenir l a  c a p a c ité  de combat 

de le u r s  s o ld a t s .  I l s  y parven aien t en menant des gu erres continu
e l l e s  e t en organ isan t des campagnes fréq u en tes19 5̂. Le c a p ita in e  
Peroz qui se  tro u v a it  à S ik a sso  en 1891 remarqua des alarm es noc
turnes fréq u en tes ren forçan t l a  c ap ac ité  de combat de l'a rm ée1^?^
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D 'au tre  p a r t  l a  q u a l i té  de l'arm ée é t a i t  encouragée par de g ro sse s  
récompenses que l e s  sou verain s donnaient à ceux qui se  d is t in g u a i
ent p ar le u r  courage e t p ar le u r  dévouement au combat198. L'exem
p le  de courage donné par l e s  commandants -  e t  même par l e  souve
r a in  -  qui com battaient aux prem iers ran gs menant le u r  so fa  à l a  
b a t a i l l e  a v a it  lu i  a u ss i  une importance con sid érab le  pour l a  fo r -

-iqq
mation m i l i t a ir e  des so ld a t s   ̂ .

En ce qui concerne l e s  c h e fs  m i l i t a ir e s ,  q u ' i l s  fa s se n t  p ar
t i e  de l a  fa m ille  du souverain  ou q u ' i l s  so ien t d 'o r ig in e  d i f f é 
re n te , le u r  sé le c t io n  et le u r  avancement se f a i s a ie n t  a u ss i  par 
l a  p ratiq u e  g u e rr iè re . On donnait de l'avancem ent à ceux qui par 
le u r s  a c te s  av aien t prouvé q u ' i l s  commandaient b ien  un détache
ment, à ceux qui rem portaient d es succès gagnant a in s i  l e s  faveu rs 
du souverain  e t l 'e s t im e  des so ld a t s20*"*.

La c a p a c ité  de combat e t le  moral de l'arm ée n 'é t a ie n t  pas 
re n fo rcé s  que par l'exem ple  de courage donné par l e s  commandants.
On a t t a c h a it  beaucoup d'im portance aux cérémonies magiques qui p ré
céd a ien t l a  b a t a i l l e .  A insi par exemple avant l e  s iè g e  de S ik asso  
Samori envoya à T ieba une poule blanche e t  un mouton b lan c . On 
c ro y a it  que s i  l e s  animaux p én étra ien t à l 'in té r ie u r  de l a  fo r te 
r e s s e  ou s i  l e s  hommes de Tieba l e s  tu a ie n t , Samori g ag n e ra it cer
tainem ent l a  gu erre . Les g u e rr ie r s  de T ieba ne la i s s è r e n t  p as l e s  
m essagers avec le u r s  animaux fran ch ir  l e s  murs de l a  fo r te r e s se  
ta n d is  que Bem banitieni, parent du souverain , a l l a  avec deux com
mandants connus su r 1 'a v a n t- te r ra in  pour t i r e r  en d ire c tio n  de Sa
mori deux coups de feu avec une poudre au dessu s de la q u e lle  on 
a v a it  prononcé des form ules magiques. L 'o p é ra tio n  d e v a it g a ra n tir  
l e  su ccès à T ieba. Le f u s i l  fu t  chargé d'une t e l l e  q u a n tité  de 
poudre qu 'au  prem ier coup de feu Bem banitieni fu t  légèrem ent b le s 
sé  e t  au second 1 'arme ex p lo sa  tuant le  cheval sous l e  commandant 
qui a v a it  t i r é .  A S ik a sso  on e stim a it  q u 'ap rè s  ces cérém onies l a
v ic t o i r e  s e r a i t  au Kenedougou ce qui a ffe rm it sans doute l a  volon-

201té  de l a  lu t t e  chez l e s  défen seurs .
Les cérémonies s'accom pagnaient de dan ses, on a g i t a i t  devant

202l e s  a d v e rsa ire s  une queue de vache e t on i n ju r i a i t  l'ennem i .
Des s a c r i f i c e s  p récédaien t l a  b a t a i l l e  e t avant l e s  b a t a i l l e s  l e s  
p lu s  im portantes on f a i s a i t  des s a c r i f i c e s  humains. Ce fu t le  cas 
de l a  guerre avec Samori quand on tua en o ffran d e  quelques menbres
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du c lan  des Traore . En 1898 l e s  trou pes fr a n ç a is e s  marchant sur
S ik a sso  décrouvriren t à Kinian le  cadavre d'un femme s a c r i f ié e  par 

204l e s  h ab itan ts . Au cours du s ie g e  de l a  c a p ita le  du Kenedougou 
p ar l e s  F ran ça is , l e s  défenseurs é ta ie n t  continuellem ent éch au ffés 
p ar l e s  g r io t t e s ,  l e s  a s s a i l l a n t s  entendaient des chants, des tam
bours e t d 'a u tr e s  b r u it s  des cérém onies devant reh au sser le  moral

205des trou pes de Babemba .
Ces r i t e s ,  cérém onies, s a c r i f i c e s  e t a t t i tu d e s  adoptées v i s -  

- à - v i s  de l'ennem i in flu e n ça ien t l a  volon té de l a  lu t t e  chez l e s  
so fa  et par conséquent l a  v a leu r  de combat des troup es du Kene
dougou.

La form ation par l a  p ratiq u e  e t par l a  p a r t ic ip a t io n  a in s i  
que l'exem ple des commandants ap p o rta ien t des r é s u l t a t s  p o s i t i f s  
ou s u f f i s a n t s .  Dans un domaine cependant e l l e  ne se montra pas 
e f f i c a c e .  Les s o ld a t s  ne p o sséd a ien t pas une connaissance s u f f i 
san te  de t i r .  I l s  con n aissa ien t le u r s  armes e t sav a ien t l e s  con
se rv e r  / l e s  ré p a ra tio n s  é ta ie n t f a i t e s  par l e s  fo rgero n s/ de fa 
çon s a t i s f a i s a n t e .  I l  n 'en  a l l a i t  pas de même de l a  cap ac ité  de 
v i s e r  e t de mener l e  feu par un détachement e n t ie r .  Les o f f i c i e r s  
f r a n ç a is  qui o b servaien t l'arm ée du Kenedougou e t  lu t ta ie n t  avec 
e l l e  remarquèrent l 'im p ré c is io n  du t i r  e t le  feu chaotique des 
détachements . Cet é ta t  de choses pouvait ê t r e  dû à l a  q u a lité  
in fé r ie u re  des armes à p ie rre  e t  à p is to n  et à le u r  portée moins 
grande par rapp ort à c e l le  des armes à c u la s se  e t  a t i r  rap id e , 
m ais i l  r é s u l t a i t  a u ss i  du manque d 'in s tr u c t io n  s u f f i s a n te .  T ieba 
e t Babemba se ren daien t compte san s doute de c e t te  s i tu a t io n  e t 
i l s  en trep riren t une te n ta tiv e  de l 'a m é lio r e r .  Quand le  l ie u te -  
n ant-colonel Audeoud com battait en 1898 à S ik a sso , i l  remarqua
que c e r ta in s  détachements de so fa  v is a ie n t  t r è s  b ien  e t menaient

,207 , ,  ,un feu organ isé  . C 'é t a i t  le  r é s u l t a t  du perfectionnem ent de l a
garde du souverain  e t d'une p a r t ie  de se s  trou pes par l e s  d éser
te u r s  de l a  form ation fra n ç a ise  de t i r a i l l e u r s  sé n é g a la is  que Ba-
bemba f i t  v en ir  au Kenedougou . On n 'e n tr e p r it  pas en revanche

% 209de form ation dans le  domaine de l a  lu t t e  à l a  baion nette  .
Les r e la t io n s  d es o f f i c i e r s  f r a n ç a is  p résen ten t l e s  trou pes

a l la n t  à l a  guerre e t marchant san s o rdre . Les so fa  à p ied s e t
montés e ssay a ien t de marcher dans le  prem ier ran g ; ceux qui se
m irent en tê te  ne v o u la ien t pas céder le u r  p lace m ais i l s  é ta ie n t
continuellem ent s e r r é s  e t devancés p ar d 'a u tre s  ran gs. Autour de

2Q7
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l 'arm ée  en marche to u rn aien t des c a v a l ie r s  ou des f a n ta s s in s  iso -
210 *l é s  cherchant s o i t  un e sc la v e  s o i t  du b u tin  • L'arm ée é t a i t  ac

compagnée de convois, d 'e s c la v e s ,  de nombreuses femmes /même avec 
des e n fa n ts / ,  de troupeaux de b o eu fs, d 'ân es e t de ch èvres. Sur
to u t le  re to u r d'une expéd ition , quand on p o r ta it  le  b u tin , char
g e a it  l'arm ée d'immenses convois e t  bagages 11.

Un t e l  tab leau  d 'une armée, en marche pouvait b ien  entendu pa
r a î t r e  chaotique à un o f f i c i e r  f r a n ç a is .  I l  y ré g n a it cependant un 
ordre sp é c ifiq u e  que l e s  g u e rr ie r s  com prenaient. Par exemple le  dé
s i r  de se  m ettre en avant, d ic té  par l 'a m b itio n  du so ld a t  e t par 
l 'e n v ie  d 'a t t i r e r  l 'a t t e n t io n ,  f a i s a i t  que l e s  détachements mar
chaien t rapidement e t que l a  m o b ilité  de l'arm ée augm entait. Qui-
quandon nota même un c a s  où l'arm ée commandée par T ieba tr a v e r sa

?1  ?une d ista n c e  de 250 km en 5 Jours . C ette marche f a t ig a n te ,  en
t r e p r i s e  au moment d'un danger exceptionnel de l a  p art du Fafadou- 
gou, dut ê tre  e ffe c tu é e  p ar des trou p es non chargées de con vois. 
E l le  prouve une grande m o b ilité  de l'arm ée  du Kenedougou e t  son a- 
daptation rap id e  aux c irco n stan ce s m i l i t a i r e s  e t  p o l i t iq u e s  chan
g ean tes.

L 'a ssu ran ce  des trou pes marchant ou campant par des se n tin e l
l e s  e t  des gardes é t a i t  presque in e x is ta n te  ce qui étonna grande
ment Quiquandon. A sa  q u estio n  su r l e s  ra iso n s  d'un t e l  é t a t  de 
choses ou lu i  répondit que t e l l e  é t a i t  l a  coutume e t  que c e la  le u r  
p a r a i s s a i t  normal . C ette  réponse ne fu t  cependant pas exacte 
eau* un se rv ice  des renseignem ents a d ro it  in form ait le  commandant
de façon  d é t a i l lé  su r l a  s itu a t io n  e t l e s  mouvements de l 'a d v e r -

214s a ir e  . Ce systeme comme on peut le  dev in er, g a r a n t is s a i t  une 
p ro te c tio n  su f f is a n te  contre une attaque inatten due. M ais même 
dans le  c a s  d'une t e l l e  a ttaq u e , l'a rm ée  en marche pou vait commen
cer l a  lu t te  rapidement grâce à l a  ta c t iq u e  adoptée. Les camps 
é ta ie n t  p ro tégés par l e s  p a lis sa d e s  d ia s s a  ce qui p e rm e tta it , même 
pendant l a  n u it , de se  p rép arer à l a  lu t t e ,  quand l 'a d v e r s a ir e  
a t ta q u a it  inopinément .

La ta c tiq u e  p révo yait t r o i s  v a r ia n te s  fondam entales du com
b a t : en campagne, s iè g e  de l a  fo r te r e s s e  ennemie e t défen se de sa  
propre fo r te r e s s e .

Le combat en campagne c o n s i s t a i t  en une attaque fro n ta le  de 
l ' in f a n t e r ie  e t  une attaq u e  débordante de l a  c a v a le r ie  . Quel
q u e fo is  on e s sa y a it  de term iner l e s  b a t a i l l e s  par une se u le  a t t a -
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que fro n ta le  de l'arm ée  en marche. Ce fu t  l e  c a s  de l 'e x p é d it io n  
contre Loutana, quand T ieba, apprenant que l e s  défen seurs avaient 
q u it té  le u r  t a t a  e t se  trou v aien t su r 1 'a v a n t- te r ra in  en t r a in  de 
p rép arer l a  b a t a i l l e ,  avança violemment su r l 'ennemi a t t i r a n t  avec 
lu i  une p a r t ie  de g u e r r ie r s  à p ied . Voyant c e la  l a  c a v a le r ie  qui 
m archait en a r r iè r e  de l a  colonne a l l a  de l 'a v a n t ,  devançant l ' i n 
fa n te r ie .  L 'a tta q u e , b ien  que désordonnée, fu t e f f ic a c e  c a r  l e s  
d éfen seu rs p r ire n t l a  f u i t e .  I l s  s 'a b r i t è r e n t  cependant dans l a
fo r te r e s s e  et frappèrent l e s  so fa  du Kenedougou de d e rr iè re  leu r

217m u ra ille , b le ssa n t en tre  au tre s Tieba
En dehors de l a  b a t a i l l e  d é c is iv e  on p ra t iq u a it  a u s s i ,  pour 

a f f a i b l i r  l'ennem i, des a ttaq u es h a rc e la n te s , de brèves escarmou
ches in atten du es e t  on o rg a n isa it  des embuscades comme c e l le  dans 
la q u e lle  tomba le  détachement f r a n ç a is  commandé par l e  c ap ita in e  
M orisson218. S i l e s  trou pes du Kenedougou gagnaient une b a t a i l le  
e t  qu'une p a r t ie  d'ennem i5 s 'é t a ie n t  e n fu is , on p a r t a i t  à leu r 
p o u rsu ite  prenant p r iso n n ie rs  e t  bu tin  e t  tâchant de b r i s e r  complè
tement l e s  fo rc e s  de l 'a d v e r s a ir e 219.

Quand i l s  a s s ié g n a ie n t une fo r te r e s s e ,  l e s  g u e r r ie r s  du Kene
dougou s 'e f fo r ç a ie n t  de b a t tre  a u ss i rapidement que p o s s ib le  l e s  
troupes qui venaient au devant d 'eux su r l 'avan t-terrain  e t 
d 'a t ta q u e r  l 'e n c e in te  du t a t a .  Pendant l e s  te n ta t iv e s  de prendre 
l a  fo r te r e s s e  d 'a s s a u t ,  on em ployait des a ttaq u es fe in te s  dont le
but é t a i t  de détourner l 'a t t e n t io n  des d éfen seu rs, pour donner

* 221 * * dans un au tre  en d ro it un a ssa u t v é r i t a b le  . S i l 'a s s a u t  r é u s s i s 
s a i t  e t l e s  so fa  f ra n c h a is sa ie n t  l 'e n c e in te ,  la  lu t t e  con tin u a it 
c a r  l e s  ré sid en ces des grandes fa m ille s  qui se tro u v a ien t à l ' i n 
té r ie u r  é ta ie n t à le u r  to u r entourées de m u ra ille s e t  adaptées à 
l a  d éfen se . I l  a r r iv a i t  même qu'une p a r t ie  du v i l la g e  tom bait en
t r e  l e s  mains des trou pes du Kenedougou ta n d is  qu'une au tre  par
t i e  dem eurait l ib r e .  Un t e l  é ta t  de choses pouvait durer longtemps 
é tan t donné qu'on re c e v a it  l'hommage des ch e fs  d'une p a r t ie  du 
v i l l a g e  . S i l 'a s s a u t  éch ou ait, on b lo q u a it  le  t a t a  de l'ennem i 
en l 'e n to u ra n t des camps des troupes de l 'e n v a h isse u r  cachés der
r iè r e  l e s  d ia s s a .  On a tte n d a it  a lo r s  que l 'a d v e r s a ir e  manquât de 

223v iv r e s  . De temps en temps on re n o u v e la it  l e s  a ttaq u e s pour 
ô te r  aux a s s ié g é s  to u t e sp o ir , v é r i f i e r  q u e lle  é t a i t  le u r  ardeur 
au combat e t m ainten ir chez se s  p ropres trou pes l a  c a p a c ité  de 
combat. S i l e s  a d v e rsa ire s  ju gea ien t le u r  s itu a t io n  d ésesp érée ,
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i l s  e ssa y a ie n t de fu i r  le  t a t a  a s s ié g é .  On se  j e t a i t  a lo r s  à  le u r
p o u rsu ite , m ais l e s  so fa  se p r é c ip it a ie n t  souvent non pas sur
l'ennem i en f u i t e ,  m ais su r l e  v i l l a g e  abandonné dans l 'e s p o i r  de

224trouver un b u tin  p lu s abondant .
Le s iè g e  et notamment l e s  a s s a u ts  é t a ie n t  pour l'arm ée  du Ke- 

nedougou de rudes épreuves c a r  l ' a r t  de b â t i r  l e s  f o r t i f i c a t io n s  
é t a i t  f o r t  développé e t  l e s  d éfen seu rs, b ien  cachés, in f l ig e a ie n t  
aux a s s ié g e a n ts  de p e r te s  c o n sid é rab le s . Grâce à l a  p a r t ic ip a t io n  
du c a p ita in e  Quiquandon dans l e s  lu t t e s  pour Loutana, Goulasso et 
K inian, nous connaissons avec ex actitu d e  le  nombre de s o ld a t s  pre
nant p a r t  à l a  lu t t e  e t c e lu i de p e rte s  su b ie s . Les c h i f f r e s  sont 
l e s  su iv a n ts . A Loutana des 4400 hommes de T ieba p ériren t 132 e t 
667 fu ren t b le s s é s 225. A G oulasso, su r p rès de 6000 hommes, p é r i-  
ren t 13 e t 287 furent b le s s é s  . A K inian  tombèrent 116 des 8640 
hommes e t  652 g u e rr ie r s  furen t b le s s é s .  Les p e r te s  t o t a le s  à Ki
nian où lu ttè re n t a u ss i l e s  so fa  du Segou /2865 fa n ta s s in s  e t  661 
c a v a l ie r s /  e t  un p e t i t  détachement de Quiquandon / 1 5 t i r a i l l e u r s
e t  3 sp a h is /  -  donc 12  185  hommes en to u t -  furen t de 162 tu é s  e t

2271038 b le s s é s  . En somme dans t r o i s  s iè g e s  s u c c e s s i f s  trouvèrent 
l a  mort 307 hommes e t  1992 furen t b le s s é s .  C 'é ta ie n t  donc des ch i
f f r e s  co n sid é rab le s  pour une seu le  campagne. I l  e s t  d i f f i c i l e  de 
c o n sta te r  s i  tou s l e s  s iè g e s  é ta ie n t payés de manière a u ss i  sang
lan te  p ar l'arm ée du Kenedougou. Nous savons que K inian /Fafadou- 
gou/ é t a i t  l 'a d v e r s a ir e  l e  p lu s dangereux de Tieba ju sq u 'a u  mo
ment du c o n f l i t  avec Samori. Mais d 'a u tre  p a r t  l a  présence de Qui
quandon, l e s  re n fo r ts  du Segou e t su rtou t l ' a r t i l l e r i e  qui a v a it  
f a i t  une brèche dans l e s  murs de K inian f a c i l i t a i e n t  l a  tâche au 
sou verain  du Kenedougou. I l  nous e s t  donc permis de ju g e r  d 'a p rè s  
ces t r o i s  exemples que l e s  p e rte s  su b ie s au cours du s iè g e  d'une 
fo r te r e s s e  é ta ie n t d 'h ab itu de é le v é e s .

Après l a  p r is e  du t a t a  on p i l l a i t  l 'e n d r o i t ,  on emmenait en
e sc lav ag e  l e s  femmes e t l e s  en fan ts e t on l e s  i n s t a l l a i t  dans un
autre  v i l l a g e .  Les sou rces f r a n ç a ise s  inform ent qu 'on t u a i t  tou s 

2.2Ôl e s  hommes . Comme nous savons qu'une p a r t ie  d 'e sc la v e s  furen t 
in co rp o rés dans l'arm ée du Kenedougou ta n d is  qu'une au tre  p a r t ie  
furen t i n s t a l l é s  sur l a  t e r r e ,  i l  fau t co n sid é rer l e s  n ou v elle s 
du m assacre de tou s l e s  p r iso n n ie rs  comme exagérées. Un observa
te u r  d ir e c t  Quiquandon le  confirm e en a ffirm an t qu 'on t u a i t  ceux 
qui é ta ie n t  p r i s  l'arm e en main a in s i  que ceux qui é ta ie n t  des
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p a r t is a n s  p articu liè rem en t a c t i f s  de l a  défense e t  r e fu sa ie n t  d 'a c -
22Qc e p te r  l a  su p é r io r ité  de T ieba . Seulement dans des cas exception

n e ls  comme c e lu i de l a  mort d'un ch ef eminent, tombé dans l a  lu t t e ,  
on t u a i t  tou s l e s  hommes

En défendant sa  propre fo r te r e s s e  on e s s a y a i t ,  au Kenedougou, 
de f a i r e  p asse r  l e s  combats sur 1 'a v a n t- te r ra in  e t  de défendre aus
s i  longtemps que p o s s ib le  l 'a c c è s  des murs à l'enn em i. C ette t a c t i 
que é t a i t  u t i l i s é e  p ar Tieba dans l e s  lu t t e s  avec Samori quand i l  
f a i s a i t  s o r t i r  se s  so fa  de S ik asso  e t q u ' i l  a t t a q u a it  l e s  d ia s sa  de 
l'enn em i. I l  a r r iv a i t  que l e s  troup es de Tieba devenaient des a s s i é 
gean ts e t a tta q u a ie n t l e s  so fa  de Samori cachés d e r r iè r e  des p a l i s 
sa d e s , Une p a r t ie  de ce s b a t a i l l e s  se f a i s a ie n t  en champ ouvert; 
on e s s a y a i t  de surprendre l e s  a d v e rsa ire s  en liq u id a n t adroitem ent
le u r s  s e n t in e l le s ,  on s 'ap p ro ch a it au tan t que p o s s ib le  des fo rce s

231p r in c ip a le s  e t on f r a p p a it  brusquement . Une ta c tiq u e  sem blable 
de l a  défense de l a  fo r te r e s se  de S ik a sso  fu t employée par l e s  guer
r i e r s  de Babemba dans l a  lu t t e  avec l e s  F ran çais en 1898, I l s  a t t a 
q u aien t l e s  trou p es de l 'e n v a h isse u r  su r l 'a v a n t- te r ra in , s 'e f f o r 
ç a ie n t de l'em pêcher de c o n stru ire  un camp et des p o s te s  d ' a r t i l l e 
r i e ,  de l ' in q u ié t e r  l a  n u it pour 1 'é p u ise r .  I l s  a t t i r a i e n t  dans l a  
b a t a i l l e  des détachements i s o l é s  q u ' i l  é t a i t  p lu s f a c i l e  de v aincre . 
Dans ces lu t t e s ,  l e s  fa n ta s s in s  de Babemba p r o f i t a ie n t  habilement 
de l a  form ation du te r r a in  e t  frap p a ie n t le s  ennemis tou t en r e s 
ta n t  b ien  cachés devant eux , Les combats d é fe n s if s  prévoyaient 
l a  con stru ction  su r 1 'a v a n t- te r ra in  de fo r t i f ic a t io n s  supplém entai
r e s ;  dans le  cas de S ik asso  i l  s ' a g i s s a i t  de p e t i t s  t a t a ,  mais on

2 «fa
u t i l i s a i t  p lu s souvent l e s  d ia s sa  , A ussi b ien  l e s  lu t t e s  sur 
1 'a v a n t- te r ra in  que l e s  f o r t i f i c a t io n s  e x té r ie u re s  supplém entaires 
av a ien t pour but de ne pas l a i s s e r  l'ennem i, a u ss i  longtemps que 
p o s s ib le ,  approcher de l 'e n c e in te  elle-même. Au cours des combats 
avec Samori ce système s 'a v é r a  e f f i c a c e ,  mais i l  échoua dans la  
lu t t e  avec l e s  F ran ça is  qui d isp o sa ie n t  d ' a r t i l l e r i e ,  de f u s i l s  
m e ille u rs  e t d 'o rg a n isa t io n  moderne des o p é ratio n s.

La fo r te r e s se  c o n s t i tu a it  l a  lig n e  su cce ssiv e  de l a  défen se. 
C 'e s t  l à  que s 'a b r i t a i e n t  l e s  g u e rr ie r s  s ' i l s  av a ien t perdu une 
escarmouche su r 1 'a v a n t- te r ra in  ou s i  l 'a d v e r s a ir e  a v a it  envahi 
le u r s  d ia s s a .  D errière  l e s  murs se  te n a ie n t des ré se rv e s  p rê te s  
à con tin uer l a  b a t a i l l e  . Même au moment où l 'a d v e r s a ir e  péné
t r a i t  à l ' in t é r i e u r  du t a t a ,  l e s  lu t t e s  ne s 'a r r ê t a ie n t  p as c a rC
l ' i n t é r i e u r  é t a i t  d iv is é  par des murs supplém entaires .
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S i l a  défense du t a t a  s 'e f fo n d r a i t  -  que ce fû t par s u i t e  de 
l a  faim ou d'une attaque de l'ennem i -  on e s s a y a i t  de fu i r  hors 
de l 'e n c e in te  pour sauver l a  v ie .  Les fu i t e s  é ta ie n t i s o l é e s ,  en
t r e p r i s e s  par des fa m ille s  e t  p a r fo is  g é n é ra le s , o rgan isées par 
le  commandant lui-même. Nous connaissons de t e l s  c a s  de l 'h i s t o i r e  
de l a  défense de Kinian . Dans le  cas de S ik a sso  une s i tu a t io n  
s i  extrême n 'eu t l ie u  qu'une se u le  f o i s ,  en 1898, quand l e s  Fran
ç a i s  conquirent l a  fo r te r e s s e .  Une p a r t ie  de tro u p es, commandée 
par l e s  f i l s  de Tieba Fou e t  Ahmadou, s 'e n fu i t  a lo r s  e t se jo ig n it 
à l'arm ée de Samori237. M ais le  souverain , Babemba, ne s 'e n fu i t  
p as. I l  se su ic id a  quand to u t e sp o ir  de v ic t o i r e  fu t  perdu e t que
l e s  so ld a t s  f r a n ç a is  cou raien t p ar l e s  c o u lo ir s  du dionfoutou.

' 258Avec lu i  se  su ic id è re n t c e r ta in s  commandants dç l a  garde .
Le Kenedougou menait d if fé r e n te s  so r te s  de gu erres. S i on 

l e s  d i v i s a i t  en fon ction  de le u r  bu t, c 'é t a ie n t  des gu erres v i 
san t à  a c c r o îtr e  le  t e r r i t o i r e  de l 'E t a t ,  à prendre le  b u tin , des 
exp éd ition s punitives contre l e s  rég ion s ou v i l l a g e s  ré v o lté s  a in s i  
que des gu erres d é fe n siv e s . Depuis l a  form ation de l 'E t a t  sous 
T ieba prédom inaient l e s  gu erres d 'a g re ss io n  qui ré u n issa ie n t le  
p lu s  souvent d i f f é r e n t s  b u ts -  par exemple l 'e x p a n sio n  t e r r i t o 
r i a l e  ou le  châtiment des r e b e l le s  e t l a  p r i s e  de bu tin .

La conception  de ce type des guerres p rév o y a it l a  p r i s e  de 
l a  fo r te r e s s e  p r in c ip a le  de l'ennem i où le  chef a v a it  sa  ré sid en 
ce , où se  trou v a ien t l e s  trou p es l e s  p lu s  nombreuses qu 'on a v a it
souvent f a i t  v e n ir  des v i l l a g e s  a l l i é s  e t  où é ta ie n t accumulées

239l e s  p ro v is io n s d 'arm es, de munitions e t de v iv r e s  . La p r is e  
d'une t e l l e  fo r te r e s se  p o r ta i t  un coup d é c i s i f  à l'ennem i e t  en 
même temps e l l e  g a r a n t is s a i t  un gros b u tin  e t  de nombreux e s c la 
v e s . S i le  s ie g e  ne r é u s s i s s a i t  p as, on p i l l a i t  l e s  v i l l a g e s  en
v ironn an ts2^0 . Dans ce cas l à ,  l 'e x p é d it io n  n 'a p p o r ta it  pas de 
r é s u l t a t  p o lit iq u e  sous forme d 'accro issem en t du t e r r i t o i r e  du 
Kenedougou, m ais donnait des avantages m a té r ie ls  n é c e ssa ire s  à 
l 'e n t r e t ie n  de l'arm ée .

Les c a s  de l a  guerre d é fen siv e  qu'on m enait aux f r o n t iè r e s
de l 'E t a t  é ta ie n t  r a r e s .  I l  en é t a i t  a in s i  dans l e s  années 1893-

241
-1894 quand Babemba l u t t a i t  avec Samori . Par contre s i  1 enne
mi e s sa y a it  de conquérir le  Kenedougou, l a  guerre défen sive  deve
n a it le  c o n tra ire  de l a  s i t u a t io n  survenant dans la  guerre d 'a 
g re ssio n  aux bu ts p o l i t iq u e s .  Sa conception c o n s i s t a i t  à  repous
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se r  l 'a t t a q u e  de S ik a sso . On n 'e s s a y a it  donc p as, quand une armée 
p u issan te  m archait su r le  Kenedougou, de défendre chaque bout de 
t e r r i t o i r e ,  mais on te n d a it  à ce que le  r é s u l t a t  fû t décidé par la  
défense de l a  c a p ita le  où on a v a it  stocké to u t ce dont l e  groupe 
au pouvoir a v a it  b e so in ; d'immenses p ro v is io n s de v iv r e s ,  troupeaox 
de b é t a i l ,  dépôts d 'arm es, de poudre e t de cartou ch es, marchandisesO/, p
d e stin é e s  à l a  vente . Toute l'arm ée a in s i  que l a  popu lation  de 
l a  v i l l e  s 'en ferm aien t dans l a  fo r te r e s s e .  Ce système fu t adopté 
sans doute du f a i t  du rô le  exceptionnel que jo u a it  au Kenedougou 
S ik a sso . C 'é t a i t  une v i l l e  b ien  peuplée de p rè s  de 15 m ille  habi
ta n ts  qu i r e m p lis sa it  d 'a u tr e s  fon ctio n s a u ss i  en dehors de c e lle  
de l a  c a p i t a le .  S iège des a u to r ité s , S ik a sso  é t a i t  a u s s i ,  compte 
tenu de son emplacement su r le  croisem ent des ro u tes , un centre 
commercial im portant. E nfin  la  v i l l e  é t a i t  l 'e n d r o it  où on d i r i 
g e a it  l a  p lu p art de p r e s ta t io n s .  E lle  co n ten a it de nombreux stock s 
d es b ien s de to u tes so r te s  accumulés par l e s  souverains s o i t  grâce 
aux p r e s ta t io n s , s o i t  grâce  au butin  ou au commerce e x té r ie u r . La 
défense de l a  v i l l e  é t a i t  donc une n é c e s s ité  non seulement p o l i t i 
que, m ais a u s s i  économique. V oilà  qui fu t  l a  ra iso n  d 'un  dévelop
pement con stan t du t a t a  de S ik asso  e t qui dev in t l a  base  d'une 
s t r a t é g ie  défen sive c o n s is ta n t à lu t t e r  pour conserver c e t te  fo r 
te r e s s e  p r in c ip a le 2^3 .

S ik a s so , avec l e s  t a t a  p lu s  p e t i t s  dans le s  c a p i t a le s  des 
p rovin ces e t avec l e s  f o r t i f i c a t io n s  supplém entaires flanquant l a  
fo r te r e s se  p r in c ip a le  c o n s t i tu a it  un p u issa n t ensemble d é fe n s if  
qui é t a i t  imprenable pour l e s  armées des a u tre s  E ta t s  a f r i c a in s .

Ce ne fu t que l 'a t t a q u e  fra n ç a ise  qui f i t  échouer l a  concep
t io n  de l a  défense fondée su r l a  lu t te  pour l a  c a p i t a le .  On pour
r a i t  a ff irm e r , b ien  entendu, que l a  su p é r io r ité  fra n ç a ise  é t a i t  
t e l l e  que chaque défense d ev a it tô t  ou ta rd  f i n i r  par un échec. 
Babemba qui par des démarches diplom atiques h ab ile s  é c a r ta  le  mo
ment de l a  con fron tation  a u ss i  lo in  que p o ss ib le  dut ac ce p te r , en 
1898, l a  lu t te  in é g a le . Conformément à l a  t r a d it io n  m i l i t a ir e  du 
Kenedougou i l  d éfen d it S ik a sso  q u ' i l  a v a it  b ien  préparé à un s i è 
ge. P ourtan t, confronté à une armée européenne, l ' a r t  des f o r t i f i 
c a tio n s du Kenedougou / e t  des au tre s pays d 'A friqu e o cc id e n ta le /

* 244s 'a v é r a  in s u f f i s a n t  .
Le d éfau t le  p lu s  grand é t a i t  l i é  à l a  s i tu a t io n  de l a  fo r 

te r e s se  qu 'on a v a it  c o n stru it  dans une v a lé e . On le  f i t  pour avcür
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accè s à l 'e a u  sans la q u e lle  to u t b locus fo r c e r a i t  l e s  défen seu rs 
à c a p itu le r .  Comme beaucoup d 'a u tre s  t a t a  en Afrique o cc id e n ta le , 
S ik asso  é t a i t  entouré de c o l l in e s .  Tant que l e s  a s s ié g e a n ts  ne 
d isp o sa ie n t que d 'a r c s  e t  de f u s i l s ,  c e la  é t a i t  sans im portance. 
Mais une a r t i l l e r i e  in s t a l l é e  su r l a  c o l l in e  surplombant l a  v i l l e  
e t  l a  fo r te r e s s e  a v a it  l a  tâch e f a c i l i t é e .  C asser l e s  murs de ban
co e t de p ie r r e s ,  y f a i r e  de grandes brèches n 'é t a i t  pas d i f f i c i l e .  
Le bombardement permanent de l a  v i l l e  au -d essu s de se s  murs te r r o 
r i s a i t  l e s  h ab itan ts e t  a f f a i b l i s s a i t  l 'a r d e u r  gu errière  des dé
fen seu rs .

M algré c e la  S ik asso  se  défen d it durant deux semaines e t  l e s
combats autour des brèches a in s i  que l a  lu t t e  dans l e s  rues le

* 24*51 -er  mai 1898 furent t r è s  acharnés . Babemba qui a v a it  appliqué 
l a  conception  de l a  guerre défen sive  u t i l i s é e  depuis longtemps 
dans son E ta t ,  se re n d a it  compte que l a  chute de S ik asso  s ig n i
f i a i t  l a  chute de to u t l e  p ays. I l  ne chercha donc pas l a  f u i t e ,  
m ais l a  m ort. Le f i l s  de Tieba Fou, qui s ' é t a i t  enfui chez Samori,
a u ra it  a ffirm é se lon  l a  t r a d it io n  o ra le  q u ' i l  a u ra it  été  mieux de

246se b a t t r e  en campagne • Comme on s a i t  l a  conception de l a  lu t te  
en campagne fu t adoptée p ar Samori, m ais son en tre p r ise  se  term i
na e l l e  a u ss i  par un échec.

On peut a ffirm e r donc que l a  conception de l a  guerre d é fe n s i
ve é lab orée  au Kenedougou é t a i t  e f f ic a c e  dans l a  lu t te  avec l e s  
a d v e rsa ire s  locau x . E l le  ne se  b r is a  défin itivem en t que sous l e s  
coups p o r té s  à ce t E ta t  par une p u issan ce  européenne, m ais dans 
le  cas d'une t e l l e  con fron tation  i l  s e r a i t  d i f f i c i l e  d 'a tten d re  
un au tre  r é s u l t a t .

2 . 3 . L'armée e t l e s  a u tre s  in s t i t u t io n s  é ta tiq u e s

D y n a s t i e .  Comme je  l ' a i  d é jà  mentionné, l a  dy n astie  
au Kenedougou ne se l i m i t a i t  p as à l a  fa m ille  é lém entaire, mais 
em brassait l a  grande fa m ille  e t ,  s i  l 'o n  t ie n t  compte de l a  suc
ce ss io n  des gén ératio n s, le  c lan  des T raore . La conséquence l a  
p lu s im portante de l a  tran sm issio n  du pouvoir dans l e  cadre du 
c lan  fu t  c e l le  que l e s  can d id ats é ta ie n t  nombreux. Etant donné 
qu'un se u l homme pouvait rem plir l e s  fo n c tio n s du sou verain , l e s  
au tre s d evaien t ê tre  s o i t  é lim in és, s o i t  désign és à d 'a u tr e s  pos
t e s  é ta t iq u e s  conformément à le u r  o rig in e  e t  am bition. Dans l ' h i s 
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to ir e  du Kenedougou p résen tée  brièvement dans l e s  c h a p itre s  précé
den ts, nous trouvons des c a s  d 'é lim in a tio n  de c e r ta in s  membres du 
c la n  qu'on a s s a s s in a i t  ou qu 'on b a n n is sa it24^. Cela con cern ait 
avant to u t ceux qui v o u la ie n t s'em parer du pouvoir suprême. Les 
a u tre s , qu i é ta ie n t en m a jo r ité , se  con ten ta ien t des p o s te s  qu'on 
le u r  c o n f ia i t .

Les sou rces nous p résen ten t p lu s en d é t a i l  l a  s i tu a t io n  qui 
ré g n a it  au pays à l'épo qu e du gouvernement de Tieba e t de Babemba. 
C 'e s t  l'épo q u e  où se  forma l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  e t  e l l e  e s t  a s 
sez homogène du poin t de vue de l a  s t ru c tu re  p o lit iq u e . De ce f a i t  
l 'a n a ly s e  du rapport en tre  l a  dynastie  e t  l'arm ée considérée comme 
in s t i t u t io n  é ta tiq u e  d o it  p o rte r  sur l'ép oqu e du règne de deux sou
v era in s mentionnés.

Tieba lui-mène é t a i t  le  chef de l'arm ée  e n tiè re . Un des t r a i t s  
p rin cipau x  qui p ré d e stin a ie n t un membre du c lan  à monter su r le  
trône é t a i t  l i é  à  se s  c a p a c ité s  m i l i t a i r e s ,  à sa  sc ien ce de com
mander l'arm ée  er de mener des b a t a i l l e s  e t  des guerres r é u s s ie s .
Tel fu t  précisém ent l e  cas de Tieba qui avant de prendre l e  pou-

2 48v o ir  se  f i t  connaître comme un commandant éminent e t  fortuné 
A ussi, san s ê tre  l 'a în é  du c la n , m ais seulement le  cinquième dans 
l 'o r d r e ,  T ieba fu t p lacé  devant l e s  a u tre s  prétendants grâce à se s
q u a l i f ic a t io n s  e t à  se s  su ccès m i l i t a i r e s .  Ceux qui p erd a ien t l e s

249gu erres, perdaien t le  pouvoir, comme Daouda .
Les con d ition s sem blables accompagnèrent l a  p r ise  de pouvoir

p ar Babemba qui se f i t  con n aître  comme commandant de v a le u r  a u s s i
250b ien  dans l e s  lu t t e s  pour Loutana e t K in ian  que dans l e s  com-

251b a ts  avec Samori h S ik a sso  .A u  moment de l a  mort de T ieba i l  y 
eut au Kenedougou d 'a u tr e s  membres du c lan  des Traore co n sid é ré s
comme commandants rem arquables, notamment deux f i l s  de T ieba: Fou

252 25^e t  Ahmadou a in s i  que le u r  parent Bem banitieni . Cependant l e s
t a le n t s  m i l i t a i r e s  de Babemba furent a p ré c ié s  le  p lu s  h aut. T ieba 
lui-même le  désigna comme son su ccesseu r2^  tan d is  que l e s  guer
r i e r s  e t  l e s  d ig n it a ir e s  d 'E ta t  a in s i  que l e s  membres du c lan  des 
Traore so u tin ren t c e tte  candidature . Seul Fou qui a v a it  compté
succéder à  son père re fu sa  pendant quelque temps de se soum ettre 

255à  son oncle . üuiquandon qui se re n d it au Kenedougou avec sa  
deuxième m ission , s 'a t t r i b u a i t  l 'é l e c t io n  de Babemba -  p lu s  favo
rab le  à l a  France -  au l ie u  de Fou, v a c i l l a n t  e t  h o s t i le  à la  

256France . Pourtant ce ne fu t  pas le  so u tie n  de cet o f f i c i e r  mais 
l e s  fa c te u r s  de p o lit iq u e  in té r ie u re  e t des ra iso n s  m i l i t a i r e s
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qui déc id èren t de ce ch o ix . Sans doute un rô le  im portant y fu t 
joué p ar le  f a i t  que Babemba c o n n a issa it  l e s  F ran ça is , i l  se  t e 
n a it  à l a  t ê te  de l a  m issio n  de Tieba envoyée à Bamako en 1890,
i l  a v a it  vu l e  siè g e  e t  l a  chute du Segou e t par conséquent i l

257c o n n a is sa it  bien  1 'ennemi . La d é c is io n  pouvait a u ss i  e tre  in 
flu en cée  par l a  lo i  coutum ière qui donnait l a  p r io r i t é  au frè re  
du souverain , avant se s  f i l s .  Mais l e s  t a le n t s  de Babemba, p o l i
t iq u e s  a u ss i  b ien  que m i l i t a i r e s ,  fu ren t d é c i s i f s .  Babemba en don
na l a  preuve au cours du règne de T ieba e t pour c e tte  ra iso n  i l  
d ev in t sou verain .

Le choix s 'a v é r a  hereux c a r  Babemba, pendant to u t son règne, 
r é u s s i t  à re ta rd e r  l e  c o n f l i t  avec l e s  F ran ça is  e t i l  r é so lu t  dans 
l ' i n t é r ê t  du Kenedougou c e lu i avec Samori avec le q u e l, ap rès l a
guerre de 1893-1894, on conclut en 1895 une a l l ia n c e  maintenue

258se c rè te  devant l e s  F ran ça is . Babemba se  montra bon commandant
a u ss i  b ien  dans l e s  ex p éd itio n s de rapine e t  c e l le s  qui avaien t

259 ,pour but d 'ag g ran d ir  l e  t e r r i t o i r e  qu au moment du danger mor
t e l  du cô té  de l a  France. I l  prépara son pays à  ce tte  guerre , dé
veloppa S ik a sso , amassa armes, m unitions e t  v iv r e s ,  d ir ig e a  ad ro i
tement l a  défense de l a  c a p i ta le  e t  demeura à son p oste  de comman
dant ju sq u 'à  l a  mort2^ 0 .

Le l i e n  de l a  d y n astie  avec l'arm ée  ne re p o sa it  p as unique
ment su r  le  f a i t  que le  souverain  é t a i t  commandant suprême exer
çant c e t t e  fon ction  rée llem en t, menant l e s  so fa  au combat e t dé
term inant l e s  o b je c t i f s  p lu s  généraux, a u s s i  b ien  m i l i t a i r e s  que 
p o lit iq u e s  e t économiques, de l a  gu erre.

D 'au tre s  membres du c lan  des Traore re m p lissa ie n t eu x-au ssi 
-  comme je  l ' a i  d i t  p lu s  haut -  l e s  fo n c tio n s de commandants e t  
en même temps de ch efs des p rovin ces. Dans ce cas a u s s i  on p re
n a it  en co n sid ératio n  l e s  t a le n t s  e t l e s  su ccès m i l i t a i r e s  du 
membre du c lan  e t  ce fu ren t eux e t  non seulement l 'o r ig in e  de 
l ' i n t é r e s s é  qui é ta ie n t  con sid érés p ar l e  souverain  avant q u ' i l  
ne p r î t  sa  d é c is io n  de p a s se r  le  commandement à t e l  ou t e l  au tre  
membre du c lan

L 'o rg a n isa t io n  de l'arm ée e t  du commandement é t a i t  com pli
quée c a r  d'une p a r t le  sou verain  é t a i t  le  commandant de toutes, 
l e s  trou pes e t  de l 'a u t r e  i l  y a v a it  l a  d iv is io n  en so fa  se trou 
vant sous le  commandement d ire c t  du so u vera in , en so fa  des pro
v in ces c o n fié s  à d 'a u tr e s  membres du c la n  ou aux commandants ne
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f a i s a n t  pas p a r t ie  du c lan  des Traore e t  en so fa  a l l i e s  commandés
262p ar le u r s  propres ch e fs  . De ce f a i t  l a  dépendance des troupes 

d 'o r ig in e  d iv e rse  du sou verain  e t  le u r  a t t itu d e  envers c e lu i- c i  
furen t v a r ié e s .  Au p o in t de vue formel to u s é ta ie n t  soumis au sou
v e ra in  e t  devaient lu i  ê tre  f id è le s .  En pratique cependant i l  
é t a i t  p lu s  f a c i le  au souverain  d 'o b te n ir  l 'o b é is sa n c e  par l a  force  
que d 'é v e i l l e r  chez tou s l e s  so ld a ts  l e  sentim ent également in ten 
se  de l a  f i d é l i t é .  Pourtant ce fu t  lu i  qui était d'une importance e s 
s e n t ie l le  pour con férer de l a  cohésion à l'arm ée en ta n t que grou
pe de c a ra c tè re  p o l i t iq u e .

La f i d é l i t é  des g u e r r ie r s  à l 'é g a r d  du souverain  en ta n t que 
fa c te u r  de cohésion de l'arm ée trouve une v a s te  con firm ation  dans 
l e s  m atériaux de source • Nous possédons d 'a u tre  p art l e s  in fo r 
m ations d 'a p rè s  le s q u e lle s  l e s  so fa  appartenant à d 'a u tr e s  membres 
du clan se reconnaissaient le ctevcdr de servir et d 'ê t r e  f id è le s  à le u rs  
commandants d ir e c t s  avant to u t. On le  s e n t i t  sous le  règne de Ba- 
bemba quand le  f i l s  de T ieba Fou, prétendant lu i  a u ss i  au pouvoir, 
ne se  soumit à son oncle q u 'à  contre coeur e t  e ssay a  de s 'y  oppo
se r  ju sq u 'à  l a  f in  du règne de c e lu i - c i .  Selon le  c a p ita in e  Brau- 
l o t ,  Fou é t a i t  p op u la ire  dans l'arm ée e t se s  so fa  lu i  é ta ie n t  dé
voués c a r  i l  p a s s a i t  pour un g u e rr ie r  in tra n s ig e a n t v i s - à - v i s  des
F ra n ç a is . Pour m aintenir l e s  so ld a t s  en obéissan ce Babemba condam-

264n a it  de temps en temps à mort un des so fa  appartenant à Fou 
I l  n 'y  eut pas de r é v o lte ,  l a  méthode s 'a v é r a  donc e f f ic a c e  pour 
l e  m aintien de l a  d i s c ip l in e ,  mais i l  ne semble pas q u ' i l  fû t  pos
s ib le  d 'é v e i l l e r  de l a  s o r te ,  parmi l e s  so fa  de Fou, l e  sentim ent 
de l a  f i d é l i t é  au sou verain .

En dehors des p u n itio n s in f l ig é e s  aux revêches, le  souverain  
c o n tr ô la it  l'arm ée en nommant e t  en révoquant l e s  commandants. En 
th é o r ie  i l  d isp o sa it  dans ce domaine d'une l ib e r té  d 'a c t io n  abso
lu e . En p ra tiq u e  cependant l a  rév o catio n  d 'un  chef de province e t 
d 'un commandant d'une armée de province é t a i t  un acte  d i f f i c i l e  
à r é a l i s e r ,  notamment s ' i l  s ' a g i s s a i t  d 'un  membre du c lan  des Tra
ore , Comme nous le  savons, Babemba ne congédia pas Fou malgré 
l 'a t t i t u d e  de c e lu i - c i .  Nous savons également qu 'au  moment de l a  
p r i s e  de pouvoir Babemba l a i s s a  à le u r s  p o s te s  l e s  gens qui l e s
occupaient sous T ieba e t i l  f a i s a i t  des changements avec beaucoup

26 sde prudence . Le changement des commandants i s s u s  de la  couche 
des e sc la v e s  é t a i t  b ien  entendu p lu s f a c i l e  car  l a  volon té du sou-
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v e ra in  é t a i t  l 'u n iq u e  source de le u r  pouvoir. Le Faama pouvait 
donc l e s  révoquer ou l e s  punir se lo n  sa  volon té e t  l a  coutune.

En 1892 T ieba, sous p re ss io n  de l a  France, envoya l'arm ée du 
Kenedougou dans l e  sud pour q u 'e l le  a ttaq u ât Samori e t  i l  m it Fou 
è l a  tê te  des tro u p es. I l  donna a lo r s  à son f i l s  l ' in s t r u c t io n  de 
ne pas a g ir  tro p  énergiquement e t de l im ite r  l 'a c t i o n  aux conquê
t e s  t e r r i t o r i a l e s  lo c a le s  e t  à l a  p r ise  de b u tin . A c e t te  armée 
se Jo ig n it  l e  ré s id e n t f r a n ç a is ,  le  lieu ten an t Marchand, qui ré 
c lam ait une marche rap ide su r Sam ori. En route des c o n f l i t s  e t 
des scènes orageu ses se  p ro d u isire n t e t  Fou in cen d ia  même le  camp 
de Marchand2^ .  Après le  re to u r de l'a rm ée , T ieba, voulant garder 
l e s  apparences, accusa Fou e t  l e s  a u tre s  commandants de ne pas 
av o ir  exécuté se s  o rd re s. Les commandants furen t exécutés e t Fou 
condamné à 200 coups de fo u e t . I l  fû t  sauvé par l 'in te rv e n t io n  de 
Marchand sur la q u e lle  Tieba a v a it  sans doute compté2^ .  Comme on 
le  v o i t ,  le  sou verain  pouvait a rb itra irem en t révoquer et punir 
l e s  commandants. Le Faama y a v a it  d ro it  c a r  i l  é t a i t  en même temps 
le  juge suprême dans l 'E t a t  . I l  en é t a i t  de même aux échelons
in fé r ie u r s  du pou voir. Nous savons que Fou lu i  a u s s i  condamnait à

269mort c e r ta in s  de se s  commandants .
Les p lu s d i f f i c i l e s  à c o n trô le r  par le  sou verain  é ta ie n t l e s  

troup es a l l i é e s  dont le  l ie n  avec l e  Kenedougou é t a i t  l e  p lu s  l â 
che e t  qui av a ien t gardé leu r o rg an isa tio n  sp é c if iq u e  e t le u rs  
c h e fs . I l  ne pou vait pas y ê tre  q u estion  d'un l i e n  basé su r l a  
f i d é l i t é .  I l  a r r iv a  p lu s d'une f o i s  que ces trou p es rompaient l e s  
a l l ia n c e s  ou abandonnaient l a  lu t t e  commune • Le Kenedougou 
s 'a s s u r a i t  l 'o b é is sa n c e  des a l l i é s  grâce à sa  su p é r io r ité  m i l i t a i 
re  e t  au danger d'une exp éd ition  p u n itiv e  en c a s  de rupture des

271 accords .
A insi donc le  rapport de l'arm ée  e t de l a  d y n astie  re p o sa it  

su r un système compliqué de dépendances de d iv e r s  type et n iveau. 
Le souverain  é t a i t  le  commandant suprême, l e s  membres de son c lan  
“  de hauts commandants. L 'o b é issan ce  é t a i t  le  r é s u l t a t  de l a  f i 
d é l i t é  des g u e rr ie r s  -  p articu liè rem en t fo r te  chez l e s  trou pes 
commandées directem ent par le  souverain  -  e t de l a  peur in sp iré e  
p ar l e s  p e in es, souvent t r è s  sé v è re s . P lus le  rapport personnel 
en tre l e  so fa  e t  l e  souverain  é t a i t  f a ib le ,  e t p lu s  l e  rô le  joué 
par l a  co n tra in te  é t a i t  grand. Mais l a  dépendance entre l e  souve
r a in  / e t  l a  d y n a st ie /  e t l'arm ée é t a i t  récip roqu e. Car l'arm ée
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é t a i t  l a  base su r  la q u e lle  é t a i t  fondé l e  pouvoir de Tieba e t  de 
Babemba. C 'e s t  par l a  con tra in te  ou par l a  menace d 'y  re co u rir  qu ' 
i l s  obtenaien t l 'o b é is s a n c e .  Sans l'an n ée  c e la  ne s e r a i t  pas p o s s i
b le  e t l 'E t a t ,  c o n stru it  p ar l a  fo rc e , s 'é c r o u le r a i t  à l a  s u ite  des 
r é v o lte s  des s u je t s .  L'année en tre  l e s  mains des souverain s garan
t i s s a i t  que l a  cohérence de l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e  e t  du pouvoir 
dynastique s e r a i t  maintenue.

C o u r  e t  i n s t i t u t i o n s  c e n t r a l e s .  La 
d is t in c t io n  de l a  cour en ta n t q u 'in s t i tu t io n  é ta tiq u e  indépendan
te  des au tre s in s t i t u t io n s  du Kenedougou, c e n tr a le s  a u ss i  b ien  que 
t e r r i t o r i a l e s ,  n 'e s t  pas f a c i l e .  Car i l  n 'y  a v a i t  pas de rè g le  qui 
p erm ettra it de d é lim ite r  nettement ce s in s t i t u t io n s .  S i on con sidé
r a i t  comme cour un ensemble d'hommes personnellem ent l i é s  avec l e  
souverain  e t rem p lissan t en même temps des fo n c tio n s é t a t iq u e ^ 2 , 
c e t te  d é f in it io n , en général f o r t  u t i l e ,  s 'a v è r e  dans l 'é tu d e  du 
Kenedougou trop  v a ste  é tan t donné que chaque homme dans ce pays dé
pendait personnellem ent du sou verain  e t que chaque d ig n ita ir e  e t  
chaque so ld a t  lu i  d e v a it ê t r e  personnellem ent dévoué e t  f id è le .  
D 'au tre  p art l e s  ch e fs des p ro v in ces, c 'e s t - à - d i r e  l e s  d ig n it a ir e s  
t e r r i t o r ia u x ,  ex erça ien t de temps à autre l e s  fo n c tio n s é ta t iq u e s  
aux c ô té s  du sou verain . I l  s e r a i t  donc n é c e s sa ire , pour d é f in ir  ce 
q u 'é t a i t  la *c o u r  au Kenedougou, d 'in tro d u ire  un t r a i t  supplém entai
re  c a r a c té r is t iq u e  pour c e tte  c o l l e c t iv i t é  -  des sé jo u r s  fréquen ts 
ou même une présence permanente dans l 'e n to u rag e  du souverain .

L 'en tourage l e  p lu s  proche de T ieba e t de Babemba é t a i t  formé 
par le u r  fa m ille .  C 'é t a i t  un groupe fo r t  im portant c a r  chacun de
ces souverain s a v a i t  de nombreux f r è r e s ,  de t r è s  nombreuses femmes

• 273e t  beaucoup d 'e n fa n ts  . P lu sie u rs  de ces personnes re m p lissa ie n t 
d 'im portan tes fon ctio n s m i l i t a i r e s  / e t  en même temps é t a t iq u e s / .  La 
prem ière femme du souverain  a d m in istra it  l e  p a la i s  /d ion foutou / ha
b ité  par d 'a u tr e s  femmes e t  par l e s  en fan ts a in s i  que par l e s  s e r 
v i te u r s  e t  l e s  g ard e s. Quand T ieba é t a i t  en ex p éd itio n  de gu erre , 
en dehors de S ik a s so , l e  pouvoir de sa  prem ière femme s 'é te n d a it
su r tou te  l a  v i l l e  e t p ar conséquent a v a it  à  ce moment-là un ca-

274ra c te re  p o lit iq u e  e t  m i l i t a ir e  .
Les f r è r e s  e t  l e s  f i l s  é ta ie n t  g u e rr ie r s  e t  commandants. Cer

t e s  une p a r t ie  d 'e n tre  eux se l a i s s e n t  d if f ic i le m e n t  con sid érer 
comme appartenant à l a  cour c a r  i l s  é ta ie n t  c h e fs  des p rovin ces, 
m ais l e s  a u tre s  h ab ita ie n t en permanence dans l a  c a p ita le  e t f a i -
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sa le n t  p a r t ie  de l 'e n to u ra g e  le  p lu s  proche du so u vera in . Les ch e fs 
des p rovin ces eux a u s s i  av a ien t le u r s  maisons à S ik a sso  e t  i l s  y 
p a ssa ie n t beaucoup de temps s o i t  en préparant une ex p éd itio n  de 
guerre s o i t  en s'occu p an t avec l e  souverain  des q u estio n s p o l i t i 
qu es. Une des sou rces fr a n ç a ise s  a ffirm e  carrément que l e s  kounti-
g i n 'h a b ita ie n t  p as du to u t dans le u r s  ré sid en ces p ro v in c ia le s ,

275m ais r e s ta ie n t  to u t le  temps dans l a  c a p ita le  ♦ C ela  e s t  con tra
d ic to ir e  avec ce que d ise n t  d 'a u tr e s  sou rces27^ , m ais l 'e r r e u r  pou
v a i t  v e n ir  du f a i t  que ces hommes p a ssa ie n t  e ffectivem en t le  p lu s
c l a i r  de le u r  temps à S ik asso  ou en ex péd ition  de gu erre , à l a  cam-

277pagne . Peu* a i l l e u r s  b ien  des so u rces montrent T ieba, e t  p lu s  
ta r d  Babemba, au moment de prendre l e s  d é c is io n s  p o lit iq u e s  le s  
p lu s  im portantes, en tourés de le u r s  f r è r e s ,  c o n s e i l le r s ,  e t  f i l i 78. 
Dans c e t  entourage i l  y a v a it  a u ss i  b ien  l e s  ch efs des provinces 
e t  commandants des trou p es lo c a le s  que l e s  au tre s membres du c lan . 
A ussi l a  sép aratio n  de l a  cour de l'en sem b le  des in s t i t u t io n s  e s t -  
- e l l e  d i f f i c i l e .  Ce type d 'o rg a n isa t io n  pouvait e x i s t e r  au Kenedou- 
gou parce que l a  su p e r f ic ie  du pays n 'é t a i t  pas grande e t  que l e s  
c a p i t a le s  des provin ces é ta ie n t l e  p lu s  souvent s i t u é e s  non lo in  
de S ik a sso . C ela  p erm etta it  aux ch e fs  des p rovinces de p a r t ic ip e r  
fréquemment à l a  p r i s e  des d é c is io n s  concernant l e s  problèmes d 'E - 
t a t  l e s  p lu s  im portan ts.

Dans le  p lu s  proche entourage des sou verain s i l  y a v a it  a u ss i  
des g r io t t e s  e t  des m arabouts2^9 . I l s  é ta ie n t l e s  c o n s e i l le r s  des 
so u v e ra in s, mais i l s  re m p lissa ie n t en même temps des fon ctio n s mi
l i t a i r e ^ 0 » I l  y a v a it  encore dans l 'e n to u rag e  l e  p lu s proche du 
souverain  une p e rso n n a lité  im portante qu 'é t a i t  le  bourreau .

Le souverain  é t a i t  entouré p ar une garde de garçons -  so ld a s-  
s i  e t  par une garde adu lte  armée de f u s i l s  à t i r  rapide*® 3 . On 
peut c o n sta te r  donc que l a  p lu p art de personnes constamment présen
t e s  dans l 'e n to u rag e  du Faama, l i é e s  personnelement avec lu i  e t 
rem p lissan t des fon ctio n s d 'E ta t ,  é ta ie n t  en même temps comman
dan ts ou so ld a t s .

C h a r g e s  e t  a d m i n i s t r a t i o n  t e r r i 
t o r i a l e  d e  l ' E t a t .  La d iv is io n  t e r r i t o r i a l e  de l 'E 
t a t  en provinces corresp on d ait étro item en t à l a  d iv is io n  de l ' a r -

* 284 #mée du Kenedougou en détachements provinciaux . L es détachements
a l l i é s  eux a u ss i  é ta ie n t  re c ru té s  en fon ction  des t e r r i t o i r e s ,  d i
st in g u é s  au point de vue de l 'o r g a n is a t io n  e t  l i é s  au Kenedougou
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p ar une dépendance p lu s  lè c h e , A l a  t ê t e  de chaque détachement a in 
s i  d is t in g u é  se  te n a it  un ch ef qui é t a i t  & l a  f o i s  commandant e t  
ad m in istra teu r de l a  province ou chef du d i s t r i c t  a l l i é .  A insi 
l 'u n io n  de l 'o r g a n is a t io n  p o lit iq u e  e t  m i l i t a ir e  de l 'E t a t  é t a i t  
complète en ce qui concerne l 'a d m in is t r a t io n  du t e r r i t o i r e .

Le pouvoir é t a i t  con sidéré  au Kenedougou comme un to u t in sép a
rab le  -  l e  souverain  é t a i t  en même temps Juge suprême, ad m in istra
te u r  du t e r r i t o i r e  e t  p ercep teur des p r e s ta t io n s . S ' i l  c é d a it  une 
p a r t ie  de s e s  d r o it s  à  une personne qui se  t e n a it  à l a  t ê te  d 'une 
province, ce fon ctio n n aire  commençait à  ex ercer su r son t e r r i t o i r e  
to u te s  l e s  fon ctio n s a d n in is t r a t iv e s ,  f i s c a l e s ,  ju r id iq u e s , p o l i
c iè r e s  e t b ien  entendu m i l i t a i r e s 28^.

Le rep résen tan t du sou verain  a g i s s a i t  de deux m anières. Pre
mièrement i l  s u r v e i l l a i t  sa  province en envoyant dans d i f fé r e n t s
en d ro its l e s  membres de sa  fam ille  -  f r è r e s ,  f i l s  e t p a re n ts , char-

286 % gés de se s  commissions . C 'é t a i t  p articu liè rem en t im portant quand
le  k ountig i lui-même se  tr o u v a it  hors de l a  province, dans l a  c ap i
t a le  de l 'E t a t  ou en exp éd ition  de gu erre . Deuxièmement, i l  con tr
ô l a i t  le  t e r r i t o i r e  par 1 'in term é d ia ire  des ch e fs des v i l l a g e s  e t  
des grandes fa m ille s  dont i l  é t a i t  le  su p é r ie u r . Les c h e fs , eux, 
é ta ie n t  d ésign és par l e s  communautés lo c a le s  ou p aren ta le s se lon  
l e s  r è g le s  du d ro it  coutumier e t dans l e s  v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  i l s  
é ta ie n t d ésign ées par l e s  k o u n tig i. Dans to u s l e s  c a s  i l s  c o n st i
tu a ie n t l 'é c h e lo n  le  p lu s  b as du gouvernement du t e r r i t o i r e .  I l s  
s 'o ccu p a ie n t a u ss i  de l 'a d m in is t r a t io n  de l a  ju s t i c e ,  sa u f  l e s  c a s
p a s s ib le s  de l a  peine de m ort, e t  de l'accu m u latio n  des p re s ta -  

.287 t io n s  d E ta t
Les ch e fs des grandes fa m ille s  e t des v i l l a g e s  dépendaient 

des k o u n tig i, mais i l s  pouvaien t, à propos des problèmes d 'im por
tan ce , f a i r e  appel au sou verain  lui-même qui l e s  re c e v a it  aux au-

288diences de lundi et de vendredi . Au niveau de l a  grande fam ille  
e t  du v i l l a g e  le  l ie n  en tre l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  e t m i l i t a ir e  
devenait p lu s  f a ib le .

Le pouvoir des kou ntig i sur l e s  p rov in ces re p o sa it  su r l ' a r 
mée q u ' i l s  commandaient e t qui o b l ig e a it  l e s  s u je t s  à l 'o b é i s s a n 
c e . De ce f a i t  l a  d is p o s it io n  des troupes é t a i t  im portante pour un 
ex erc ice  de pouvoir e f f ic a c e  sur le  t e r r i t o i r e  de l 'E t a t .  La p lu s 
grande garn ison  s ta t io n n a it  dans l a  c a p ita le  du pays -  S ik a sso .
Même au cours des ex p éd ition s de guerre on y l a i s s a i t  un détache-

S
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merrt p u issa n t su sc e p tib le  de m aintenir l 'o r d r e  dans l e  pays e t  en
A * 289

même temps jou an t l e  rô le  de réserve en c a s  de d é fa ite
Les détachements prov in ciaux  s ta t io n n a ie n t avant tou t dans

l e s  ré sid en c es des ch efs des p rovin ces. Ces ré sid en ces é ta ie n t  d is -
290posées autour de S ik asso  e t  entourées de f o r t i f i c a t io n s  de banco . 

Les c a p i t a le s  des p rovinces se rv a ien t de p o in ts  de r é s is t a n c e  sup
p lém entaires en c a s  d 'in v a s io n  é tran gère , m ais su rtou t e l l e s  jo u a i
ent un rô le  in té r ie u r  c a r  en c a s  de ré v o lte  des s u je t s  ou des a l 
l i é s  e l l e s  é ta ie n t  suffisam m ent fo r te s  pour r é s i s t e r  à l 'a t t a q u e  
e t  éventuellem ent se  défendre ju sq u 'à  l 'a r r i v é e  des r e n fo r t s .

Les c a p i t a le s  des p rov in ces n 'é ta ie n t  cependant pas rem plies 
de trou p es en permanence c a r  i l  é t a i t  de rè g le  que l e s  so fa  par
t a ie n t  chaque année pour une expéd ition  de guerre p lu s ou moins

,  ,  »
im portante. Une guerre in ce ssa n te  é t a i t  n é c e ssa ire  dans l a  s i t u a 
tio n  où une p a r t ie  de f r a i s  d 'e n tr e t ie n  de l'arm ée é t a i t  couverte 
par l e  b u tin .

Le devo ir de s u r v e i l le r  le  t e r r i t o i r e  e t  de m aintenir l 'o r d r e
retom bait a lo r s  sur l e s  détachements moins nombreux l a i s s é s  su r
p lace . Une p a r t ie  en sé jo u r n a it  dans l a  c a p i t a le ,  m ais l a  p lu p art
é ta ie n t  d isp e r sé s  par p e t i t s  groupes à t r a v e r s  tou t l e  t e r r i t o i r e .
De nombreuses sources nous inform ent que des détachements comptant
souvent en tre  une demi-douzaine et une douzaine de so fa  s e r v e i l l a i -

291ent l 'o r d r e  dans l e s  v i l l a g e s  r e s p e c t i f s  . Ces so ld a ts  c o n tr ô la i
ent l a  p op u lation  e t l e s  ch e fs  des communautés, g a ra n t is sa ie n t  par 
le u r  présence l 'e x é c u tio n  des d é c is io n s  e t  des sentences /d e s  ch e fs 
de d i f f é r e n t s  n iveaux/, observaien t l ' é t a t  des e s p r i t s  dans l e  pays* 
s u r v e i l la ie n t  l e s  ro u tes e t  l e s  marchés, percevaien t l e s  douanes, 
v e i l l a ie n t  à  ce que l e s  p re s ta t io n s  fu sse n t l iv r é e s  dans une quan
t i t é  e t  dans un d é la i q u ' i l  f a l l a i t 2^2 .

Le nombre de so ld a t s  dans l e s  v i l l a g e s  r e s p e c t i f s  é t a i t  trop  
p e t i t  pour é to u ffe r  une ré v o lte  éven tu e lle  de l a  p op u lation . On 
l e s  o b é i s s a i t  parce que dans le  cas c o n tra ire  l e  kountig i ou l e  
Faama envoyaient des tro u p es p lus nombreuses qui c h â t ia ie n t l e s  
r e b e l le s  e t ,  en cas de ré v o lte  p lu s  im portante , p i l l a i e n t  le  v i l 
la g e  to u t e n t ie r 2^3 . Quand l e s  échecs de l'a rm ée  du Kenedougou 
donnaient à l a  population  de t e l  ou au tre  v i l l a g e  un e sp o ir  de re 
couvrer l'indépendance ou quand l 'o p p r e s s io n  devenait in su pp orta
b le ,  l e s  v i l l a g e s  se ré v o lta ie n t  e t  tu a ie n t  ou ch assa ien t l e s  so-

294f a  qui y s ta tio n n a ie n t
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Un rô le  t r è s  im portant dans le  gouvernement du t e r r i t o i r e  de 
l 'E t a t  é t a i t  Joué l a  par tran sm issio n  rap id e  d 'in fo rm atio n s e t 
d 'o rd re s . A c e t  e f f e t  on se  s e r v a it  de c o u rr ie r s  re c ru té s  parmi 
l e s  s o fa .  Ces c o u rr ie r s  p o rta ie n t a u ss i  b ien  l e s  o rdres de nature 
m i l i t a i r e  que to u te s l e s  a u tre s  commissions concernant l 'a d m in i
s t r a t io n  du pays, l a  p ercep tion  e t  l e  tra n sp o r t  des p r e s ta t io n s , 
l 'e n v o i des hommes pour l e s  travau x , l a  su rv e illa n c e  e t l 'o r g a n i
sa t io n  du commerce a in s i  que l a  p o lit iq u e  e x té r ie u re , par exemple 
l 'a c c u e i l  des m issions é tran g ère s29-*.

A insi donc dans chaque domaine du gouvernement de l 'E t a t ,  
l'arm ée jo u a i t  un rô le  de prem ier p lan . On peut même a ff irm e r  qu ' 
au -dessu s de 1 'échelon du v i l l a g e  chaque fon ctio n  é ta tiq u e  é t a i t  
en même temps une fon ction  m i l i t a ir e 29**. L 'id e n t i f ic a t io n  de l ' o r 
g a n isa tio n  de l 'E t a t  e t  de l 'o r g a n is a t io n  de l'arm ée é t a i t  t o t a le .  
L'armée avec un commandant -  souverain  à  sa  t ê t e ,  c réa  l 'E t a t  de 
Kenedougou e t  en su ite  ce commandant dev in t monarque, l e s  comman
dants l e s  p lu s im portants -  gouverneurs d es provinces ou de le u r s  
p a r t ie s  /quand le  k o u n tig i d é s ig n a it  se s  rem p laçan ts/. Seul un cer
ta in  nombre de ch e fs groupés autour du sou verain , p ar exemple l e s  
commandants de l a  garde , ne géra ien t aucun t e r r i t o i r e .  Ces gens l à  
rem plissaient cependant des fo n ctio n s à l a  cou r, donc é ta t iq u e s  e l 
l e s  a u s s i .

L es sou rces n 'ap p orten t en revanche aucune preuve de l ' e x i s 
tence d 'une d iv is io n  des compétences au tre  que l a  d iv is io n  t e r r i 
t o r i a l e .  Ce genre de d iv is io n  des charges se lo n  le  type des a f f a i 
r e s  ne f a i s a i t  q u 'a p p a ra ître  -  comme exemple on peut c i t e r  i c i  l a  
d is t in c t io n  de l a  fon ctio n  du chef de l a  gard e , du bourreau e t  à 
c e r ta in s  égards l a  su rv e illa n c e  du t r é s o r  /don t j e  p a r le r a i  dans 
l e  ch ap itre  su iv a n t / .  Par p rin c ip e  cependant on c o n sid é ra it  le  
pouvoir comme in sép arab le  -  par conséquent l e s  fon ction s e t l e s  
d r o it s  m i l i t a i r e s  c o n st itu a ie n t  un des élém ents du règne à  côté 
d 'a u t r e s :  ju r id iq u e , f i s c a u x ,  p o l ic ie r s  e t  a d m in is t r a t i f s .  Beau
coup indique cependant que to u s i l s  re p o sa ie n t sur l a  fo rce  armée.

2 .4 .  L'armée face  à l'économ ie e t au système f i s c a l

Le Kenedougou se  forma su r un t e r r i t o i r e  ayant une d e n sité  
de l a  popu lation  re lativem en t grande e t une a g r ic u ltu re  b ien  dé
veloppée. Dans le  ch ap itre  concernant l a  form ation de l 'E t a t  nous
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avons sou lign é 1 'im portance des su rp lu s obtenus dans l 'a g r ic u l t u r e  
On c u l t i v a i t  avant to u t le  m il le t ,  l e  fo n io , l e  sorgho, le  r i z ,  
l e s  yams, l e s  p lan te s  légum ineuses, le  coton^9^ .

L 'é lev age  é t a i t  moins développé à cause du c lim at e t  de l a  
mouche t s é - t s é .  I l  y a v a it  cependant parmi l e s  Senoufo, des grou
pes de nomades Peuls qui é le v a ie n t le  b é ta i l^ 9®. L 'a r t i s a n a t  é t a i t  
c u lt iv é  dans le  cadre des grandes f a m il le s ,  notamment l a  p o te rie  
e t  l e  t i s s a g e  /c e  d ern ie r  é t a i t  fréquent dans l e s  fa m ille s  Dioula/
quant à l a  fonte de f e r  e t  le  m étier de forgeron  i l s  se  détachè-

299ren t des occupations a g r ic o le s  .
Le commerce se  t r o u v a it  entre l e s  mains des D ioula. I l  é t a i t  

b ien  développé su r le  t e r r i t o i r e  du Kenedougou grâce aux r ic h e s se s  
de ce t e r r i t o i r e  e t  à  sa  s itu a t io n  su r  l e  croisem ent des ro u te s . 
C erta in es rou tes ven aien t du Kong e t du pays des noix de c o la  au 
sud, à  Bamako, Segou e t  Djenne au nord; d 'a u tre s  de Bobo D ioulasso 
/ e t  p lu s  lo in  du pays des M ossi/ à l ' e s t ,  à Bougouni e t  p lu s  lo in  
à Kankan à l 'o u e s t  ou à Bamako au n ord-ou est, e t p lu s lo in  à  Kayes 
ou Medine. Les D ioula qui h a b ita ie n t l e  t e r r i t o i r e  du Kenedougou 
av aien t donc de nombreux co n tac ts  avec l e s  marchands h ab itan t le  
long de ces p is t e s  e t  l e s  parcourant chaque année dans le u r  expé
d it io n s  comme re la ie s **00 • L 'e x iste n c e  d 'un  réseau  de p i s t e s  e t le  
commerce bien  développé donnaient du dynamisme à l'économ ie e t 
f a i s a i e n t  en trer l e  t e r r i t o i r e  du Kenedougou dans le  cadre de l ' é 
conomie de tou te  l 'A fr iq u e  o cc id e n ta le .

Une population  dense, une a g r ic u ltu re  e t un commerce b ien  dé
veloppés a in s i  que l 'e x i s t e n c e  de l 'a r t i s a n a t  e t de l 'é le v a g e ,  des 
su rp lu s im portants e t  systématiquement gagnés perm ettaien t au grou 
pe gouvernant du Kenedougou de développer l e  système f i s c a l .

Les formes de l 'e x p lo i t a t io n  de l a  population  a s se r v ie  é t a i 
ent d if fé r e n te s  e t  dépendaient de p lu s ie u r s  fa c te u r s ;  du type d 'oc 
cupation  du groupe de popu lation  donné, du degré de dépendance e t 
de l a  nature du l i e n  du v i l l a g e  ou de l a  région  donnés avec le  Ke
nedougou.

La p lu s fréquente é t a i t  l a  p r e s ta t io n  sous forme de p rodu its 
a g r ic o le s  ce qui é t a i t  l i é  au f a i t  que l a  p lu s grande p a r t ie  de 
l a  p op u lation  du Kenedougou é ta ie n t  des a g r ic u lte u r s .  Dans l e s  
v i l l a g e s  qui avaien t accepté  la  dépendance sans lu t t e r ,  on l a i s 
s a i t  l a  population  su r p lace  e t  l e s  c h e fs , de l a  p a r t ie  de ré co l
t e s  q u ' i l s  percevaien t de tou te  l a  communauté e t  q u ' i l s  emmagasi
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naien t pour e l l e ,  envoyaient l a  p r e s ta t io n  f ix é e  par le  souverain . 
Auprès de ce s ch efs on p la ç a i t  des so fa  pour v e i l l e r  à  l 'e n v o i des 
p r e s ta t io n s  • Les v i l l a g e s  conquis p ar l a  fo rce  é ta ie n t  p i l l é s  
e t d é t r u i t s .  Leur pop u lation  é t a i t  ré d u ite  à l 'e s c la v a g e .  Une gran
de p a r t ie  d 'e sc la v e s  é t a i t  de nouveau é t a b l ie  su r l a  t e r r e ,  mais

302dans un au tre  en dro it . Un t e l  t r a n s fe r t  d é t r u is a i t  l e  système 
d 'o rg a n isa t io n  observé à l a  campagne, rom pait le  l ie n  des hommes 
avec l a  te r r e  qui se lon  le u r s  croyances a v a i t  appartenu à  le u r s  
a ïeu x . Les ch e fs é ta ie n t  tu é s  e t même s ' i l s  gardaien t l a  v ie  sau
ve, le u r  a u to r ité  se  t r o u v a it ,  dans l e s  nouvelles c irco n stan ce s, 
fo r t  éb ran lée . Théoriquement tous l e s  b ien s se  trouvant dans l a  
d is p o s i t io n  d es e sc la v e s  e t  to u te s  l e s  r é c o lte s  f a i t e s  par eux 
ap parten aien t au sou verain . C e lu i-c i cependant ne le u r  p ren a it 
p as to u t c a r  i l  v o u la it  l e s  e x p lo ite r  pendant de longues années.
On admit donc de d ésign er dans le  v i l l a g e  un champ à p art que tous 
l e s  h a b ita n ts  c u lt iv a ie n t .  Toute l a  r é c o lte  de ce champ é t a i t  en-
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voyée au souverain  . A l a  t ê te  d'un t e l  v i l l a g e  on m e tta it  un 
chef c h o is i  par le  sou verain  e t non l i é  p ar l e s  l ie n s  du sang ewec 
l a  communauté q u ' i l  d e v a it  gouverner. D 'habitude le  choix tom bait 
su r un v ieu x  so ld a t , souvent lui-même e sc la v e  d 'o r ig in e 30^ . I l  
v e i l l a i t  à ce que le  champ fû t  b ien  c u lt iv é  e t l a  ré c o lte  envoyée 
à terme e t  en e n t ie r .

Les v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  con tribuèren t à a c c r o îtr e  l a  d en sité  
de l a  p opu lation , notamment autour des c e n tre s  du pouvoir. Les 
sources confirm ent l e  développement des v i l l a g e s  de ce type aux 
a len to u rs de S ik a sso . Ce f a i t  fu t  remarqué par l e s  envoyés fran 
ç a i s  a r r iv a n t  à l a  cour des souverains du Kenedougou e t  par l e s  
voyageurs trav e rsan t ce p ays. Le c a p ita in e  Quiquandon p a r la  d'un 
grand champ appartenant à T ieba e t  s i t u é  tou t près de l a  v i l l e .
Cet au teur remarqua a u s s i  l e  déplacement de l a  p op u lation  p r ise  
à Loutana e t à Kinian aux a len tou rs de S ik a sso 3

Des in form ations analogues su r l e  bon aménagement de l a  ré 
gion de S ik a sso  e t une grande d en sité  de l a  popu lation  su r ce s 
t e r r a in s  furen t tran sm ises p ar  le  c a p ita in e  M onteil qui p a ssa  par 
le  Kenedougou en 1891. I l  estim a que dans l e s  v i l l a g e s  d 'esc laves, 
l 'é te n d u e  du champ dont l e s  r é c o lte s  é t a ie n t  envoyées au souve
r a in  é t a i t  c a lcu lé e  de manière à ce que l a  m oitié  de r é c o lte s  ob
tenues par l e  v i l l a g e  fû t  expédiée en ta n t  que p re s ta t io n 30^ . Ce
l a  éq u iv au d rait à  une charge t r è s  grande. D 'au tres t e x te s  de sour
ce ne perm ettent pas de v é r i f i e r  c e t t e  in form ation , p lu tô t exagé
ré e .
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L es p re s ta t io n s  é t a le n t  fo u rn ie s en p ro d u its  a g r ic o le s  e t  
avant to u t en m il le t ,  r i z ,  coton e t b é t a i l 307*

De même que l e  sou verain , l e s  k o u n tig i o rg an isa ie n t eux aus
s i  d es v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  dans le u r s  p ro v in ces30®. I l s  obtenaient 
grâce à c e la  un c e r ta in  degré d'indépendance économique e t  une 
p lu s grande f a c i l i t é  de n o u rrir  l e s  tro u p es sta tio n n an t dans l a  
province. C ela f a i s a i t  dim inuer l e s  d ev o irs  de l a  p op u lation  a s 
se rv ie  l i é s  au tra n sp o rt des p r e s ta t io n s  qu 'on  consommait à  pro
x im ité  de l 'e n d r o it  de le u r  production e t  de l a  p ercep tion  de l a
p a r t ie  de r é c o lte s  due à  l 'E t a t .

En dehors des v i l l a g e s  d 'e sc la v e s  e t  de ceux dont l a  popula
t io n  é t a i t  re s té e  su r p lace  e t  a v a it  accep té  l e  devoir de fo u rn ir  
l e s  p r e s ta t io n s ,  i l  y a v a i t  a u s s i  des v i l l a g e s  groupant une popu
la t io n  d 'o r ig in e s  d iv e r s e s .  I l  a r r iv a i t  souvent que l e s  souverains 
du Kenedougou envoyaient l e s  e sc la v e s  t r a v a i l l e r  dans un v i l l a g e  
d é jà  e x is ta n t .  Dans ce c a s  l e s  charges p esan t su r l e s  h ab itan ts  
dépendaient de l a  c a té g o r ie  q u ' i l s  re p ré se n ta ie n t -  c e l l e  d 'an
c ie n s  h ab itan ts  ou c e l le  de p r iso n n ie rs  de guerre d é p la c é s . Cet
te  s i t u a t io n  e s t  expliquée en d é t a i l  dans l ' in s t r u c t io n  d 'A rch i- 
nard du 26 novembre 1892 tran sm ise  au m ajor Quiquandon avant son 
deuxième voyage au Kenedougou309. Archinard y a n a ly sa it  l'e m p la
cement de l a  fro n tiè re  p assan t su r l e  t e r r i t o i r e  Minianka entre
l 'E t a t  de T ieba e t le  Segou conquis d é jà  par l e s  F ra n ç a is . I l
s ' a g i s s a i t  d 'é t a b l i r  l'ap parten an ce  du v i l l a g e  de Karagona dont 
l e  chef a v a it  reconnu l 'a u t o r i t é  du Segou. I l  s 'a v é r a  cependant 
que T ieba a v a it  tran sm is p lu s tô t  au ch ef de ce v i l l a g e  un cer
ta in  nombre de fa m ille s  pour a c c r o îtr e  sa  popu lation  e t  y a v a it  
envoyé en p lu s quelques so fa  en tan t que se s  re p ré se n tan ts . Les 
h ab itan ts  de Karagona ch assè ren t ce s s o fa  au moment où T ieba 
é t a i t  occupé par l e s  lu t t e s  à K inian. Mais quand i l s  p a r t ir e n t  
pour se  soum ettre au pouvoir du Segou, l e s  fa m ille s  d 'e s c la v e s  
envoyées par Tieba s 'e n fu ir e n t  au Kenedougou craign an t d 'ê t r e  
vendues par l e s  h ab itan ts  de Karagona. C ela  se  p a s s a i t  au moment 
de la  c o lla b o ra tio n  de l a  France avec l e  Kenedougou grâce à quoi 
l a  m issio n  a l la n t  au Segou fu t  emprisonnée p ar l e s  F ra n ç a is ,
T ieba recouvra le  v i l l a g e  e t y envoya de nouveau se s  s o fa .

Ce c a s  d é c r it  p ar Archinard avec une abondance de d é t a i l s  
montre qu'une population  de d iv e rs degrés de dépendance h a b ita i t  
dans le  même v i l l a g e .  C 'é t a i t  une source de c o n f l i t s ,  l e s  an
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c ie n s h ab itan ts  e t l e s  p r iso n n ie rs  a r r iv é s  c o n st itu a ie n t  des grou
pes à p a r t ,  l e s  in té r ê t s  de ce s  groupes ne se  jo ig n a ie n t p as, sans 
doute l e s  in t é r ê t s  des anciens h ab itan ts é ta ie n t  e n fre in ts  par l e s  
nouveaux venus -  ne s e r a i t - c e  que par l 'o c c u p a tio n  d'une p a r t ie  
des champs. La te r r e  ne manquait p a s , i l  e s t  v r a i ,  m ais l a  d is ta n 
ce séparan t l e s  champs r e s p e c t i f s  du v i l l a g e  im posait des charges 
de tra n sp o r t  p lu s ou moins c o n sid é rab le s . L es anciens h ab itan ts  
é ta ie n t u n is  par l e s  l ie n s  du sang e t p ar l e s  croyances qui s 'y  
a tta c h a ie n t , Iss nouveaux venus se  trou v a ien t hors du système r e 
l i a n t  l a  so c ié té  v i l l a g e o i s e .

Les avantages du système de peuplement a in s i  organ isé  é ta ie n t  
en revanche t r è s  nets pour l e  souverain  qui n 'a v a it  pas à s 'o c c u 
per de l a  form ation des nouveaux v i l l a g e s  à p a r t i r  de zé ro . Les 
co n trad ic tio n s e t  l e s  c o n f l i t s  d 'in té r ê t s  su r g is sa n t  à l ' in t é r i e u r  
du v i l l a g e  lu i  même é ta ie n t  é to u ffé s  par l a  fo rce  ou par l a  menace 
d 'y  re c o u r ir . Quand c e tte  menace f a i b l i s s a i t ,  le  c o n f l i t  se  mani
f e s t a i t  avec une in te n s ité  d 'au tan t p lu s  grande. On peut im aginer 
l a  te n sio n  de ce s c o n f l i t s  en pensant au f a i t  que l e s  e sc la v e s  p ré
fé rè re n t s 'é v a d e r  e t  re v e n ir  au Kenedougou c a r  i l s  s 'y  se n ta ie n t 
p lu s  en s é c u r i t é .  Ce f a i t  prouve en outre que le  so r t  des hommes 
p r iv é s  de l i b e r t é ,  m ais i n s t a l l é s  su r l a  t e r r e ,  é t a i t  à le u r  sens 
su p p o rtab le . I l s  avaien t réellem ent peur d 'ê t r e  vendus par l e s  ha
b ita n t s  du v i l l a g e  de Karagona, mais i l s  ne r isq u è re n t pas l a  f u i 
te  pour re tro u v e r l'in dépen dan ce. L 'E ta t  de Kenedougou qui l e s  
a v a it  f a i t  e sc la v e s , qui l e s  a v a it  in s ta l lé s  su r l a  te r re  e t qui 
p e rc e v a it l e s  t r ib u t s ,  é t a i t  pour eux m algré to u t le  garant d'une 
certa in e  s t a b i l i t é  q u ' i l s  ava ien t perdue au moment de l a  ré v o lte  
du v i l l a g e  de Karagona et q u ' i l s  ne se  se n ta ie n t  pas l e s  fo rc e s  
ni l e s  p o s s i b i l i t é s  de recouvrer eux-mêmes. I l s  s 'e n fu ire n t  se u le 
ment ap rès que le  Kenedougou p e rd it  temporairement l e  con trô le  sur 
Karagona.

Outre l a  form ation des v i l l a g e s  peuplés d 'e sc la v e s  e t  l ' i n 
s t a l l a t io n  d es e sc la v e s  dans l e s  v i l l a g e s  d é jà  e x is ta n t s ,  i l  y 
a v a it  encore une tro isièm e forme de l 'o r g a n is a t io n  des dép lace
ments des gens e t  du peuplement du t e r r i t o i r e .  V oici qu 'en  c a s  de 
conquête d 'un v i l la g e  ennemi on emmenait l e s  gens qui y é ta ie n t  
e sc la v e s  ou o tages e t on l e s  envoyaient dans le u r s  v i l l a g e s  d 'o r i 
g in e. A in si, ap rès l a  p r is e  de Kinian Tieba l ib é r a  l e s  hommes de 
Loutana qui y sé jo u rn aien t e t  qu 'on g a rd a it  san s doute en q u a l i té



d 'o ta g e s  g a ra n t is sa n t  l 'a l l i a n c e  des deux v i l l a g e s .  I l s  fu ren t ren-
* 310voyés à  Loutana d é jà  conquise par Tieba e t chargée de t r ib u t s  .

Les déplacem ents de l a  popu lation  é ta ie n t  pour l e  t r é s o r  du 
Kenedougou un phénomène de t r è s  grande im portance. Premièrement, 
grâce à  eux, l e s  cen tres du pouvoir e t  l e s  l ie u x  de l a  d is lo c a t io n  
des troupes é ta ie n t  entourés par des t e r r i t o i r e s  d'une grande den
s i t é  de l a  pop u lation  ce qu i f a c i l i t a i t  1 'approvisionnem ent du 
groupe au pouvoir e t  de l 'a rm é e . Deuxièmement, l a  d en sité  de l a  po
p u la tio n  de l 'E t a t  ne c e s s a i t  de c r o î t r e .  C ela  se  p a s s a i t  au d é t r i 
ment des t e r r i t o i r e s  s i t u é s  en dehors du Kenedougou qu'on p i l l a i t  
e t  d é p o u il la i t  de p o p u la tion . Troisièm ement, l a  dépendance des co- 
lo n s-p r iso n n ie r s  é t a i t  p lu s  grande que c e l l e  des h ab itan ts  des v i l 
la g e s  qui avaien t accepté sans lu t te  l a  suprém atie du Kenedougou 
ce qui o f f r a i t  au souverain  des p o s s i b i l i t é s  p lu s grandes d'impo
se r  aux e sc la v e s  l a  nature e t l e  volume des t r ib u t s  en ten ant com
p te , b ien  entendu, des p o s s i b i l i t é s  de l'économ ie lo c a le  e t du ren
dement de t r a v a i l  d 'un a g r ic u lte u r  ou é le v eu r.

En dehors des l iv r a i s o n s  des v iv r e s  pour l e  souverain  e t  l e s  
k o u n tig i, i l  y a v a it  a u s s i  une au tre forme de p re s ta t io n  qui con
s i s t a i t  à f a i r e  e n tre te n ir  p ar l a  pop u lation  du v i l la g e  l e s  so fa  
qu i y s ta tio n n a ie n t pour v e i l l e r  à l a  p ercep tio n  des a u tre s  p re s ta 
t io n s  e t  des douanes, pour s u r v e i l le r  l e s  ro u te s e t  rem plir d 'au -  

311t r è s  d ev o irs  .  Les so fa  exerçan t l a  fon ctio n  des ch efs des v i l 
la g e s  d 'e s c la v e s  e t des p e t i t e s  garn ison s d isp e rsé e s  sur l e  t e r r i 
t o ir e  de l 'E t a t  é ta ie n t  donc n ou rris par l e s  s u je t s  de manière d i
r e c te ,  san s p a sse r  p ar l 'in te rm é d ia ir e  de l 'a p p a r e i l  d 'E ta t  leq u e l 
d i s t r ib u a i t  c e s  b ien s seulement qui é ta ie n t  a r r iv é s  aux g re n ie rs  
d 'E ta t .

La l iv r a i s o n  des p r e s ta t io n s  im p liq u a it le  t r a v a i l  n é c e s sa i
re  pour l e s  tra n sp o r te r  aux m agasins d 'E ta t ,  Ce devoir se  tro u v a it  
l im ité  dans l a  mesure où on s 'e f f o r ç a i t  d'aménager e t  de peupler 
l e s  t e r r a in s  v o is in a n t avec l e s  ré sid en ces des a u to r i té s .  Néan
moins l e s  dimensions e t le  nombre d 'h a b ita n ts  de S ik asso  n é c e s s i
ta ie n t  l e s  fo u rn itu re s  des t e r r i t o i r e s  p lu s  é lo ig n é s égalem ent.

Pour l e  tra n sp o rt on p r o f i t a i t  du t r a v a i l  des p o rteu rs en
voyés des v i l l a g e s  fo u rn issa n t l e s  p re s ta t io n s  e t s u r v e i l lé s  en
cours de rou te  par des s o fa .  Ce t r a v a i l  é t a i t  e ffe c tu é  non se u le -

312ment p ar l e s  hommes, m ais a u s s i  par l e s  femmes . Les fo u rn itu 
r e s  des p r e s ta t io n s  à S ik a sso  é ta ie n t  n é c e s sa ir e s  non seulement
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pour a s su r e r  un bon approvisionnement à l a  population  nombreuse e t  
en une grande p a r t ie  p r iv i lé g ié e  de l a  v i l l e .  E l le s  é ta ie n t  l i é e s  
a u ss i  avec l a  conception de l a  guerre d é fen siv e  en v igu eur au Kene- 
dougou qui p révoyait l a  défense de la  capitale f o r t i f i é e .  Sa prépara
t io n  à un long siè g e  e x ig e a it  d'accum uler dans l e s  g re n ie rs  des

313p ro v is io n s abondantes de v iv r e s
Le t r a v a i l  des p orteu rs é t a i t  employé a u ss i  pour 1 'ap p rov i

sionnement des troupes menant des o p ératio n s de guerre • C ertes 
une grande p a r t ie  d'approvisionnem ent de l'arm ée proven ait du bu
t in ,  m ais e l l e  d ev a it av o ir  se s  propres p ro v is io n s de v iv r e s  pour 
ne pas ê tre  condamnée à l a  famine en c a s  d 'in su c c è s  év en tu e ls . Les 
p orteu rs tr a n sp o r ta ie n t a u s s i  l a  poudre e t l e s  munitions n é c e ssa i
r e s  à l'arm ée  en lu t te 313. Dans le  cas d 'un  déroulement favo rab le  
de l a  campagne, de la  p r is e  des t a t a  des ennemis e t de le u r s  p rovi
sio n s de v iv r e s ,  l'arm ée consommait su r p lace  une p a r t ie  de nourri
tu re  e t e l l e  em portait le  r e s t e .  Les p o rteu rs  é ta ie n t  fo u rn is  a lo rs  
par l a  popu lation  du v i l l a g e  conquis changée en e sc lav e s^ 1

Le t r a v a i l  à  l 'é d i f i c a t i o n  des f o r t i f i c a t io n s  é t a i t  une char
ge t r è s  lourde pour l a  p op u lation . Les v i l l a g e s  p lus grands av a i
ent des en ce in tes / t a t a /  c o n stru ite s  encore dans l a  période p réé ta-  

317tiq u e  . Ce genre de f o r t i f i c a t io n s  é t a i t  n é ce ssa ire  du f a i t  de 
l 'in c e r t i t u d e  générale e t  des lu t t e s  c o n tin u e lle s . Les murs étaien t 
c o n stru its  par to u s l e s  h a b ita n ts  du v i l l a g e  dans l ' i n t é r ê t  commun 
de l e  p ro tég e r contre une in v asio n  é tran g ère .

Les souverain s du Kenedougou pouvaient p r o f i t e r  des c a p a c ité s  
d é jà  e x is ta n te s .  Mais ce fu t  seulement aux temps de Tieba qu'on 
commença l a  con stru ction  d'une fo r te r e s se  p u issan te  à S ik a sso  et 
d'un système des fo r te r e s s e s  p lu s p e t i t e s  l i é e s  avec l a  c a p i t a le .  
Babemba continua e t développa ces trav au x . Une t e l l e  en tre p r i
se  é t a i t  l i é e  non point avec des c a p a c ité s  n ouvelles c a r  c e l l e s - c i  
e x is ta ie n t  depuis longtem ps, mais à  l a  form ation d 'un  a p p a re il e f 
f ic a c e  de c a rac tè re  é ta tiq u e  qui é t a i t  en mesure d 'o rg a n ise r  e t de 
s u r v e i l le r  l e s  travaux d'une t e l l e  envergure. Les murs de S ik asso  
con ten aien t, se lon  l e s  c a lc u ls  de G .B rasseu r, p rès de 150 000 m3

■T 1 Q
d 'a r g i le  e t  de p ie r r e s  . Les travaux de con stru ction  é ta ie n t  e f 
fe c tu é s  principalem ent p ar l e s  e sc la v e s  p r i s  dans de nombreuses 
guerres e t  envoyés à S ik a sso  à ce t e f f e t .  Ce f a i t  e s t  confirm é par 
l e s  d e sc r ip t io n s  de Quiquandon, de Peroz e t de Marchand, par l e s
in form ations r e c u e i l l i e s  par l e s  se rv ic e s  de renseignem ents fran -

31Qç a i s ,  par B rau lot e t p ar Audeoud , a in s i  que par une monogra-



phie de l a  rég ion  de Sikasso-^20 é c r i t e  au début de l a  période co
lo n ia le  e t  basée su r l e s  r e la t io n s  o r a le s .

L 'im m ensité de ce t r a v a i l ,  b ien  qu'étendu sur p rè s  de tren te  
an s, e x ig e a it  de l a  population  un t r è s  grand e f f o r t .  Le f a i t  q u 'il  
é t a i t  exécuté avant to u t p ar l e s  e sc la v e s  ne s i g n i f i e  pas que l e s  
a u tre s  groupes de l a  popu lation  ne su b issa ie n t  p as de charges du 
f a i t  de son exécu tion . Une masse d'hommes co n stru isa n t l e s  murs, 
se  tra d u isa n t par m i l l ie r s  au moment de l a  p lu s grande in te n s ité  
des travau x , d ev a it ê tre  n ou rrie . Le s t a t u t  d 'e sc la v e  que p ossé
d a ien t l e s  t r a v a i l le u r s  n 'o b l ig e a i t  pas le  souverain  à  le u r  a ssu 
r e r  un approvisionnement abondant e t  nous savons qu'une p a r t ie

* * 3 21d'hommes mouraient d 'épu isen en t , m ais le  bon sens ordonnait de
ne pas g a s p i l le r  c e t t e  main d 'o eu v re . L 'approvisionnem ent des ou
v r ie r s  p rovenait des m agasins d 'E ta t ,  i l  f a i s a i t  donc p a r t ie  des 
p r e s ta t io n s  im posées aux s u je t s .  I l  n 'e s t  pas exclu  que le s  con
st ru c te u r s  eux mêmes s 'o ccu p a ie n t du t r a v a i l  de l a  te r r e  pendant 
l a  sa iso n  des travau x  a g r ic o le s  e t  ne t r a v a i l l a ie n t  aux f o r t i f i 
c a tio n s  que pendant l a  sa iso n  sèch e . Sans doute l 'e m p lo i d 'un t e l  
système d 'o rg a n isa t io n  é t a i t - i l  p o s s ib le  quand on r a l e n t i s s a i t  
l e s  travau x de f o r t i f i c a t io n  de l a  c a p i t a le ,  m ais non dans l e s  an
nées où l a  co n stru ctio n  rap ide des murs é t a i t  in d isp e n sab le  pour
des ra iso n s  m i l i t a i r e s .  Dans de t e l s  ca s -  un d 'eu x  fu t  d é c r it

322par le  cap ita in e  Peroz en 1891 -  to u t le  monde, y compris l a
fa m ille  du souverain , se  m e tta it  au t r a v a i l .  T ieba lui-même y pre
n a it  p a r t ,  du moins symboliquement.

La p a r t ic ip a t io n  du souverain  à l a  co n stru ction  des murs 
a v a it  une im portance de propagande -  i l  s ' a g i s s a i t  d 'encourager 
to u s l e s  s u je t s  à un t r a v a i l  con sid éré  comme e s s e n t ie l  du point 
de vue du système de l a  défense du pays. Mais c e s  g e s te s  ne chan
geaien t pas le  f a i t  q u 'en tre  l a  co n stru ctio n  des t a t a  v i l l a g e o i s  
dans l a  période p ré é ta tiq u e  e t  1 'é d i f ic a t io n  du t a t a  à  S ik asso  e t 
dans l e s  c a p i t a le s  des provinces au Kenedougou l a  d iffé re n c e  é ta it  
fondam entale. Dans le  prem ier ca s i l  s ' a g i s s a i t  d 'un  t r a v a i l  c o l
l e c t i f  d'une communauté n ira le  menacée qui v o u la it  se  s e n t ir  en 
s é c u r i t é .  Ce t r a v a i l  é t a i t  f a i t  p ar  tou s pour eux mêmes. Dans 
le  second cas l a  co n stru ction  des murs devint une charge pén ible 
imposée à l a  p opu lation  par l 'a p p a r e i l  du pouvoir. Le t r a v a i l  
é t a i t  organ isé  par l e s  gouvernants, su r v e i l lé  par l e s  so fa  d é s i
gnés e t i l  s e r v a i t  l a  co n so lid a tio n  du pouvoir exercé p ar le  grou
pe gouvernant au Kenedougou.
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L es sou rces rapporten t beaucoup moins d 'in fo rm atio n s su r l e s  
p re s ta t io n s  fou rn ie s en p ro d u its  d 'a r t i s a n a t  que su r c e l l e s  sous 
forme de p ro d u its a g r ic o le s ,  d 'é levage  e t  de trav a il. M algré c e la , 
d 'a p rè s  l e s  mentions d ir e c te s  quoique c o n c ise s  des sou rces e t d 'a 
p rè s  l e s  connaissances que nous avons su r l'économ ie des Senoufo, 
nous pouvons c o n sta te r  que dans l e s  revenus de l 'E t a t  l e s  p re s ta 
t io n s  en o b je ts  d 'a r t i s a n a t  ou l e s  trav au x  de nature a r t i s a n a le  
jo u a ie n t un c e r ta in  rô le  e t  que c e r ta in s  d 'e n tre  eux é ta ie n t  in d is 
p en sab les pour le  fonctionnement de l'a rm é e .

Les études éthnographiques menées au début du XXe s i è c l e ,  donc 
peu ap rès l a  chute du Kenedougou, démontrèrent que l a  population  
de c e t  E ta t  s 'o c c u p a it  de p lu s ie u rs  m é tie rs  a r t isa n a u x . La p lu p art 
d 'eux é ta ie n t  c u lt iv é s  dans le  cadre de l'économ ie ru ra le  grand
fa m il ia le .  Quelques uns seulement se d istin g u è re n t des occupations

323a g r ic o le s  e t  d 'é le v ag e
Parmi l e s  prem iers on com ptait le  t i s s a g e  dont s 'o ccu p a ie n t 

l e s  hommes ta n d is  que l a  fa b r ic a t io n  du f i l  é t a i t  le  domaine des
femmes. A ce s  m étiers é ta ie n t  l i é s  d 'a u t r e s ,  notamment l a  te in tu -

324r e r ie  e t  l a  couture . D 'au tre  p a r t ,  dans l e  cadre des fa m ille s  
campagnardes on s 'o c c u p a it  de l a  p e a u sse r ie  -  e t  avant to u t de l a  
p roduction  des san d ales e t  d es b e saces -  de l a  con stru ctio n  e t de 
l a  ch arpen terie  a in s i  que de l a  fa b r ic a t io n  de b iè re 325. L 'e x i s 
tence de ces m étiers dans l e s  grandes fa m il le s  p erm etta it à l ' a p 
p a r e i l  d 'E ta t  de p ercev o ir une p a r t ie  de p re s ta t io n s  dans l e s  pro
d u it s  t e l s  que l e s  t i s s u s  de coton e t  a r t i c l e s  de c u ir  /ch au ssu res, 
s e l l e s ,  s a c s ,  g a in e s / .  Quant aux m étiers sé p arés des a u tre s , c 'é 
ta ie n t  l e  t r a v a i l  de forgeron  e t l a  j o a i l l e r i e .  Les forgeron s / f o -  
no/ s 'o c cu p a ie n t de l 'e x t r a c t io n  du m in erai, de l a  fon te de f e r  e t 
de l a  production  d 'o u t i l s  e t d 'arm es. Les j o a i l l i e r s ,  t r a v a i l l a n t  
avec l a  méthode de l a  c ir e  perdue, fa b r iq u a ie n t des p aru res de cu i
v re  e t d 'a rge n t^ 2^ .

Le t r a v a i l  fo rgeron s a v a it  une importance to u te  p a r t ic u 
l i è r e  pour l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  e t su rto u t pour l 'a p p r o v is io n 
nement de l 'a rm ée . D 'après le  c ap ita in e  Quiquandon chaque détache
ment armé e t chaque armée p artan t en campagne é ta ie n t accompagnés 
de forgeron s qui ré p ara ie n t le s  armes à feu  e t  fab riq u a ien t l e s  
cartou ch es -  en u t i l i s a n t  a ce t e f f e t  l e s  d o u ille s  des cartouches
d é jà  t i r é e s .  La poudre é t a i t  fabriqu ée su r p la c e , avec des métho-

327des connues dans tou te  l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  • Les forgeron s qui
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ré p ara ie n t l e s  armes à feu acqu iren t une t e l l e  ad resse  dans l a  pro
duction des éléments r e s p e c t i f s  dont i l s  ava ien t besoin  q u ' i l s  é- 
ta ie n t  cap ab les de con fection ner un f u s i l  com plet. Une p a r t ie  d 'a r 
mement des so fa  provenait donc de l a  fa b r ic a t io n  propre, m ais chè-

328re  e t  par conséquent l im ité e  . En dehors des armes, l e s  forgerons 
con fectio n n aien t d if fé r e n t s  o u t i l s ,  avant to u t houes, haches, cou
teaux a in s i  que ré c ip ie n ts , chaudrons, p o ê le s . Quiquandon s 'a c h e ta  
même un cadenas f a i t  à l 'im a g e  d'un modèle européen et fon ction 
nant t r è s  b ien . Comme le  remarqua le  ré sid e n t fr a n ç a is ,  c e s  a r t i 
c le s  n 'é ta ie n t  pas vendus au marché, mais on l e s  fa b r iq u a it  sur 

329commande .
Une demande con sidérab le  des troupes du Kenedougou de produits 

e t de s e r v ic e s  des forgeron s f i t  que l e s  souverain s commencèrent à 
c ré e r  des agglom érations des forgerons également en dehors de S i-  
k asso , dans l e s  provinces où s ta t io n n a it  une p a r tie  de tro u p es. Un 
de ces v i l l a g e s ,  Sarekene, fu t  conquis par le  cap ita in e  Gouraud en 
a v r i l  1898. D 'après sa  d e sc r ip t io n  l a  te r r e  au v i l l a g e  é t a i t  n oire , 
couverte de s c o r ie s ,  ce qu i témoigne du volume de l a  production.
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On y trou va des b arres de f e r ,  des haches e t  des c iseau x  • Le 
v i l l a g e  é t a i t  défendu par un détachement de so fa  ce qui témoigne 
de son im portance é tan t donné que dans l a  deuxième m oitié  d 'a v r i l  
l a  m a jo r ité  de fo rc e s  du Kenedougou se d é fen d ait à S ik a sso  e t  que
su r le  r e s te  du t e r r i t o i r e  on ne l a i s s a  que des u n ité s  su r v e il la n t

331 *l e s  v i l l e s  l e s  p lu s im portantes . Compte tenu de l'im p o rtan ce  de
l a  production  des forgerons pour l'a rm ée , i l  n 'e s t  pas exclu  que 
l e s  agglom érations de forgeron s é ta ie n t en treten ues par l e s  l i v r a i 
sons de v iv r e s  provenant des m agasins d 'E t a t .  Nous n 'avons pas de 
preuves d ir e c te s  pour le  confirm er, mais le  f a i t  que l a  production 
des fo rgeron s n 'a r r iv a i t  au marché que dans une t r è s  f a ib le  qu an ti
t é  e t que sa  m ajo rité  é t a i t  d estin ée  à  l 'a rm é e , d é c id a it  san s dou
te de l a  n é c e s s ité  d 'a s su r e r  a in s i  l 'a l im e n ta t io n  des fo rgeron s.

En dehors des p r e s ta t io n s  imposées à l a  population  dépendant 
directem ent du Kenedougou, l e  t r é so r  re c e v a it  l e s  l iv r a is o n s  des 
b ien s des v i l l a g e s  e t  des rég ion s a ttach é s au Kenedougou p ar des 
l ie n s  p lu s lâ c h e s . Dans ce cas le  devoir p ren a it l a  forme d 'un  don 
dont l 'e n v o i é t a i t  attendu p ar l e s  sou verain s du Kenedougou e t 
dont l a  su spension  pouvait en tra în er une ex péd ition  p u n itiv e . La 
fréquence des envois de ce genre de p ré se n ts  qui é ta ie n t en r é a l i 
té  une forme moins ré g u liè re  de t r ib u t ,  dépendait de l a  d isp o s i-

332tio n  des fo rc e s  entre p a r t i s  . Les dons é ta ie n t  remis également
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en une se u le  f o i s ,  au moment où un v i l l a g e  donné a c c e p ta it  l a  sou
v era in e té  du Kenedougou^^. Ensuite un t e l  v i l l a g e  p ay a it des pre
s t a t io n s  ré g u liè re s  en ta n t  que directem ent dépendant.

Quant aux t e r r i t o i r e s  l i é s  avec le  Kenedougou par une dépen
dance lâc h e , en dehors des dons i l s  fo u rn issa ie n t  a u ss i  des guer
r i e r s .  I l  en a d é jà  é té  q u estion  p lu s haut.

Une grande p a r t ie  de revenus d 'E ta t  provenait du b u tin . Nous 
ne d isposon s b ien  entendu d'aucune donnée s t a t i s t iq u e ,  m ais une 
t e l l e  conclusion  semble découler de p lu s ie u r s  fa c te u rs  t e l s  que l a  
fréquence des expéd ition s de p i l la g e ,  l e s  d e sc r ip tio n s  du b u tin  
p r i s  par l'arm ée , l e s  opin ions de Tieba notées par Quiquandon a in 
s i  que l a  dépendance des au tre s formes e t moyens d 'accro issem en t 
des revenus d 'E ta t ,  comme l e s  v i l l a g e s  d 'e sc la v e s  e t  le  commerce 
e x té r ie u r , des r é s u l t a t s  des exp éd ition s de rap in e .

L es expéd ition s de c e tte  nature é ta ie n t  o rgan isée s chaque an
née ta n t  par l e  souverain  lui-même que par l e s  commandants re sp ec
t i f s .  Dès que v en a it l a  sa iso n  sèche, l e s  g u e rr ie rs  p a r ta ie n t  pour 
l a  gu erre . Le ca ra c tè re  r é g u lie r  de ce s expéd ition s e s t  nettement 
confirm é par l e s  t r a d it io n s  o ra le s  r e c u e i l l i e s  par Quiquandon^-^
a in s i  que par l e s  ad m in istra te u rs f r a n ç a is  au début de l 'è r e  co lo - 

335n ia le  . Ce problème fu t  p résen té de m anière à l a  f o i s  con cise  et 
p ré c ise  par Babemba qui à l'époque où i l  é t a i t  encore un des com
mandants principaux de l'arm ée du Kenedougou sous le  règne de T ie
ba, b lâm ait sévèrement un des commandants in fé r ie u r s  pour son im
p a s s i b i l i t é .  Le chef c r i t iq u é ,  durant t r o i s  mois de l a  sa iso n  sèche, 
n 'a v a it  o rgan isé  aucune exp éd ition . "E st-c e  qu'on se  repose a u ss i 
longuement lo rsq u e l 'o n  a une colonne sous l a  main? -  a rg u a it  Babem
ba -  Les v i l l a g e s  à prendre ne manquement pourtant pas dans l e s  en- 
v iro n s"-^ ^  Tieba a u s s i ,  quand i l  menait une guerre à des f in s  p o l i
t iq u e s ,  v e i l l a i t  scrupuleusem ent à  ce qu 'on  p r i t  du b u tin . Après
l a  conquête du v i l l a g e  T iongu i, i l  se  r é jo u i s s a i t :  "nous aurons des

337boeufs pour deux ans" .
Le bu tin  se  com posait l e  p lu s  souvent de p ro du its a g r ic o le s  -

7  7 0

de m i l le t ,  de r i z  e t de coton, de b é t a i l  d é jà  mentionné e t  sur- 
339tou t d 'e s c la v e s  .

Comme nous l 'a v o n s  d é jà  indiqué en essayan t de déterm iner le  
type des guerres menées p ar l e  Kenedougou, le  butin  é t a i t  p r i s  dans 
chaque guerre d 'a g r e s s io n . Mais l e s  b u ts du souverain  e t  ceux des 
g u e r r ie r s  n 'é ta ie n t  pas to u jo u rs id e n tiq u e s . Lorsque ce prem ier,
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notamment dans le  c a s  des grandes ex p éd ition s de guerre menées 
avec l a  m a jo r ité  des fo r c e s  armées, v o y a it  en premier l ie u  l e s  
o b je c t i f s  p o l i t iq u e s ,  l e s  sim ples so fa , eux, pensaien t to u jo u rs  
au b u tin . Et a in s i  au cours de l a  guerre avec Folona en 1883, a-  
près l e s  prem ières v ic t o i r e s  i l  y eut un échec car l'arm ée s ' é t a i t  
d isp e rsé e  p i l l a n t  l e s  p e t i t s  v i l la g e s^ 4 0 . Après l a  p r is e  de Kinian 
une p a r t ie  de défenseurs r é u s s i t  à s 'e n fu i r  c a r  au moment de l a
rupture de l a  défense l e s  so fa  de T ieba commencèrent à  p i l l e r  l a

341v i l l e  au l ie u  de poursu ivre l'ennem i .
Le grand in té r ê t  que l e s  so fa  p o rta ie n t au problème de l a  

p r ise  de b u tin  é t a i t  fortem ent l i é  au p r in c ip e s  du partage des dé
p o u i l le s .  Théoriquement l a  m oitié  du b u tin  ap p arten a it au souve-

3 h-2.ra in  e t  l 'a u t r e  m oitié  aux g u e rr ie r s  • En p ratiq u e  cependant le s  
p a r t ie s  d is tr ib u é e s  au sou verain , à se s  commandants e t aux sim ples 
so fa  é ta ie n t  v a r ié e s  e t  dépendaient de nombreux fa c te u r s .  Nous en 
sommes inform és par l e s  sou rces qui d écriv en t des cas con crets du 
p artage  de bu tin . Le z è le  que l e s  so fa  m etta ien t à p i l l e r  pouvait 
a u ss i  décou ler du f a i t  q u ' i l  le u r  é t a i t  p o ss ib le  de cacher de me
nus o b je t s  de v a leu r q u ' i l s  s 'a p p ro p r ia ie n t  a in s i  en dehors du par
tag e  o f f i c i e l 345.

Dans c e r ta in s  cas le  souverain  ren on çait à l a  p a r t  qui lu i  
é t a i t  due e t proclam ait que to u t le  b u tin  du v i l l a g e  donné s e r a i t  
p artagé  en tre  g u e rr ie rs344. Dans d 'a u tr e s  c a s  l e s  commandants par
ticu liè rem en t m éritan ts receva ien t l a  p lu p art des d é p o u ille s ; Tie
ba par exemple v e i l l a i t  à ce qu'une p a r t ie  convenable de b u tin  
échouât à se s  f r è r e s  qui se  te n a ie n t à l a  t ê te  des détachements545. 
D 'au tre s commandants a u s s i ,  n 'apparten an t pas au c lan  des T raore, 
recev a ien t de nombreux b ien s provenant du bu tin 34^ . L 'in é g a l i t é  du 
partage des d é p o u ille s  pouvaient ê t r e  due à d if fé r e n t s  fa c te u r s .  
Premièrement, le  f a i t  que l a  coutume d é s ig n a it  l 'armée comme des
t in a t a i r e  d'une m oitié  de b u tin  ne p ré ju g e a it  en r ie n  l a  manière 
dont c e tte  m oitié  s e r a i t  p a rtag é e . Les in form ation s rap p ortées 
p lu s haut su r l e s  q u an tité s  co n sid érab le s de b ien s octroyées aux 
fr è r e s  du souverain  e t  à  d 'a u tr e s  commandants témoignent q u ' i l s  
p renaient l a  p art du lio n  des d é p o u ille s  d e stin é e s à l'a rm é e . 
Deuxièmement, de sa  m o itié  de bu tin , le  souverain  pouvait récom
penser l e s  commandants e t l e s  sim ples so fa  qui s 'é t a ie n t  d i s t in 
gués dans l a  lu t t e .  A insi f a i s a ie n t  T ieba e t Babemba34^ .



D 'au tre s  problèmes du partage des d é p o u ille s  a p p a ra is sa ie n t 
quand on l e s  p a r ta g e a it  avec l e s  ch e fs des armées a l l i é e s .  Comme 
le  prouve l a  correspondance de T ieba, le  p artage  é t a i t  e f fe c tu é  à 
l a  s u ite  des n égo ciation s au cours d e sq u e lle s  on en d éterm in ait l e s  
d é t a i l s  . Le bu tin  c o n s t i tu a it  l a  p a r t ie  des revenus du tr é so r  
qui é t a i t  d is tr ib u é e  immédiatement ap rès ê tre  acq u ise . C 'é t a i t  l i é  
à  l a  nature du revenu de ce type, à l a  manière dont on l 'o b te n a it  
e t à l a  n é c e ss ité  de récompenser l e s  so fa  su r le  champ. L 'a jo u rn e
ment du p artage  r i s q u e r a i t  d 'e x e rc e r  une in fluence dém obilisan te 
su r l e s  fo rce s  armées. Au cours des longues campagnes une grande 
p a r t ie  de bu tin  é t a i t  consommée par l 'a rm é e . C 'é t a i t  l a  manière l a  
moins chère d 'e n tr e te n ir  l e s  troupes qui com battaient. D 'au tre  p art 
e l l e  d éch argeait l a  p op u lation  a s se r v ie  d'une p a r tie  de travau x  de 
tra n sp o r t .

Le p artage  de b u tin  e t l a  consommation de sa  p a r t ie  par l ' a r 
mée f a i s a ie n t  que l e s  d é p o u ille s , ni même le u r  m oitié  n 'a r r iv a ie n t  
pas au t r é s o r  e t à l a  d isp o s it io n  des so u v era in s. Nous pouvons de
v in e r que l e s  dons qu 'on  f a i s a i t  comprenaient le s  o b je t s  e t  b ien s
de v a leu r t e l s  que l e s  arm es, l e s  chevaux, l e s  t i s s u s  d 'im porta-

349 t io n  .
La p a r t ie  fondamentale de bu tin  p r ise  p ar l e  souverain  compre

n a it l e s  e sc la v e s .  Eux a u s s i  é ta ie n t  p a r ta g é s , accordés aux comman
dan ts e t  même aux so fa  de m érite . Mais l à ,  autrement que pour l e  
m il le t ,  r i z ,  coton ou o b je t s  d 'u t i l i s a t i o n  quotidienne, le  souve
ra in  v e i l l a i t  de t r è s  p rè s  à ce q u ' i l  o b tin t en e n tie r  l a  p a r t ie  
d 'e s c la v e s  qui lu i  é t a i t  due. Nous possédons à ce s u je t  l e s  in fo r 
m ations in d ir e c te s ,  m ais éloquentes sous forme de données su r l ' a c 
tio n  énergique de c o lo n isa t io n  menée par T ieba e t Babemba grâce aux
e sc la v e s  qui le u r  échouaient^^^ a in s i  que su r la  vente de nombreux

351e sc la v e s  p ar l e s  souverain s en échange des armes e t des chevaux
La p r is e  de b u tin  e t  notamment d 'e s c la v e s  é t a i t  donc fortem ent 

l i é e  à  d 'a u tr e s  méthodes d 'accro issem en t des revenus f is c a u x  de l 'E 
t a t .  Les v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  dont i l  a d é jà  é té  q u estion  perm ettai
ent d 'o b te n ir  des l iv r a i s o n s  ré g u liè re s  des p ro du its a g r ic o le s  des 
t e r r a in s  s i t u é s  à proxim ité de l a  c a p i ta le  e t des e n d ro its  de l a  
d is lo c a t io n  des troup es ce qui f a i s a i t  b a i s s e r  le s  f r a i s  du tr a n s
p o rt. C 'é t a i t  l à  un revenu con sidérab le  dans l'ensem ble de l a  t r é 
so r e r ie ,  m ais obtenu dans l e s  b ien s analogues à  ceux qui é ta ie n t 
envoyés par d 'a u tre s  v i l l a g e s  a s s e r v is  ou qu'on gagn ait à l a  guerre.
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Le commerce a v a it  une importance to u te  p a r t ic u l iè r e  pour l e s  
fin an ces du Kenedougou c a r  lu i  seu l p erm etta it d 'a c c r o îtr e  l a  d i
v e r s i t é  des b ien s dont d i s p o s a i t  l 'E t a t .

Le revenu d ire c t  du t r é so r  obtenu de chaque type d 'a c t iv i t é  
dans le  commerce e x té r ie u r  é t a i t  a ssu ré  par l e s  douanes. E l le s  cor
respondaient sous T ieba à  1/10 de l a  v a le u r  des m archandises et 
é ta ie n t  payées en nature. Leur perception  é t a i t  l i é e  à  l a  con tra in 
t e  ro u tiè re  c a r  l e s  marchands cheminaient p ar des p i s t e s  déterm i- 

352 *nées par l 'E t a t  . D 'après l e s  r e la t io n s  r e c u e i l l i e s  par l e s  auto
r i t é s  f r a n ç a is e s  au début de l 'è r e  c o lo n ia le , Babemba renonça au
p rin c ip e  de l a  perception  des douanes, m ais o b lig ea  chaque marchand 
* 353a p a sse r  par S ik asso  . Le d ro it  de préemption donnait a Babemba 
un revenu p lu s im portant que l e s  anciennes douanes.

Aussi b ien  l e s  douanes e t  l a  co n tra in te  ro u tiè re  que 1 'o b lig a 
t io n  de venir- à  S ik asso  e t  le  d ro it  de préemption q u 'a v a it  Babemba 
concernaient l e s  Dioula qui é ta ie n t  indépendants et t r a v a i l l a i e n t  
pour eux.

Cependant a u ss i  b ien  T ieba que Babemba v o u la ien t co n trô le r  l e  
commerce de p lu s  près e t en t i r e r  l e s  b é n é fic e s  p lu s gran ds. A ce t 
e f f e t  i l s  o rgan isèren t un système des caravan es d 'E ta t  où to u te s  
l e s  m archandises d e s t in é e s  a l a  vente e t  ach etées ap parten aien t au 
souverain  de même que l e  b én é fice  obtenu à l a  su ite  de ce s  opéra
t io n s . Ces caravanes é ta ie n t  d ir ig é e s  par l e s  marchands D ioula ex
périm entés qui c e tte  f o i s - c i  n 'é ta ie n t  p lu s  indépendants, mais 
a g is s a ie n t  su r ordre du sou verain . I l s  é ta ie n t  ré tr ib u é s  sous fo r 
me des dons avec le sq u e ls  le  souverain  l e s  récom pensait -  san s dou
te  en fo n ctio n  du r é s u l t a t  p lu s  ou moins avantageux de l 'e x p é d i
tio n  marchande. Le souverain  s 'e f f o r ç a i t  de f a c i l i t e r  l e  commerce 
à  se s  D iou la . Nous savons que Babemba e ssay a  d 'o b ten ir  pour eux 
une exonération  des douanes fr a n ç a ise s  qu i s 'é le v a ie n t  à 1 /10 de 
v a leu r pour l e s  e sc la v e s  e t à 1/8 pour l e s  c h e v a u x ^ \

Les e sc la v e s  c o n st itu a ie n t l a  m archandise p r in c ip a le  que le  
Kenedougou e x p o rta it  par 1 'in term éd ia ire  du système des caravanes
d 'E ta t .  Les so u vera in s, grâce à  le u r s  ex p é d itio n s de gu erre , acqué-

355ra ie n t  en abondance c e tte  marchandise sp é c if iq u e  . On e x p o rta it  
a u ss i d 'a u tr e s  p ro d u its  locau x : une c e r ta in e  q u an tité  de b lé s ,  des 
t i s s u s  de coton, des a r t i c l e s  a rtisan au x  en f e r ,  cu ivre e t  a rg e n ? ^  
Des sto ck s co n sid é rab le s de ces m archandises appartenant au souve
ra in  e t p rép arées pour l'é ch an ge  furent trou vés par l e s  F ran ça is

357après l a  p r i s e  de S ik asso   ̂ .
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On s 'o c c u p a it  a u ss i  de l a  ré ex p o rta tio n  de c e r ta in e s  marchan
d i s e s .  I l  s ' a g i s s a i t  notamment des chevaux qu'on f a i s a i t  v en ir  du 
pays des M ossi. Après l a  conclusion  de l 'a c c o r d  se c re t  entre. Babem- 
ba e t  Samori en 1895, une p a r t ie  de chevaux é t a i t  envoyée au sud, 
dans le  second E ta t de Samori, en échange des e sc la v e s  qu'on reven
d a i t  p ar l a  s u ite ,  avec b é n é fice , en l e s  troquant con tre l e s  che
vaux 8 . On ré e x p o r ta it  a u s s i  des p ro d u its  t e l s  que l e  s e l  du nord 
ou l e s  noix de ko la  du sud, l e s  t i s s u s  d 'o r ig in e  européenne ou 
a s ia t iq u e ,  m ais on le  f a i s a i t  p lu s souvent dans le  cadre du commer
ce o rgan isé  indiv iduellem ent que par 1 'in te rm é d ia ire  du commerce 
d 'E t a t .

Les souverain s f a i s a ie n t  v en ir d if fé r e n te s  m archandises: s e l ,  
t i s s u s ,  vêtem ents, plomb, argen t, p aru res , o b je ts  m é ta lliq u e s /a u s
s i  b ien  de menus o u t i l s  e t  des ré c ip ie n ts  que C erta in s élém ents de 
f u s i l s / ,  poudre, noix de ko la35^ . Mais l e s  m archandises l e s  p lu s 
im portan tes, l e s  p lu s chères et l e s  p lu s ach etées, c 'é t a ie n t  des 
chevaux e t  des f u s i l s  san s le sq u e ls  i l  n 'y  a u ra it  pas d'armée ga
r a n t is s a n t  le  fonctionnement ré g u lie r  de to u t l e  systèm e.

A l ' a c t i v i t é  commerciale é ta ie n t l i é s :  le  d ro it  d é jà  mention
né de préemption et même, dans l e  cas d es f u s i l s ,  le  monopole du 
souverain  . L 'in fo rm atio n  sur l e  d r o it  e x c lu s i f  du souverain  à 
l 'a c h a t  d'arm es à feu  v ie n t cependant de l a  f in  du règne de Babem- 
ba. L 'a c t io n  du monopole concernant, comme on peut le  dev in er, l e s  
armes à  c u la s se  é t a i t  l i é e  sans doute à l a  c e n tr a l is a t io n  de l 'E 
t a t  au temps de ce sou verain  e t p e u t-ê tre  a u ss i  aux p r é p a r a t i f s  à 
l a  con fro n tatio n  armée avec l a  France ce qui e x ig e a it  l a  concen
t r a t io n  de to u te s  l e s  fo rc e s  du Kenedougou. Quant aux chevaux dont 
T ieba se  ré se rv a  l 'a c h a t  e t  l a  d is t r ib u t io n , i l s  é ta ie n t  d i s t r i 
bués sous Babemba a u s s i  b ien  par l e  sou verain  que par l e s  kounti- 
g i ce qu i prouve que le u r  nombre é t a i t  s u f f i s a n t  .

Le rô le  de su p erv isio n  exercé par l e s  fo rce s  armées é t a i t  
étro item ent l i é  avec l a  co n tra in te  r o u t iè r e , l a  perception  des 
douanes, l 'e n v o i des marchands à S ik a sso  pour que l e  souverain  
pût p r o f i t e r  du d ro it  de préemption. De p e t i t e s  garn ison s de so fa  
d islo q u é e s dans l e s  v i l l a g e s  fro n tiè re  p ercevaien t des ta x e s  
e t  d ir ig e a ie n t  l e s  marchands sur l e s  p i s t e s  convenues. A l ' i n t é 
r ie u r  de l 'E t a t ,  des garn ison s analogues v e i l l a i e n t  à ce que l e s
marchands ne s 'é c a r te n t  pas de le u r  rou te  e t en même temps e l l e s

✓363v e i l l a i e n t  à  le u r  sé c u r ité  . Les convois d 'E ta t  tran sp o rtan t
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l e s  p re s ta t io n s  ou l e s  m archandises d e stin é e s au commerce é ta ie n t  
eux a u ss i  e sc o r té s  par l e s  so fa^  • D 'au tre  p a rt  l a  perception  de 
to u te s  l e s  p r e s ta t io n s  é t a i t  su r v e i l lé e  par l e s  so fa  mis par l e s  
souverain  aux c ô té s  des ch efs des v i l l a g e s  où v iv a i t  l a  population  
a s se r v ie  ou exerçant l a  fon ction  de ch efs dans l e s  v i l l a g e s  d 'e s 
c la v e s ^ '* .

En c a s  de r e fu s  de paiement de p r e s ta t io n  s u iv a it  une expédi
t io n  p u n itiv e . De t e l l e s  ex p éd ition s é ta ie n t  o rg an isé e s  qu elq u efo is 
contre l e s  v i l l a g e s  dépendant directem ent du Kenedougou , m ais 
p lu s  souvent con tre  l e s  v i l l a g e s  a l l i é s  dont l a  dépendance é t a i t  
beaucoup moins é t r o i t e ^ 7 .

A in si l'a rm é e , de même que pour d 'a u tre s  domaines de l a  v ie  de 
l 'E t a t ,  c o n s t i t u a i t - e l le  un a p p a re il qui o r g a n isa it  e t qui su r v e i l
l a i t  l e  fonctionnement des f in a n c e s . E lle  é t a i t  a u ss i  le  fourn isseur 
d 'une grande p a r t ie  de revenus provenant de b u tin , ta n t sous forme 
de b ien s que sous forme d 'e s c la v e s .

L'armée é t a i t  en même temps le  consommateur p r in c ip a l des b ien s 
accumulés par le  t r é s o r  du Kenedougou. Cela é t a i t  l i é  avec se s  e f 
f e c t i f s  e t avec l e s  b eso in s d'équipem ent en armes, chevaux e t v iv r e s  
suffisamment grand pour que l e s  so fa  co n stitu en t pour Tieba e t Ba- 
bemba un so u tien  so lid e  dans l 'e x e r c ic e  du pouvoir.

Pour un bon approvisionnement du groupe gouvernant e t de l ' a r 
mée en b ien s n é c e s sa ire s  i l  f a l l a i t  un système e f f ic a c e  de d i s t r i 
bu tion  des b ien s dont d isp o s a it  l 'E t a t .  Ce système é t a i t  r e la t iv e 
ment développé e t  adapté au mode se lo n  leq u el le  t r é so r  re c e v a it  
l e s  b ien s déterm inés. En ce qui concerne l e s  d é p o u ille s  de gu erre, 
on a d é jà  d é c r it  p lu s haut l e s  p r in c ip e s  du p artage  de butin  en tre 
le  souverain  e t  l'a rm é e . Dans l e  c a s  des p re s ta t io n s  i l  y eut p lu 
s ie u r s  r é g lé s .  Premièrement l e s  p e t i t s  groupes de so fa  d isp e r sé s  
su r l e  t e r r i t o i r e  du pays a in s i  que l e s  ch e fs des v i l l a g e s  d 'e s c l a 
v e s  é ta ie n t  en treten u s par l a  p op u lation  des v i l l a g e s  dans le sq u e ls  

368i l s  s ta tio n n a ie n t . Deuxièmement, l e  souverain  re c e v a it  l e s  pre
s t a t io n s  qui venaien t des v i l l a g e s  qui dépendaient directem ent de 
l u i ,  a in s i  que l e s  dons des a l l i é s .  Quant aux v i l l a g e s  des provin
c e s  gérées par l e s  k o u n tig i, i l s  l iv r a ie n t  des p re s ta t io n s  au pro
f i t  des ch efs e t des armées sta tio n n an t dans l a  p ro v in c e ^ 9 . Les 
revenus du commerce é ta ie n t p a rta g é s  en fon ction  de l a  so rte  de 
marchandise e t  de l 'e x is t e n c e  ou de l 'a b se n c e  du monopole du souve
r a in  ou des k o u n tig i l a  concernant.
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Le souverain  e t l e s  k ountig i d is tr ib u a ie n t  l e s  b ien s acquis
grâce aux p re s ta t io n s , au butin  e t  au commerce. Une p a r t ie  de ces
b ie n s é t a i t  emmagasinée comme p ro v is io n  pour l a  période d'un siè g e
éventuel e t sans doute en p ré v isio n  de l a  mauvaise r é c o lte .  Une
p a r t ie  é t a i t  a ss ig n é e  aux a r t i s a n s ,  principalem ent aux forgeron s.
Mais l a  p lu part des b ien s é ta ie n t d istr ib u és parmi l e s  so ld a t s .  En
outre l e s  membres du groupe au pouvoir recevaien t des e sc la v e s ,
des chevaux e t d 'a u tr e s  b ien s de lu xe , provenant souvent du commer- 

370ce e x te r ie u r  . Les membres de l a  garde du souverain  recevaien t
371l e s  armes à feu modernes . Quant aux sim ples s o ld a t s ,  i l s  é ta ie n t 

équipés des p ro v is io n s du T résor de l 'E t a t  /qu i é ta ie n t  a l a  d isp o
s i t io n  du souverain  e t des k o u n tig i/ en armes à feu des ty p es p lu s 
an c ien s, en n ou rritu re  e t  vêtements L 'E ta t  le u r  a s s u r a it  a u ss i  
l e s  se rv ic e s  des forgeron s in d isp e n sab le s  pour l e s  ré p ara tio n s des 
armes.

Comme presque to u te s  l e s  fo n c tio n s é ta tiq u e s  é ta ie n t  à  l a  fo is  
fo n c tio n s m i l i t a ir e s  e t  que presque to u s le s  d ig n it a ir e s  é ta ie n t 
commandants, la  d is t r ib u t io n  des b ien s concernait avant tou t l ' a r 
mée e t l ' i n é g a l i t é  du partage é t a i t  l i é e  aux échelons du commande
ment m i l i t a ir e .  En dehors des membres de l'a rm ée , le  souverain  f a i 
s a i t  des cadeaux à un groupe r e s t r e in t  de d ig n it a i r e s :  aux mara-

373b o u ts, aux g r io t t e s  e t  aux forgeron s . Le système f i s c a l  fonc
t io n n a it  donc avant to u t pour l e s  fo rc e s  armées e t f a i s a i t  que l a  
l ig n e  p r in c ip a le  de d iv is io n  s o c ia le  p a s s a i t  entre l a  population  
dépendante payant des p re s ta t io n s  e t l'arm ée parmi l e s  membres de 
la q u e lle  on d i s t r ib u a i t  l e s  revenus f isc a u x  de l 'E t a t .

Le système f i s c a l  du Kenedougou im posait à  l a  population  a s 
se rv ie  de l 'E t a t  de t r è s  lou rd es ch arges. Nous possédons de nom
b reu ses sources témoignant que l e s  souverain s d isp o sa ie n t  d'une 
abondance de b ien s , notamment de v i v r e s ^ \  C 'é t a i t  une abondance 
payée d'une rude e x p lo ita t io n  des s u je t s .  Cependant, m algré l e s  
p re s ta t io n s  im portan tes, l 'e n t r e t ie n  de l'arm ée e x ig e a it  des expé
d it io n s  armées in c e ssa n te s  e t l a  p r is e  de bu tin . Sans l e s  dépou il
l e s  de guerre, i l  n 'y  a u ra it  pas a sse z  de moyens. Cet é t a t  de cho
se s  é t a i t  dû à  une grande importance numérique de l'arm ée  du Kene
dougou par rapport au r e s te  de l a  p opu lation . En dehors du bu tin , 
on e s sa y a it  d 'o b te n ir  une p a r t ie  de v iv r e s  n é c e ssa ire s  en fa is a n t  
t r a v a i l l e r  l e s  s o ld a t s .  On p r o f i t a i t  de l a  d iv is io n  de l'an n ée  en 
sa iso n  humide, pendant la q u e lle  on s 'ad o n n a it aux travau x  des 
champs, e t en sa iso n  sèche, époque des expéd ition s de gu erre .
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Compte tenu d 'un  t e l  rythme des changements c lim atiq u es e t  d 'un 
t e l  cy c le  d 'o ccup ation s humaines, ap rès une période de guerre du
ran t d epu is octobre Ju sq u 'en  mai de l'an n ée  su ivan te , l e s  so fa  
reven aien t à  le u rs  demeures pour y r e s t e r  de ju in  à  septem bre.
La sa iso n  des p lu ie s  re n d a it  im possib le  l e s  guerres à c e t te  épo
que e t  f a v o r i s a i t  l a  c u ltu re  de l a  t e r r e .  Les sim ples so fa  s 'o c -

375cupaient donc des travau x  a g r ic o le s  e t  l e s  r é c o lte s  q u ' i l s  ob
te n a ie n t perm ettaien t de ne pas fran ch ir  le  se u il  d 'e x p lo ita t io n  
ra iso n ab le  e t d 'é v i t e r  a in s i  le  r isq u e  d 'e n tra în e r  l a  chute du sy
stème. Comme l 'a f f i r m a  un o f f i c i e r  f r a n ç a is  on ne v o y a it pas è S i-  
kasso  d'hommes affam és3^ .  I l  fa u t , b ien  entendu, te n ir  compte du 
f a i t  que l a  population  de l a  c a p ita le  é t a i t  p r iv ilé g ié e  par rapport 
à c e l le  de l 'a r r iè re -p a y s  a g r ic o le .

En gu ise  de r é c a p itu la t io n , nous a l lo n s  c o n sta te r  que l'arm ée , 
t e l l e  q u 'e l l e 'é t a i t  au Kenedougou au p o in t de vue de sa  forme, de 
son o rg an isa tio n  e t  de se s  e f f e c t i f s ,  e x ig e a it  une fo r te  p re ssio n  
sur l a  popu lation  a s s e r v ie ,  une grande e f f i c a c i t é  du système f i s 
c a l e t des formes v a r ié e s  d 'a c q u is it io n  des b ie n s . Toutes ce s  con
d it io n s  é ta ie n t  s a t i s f a i t e s  par l e s  fin an c e s du Kenedougou grâce 
à quoi l 'E t a t  d isp o s a it  d 'une force  armée p u issa n te .

2 .5 .  L'armée face  à l a  so c ié té

Dans l e s  années de son épanouissement l'arm ée permanente com
p ta i t  Drès de 15 m ille  hommes , le  nombre de tou s l e s  s u je t s  de

378Tieba e t de Babemba é tan t évalué à 250 à 300 m ille  hommes . Ces 
e stim atio n s semblent j u s t i f i é e s  s i  on con sid ère  le  nombre de l a  po
p u la tion  h ab itan t sur l e  t e r r i t o i r e  de l 'a n c ie n  Kenedougou quelques 

, , 379 . , . . . .  , w e "380arrnees ap rès sa  chute e t v ers  l a  m o itié  du XX s ie c le  . Si
l'arm ée permanente com ptait 15 m ille , e l l e  c o n s t itu a it  de 5% à 6% 
de to u te  l a  population  /su iv a n t  qu'on prend le  c h if f r e  gén éral de 
250 ou de 300 m il le / .  C 'é t a i t  un pourcentage im portant e t  qui e x p li
que l e s  lo urd es charges im posées a  l a  p opu lation  e t l a  n é c e s s ité  
de com pléter l e s  revenus de l 'E t a t  par l a  p r is e  de bu tin  con tin u el
l e  e t  p ar l e  t r a v a i l  des so fa  su r l a  t e r r e .

Nous savons que l e s  détachements armés é ta ie n t accompagnés par 
l e s  femmes qui p rép ara ien t l e s  repas e t qui é ta ie n t l e s  concubines 
des g u e r r ie r s ,  m ais ce n 'é ta ie n t  pas l e s  l i e n s  grand’ fam iliau x  ty 
piques pour c e tte  so c ié té ^ 8^ . Les p lu s h auts d ig n it a ir e s  d 'E ta t ,
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o r ig in a ir e s  du c lan  des Traore e t  d 'a i l l e u r s ,  fondaient d es fam il
l e s ,  e t du f a i t  de leu r r ic h e s se  e t  de le u r  p o s it io n  so c ia le  i l s  
avaien t de nombreuses épouses. La fa m ille  l a  p lu s  nombreuse fu t 
c e l le  du souverain  lui-même, c a r  -  comme nous l e  savons -  une des 
g a ra n tie s  des accords avec l e s  ch efs des v i l l a g e s  e t des rég ion s 
vaincus c o n s i s t a i t  à prendre pour épouses, ^>ar Tieba e t  Babemba, 
des f i l l e s  e t des femmes c h o is ie s  du vaincu . Le c a p ita in e  Qui- 
quandon d é f in i t  le  nombre de femmes de T ieba comme t r è s  grand. I l  
nota qu 'au  cours de 5 mois naquirent 21 en fan ts du souverain-*8 -̂ .
En 1898, ap rès l a  p r ise  de S ik asso , l e s  F ran ça is  s a i s i r e n t  l e s  fem
mes de Babemba qui é ta ie n t  près de quatre cents^8\  Avec l e s  en
fa n ts  c e la  f e r a i t  vin groupe d 'au  moins m ille  personnes, sans comp
t e r  l e s  dom estiques.

Nous avons évalué p lu s haut le  nombre de commandants e t  de 
d ig n it a ir e s  à p rès de 30 personnes^8 "’ . Ces hommes fondaient des 
fa m ille s  eux a u s s i ,  m ais e l l e s  é ta ie n t moins nombreuses que c e l le  
du souverain . Toutes l e s  personnes appartenant à  ces fa m ille s  n 'é 
ta ie n t  pas p r iv i lé g ié e s ,  m ais quelques femmes e t  quelques en fan ts 
dans l a  fam ille  de chaque d ig n ita ir e  l 'é t a i e n t  sans aucun doute.
S i à t i t r e  d 'o r ie n ta t io n  on p ren a it le  m u ltip lic a te u r  10 qui ne 
semble pas tro p  élevé e t  qui d o it  ê tre  proche de l a  l im ite  in fé 
rie u re  p lu tô t ,  l e s  personnes p r iv i lé g ié e s  des fa m ille s  des d ig n i
t a i r e s  com pteraient p rè s  de 300 personnes dans tou t l 'E t a t  de Ke- 
nedougou. Avec l a  fam ille  du souverain  c e la  donne l e  c h i f f r e  de 
1300 personnes.

A insi le  groupe de personnes l e s  p lu s  p r iv i lé g ié e s  e t l e s  
p lu s r ic h e s  c o r re sp o n d ra it- il  à  environ 0,4-0,5%  de to u te  l a  popu
la t io n .  A lors que tou te  l'arm ée  c o n s t i tu a it ,  comme nous l 'a v o n s  
d i t ,  de 5 à 6% de l a  p op u lation .

Comme i l  r é su lte  de ces c a lc u ls  e s t im a t i f s ,  l a  charge p r in c i
p ale  imposée à l a  population  é t a i t  d estin ée  à l 'e n t r e t ie n  de l ' a r 
mée e t non à c e lu i d 'un  groupe r e s t r e in t  de p r iv i lé g ié s  avec le u r s  
fa m ille s .  C ertes le s  membres de l a  fa m ille  du souverain  e t des fa 
m ille s  des d ig n it a ir e s  menaient une v ie  p lu s  a i s é e ,  mangeaient 
p lu s , s 'h a b i l l a ie n t  mieux, avaien t accès aux p ro du its de luxe im
p o rtés au Kenedougou, m ais l e s  f r a i s  de l 'e n t r e t ie n  de l'arm ée  
é ta ie n t  é le v é s  car  l e s  tro u p es é ta ie n t nombreuses e t l e s  armes à 
feu , e l l e s  a u ss i im portées, comptaient parmi l e s  p ro d u its l e s  
p lu s ch e rs . L 'appartenance à l a  popu lation  a s s u je t t ie  ou à l ' a r 
mée é t a i t  un c r i tè r e  fondamental de l a  d i f fé r e n c ia t io n  s o c ia le .
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Cependant, au se in  de l'a rm ée , i l  y a v a it  une s t r a t i f i c a t i o n  sépa
ran t l e s  sim ples so fa  des commandants.

Les d iv is io n s  s o c ia le s  l e s  p lu s profondes é ta ie n t c ré é e s par 
l 'e x e r c ic e  du pouvoir. Une tren ta in e  de d ig n it a ir e s  de l a  cour e t 
de ch efs des provinces qui déten aien t to u s l e s  pouvoirs: m i l i t a ir e ,  
ju r id iq u e , f i s c a l  e t  a d m in is t r a t if ,  se  d is t in g u a it  du r e s te  de l a  
so c ié té  e t du r e s te  de l'arm ée principalem ent par l e  f a i t  d 'e x e r
ce r  l e  pouvoir. Leurs r ic h e s se s  é ta ie n t  l e  r é s u lt a t  de le u r  p o si
t io n  p o lit iq u e ^ 8^ . Quant aux a u tre s  g u e r r ie r s ,  le u r  p a r t ic ip a t io n  
à l 'e x e r c ic e  du pouvoir é t a i t  v a r ié e . La masse fondamentale de s o l
d a ts , concentrée dans l a  c a p ita le  e t dans de grandes garn ison s de 
p rovin ce, n 'e x e r ç a it  p as l e  pouvoir d irectem ent, mais e l l e  é t a i t  
son so u tien  e t  p r o f i t a i t  du système formé au Kenedougou. Mais une 
p a r t ie  de so fa , d is lo q u é s dans l e s  v i l l a g e s  auxquels on a v a it  im
posé l a  t r ib u t  ou se  ten ant à l a  t ê te  des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s ,  
ex erça ien t une a u to r ité  r é e l le  sur l e s  v i l l a g e s  q u ' i l s  c o n trô la i
ent .O n  peut adm ettre approximativement que ce groupe com ptait

388en tre  quelques cen ta in es e t un m i l l ie r  de so fa
Nous savons qu 'on  c o n f ia it  ce genre de fon ctio n s aux so fa  

v ieux e t  expérim entés. On peut adm ettre donc que l a  c a r r iè r e  d'un 
jeune homme se présen tan t à l'an n ée  comme v o lo n ta ire  ou incorporé 
à  e l l e  ap rès ê tre  rendu p r iso n n ie r  a v a it  p lu s ie u rs  é ta p e s . La pre
mière c o n s i s t a i t  k ap p arten ir  à un groupe de g u e rr ie rs  e t  à p a r t i 
c ip e r  aux expéd ition s de guerre ce qui donnait d ro it  à l 'a p p r o v i
sionnement en armes, v iv r e s  e t h a b its  du t r é so r  d 'E ta t .  Ce groupe 
c o n s t i tu a it  le  noyau de l 'armée permanente, i l  é t a i t  concentré 
dans de grandes g arn iso n s, se s  membres ne fondaient pas de fam il
l e s ,  i l  se c a r a c t é r i s a i t  p ar une c ap ac ité  de combat co n tin u e lle .

Au cours d'une demi-douzaine ou d'une douzaine d 'années de 
se rv ic e  m i l i t a ir e  de ce genre, une grande p a r t ie  d'hommes p é r i s s a i 
ent comme en témoignent l e s  in form ations de Quiquandon su r l e s  dom
mages de guerre pendant l e  siè g e  de Loutana et de K in iar?8^ .  Les 
su rv iv an ts avaien t deux p o s s ib i l i t é s :  s o i t  q u it te r  l e s  rangs de 
l'a rm é e , fonder une fa m ille  ou re tro u v er l a  fam ille  abandonnée 
pour l a  période du se r v ic e , s o i t  acce p ter l a  fon ction  de chef de 
v i l l a g e ,  de percepteur des p re s ta t io n s  ou des douanes. On peut sup
p oser que l e s  rangs de l'arm ée  é ta ie n t  q u it té s  par l e s  hommes qu i, 
ap rès s 'ê t r e  e n r ich is  grâce au b u tin , ava ien t où re tou rn er e t  d i s 
p osa ien t de le u r  personne, donc par l e s  v o lo n ta ire s . Les a u tre s
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tâch a ien t d 'o b te n ir  l e s  fo n c tio n s de con trô le  des v i l l a g e s  ce qui 
c o n s t i tu a it  l a  deuxième étape de l a  c a r r iè r e  d'un g u e rr ie r  e t  qui 
lu i  a p p o r ta it  un c e r ta in  pouvoir, le  p r e s t ig e ,  une s t a b i l i s a t i o n  
p lus grande de l a  v ie ,  l a  p o s s ib i l i t é  de fonder une fa m ille  peut- 
- ê tr e  b ien  que l e s  sources incom plètes dans ce domaine n 'apporten t 
pas d 'in fo rm atio n s à ce s u je t .  Seu ls de r a r e s  é lu s  pouvaient entrer 
dans l e  cadre de l a  garde du corps du souverain  la q u e lle ,  au marient 
de son épanouissem ent, ne dépassa  pas 150-200 hommes5^ 0 . Encore 
moins nombreux é ta ie n t ceux q u i, grâce à le u r  courage e t  a l a  f a 
veur du souverain , pouvaient a tte in d re  l e s  fon ction s de hauts com
mandants. C e lle s - c i  é ta ie n t  ex ercé es, du f a i t  de le u r  appartenance 
au c lan  des Traore, par l e s  p lu s doués d 'e n tre  l e s  f r è r e s  e t l e s  
f i l s  du sou verain . Le groupe de so fa  n 'apparten an t pas au c lan  qui 
avaien t acq u is  ce t échelon de pouvoir e t  de commandement fu t  donc 
fo r t  r e s t r e in t .

La population  a s se r v ie  n 'é t a i t  p a s , e l l e  non p lu s , une masse 
homogène. I l  y a v a it  une d iffé re n c e  e s s e n t ie l le  entre l a  popula
t io n  des v i l l a g e s  qui av aien t accepté sans lu t t e  l 'a u t o r i t é  des 
souverain s du Kenedougou e t l 'o b l ig a t io n  de payer l e s  p re s ta t io n s  
d'une p art e t  c e l le  des v i l l a g e s  qui s 'é t a i e n t  défendus, av a ien t 
été  vaincu s e t  auxquels on a v a it  imposé l e s  t r ib u t s  par l a  fo rc e ,
ou dont l e s  h ab itan ts ava ien t été  tr a n sp o r té s  p ar fo rce  dans d 'au -

391t r è s  v i l l a g e s  e t y i n s t a l l é s  commes e sc la v e s  de l 'a u t r e  .
Les d iffé re n c e s  se tr a d u isa ie n t  to u t d 'abord  par l e  volume 

des p r e s ta t io n s ,  p lu s grandes s i  e l l e s  av a ien t é té  imposées par l a  
fo rc e . Deuxièmement l a  s i tu a t io n  d'hommes l a i s s é s  dans le u r s  v i l 
la g e s  é t a i t  d iffé re n te  de c e l le  où se tro u v era ie n t ceux qu 'on  a v a it  
d ép lacés. C ela con cern ait non seulement le  domaine économique, m ais 
a u s s i ,  à  un degré au moins é g a l ,  le  domaine s o c ia l  de l a  v ie ,  son 
o rg an isa tio n , l e s  b ases de l a  s t r a t i f i c a t io n  e t du p r e s t ig e .  Si l a  
population  du v i l la g e  r e s t a i t  su r p lace , l a  stru c tu re  grand* fam i
l i a l e ,  le  mode d 'en trée  en fon ctio n s du ch ef du v i l l a g e  e t  des 
ch efs des grandes fa m ille s  re sp e c t iv e s , l 'e x i s t e n c e  du c o n se il des 
su p é rie u rs , l a  d iv is io n  en c l a s s e s  d 'âge  n 'é ta ie n t  pas d é t r u it s .
Le placement dans le  v i l l a g e  d'un so fa  de confiance du souverain  
e t le  devo ir de tran sm ettre  au t r é so r  de l 'E t a t  une p a r t ie  de ré 
c o lt e s ,  en tra în a ie n t une c e r ta in e  l im ita t io n  du pouvoir du ch ef du 
v i l l a g e .  L 'E ta t  ôta en outre aux ch efs des v i l l a g e s  une p a r t ie  de 
le u r s  d r o i t s  ju r id iq u e s . K a lgré  ces m o d ific a tio n s, l a  fon ctio n  même
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de ce ch ef ne fu t pas supprimée, m ais seulement adaptée aux condi
tio n s  e t à l 'o r g a n is a t io n  n o u v e lle s. I l  en é t a i t  de même du pro
blème de l 'a t t r ib u t io n  de t e r r a in s .  La m o d ifica tio n  c o n s i s t a i t  à  
d é lim ite r  le  champ dont l e s  r é c o lte r  é ta ie n t  envoyées au souverain . 
Le r e s te  de te r r a in s  é t a i t  a t tr ib u é  comme avant aux grandes fam il
l e s .  Leurs l i e n s  avec l a  t e r r e  e t avec l e s  e s p r i t s  des aïeux qui 
se lon  l e s  croyances é ta ie n t se s  p ro p r ié ta ir e s  n 'é ta ie n t  donc pas 
rompus.

La s i tu a t io n  des hommes dép lacés é t a i t  d i f fé r e n te .  Dans le u r  
cas l e s  p r in c ip e s sur le s q u e ls  re p o sa it  avant l 'o r g a n is a t io n  écono
mique e t so c ia le  du v i l l a g e  é ta ie n t  d é t r u it s .  Le déplacement s ig n i
f i a i t  l a  rupture du l i e n  avec l a  te r r e  e t  avec l e s  e s p r i t s  des 
aïeu x qui en é ta ie n t  l e s  m a ître s . I l  é t a i t  ra re  d 'a i l l e u r s  qu'on 
t r a n sp o r ta it  to u te  l a  pop u lation  d'un v i l l a g e  ensemble pour l ' i n 
s t a l l e r  dans un v i l la g e  nouveau. Ce changement é t a i t  l i é  l e  p lu s 
souvent à l a  d e stru c tio n  de l 'u n i t é  so c ia le  q u 'é t a i t  le  v i l l a g e .
Une p a r tie  d'hommes tombaient au cours de l a  lu t t e ,  une au tre  p ar
t i e  notamment l e s  v ieu x  -  é ta ie n t  tu és ap rès le  combat, une p a r t ie  
d 'h a b ita n ts  -  hommes, femmes, en fan ts -  é ta ie n t  vendus, une au tre  - 
jeunes hommes e t garçons -  in corp orés dans l 'a rm ée , e t  ceux qui re 
s ta ie n t  é ta ie n t  i n s t a l l é s  su r l a  t e r r e .  Ces p r iso n n ie rs  é ta ie n t  eux
a u ss i  d iv i s é s  se lon  l e s  b e so in s du moment ou envoyés dans d iv e r s

392v i l l a g e s  . Dans c e tte  s i t u a t io n  i l  se p ro d u isa it  l a  rupture des 
l ie n s  sociau x  e x is ta n t s  e t  l a  d e stru c tio n  d es p rin c ip e s du comman
dement qui p erm ettaien t de d ésign er comme ch e fs des v i l l a g e s  nou
vellem ent formés l e s  so fa  envoyés par le  sou vera in . Leur p o s it io n  
ne r é s u l t a i t  p as du l ie n  avec l a  so c ié té  du v i l l a g e ,  m ais de l a  fo r 
ce de l 'E t a t  q u ' i l s  y re p ré se n ta ie n t . S i on d é p la ç a it  un groupe im
portan t de gens, ceux-ci e s sa y a ie n t de re c o n st itu e r  ne fû t-c e  que 
c e r ta in s  p r in c ip e s  de leu r  v ie  so c ia le  e t r e l ig ie u s e .  En p a r t ic u 
l i e r  i l  é t a i t  p o ss ib le  a lo r s  de m aintenir l 'o r g a n is a t io n  grand* f a 
m il ia le .  Dans le  cas de déplacement des groupes peu nombreux, une 
t e l l e  e n tre p r ise  é t a i t  beaucoup p lu s d i f f i c i l e .  Un p e t i t  groupe v i 
v a i t  souvent en c o n f l i t  avec l a  popu lation  du v i l l a g e  où on l 'a v a i t

393 *  *i n s t a l l é  . Un t e l  é ta t  de choses pouvait f a v o r is e r  sa  cohésion ,
mais re n d a it d i f f i c i l e  l ' in t é g r a t io n  avec l a  so c ié té  du v i l l a g e  v i 
vant se lon  l e s  r è g le s  de l a  t r a d it io n .

Comme on le  v o i t ,  le  r ô le  de l'arm ée dans l a  tran sform ation  
de l a  so c ié té  é t a i t  fo r t  complexe. E lle  c o n s t i tu a it  dans l'en sem ble 
un groupe p r iv i lé g ié  v ivan t de l 'e x p lo i t a t io n  du r e s te  de l a  popu
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la t io n .  L'arm ée é t a i t  dans c e t t e  so c ié té  un groupe nouveau; e l l e  
s ' é t a i t  formée e t  développée au -delà  des s t ru c tu r e s  connues ju sq u ' 
a lo r s ,  on y r e c r u ta i t  l e s  hommes d 'o r ig in e  d iv e r se .

En même temps l ' a c t i v i t é  de l'arm ée a f f a i b l i s s a i t  l a  s t ru c tu 
re  grand’ f a m il ia le .  Aux grandes fa m ille s  on a rra c h a it  p ar fo rce  
l e s  gens p r i s  en esc lavage  e t  l e s  p r iso n n ie rs  i n s t a l l é s  su r l a  t e r 
re  ne pouvaient p as to u jo u rs  re co n st itu e r  le u r s  fa m ille s ,  d é tru i
t e s  par l 'in v a s io n  é tran gère .

L 'a c t iv i t é  de l'arm ée eut pour r é s u l t a t  également un a c c r o is 
sement de la  s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  -  a u ss i  b ien  au se in  de l ' a r 
mée elle-même q u 'en tre  l'arm ée  e t le  r e s te  de l a  popu lation  e t  par
mi l e s  membres de l a  popu lation  a s s u je t t ie .  Deux fa c te u rs  se  trou 
v a ien t à l a  base  de c e tte  s t r a t i f i c a t i o n .  Le prem ier, p o lit iq u e  e t 
économique, con cern ait l a  p ercep tio n  des p r e s ta t io n s  e t le u r  d i s 
tr ib u t io n  in é g a le .  Le second, ju r id iq u e , con cern a it l a  d iv is io n  en 
popu lation  l ib r e  e t  e sc la v e s .  Les deux d iv is io n s  ne correspondaient
p as en tre  e l l e s .  La l ib e r t é  o f f r a i t  cependant des chances p lu s

3û/^
grandes de c a r r iè r e  e t  de su ccès dans l a  v ie

La d iv is io n  économique é t a i t  étroitem ent l i é e  à l ' a c t i v i t é  de 
l 'E t a t ,  e l l e  é t a i t  un phénomène nouveau par rap p ort à l a  période 
p ré é ta tiq u e . Les in é g a l i t é s  m a té r ie lle s  e x is ta ie n t  d é jà , c e r t e s ,  
dans l e s  communautés grand’ fa m il ia le s  e t  v i l l a g e o i s e s ,  m ais l ' a p 
p a r e i l  d 'E ta t  l e s  approfondit e t f i t ,  par son a c t iv i t é ,  que l a  po
s i t io n  s o c ia le  d'immenses groupes humains dépendait du f a i t  s i  un 
groupe donné p ay a it une p re s ta t io n  au T résor de l 'E t a t  ou s ' i l  par
t i c i p a i t  aux avantages l i é s  à le u r  d is t r ib u t io n  e t s ' i l  p o ssé d a it  
le  pouvoir c o n sis ta n t  à l e s  p a rtag e r .

2 .6 .  Les fon ctio n s de l'arm ée  du Kenedougou

Pendant l a  période de l a  con stru ction  de l 'E t a t ,  l'arm ée é t a i t  
une fo rce  fondamentale d ir ig é e  p ar l a  d y n astie  qui form ait c e t  E ta t. 
Une f o i s  l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  formée, le  r ô le  de l'arm ée c o n si
s t a  à l a  p ro téger e t  à  fa v o r is e r  son développement.

Dans l e  domaine des r e la t io n s  in té r ie u r e s  l e s  fon ction s de 
l 'armée é ta ie n t  déterm inées dans l a  p lu s grande mesure p ar le  f a i t  
q u 'e l le  é t a i t  iden tique avec l 'a p p a r e i l  d 'E ta t .  E lle  r e m p lis sa it  
donc to u te s  l e s  fon ction s que l 'E t a t  d e v a it  rem p lir . Sa h ié ra rch ie  
é t a i t  en même temps tune h ié ra rc h ie  du pouvoir e t  son commandant



suprême fu t  en même temps souverain . A insi donc l 'e x is t e n c e  e t 
l ' a c t i v i t é  de l'arm ée é t a ie n t - e l le s  d é c is iv e s  pour l a  s t r a t i f i c a 
tio n  so c ia le  de l a  popu lation  du Kenedougou. Dans l e  domaine so 
c i a l ,  l e s  fo n c tio n s de l'arm ée é ta ie n t to u te fo is  complexes e t e l 
l e s  ne se  l im ita ie n t  pas à s t a b i l i s e r  l e s  d iv is io n s  s o c ia le s .  Car 
l'arm ée é t a i t  une in s t i t u t io n  qui ren dait p o s s ib le  une immense 
promotion s o c ia le .  Chacun -  sans d is t in c t io n  d 'o r ig in e  ethnique, 
rég io n a le  ou c la s s e  d 'âge  -  pouvait devenir g u e rr ie r . Dans l'armée
com battaient côte à côte a u s s i  b ien  l e s  v o lo n ta ire s  l ib r e s  que l e s
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e sc la v e s  in co rp o res dans 1 armee par l a  fo rc e  . Chaque s c fa  a v a it
une chance d'avancem ent. A insi l'arm ée c o n tr ib u a it - e l le  à une gran
de m o b ilité  s o c ia le  -  v o lo n ta ire  ou fo rcé e .

La q u estio n  s'im pose de sa v o ir  la q u e lle  des fon ction s de l ' a r 
mée dans le  domaine de l a  v ie  so c ia le  p r é v a la i t  -  s t a b i l i s a t r i c e  
ou fa v o r isa n t  l a  m o b ilité  s o c ia le .  L 'absence de données numériques 
s u f f i s a n te s  ne permet pas d 'o b te n ir  une réponse sû re . On peut seu
lement avancer l'h y p o th èse  que l a  période de l a  form ation de l 'E 
t a t  e t  de l'a c c ro isse m e n t rap ide de l'arm ée f a v o r i s a i t  l e s  c a r r iè 
r e s  de commandant tan d is  q u 'a p rè s  l a  form ation de l 'o r g a n is a t io n  
du Kenedougou le  rô le  s t a b i l i s a t e u r  commença peu à peu à prédomi
ner. Les chances de c a r r iè r e  e x is ta ie n t  to u jo u rs , mais e l l e s  é t a i 
ent f a ib le s  vu- le  grand nombre de can d idats e t dim inuaient au fu r
e t  à  mesure que se  c o n so lid a it  l a  com position du groupe gouver-

.396 nant .
Une im portante fon ction  in té r ie u re  de l 'armée c o n s i s t a i t  à

a ssu re r  l 'o b é is s a n c e  de l a  pop u lation  a s s u je t t i e .  On y p arven ait
en dép laçan t l e s  e sc la v e s , en percevant l e s  p r e s ta t io n s ,  en s a i -

397s i s s a n t  l e s  f u g i t i f s  , en tu an t l e s  r e b e l le s  e t en o rgan isan t 
l e s  ex p éd ition s p u n itiv es con tre l e s  v i l l a g e s  e t  rég ion s ré v o l-  
t é s  . Le d ern ier type de l ' a c t i v i t é  é t a i t  im portant au Kenedou
gou. L 'a u to r i t é  des Traore sur l a  population  a s s u je t t ie  é t a i t  im
posée par l a  fo rce  e t  ne tr o u v a it  pas d 'a u tr e  ju s t i f i c a t io n  que 
l a  fo rce3^ .  Le manque d 'id é o lo g ie  é ta t iq u e , l 'a b se n c e  de r e l ig io n  
consacrant le  règne des T raore é ta ie n t  une grande f a ib le s s e  in té 
rie u re  du Kenedougou400. L 'année a g i s s a i t  donc "à l a  p la c e "  de ces 
fa c te u rs  id éo lo g iq u e s q u 'e l le  rem plaçait par l a  c o n tra in te . Dans 
ce s  c irco n stan ce s cependant chaque d é fa i l la n c e ,  l i é e  par exemple 
à un échec des troupes du Kenedougou dans une guerre, p ou vait dé
clencher l a  ré v o lte  des s u je t s .  Sans aucun doute l e s  ré v o lte s
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é ta ie n t  a u s s i  provoquées par l 'e x p lo i t a t io n  e x ce ss iv e  de l a  popu
la t io n .  Les ré v o lte s  av aien t donc pour cause p rin c ip a le  d'une p art 
l 'e x p lo i t a t io n  e t de l 'a u t r e  l 'a b se n c e  d 'a c ce p ta t io n  du pouvoir de 
l a  p art de l a  population  a s s e r v ie .  Le f a i t  que l ' a r t  bien  dévelop
pé de c o n stru ire  l e s  f o r t i f i c a t io n s  donnait à l a  population  des 
v i l l a g e s  r é v o lté s  un e sp o ir  d'un dénouement heureux de l a  ré v o lte 01 
y jo u a it  a u s s i  un c e r ta in  rô le .,

Pour ce s  ra iso n s  l e s  r é v o lte s  des v i l l a g e s  r e s p e c t i f s  é ta ie n t 
au Kenedougou a sse z  fréquen tes^02. C 'é t a it  un fa c te u r  qui d é s ta b i
l i s a i t  l 'E t a t  in térieurem ent e t qui o b lig e a it  l'arm ée à une capa
c i t é  de combat in ce ssan te  e t aux ex péd itio n s p u n itiv e s . On l e s  o r
g a n isa it  a u ss i  bien contre l e s  t e r r i t o i r e s  a l l i é s  que contre l e s
v i l l a g e s  qui se trou vaien t sous l a  domination d ire c te  du Kenedou- 

403gou
Sous T ieba, ap rès une s é r ie  de conquêtes ayant pour but de re 

conquérir l e s  t e r r i t o i r e s  gouvernés p lus t ô t  par Daoula, le  t e r r i -/[ Q/1
to ir e  du Kenedougou fu t déterminé de manière durable . I l  ne v a
r i a  pas beaucoup au temps du règne de Babemba^0 j . Aussi l e s  conquê
t e s  du Kenedougou fu r e n t- e lle s  è un moment a r r ê té e s .  I l  semble que 
ce t é ta t  de choses fû t l i é  à l a  s i tu a t io n  in té r ie u re .L a  n é c e s s ité  
d 'e x p é d it io n s p u n itiv es fréquen tes e t 1 'étouffem ent des ré v o lte s  
ré d u isa ie n t l e s  p o s s ib i l i t é s  des conquêtes. On se b orn ait donc aux 
expéd ition s de rapine qui ap portaien t le  b u tin  et^cjui é ta ie n t moins 
absorban tes que c e l le s  ayant des bu ts p o lit iq u e s

A insi une interdépendance e x i s t a i t - e l l e  en tre  l ' a c t i v i t é  in té 
r ie u re  e t e x té r ie u re  de l'a rm é e : une a c t iv i t é  in ten se  dans un do
maine r é d u is a i t  l e s  p o s s ib i l i t é s  d 'a c t io n  dans l 'a u t r e .

Les fon ctio n s e x té r ie u re s  de l'arm ée ne se l im ita ie n t  pas aux 
conquêtes / f a i b l i s s a n t  à mesure que se  s t a b i l i s a i t  le  t e r r i t o i r e  
de l 'E t a t /  ou aux ex p éd ition s de p i l la g e .  Ces d ern ières é ta ie n t  
o rgan isée s systématiquement ce qui co n d u isa it  à une d év asta tio n
permanente de c e r ta in e s  ré g io n s fro n tiè re  -  comme le  te r r a in  entre

407l e  Kenedougou et le  prem ier E ta t de Samori .
Une tâche importante de l'arm ée é t a i t  de défendre le  t e r r i t o i 

re  du Kenedougou contre une in v asio n  é tran gère . Nous avons con sidé
ré  l ' a c t i v i t é  des troupes dans ce aomaine dans le  ch ap itre  concer
nant l e s  conceptions e t ta c t iq u e s  de guerre to u t on sou lignan t que 
l e s  guerres d é fen siv es é t a ie n t  b asées su r l e  système des f o r t i f i 
c a tio n s  de S ik a s so . Eu poin t de vue m i l i t a ir e  e t du point de vue
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des o b je c t i f s  que p o s a it  à l 'a n n é e  l e  groupe gouvernant au Kene
dougou, l e s  gu erres d é fe n siv e s  menées contre l e s  a d v e rsa ire s  a f r i 
ca in s é ta ie n t  e f f ic a c e s .  Le su ccès de l a  guerre de 1887-1888 avec 
Samori en tém oigne. En revanche l 'année du Kenedougou s 'a v é r a  moins 
e f f ic a c e  dans l a  lu t t e  à l a  campagne, sans l a  p ro tec tio n  des fo r 
t i f i c a t i o n s .  L 'in v a s io n  de l 'E t a t  de Babemba p ar l e s  troupes de 
Samori en 1893 se  so ld a  pour l e s  défen seurs par d es b a t a i l l e s  per
dues e t p ar d es p e r te s  de t e r r i t o i r e .  La menace concernait cepen-

408dant l e s  c o n fin s sud-ouest du pays e t  non son cen tre  . E l le  fu t 
✓ * 409conjurée grâce k un accord avec Samori en 1895 • ce fu t se u le 

ment l ' in v a s io n  fra n ç a ise  qui apporta au Kenedougou un échec ce 
qui e s t  compréhensible s i  l 'o n  t ie n t  compte, des d iffé re n c e s  dans 
l'armement e t dans l'équipem ent m atérie l des tro u p es, dans l a  tech 
nique e t dans l 'o r g a n is a t io n  de l a  lu t t e .

S i  cependant on c o n s id é ra it  l e  problème de l ' e f f i c a c i t é  de l a  
défense du po in t de vue des s u je t s  o rd in a ire s , l 'a p p r é c ia t io n  de 
l ' a c t i v i t é  de l'arm ée du Kenedougou s e r a i t  to u te  d if fé r e n te . Le 
f a i t  que l 'o n  te n d a it  à défendre S ik asso  é t a i t  com préhensible. 
C 'é t a i t  l a  c a p i t a le ,  s iè g e  du souverain , en d ro it où sta tio n n a ie n t 
l e s  détachements l e s  p lu s f o r t s ,  p o in t où on assem b la it l e s  p r e s ta 
t io n s  e t l e s  p ro v is io n s pour quelques années, p lace  d'où on contrô
l a i t  l e s  p i s t e s  du commerce e x té r ie u r . Le repoussement de l'ennem i 
des murs de S ik a sso  é g a la i t  donc pour T ieba e t Babemba le  m aintien  
des b a se s  p o lit iq u e s  e t m a té r ie l le s  du pou voir. Quant aux p e rte s  
que l'ennem i le u r  a v a it  in f l i g é e s  en marchant su r S ik a sso , i l s  pou-

0 % 0v a ie n t l e s  ré p are r  au moment où i l  r e c u la i t  ap rès un s iè g e  manque .
Pour l e s  s u je t s  une t e l l e  guerre, heureusement terminée du 

point de vue du souverain , pou vait ê tre  c a ta stro p h iq u e . Le passage 
des troupes ennemies, l e s  p i l l a g e s ,  l e s  enlèvements n 'é t a ie n t  pas 
a lo r s  épargnés à  l a  population  du Kenedougou. Les conceptions de 
l a  guerre défen sive  prenaient en co n sid é ra tio n  l ' i n t é r ê t  du groupe 
gouvernant n ég ligean t c e lu i des s u je t s .  L 'e f f i c a c i t é  de l a  défense 
é t a i t  donc d iffé re n te  pour l e s  membres des groupes sociaux re sp ec
t i f s .  C ette  s i tu a t io n  so u lig n a it  le  rô le  de c la s s e  de l'arm ée du 
Kenedougou s'exprim an t non seulement dans le  domaine économique, 
so c ia l  e t p o l i t iq u e , m ais a u ss i  m i l i t a ir e .
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volon té on l e s  in co rp o ra it ou non à l'arm ée . Ce n 'e s t  que p lus 
ta r d , d é jà  dans l 'armée, que l a  s u i te  de la  c a r r iè r e  dépendait 
de le u r  courage e t d'autres t r a i t s  de caractère».

395 Voir ch ap itre  concernant l e  recrutem ent e t notes 77-80.

396 Cap. B rau lot /AS, 1 G 206, R a p p o rt ...  20 I I I  1897/ remar 
qua que "Babemba s ' e s t  entouré des anciens f a v o r i t s  de son f r è r e "  
En e f f e t  l a  p lu p art des d ig n it a ir e s  en fon ction  sous l e  règne de 
Babemba avaien t détenu de hauts p o ste s également sous Tieba /AS,
1 D 120, N 16 -4 2 /.

397 AS, 1 G 206, R a p p o rt ...  20 I I I  1897; Le c a p it .  B r a u lo t . .  
3 IV 1897; 1 G 322, M on ograph ie ...; ANSOM, Soudan 1 /2 , Com. sup. 
à  Gouv. 25 I I I  1892; Soudan 1 /6 , Gouv. à M. l e  Min. 8 VIII 1894; 
Soudan I I I / 4 ,  Audeoud à Gouv. Gén., 27 I I  1898; F. Quiquandon, 
1891a, p .4694.

398 F. Quiquandon, 1891a, p .4701 ; AS, 1 G 322, M onographie.. 
ANSOM, Soudan 1 /6 , Gouv. à M. l e  Min. 29 V III 1894; Soudan 1 /9 , 
S itu a t io n  p o lit iq u e  1 XII 1896.

399 F. Quiquandon, 1891a, p.4694 /"D ans le u r  e s p r i t ,  T iéba 
n 'a  juridiquem ent aucun d r o i t ,  i l  n 'a  que la  fo rc e , e t on ne lu i  
ob é it comme a l a  force  que l o r s q u 'i l  e s t  to u t p rè s , q u ' i l  menace" 
p .4693 /"L e  Kénédougou, en un mot, n 'e s t  pas l 'h é r i t a g e  de T ieba: 
i l  e s t  sa  con q u ête"/.

^00 T ieba n 'a p p r é c ia it  pas à sa  ju s te  v a le u r  l e  rô le  de l a  
r e l ig io n  dans l'a ffe rm issem en t de l a  cohésion in té r ie u re  de l 'E 
t a t  -  "Samory, d i s a i t - i l  un jo u rx veut o b lig e r  to u t le  monde à 
f a i r e  salam ; i l  f a i t  couper l a  t e t e  à  tous ceux qui re fu se n t. 
Pourquoi a g ir  a in s i?  Chacun d o it  ê tre  l ib r e :  chez moi quiconque 
veut f a i r e  salam , f a i t  salam ; quiconque veut b o ire  du dolo , b o it  
du dolo ; moi je  n 'en  b o is  p as, m ais mon frè re  Khossa en b o it  e t 
nos pères en bu vaien t" /F .  Quiquandon, 1891a, p .4693/. Le f a i t  
de b o ire  du dolo é t a i t  une céremonie an im iste .

401 Sur l ' a r t  de co n stru ire  l e s  f o r t i f i c a t io n s  -  T.H. Bah, 
1971, p .43, 54-56.
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F. Quiquandon, 1892, p .379, 381, 406, 416; idem, 1891a, 
p .4694; idem, 1891b, p .463; ANSOM, Soudan 1 /6 , Gouv. à  Min. 29 V III 
1894; Soudan 1 /9 , Rapport p o l i t iq u e . . .  1 XII 1896.

V oir note 398.

404 F. Quiquandon, 1891a, p .4694 /a sp ir a t io n  de T ieba à  obte
n ir  l e s  f ro n tiè r e s  du temps de D aou la/. Après avo ir vaincu le  F a fa-  
dougou, T ieba menait des guerres de p i l la g e  sans chercher à f a i r e  
d 'a u tr e s  conquêtes. Les expéd ition s en d ire c tio n  de Tengrela e t du 
sud-ouest /AS, 1 D 120, Marchand a Com. sup. 28 I I  1892/ ap p o rta i
ent de p e t i t e s  conquêtes t e r r i t o r i a l e s  e t du gros b u tin . I l  en a l l a  
de même des in flu e n ces à l ' e s t  /P .L .  M onteil, 1896, p .6 5 -74 /.

Les p e r te s  du temps de l a  guerre avec Samori en 1893-1894 
/A S, 15 G 73, Nos 1 , 15/ furen t récu pérées ap rès l a  conclusion  d 'un  
accord se c re t  avec lu i  /M. Tymowski, 1980, p .4 2 / .  Sur l e  t e r r i t o i r e  
de Minianka l e s  conquêtes en d ire c t io n  du nord é ta ie n t  im p o ssib le s 
c a r  e l l e s  r isq u a ie n t de déclencher un c o n f l i t  avec l a  France /ANSOM, 
Soudan I I I / 1 ,  In stru c t io n s  pour comm. Quiquandon; J .  Méniaud, 1931, 
t . 2 , p .318-319/. A l 'o u e s t  le  t e r r i t o i r e  é t a i t  dévasté  depuis l a  
guerre avec Samori en 1888. Les se u le s  d ire c tio n s  d'une expansion 
év en tu e lle  é ta ie n t l ' e s t  e t l e  sud. Mais à l ' e s t  Bobo D ioulasso  
demeura indépendante du Kenedougou ta n d is  qu'au sud l e  règne de 
Babemba sur Folona é t a i t  lâche e t  n 'a r r iv a i t  ni à Korogho, ni à 
Ferkessedougou. Voir J .  Méniaud, 1935, c a r te  précédant l e  te x te .

L 'a r r ê t  de l 'e x p an sio n  dans l a  d ire c tio n  e s t  e t sud ne 
peut ê tre  suffisam m ent expliqué par des fa c te u rs  e x té r ie u r s .

407 L. B inger, 1892, t . 1 , p .6 3 , 70, 72-76.

408 Voir n otes 173, 164.

409 Un rô le  y fu t  donc joué par l e  fac te u r  p o lit iq u e  e t non 
m i l i t a i r e .  Sur l 'a c c o r d  de Babemba avec Samori de 1895; AS, 1 G 
206, R enseignem ents... 31 I  1897; Y. Person, 1975» p .1738-1740;
M. Tymowski, 1980, p .42 .

Sur le  rap p ort entre l a  conception  de l a  défen se de S i-  
k a sso  e t l e s  b a se s m a té r ie l le s  e t  p o l i t iq u e s  du pouvoir M. Tymow
s k i ,  1981, p .5 , 13. La p ou rsu ite  de Samori qui r e c u la i t  en 1888 
/Y . Person, 1970, p .1084-1089/ peut ê t re  considérée comme un exem
p le  de l a  tendance à  récupérer l e s  dommages su b is  au cours de l a  
gu erre . Ces dommages pouvaient ê tre  couverts a u ss i  par d 'a u tre s  
ex p éd itio n s en quete de b u tin  e t  d 'e s c la v e s .  Les g re n ie rs  pleins^ 
de S ik a sso  a ssu ra ie n t au groupe au pouvoir l a  su b sis tan ce  ju sq u 'à  
l a  r é c o lte  su iv an te .



3 . PROBLÈMES, COMPARAISONS, HYPOTHESES

3 .1 .  Le problème de l a  form ation des E ta t s  de Samori e t  de 
Kenedougou e t l e  rô le  de l'arm ée dans ce p rocessu s

Pour co n sid érer l e s  p ro cessu s de l a  form ation de l 'E t a t ,  i l  
fa u t  d 'abord  p ré c ise r  l a  d é f in it io n  de c e lu i - c i .  La sc ien ce  c l a s 
siqu e de l 'E t a t  et du d ro it  met l 'a c c e n t  su r t r o i s  élém ents p rin 
cipaux de c e t te  o rg an isa tio n , è sav o ir  le  t e r r i t o i r e ,  l a  c o l l e c t i -  
v i te  humaine e t  l e  pouvoir^. Une p a r t ie  de chercheurs a jo u te n t à 
ces t r a i t s  l a  souveraineté . I l  ne f a i t  pas de doute q u ' i l  s ' a g i t  
l è  d 'élém ents c a r a c té r is t iq u e s  pour chaque E ta t ,  mais i l s  c a ra c té 
r is e n t  a u s s i  d 'a u tre s  ty p es d 'o rg a n isa t io n s  fondées par l e s  hommes. 
V oilà pourquoi i l  e s t  n é c e ssa ire  d 'in d iq u e r une c a r a c té r is t iq u e  
qui d is t in g u e r a it  l ’ E tat des a u tre s  formes d 'o rg a n isa tio n  p o l i t i 
que des s o c ié té s  humaines -  t r ib u s ,  systèm es segm entaires e t c .

Dans l a  th éorie  m arx iste  on v o it  c e t te  c a r a c té r is t iq u e  dans 
l a  d iv is io n  de c la s s e  de l a  so c ié té  e t dans l e  système organ isé  
de l 'e x p lo i t a t io n  de c la s s e  de l a  population  soumise . Face à  l a  
n é c e ss ité  de p ré c ise r  l a  d é f in it io n  de 1 'E ta t  on accepte a c tu e l le 
ment, a u s s i  dans le s  conceptions non m a rx iste s , l a  thèse de l a  
s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  h iérarch iqu e dans l 'E t a t  basée su r l a  r i 
ch esse , l e  s t a tu t  so c ia l  e t  le  pouvoir4 . Dans l 'h is to r io g r a p h ie  
polon aise  l e  fa c te u r  de l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c ia le  é t a i t  sou ligné 
d é jà  par M.Bobrzyrïski e t St.Sm olka, e t en su ite  par K.Tymieniecki^. 
L es opin ions d if fé re n te s  dans l a  l i t t é r a t u r e  p lu s récente sont 
exprim ées par K.Buczek qui accepte cependant l e  terme l i m i t a t i f  
d '" E ta t  de c la s s e " ^ .

Le m atérie l abondant e t  d if fé r a n t  à p lu s ie u rs  égards des mo
d è le s  connus de l 'h i s t o i r e  de l'E urope e t de l 'A s ie  provenant de 
l 'h i s t o i r e  de l 'A fr iq u e  ranima l a  d isc u ss io n  au su je t  du fa c te u r  
de c la s s e  dans l e  p ro cessu s de l a  form ation des E ta ts  p r im i t i f s .  
Dans l a  l i t t é r a t u r e  so v ié tiq u e , où ce problème é v e i l le  un grand 
in té r ê t ,  on avança l a  th èse  su r l 'e x i s t e n c e  d'une période t r a n s i 



to i r e  en tre le  stade de l 'o r g a n is a t io n  p réé ta tiq u e  e t  l a  form ation
de l 'E t a t .  C ette période dans l 'h i s t o i r e  de c e rta in e s  so c ié té s  peut
ê tre  beaucoup p lu s longue que ne l 'a d m e tta ie n t l e s  recherches p lu s 

7
a n c ie n n e s '.

Dernièrement, l a  l im ita t io n  th éorique l a  p lu s poussée fu t  in 
tro d u ite  par O.Tomanovskaïa qui e n tre p r it  de c r it iq u e r  l 'o p in io n  
de K .F o rte s  e t  Evan s-P ritch ard . Ces d e rn ie rs  avaien t indiqué l ' u t i 
l i t é  r e s t r e in te  des th é o r ie s  connues ju sq u e - là , i l s  ten daien t à 
provoquer l a  d isc u s s io n  en présentan t l e s  m atériaux r e c u e i l l i s  au 
cours des recherches f a i t e s  sur le  t e r r i t o i r e  e t  em ployaient avecO
prudence l e  terme "systèm es p o l i t iq u e s "0 . Tomanovskala au c o n tra i
re , adoptant l a  d é f in it io n  théorique de l 'E t a t  proposa qu'on em
p lo y ât à propos des o rg an isa tio n s p o li t iq u e s  a f r ic a in e s  de l a  pé
rio d e  t r a n s i t o i r e  le  terme "royaume" en leu r  re fu san t l e  carac tère  
de 1 'E ta t .  E lle  p ré c isa  en même temps que c e tte  r e s t r ic t io n  ne con
c e rn a it  pas l ' " E t a t  des Songhay /G ao/, Sokoto, l e s  E t a t s - v i l l e s  
e s t - a f r i c a in s  e t  c e r ta in s  a u tre s "9 . Sa p ro p o sitio n  a v a it  pourtant 
d es d é fa u ts . Tout d 'abord  l e  terme européen "royaume" r e f l è t e  beau
coup moins b ien  l a  r é a l i t é  a fr ic a in e  que l e  terme concernant tou te  
l'h um an ité q u 'e s t  c e lu i  d '" E t a t " .  Deuxièmement e l l e  suggère que l e  
"royaume" n 'e s t  pas E ta t  ou au moins que c e r ta in s  royaumes ne sont 
pas E ta t s .  Troisièmement, l 'e x p r e s s io n  "c e r ta in s  a u tre s "  E ta ts  
a f r i c a in s  n 'e s t  pas p ré c ise  e t demande des études monographiques 
supplém entaires. I l  n 'e s t  pas exclu  que Tomanovskala décida de re 
con n aître  comme E ta ts  le  Songhay e t l e  Sokoto parce q u ' i l s  é ta ie n t 
d é jà  b ien  é tu d ié s  e t  que l e s  études to u t a u s s i  d é t a i l lé e s  des au
t r e s  o rg an isa tio n s p o lit iq u e s  lu i  perm ettaien t de l e s  con sid érer 
également comme E ta t s .

Le problème de l a  form ation d es c l a s s e s  dans l e  p ro cessu s de 
l a  form ation de l 'E t a t  p r im it i f  fu t  abordé dernièrement par P .Sk al-  
n ik . P arlan t de l a  form ation e t de l a  g é n é ra lisa t io n  de l a  p roprié
té  p rivée  souvent p o s té r ie u re s  aux E ta t s ,  i l  propose de terme

10d'"em ergent c la s s e s "  . Une p o s it io n  sem blable fu t p r i s e  par H.11
C laessen  . Ces co n sid é ra tio n s conduisent au problème de l a  forme 
c o l le c t iv e  de l 'e x p lo i t a t io n  de c la s s e  qui é t a i t  récemment d iscu 
té e  dans l 'h is to r io g r a p h ie  p o lon aise  a u s s i  e t  dont i l  se ra  encore 
q u estio n  p lu s lo in .

L 'a sp e c t  méthodique de l 'é tu d e  de l 'E t a t  p r im it i f  fu t  la rg e -
12ment t r a i t é  par H.Lowmiariski qui so u lig n a  l'im p o rtan ce  du sy s tè -
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me f i s c a l  en ta n t  q u 'ex p re ss io n  o r g a n i s a t io n s l i e  / e t  à  l a  f o i s  
p lu s  f a c i l e  à s a i s i r  dans l e s  so u rces/ de l 'e x p lo i t a t io n  de c l a s 
se  à l 'é c h e l l e  de l 'E t a t  p r im it i f  b ien  que, dans d 'a u tre s  p a r t ie s  
de son ouvrage, i l  reconnût a u s s i  1 'im portance des fa c te u rs  quan-A ̂
t i t a t i f s  dans l e  développement de l a  t r é s o r e r ie  • L 'a sp e c t  quan
t i t a t i f  des tran sfo rm atio n s dans l e  cadre de l a  form ation des in 
s t i t u t io n s  é ta t iq u e s  a v a it  d 'a i l l e u r s  d é jà  é té  remarqué par K .Ty
m ienieck i, e t  récemment par P .Skaln ik14.

Dans l a  p résen te étude je  considère l a  d é f in it io n  de l 'E t a t  
de c la s s e  avec l a  th è se , avancée d 'a p rè s  l e s  recherches a c tu e l le s ,  
su r l a  tran sform ation  des o rg a n isa tio n s p ré é ta tiq u e s  en o rg an isa 
t io n s  é ta t iq u e s  en ta n t que p rocessu s comprenant une période de 
t r a n s i t io n .  Le m atérie l a f r ic a in  r e c u e i l l i  s e r v ir a  à  une v é r i f i c a 
t io n  év en tu e lle  de c e tte  th è se , i l  se ra  a u s s i  confronté avec l a  
th èse  sur l a  forme c o lle c t iv e  de l 'e x p lo i t a t io n  de l a  popu lation  
soumise par l 'a p p a r e i l  d 'E ta t  e t  par l a  c la s s e  gouvernante s 'id e n 
t i f i a n t  avec ce t a p p a r e il .

3 .1 .1 .  Causes de l a  form ation des E ta ts  de Samori e t de Kenedougou.
S tim u lan ts e t  f r e in s  du développement

Les deux E ta t s  é tu d ié s  dans ce t r a v a i l 1  ̂ se  formèrent au XIXe 
s iè c le  su r l e  t e r r i t o i r e  où depuis longtemps d é jà  i l  e x i s t a i t  des 
con d itio n s fav o rab le s  pour l a  form ation de l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e . 
Dans l e s  deux c a s  nous avons a f f a i r e  aux s o c ié té s  produisan t des 
su rp lu s économiques s u f f i s a n t  pour l 'e n t r e t i e n  du groupe gouver
nant, pour l e  développement du commerce e t  des v i l l e s  b ien  avant 
l a  form ation de l 'E t a t .  Dans l e s  deux c a s  i l  e x i s t a i t  a u s s i  des 
modèles é ta t iq u e s  qui pouvaient ê tre  ap p liq u é s . I l s  é ta ie n t  t r a n s 
m is parmi l e s  Malinkę et l e s  D ioula par une t r a d it io n  o ra le  con
cernant l 'E t a t  de M ali. On c o n n a issa it  1 'o rg a n isa t io n  des E ta ts  
de Segou e t de K aarta  formés par l e s  Bambara. Parmi l e s  Senoufo, 
le  modèle le  p lu s connu é t a i t  c e lu i  su r le q u e l re p o sa it  l 'o r g a n i
sa t io n  de 1 'E ta t  de Kong.

L 'u n ité  ethnique de l a  majeure p a r t ie  d 'h a b ita n ts  de chacun 
des t e r r i t o i r e s  é tu d ié s  é t a i t  un phénomène fa v o r isa n t  l a  form ation 
de l 'o r g a n is a t io n  p o lit iq u e  é ta t iq u e . Sur un de ces t e r r i t o i r e s  
prédominaient l e s  Malinkę e t l e s  D ioula, su r l 'a u t r e  l e s  Senoufo 
e t l e s  D ioula le s q u e ls  av aien t adopté l a  c u ltu re  des Senoufo.
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Les fa c te u rs  susmentionnés é ta ie n t  s o i t  in d isp e n sab le s  pour 
l a  form ation de l 'E t a t  / s u r p lu s / ,  s o i t  fa v o ra b le s  à ce p rocessu s 
/m odèles p o li t iq u e s ,  u n ité  ethnique et c u l t u r e l l e / .  I l  s 'a v è r e  ce
pendant q u ' i l s  n 'é ta ie n t  pas s u f f i s a n t s  pour déclencher l e  proces
su s qu i nous in té r e s se .  E ntre l 'e x i s t e n c e  des surp lus e t l a  connais
sance des modes de l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t  d'une p art e t une ac
t io n  ayant pour but l a  form ation  de c e t te  o rg an isa tio n  de l 'a u t r e  
i l  n 'y  a v a i t  pas de dépendance autom atique. Le f a i t  que l e s  p o s s i
b i l i t é s  e x is ta ie n t  ne d e v a it  pas forcém ent, m ais seulement pouvait 
provoquer l e  commencement de ce p ro cessu s.

Sur l e s  t e r r i t o i r e s  é tu d ié s , pendant longtem ps, durant le  
XVIIe e t l e  XVIIIe s i è c l e s ,  se m aintenait l a  s itu a t io n  d 'un  équi
l ib r e  p o lit iq u e . Chez l e s  Malinke e t  l e s  D ioula i l  y a v a i t  à c e tte  
époque le  système segm entaire des kafou /com plété chez l e s  D ioula 
ambulants par des l i e n s  c lan iq u es t r è s  im portants pour eu x /; chez 
l e s  Senoufo p e r s i s t a i t  l a  d iv is io n  en v i l l a g e s  indépendants, sem
b la b le  au système segm entaire, m ais composée d 'u n ité s  p lu s  p e t i t e s  
que l e s  kafou .

Les ra iso n s  de l 'e x i s t e n c e  e t de l a  p e rs is ta n c e  de ce t équi
l ib r e  ne sont pas f a c i l e s  à  exp liq u er d 'au tan t p lus que pour le  
XVIIe e t  l e  XVIIIe , e t même pour l e  début du XIXe s iè c le  l e s  maté
r iau x  de source sont m inces. Ces ra iso n s  c o n stitu a ie n t en même 
temps des phénomènes qui re ta rd a ie n t l e  p rocessu s de l a  construc
t io n  de l 'E t a t .

Le manque de l a  p re ss io n  démographique semble t r è s  probable . 
L 'a g r ic u ltu r e  sur l e  t e r r i t o i r e  des deux fu tu r s  E ta ts  a v a i t  l e  ca
ra c tè re  e x te n s if ,  l e  peuplement n 'é t a i t  pas t r è s  dense, l e s  gens 
pouvaient se  tra n sp o r te r  su r de m e illeu re s te r r e s  quand l e s  champs 
q u ' i l s  c u lt iv a ie n t  devenaient in féconds . L 'a c t io n  de c o lo n isa 
t io n  o rgan isée  p lu s ta rd  e s t  une preuve e x p l ic i t e  q u ' i l  e x i s t a i t  
des p o s s i b i l i t é s  d'une e x p lo ita t io n  p lu s in te n s iv e  de l a  t e r r e  e t 
d 'un peuplement p lu s dense avec l a  même technique de c u ltu re . Aus
s i  r ie n  ne l a i s s e  c ro ire  qu 'au  cours des XVIIe e t XVIIIe s iè c le s  
l 'a c c ro is se m e n t du nombre de l a  popu lation  provoquait une p re ssio n  
sur l a  tran sform ation  des s tru c tu re s  p o l i t iq u e s .

L 'é t a t  d 'é q u il ib r e  acq u is dans l e  cadre du système segm entai
re  é t a i t  l i é  a u ss i avec l 'a b se n c e  d'une menace ex té rie u re  sé r ie u se . 
Le t e r r i t o i r e  d 'A frique o cc id en ta le  qui nous in té r e s se  fu t  in c lu s 
re lativem en t ta rd  dans l e  cadre de l a  t r a i t e  des e sc la v e s  à longue
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d istan ce^7 . L 'in te n s it é  de ce commerce e t c e l l e  du danger e x té r ie u r  
q u ' i l  im p liq u a it é ta ie n t ju sq u 'à  l a  f in  du XV IIIe s iè c le  moins gran
des que sur c e s  t e r r i t o i r e s  de l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  qui é ta ie n t
s o i t  s i tu é s  p rè s  des c ô te s , s o i t  qu i se  tro u v a ie n t dans l a  zone de

18se s  in flu e n ces d ire c te s  . Le re ta rd  avec leq u e l parvinrent su r l e s  
t e r r i t o i r e s  é tu d ié s  l e s  stim u lan ts ré su lta n t de l a  t r a i t e  des e s 
c lav e s e t l ' i n t e n s i t é  p lu s f a ib le  ju sq u 'à  l a  f in  du XVIIIe s iè c le  
de ce commerce é ta ie n t  su rtou t l e  r é s u lta t  des con d ition s géogra
phiques. Car i l  s ' a g i s s a i t  l à  des t e r r i t o i r e s  s i t u é s  au fond du 
continent, é lo ig n é s des c ô te s . I l s  é ta ie n t é lo ig n é s  a u ss i d 'une au
t r e  zone commerciale l i é e  avec l e s  p is t e s  tran sah arien n es. Le coût 
du tra n sp o rt d 'un  e sc lav e  su r l a  côte é t a i t  re lativem en t é le v é . Ces 
c irco n stan ce s ne f a i s a ie n t  p a s , b ien  entendu, que l a  t r a i t e  des e s 
c la v e s  n 'e x i s t a i t  p o in t. E lle  fu t cependant l im ité e .  Les e sc la v e s

19é ta ie n t  ach etés l e  p lu s souvent par l e s  marchands D ioula . C ette 
marchandise ne p roven ait pas d es gu erres, m ais des p i l l a g e s ,  des 
a g re ss io n s  e t de c e r ta in s  mécanismes sociau x  t e l s  que l e s  p u n ition s 
ju d ic ia i r e s ,  l a  m isère e t l a  vo lon té  q u 'e l le  provoquait de sauver
l a  v ie  même au p r ix  de l a  l i b e r t é ,  l a  su cce ssio n  de l a  p o s it io n  so-

POc ia le  . Sur l e s  t e r r i t o i r e s  é tu d ié s  i l  se  p ro d u isa it  a u ss i  p a r fo is  
des lu t t e s  lo c a le s ,  m ais e l l e s  opposaient en tre  e l l e s  l e s  p e t i t e s  
unions t e r r i t o r i a l e s .  Compte tenu de l a  technique m il i t a ir e  e t  de 
l'armement d es XVIIe e t XVIIIe s i è c le s ,  l e s  v i l l a g e s  entourés d 'en 
c e in te s  ou de p a l is s a d e s  e t de h a ie s  pouvaient se  con sid érer en sé
c u r i té .  I l s  ne cherchaient donc pas l a  sé c u r ité  en s 'a s s o c ia n t  en 
unions p o lit iq u e s  p lus im portan tes.

L 'absence des groupes sociaux a sp ira n t à changer l a  s itu a t io n  
p o li t iq u e  e x is ta n te  é t a i t  un phénomène im portant qui f r e in a i t  ju s 
q u 'à  l a  f in  du XVIIIe s iè c le  l e  développement des E ta t s .  Le sy s tè 
me segm entaire s a t i s f a i s a i t  l e s  b e so in s  de l ' é l i t e  gouvernant l e s  
p e t i t e s  u n ité s  t e r r i t o r i a l e s  /k a fo u , v i l l a g e /  ou l e s  l i e n s  du sang 
/g ran d e s f a m ille s /  . Le système d 'u n ion s c lan iq u es e t  grand’ fa 
m i l ia le s  é t a i t  s u f f i s a n t  pour une a c t iv i t é  e f f ic a c e  des marchands 

22D ioula . De même l a  masse de producteurs -  a g r ic u lte u r s ,  c u lt iv a 
te u r s ,  a r t i s a n s  -  t r o u v a it  l a  sé c u r ité  e t  l'a sso u v isse m e n t de se s
b e so in s  dans le  cadre du système segm entaire. On peut donc avancer 
l'h y p o th è se  que ju sq u 'à  l a  f in  du XV IIIe s ie è c le  i l  n 'y  eut p as de 
d é f i  -  que ce fû t du coté  des fa c te u r s  in té r ie u r s  /n a tu re , p re ssio n
dém ografique, groupes sociaux d é s ira n t des changements p o l i t iq u e s ,
tro u b le s  économiques ré su lta n t  d'une o rg an isa tio n  d é fec tu e u se /, ou
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du côté  d es fa c te u rs  e x té r ie u rs  / in v a s io n s , p re ss io n  économique/ -  
qui a u ra it  pu provoquer des tran sfo rm atio n s p o lit iq u e s  e t donner 
n aissan ce aux p rocessu s de l a  con stru ction  d es E ta t s .

Le prem ier témoignage d 'un  changement de c e t é ta t  de choses 
sur l e s  t e r r i t o i r e s  qui nous in té re sse n t é t a i t  l a  form ation, v ers 
l a  m o itié  du XVIIIe s iè c le ,  de l 'E t a t  de Kong23. La portée de son 
pouvoir s 'é te n d a it  a u ss i  su r l e  te r r a in  du fu tu r  Kenedougou. L 'a c 
tio n  du c lan  des Wattara de Kong a v a it  cependant un c a ra c tè re  éphé
mère e t  à l a  longue e l l e  s 'a v é r a  manquée. On peut en t i r e r  l a  con
c lu sio n  su r l 'a p p a r i t io n  des fa c te u rs  de form ation d 'E ta t  dont 
l 'a c t i o n  é t a i t  pourtant tro p  f a ib le  encore.

Ce fu t  seulement l e  XIXe s iè c le  qui apporta durablement une 
s itu a t io n  nouvelle c o n sis ta n t à éb ran ler l 'é q u i l ib r e  sé c u la ire  
des systèmes p o lit iq u e s  segm en taires. Et ce fu t  seulement c e tte  
nouvelle s itu a t io n  qui perm it de m ettre à p r o f i t  l e s  p o s s i b i l i t é s  
économiques / su r p lu s /  e t p o lit iq u e s  /m odèles é ta t iq u e s /  e x is ta n t  
depuis longtem ps d é jà . La réponse à  l a  q u estio n  quels é ta ie n t  l e s  
fa c te u rs  qui avaien t provoqué ce changement n 'e s t  pas sim ple . On 
manque su rto u t de données numériques qui perm ettra ien t d 'é v a lu e r  
l'im p o rtan ce  e t l a  portée des phénomènes r e s p e c t i f s .  Nous sommes 
ré d u its  à  f a i r e  des e stim atio n s b asées sur l e s  in d ice s r é su lta n t  
de l a  s i t u a t io n  générale des t e r r i t o i r e s  é tu d ié s . Pour c e t t e  r a i 
son une p a r t ie  de con clu sion s d o it  p o r te r  le  c arac tè re  d'hypothèses.

Nous savons t r è s  peu de chose su r l e s  tran sform ation s démogra
phiques. E l le s  é ta ie n t l i é e s  en tou t cas avec l e s  m igra tion s. Tout 
au long du XVII e t du XVIIIe siècles i l  y eu t des mouvements de l a  
population  se déplaçant du nord v ers  le  sud2 4 . Les m igration s 
é ta ie n t dues à l a  c r i s e  économique e t so c ia le  qui a f f e c ta  l e s  t e r 
r i t o i r e s  du sah el e t l 'e x tr é m ité  nord de l a  savane, e t su rto u t l e s

25t e r r i t o i r e s  de l 'a n c ie n  E ta t de Songhay . Le déplacement de l a  
p opulation , principalem ent des a g r ic u lte u r s  e t  des c u lt iv a te u r s ,  
é t a i t  l i é  à  l ' a t t r a i t  p lu s grand des t e r r e s  s itu é e s  su r l e  t e r r i 
t o ir e  de l a  savane. Les m igratio n s témoignent d'un fa ib le  peuple
ment des t e r r i t o i r e s  é tu d ié s . Sa d e n s if ic a t io n  gradu elle  condui
s a i t  à  l 'a c c ro isse m e n t du nombre de l a  p op u lation . C erte s , i l  e x i
s t a i t  encore, au XIXe s i è c l e ,  des p o s s i b i l i t é s  co n sid é rab le s d 'a c 
croissem ent de l a  d e n sité  du peuplement e t  on ne sa u ra it  c o n sta te r ,
parmi l e s  ra iso n s  de l a  form ation des E ta t s ,  l a  p ressio n  du m ilieu

* 26 géographique rapportée dans l e s  études th éoriq u es , m ais i l  n 'e s t
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pas exclu  que l a  s t a b i l i s a t io n  du peuplement ap rès l a  période des
m igration s f a c i l i t a  l e  p rocessu s de l a  con stru ction  des E ta t s .  Au 

6 \XIX s iè c le ,  du f a i t  de l 'a f f a ib l i s s e m e n t  p r o g r e s s i f  de l 'e x p o r ta 
t io n  des e sc la v e s , l e s  p erte s  de l a  population  dim inuèrent. Nous 
ignorons cependant s i  c e la  concerne a u ss i ceux des t e r r i t o i r e s  étu
d ié s  dont le  l i e n  avec l e  commerce a tla n tiq u e  des e sc la v e s  é t a i t  
p lu s  f a ib le  que c e lu i des rég ion s c ô t iè r e s .  La t r a i t e  des e sc la v e s  
elle-même c o n tin u a it , e l l e  é t a i t  même au XIXe s i è è le ,  après l a  con
s t i t u t io n  des E ta t s  de Samori e t  de Kenedougou, p lu s  in te n se . On 
en levaien t cependant l e s  hommes, en dehors du t e r r i t o i r e  de son 
E ta t ,  e t d 'a u tre  p a r t ,  l e s  e sc la v e s  demeuraient pour l a  p lu p art en 
A frique. Aussi peut-on supposer que l'a c c ro isse m e n t du nombre de 
l a  population , l a  s t a b i l i s a t io n  de peuplement, l a  m o d ifica tio n  du 
c a ra c tè re  de l a  t r a i t e  des e sc la v e s  con tribuèren t à f a i r e  n a ître  
l a  p re ssio n  démographique qui jo u a  un c e r ta in  rô le  dans l 'é b r a n le 
ment de l 'é q u il ib r e  des systèm es p ré é ta t iq u e s .

Comme je  l ' a i  d é jè  mentionné, l a  t r a i t e  des e sc la v e s  continu
a i t  au XIXe s i è c le  su r l e s  t e r r i t o i r e s  é tu d ié s . M ais de nombreux
e sc la v e s  é ta ie n t  i n s t a l l é s  par le u r s  p r o p r ié ta ir e s  sur la  te r r e  e t

* 27o b lig é s  è payer des p re s ta t io n s  au p r o f i t  de le u r s  m aître s . Cet
é ta t  de choses f a i s a i t  a c c r o îtr e  l e s  d iffé re n c e s  s o c ia le s  e t  maté
r i e l l e s  d 'un c ô té , e t  de l 'a u t r e  i l  e n tra în a it  un accroissem ent de 
l a  production.

Le développement du commerce é t a i t  un au tre  fa c te u r  de dynami
sa t io n  des p ro cessu s p o l i t iq u e s .  Ce f a i t  fu t  remarqué par Yves Per-

% 28 son qui donna à son t r a v a i l  l e  s o u s - t i t r e  "R évolution  Dyula" . Ces
marchands c réèren t en Afrique o cc id en ta le  moderne un système t r è s  
développé e t  compliqué du commerce. Au cours des XVII e t XVIII 
s i è c le s  eut l i e u  l a  déchéance des anciens c en tre s de commerce s i 
tu és dans le  nord /Tombouctou, Gao, W alata/, e t l e  développement

29des v i l l e s  t e l l e s  que Kankan, Kong, Bobo D ioulasso  . Cependant, 
au XVIIIe s i è c l e ,  autour de Kong seulement on e n tre p r it  une te n ta 
t iv e  de co n stru ire  un E ta t qui se  désagrégea rapidem ent. Comme on 
l e  v o i t  donc, l e  système du commerce des XVIIe e t  XVIIIe s i è c le s  
n 'é t a i t  pas su r l e s  t e r r i t o i r e s  é tu d ié s  le  stim u lant s u f f i s a n t  pour
l a  c o n st itu tio n  e t l e  fonctionnement de l 'E t a t .  La th èse  su r le  rô -

30le  du commerce e t  su r le  beso in  d 'a s s u r e r  l a  sé c u r ité  des ro u tes 
e s t  ju s t e ,  m ais ce beso in  e x i s t a i t  a u ss i aux XVIIe e t  XVIII s iè c 
l e s .  Seul un ensemble de p lu s ie u r s  fa c te u rs  de form ation  d 'E ta t  
a g is s a n t  à l a  f o i s  pouvait ab o u tir  à  une év o lu tion  p o li t iq u e .
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L 'a p p ré c ia t io n  s t a t i s t iq u e  du volume de commerce à l ' in t é r i e u r  
de l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  au XIXe s i è c l e  n 'è s t  pas p o s s ib le ,  fau te  
des so u rces. I l  y a  l i e u  de c r o ir e ,  cependant, que ce commerce se 
d évelo ppait en ce qui concerne se s  dim ensions, l e s  ty p es des mar
ch an d ises e t l a  p a r t ic ip a t io n  des groupes r e s p e c t i f s  dans l e s  échan
g es commerciaux. Le développaient de 1 'in d u s tr ie  européenne perm it 
d 'a c c r o î t r e  l 'im p o rta t io n  des m archandises en A frique . I l  s ' a g i s 
s a i t  des m archandises recherchées su r l e  t e r r i t o i r e  é tu d ié . L 'en v ie  
de l e s  acq u érir  o b l ig e a i t  à rechercher l e s  b ien s pouvant é q u ilib re r  
l e  b i la n  commercial. L 'e x p o rta tio n  pouvait concerner l e s  e sc la v e s  
qu 'on t r a n sp o r ta it  dans d 'a u tr e s  ré g io n s d 'A friqu e où se trou v aien t
l e s  E ta ts  servant d 'in te rm é d ia ire  dans le  commerce en tre  l ' i n t é -  

32r ie u r  e t  l e s  c o te s  .
La p ratiqu e susmentionnée d 'in s t a l l a t io n  des e sc la v e s  su r l a  

t e r r e  perm etta it une augmentation de l a  production  ce qui fa v o r i
s a i t  le  développement du commerce. Au XIXe s iè c le  on v i t  a p p ara ître  
deux phénomènes nouveaux -  l 'a c c ro isse m e n t du volume du su rp lu s e t 
l a  p o s s ib i l i t é  de son u t i l i s a t i o n .  C ette  p o s s ib i l i t é  é t a i t  t r è s  r e 
s t r e in t e  au cours des s i è c le s  précédents et e l l e  s 'a c c r u t  au XIXe 
s i è c le  à l a  su ite  du développement du marché in té r ie u r  o u e s t - a f r i-  
c a in  l i é  au commerce e x té r ie u r .

Les marchands Dioula p ro fitè re n t de c e tte  s i t u a t io n . Mais i l s  
ne d isp o sa ie n t pas de l a  p lu p art des su rp lu s de production . Bien 
sû r , l e s  D ioula s 'o c cu p a ie n t a u ss i  de l a  production a g r ic o le  e t  a r 
t i s a n a le ,  s o i t  eux-mêmes, s o i t  en o rgan isan t l e s  v i l l a g e s  d 'e s c la -  

33 *v e s  . Néanmoins l e s  Malinke su r l e  t e r r i t o i r e  du fu tu r  E ta t de Sa- 
mori e t l e s  Senoufo su r le  t e r r i t o i r e  du fu tu r Kenedougou c o n st itu 
a ie n t l a  p lu s grande p a r t ie  d 'a g r ic u lt e u r s  e t d 'a r t i s a n s .  Les su r
p lu s  se  trou v aien t en tre  l e s  mains des ch e fs des grandes fa m ille s , 
des v i l l a g e s  e t ,  chez l e s  M alinke, des kafou. Cependant le u r s  p os
s i b i l i t é s  de d isp o se r  des r é c o lte s  accumulées grâce au système des 
p r e s ta t io n s  é ta ie n t  l im ité e s  par l a  l o i  coutum ière, p ar l e  contrô
l e  des c o n se ils  d es su p érieu rs e t par l e  devoir de con sacrer c e t te  
p a r t ie  des ré c o lte s  aux b eso in s de l a  communauté.

Le pouvoir absorbant accru d es marchés in té r ie u r  e t  e x té r ie u r  
a in s i  que l 'o f f r e  des m archandises que l e s  gens r ic h e s  pouvaient 
ac q u é r ir  f i r e n t  n a ît r e  chez l e s  ch e fs  des grandes f a m il le s ,  des 
v i l l a g e s  e t des kafou le  d é s ir  d'augm enter l e s  p r e s ta t io n s  e t d 'a c 
q u é r ir  l e  d ro it  de diisposer librem ent de ces b ie n s34 .
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On peut donc avancer l a  th è se  sur l'accu m u latio n  de co n trad ic-  
t ie n s  dans l e  cadre des communes qui ju sq u 'à  l a  f in  du XVIII s iè c 
l e  é ta ie n t in térieurem ent s t a b le s .  Dans c e t te  s itu a t io n  on observa 
l e  phénomène d 'union des in t é r ê t s  du groupe au pouvoir e t  du grou
pe des marchands. Le pouvoir, basé  ju sq u 'à  l a  f in  du XVIIIe s iè c le  
principalem ent su r l e  p r e s t ig e  e t  su r l e  système des croyances a n i
m iste s , commença à c rée r l a  p o s s ib i l i t é  d 'a c q u é r ir  et d'augm enter 
l a  su p é r io r ité  m a té r ie lle  des personnes qui y prenaient p a r t .

L 'accro issem en t de l 'a i s a n c e  du groupe des ch e fs se f a i s a i t  
s o i t  aux dépens des communes q u ' i l s  d ir ig e a ie n t ,  s o i t  aux dépens 
des e sc la v e s  i n s t a l l é s  sur l a  t e r r e .  L 'in tro d u c tio n  de ce s  change
ments provoquait l a  r é s is t a n c e  de l a  popu lation  accablée de char
ges n ou velles ou privée de d r o it  de con trôle  de 1 'a c t iv i t é  des 
c h e fs . La grande fa m ille , l e  v i l l a g e  e t  le  kafou en ta n t q u 'u n ité s  
d 'o rg a n isa tio n  so c ia le  n 'é t a ie n t  pas adaptés à  rem plir l e s  nouvel
l e s  fo n c tio n s. Du point de vue des groupes gouvernant ces communau
t é s ,  i l  é t a i t  devenu n é c e ssa ire  de b r i s e r  l 'o r g a n is a t io n  e x is ta n te  
e t  d 'en  in s t i t u e r  une au tre  qui p e rm e ttra it : d 'im poser à  l a  popula
t io n  des p r e s ta t io n s  p lu s gran des; d 'a s su r e r  au groupe gouvernant 
le  d ro it  de d isp o se r  des p r e s ta t io n s ; d 'a s s u r e r  à ce groupe une 
montée de sa  p o s it io n  so c ia le  e t  l a  p ro te c tio n  de c e l l e - c i ;  l a  pro
te c t io n  des ro u te s e t  du commerce.

Aucun de ces o b je c t i f s  n 'é t a i t  r é a l i s a b le  dans le  cadre des 
re la t io n s  s o c ia le s  e t p o l i t iq u e s  e x is ta n te s .  Leur tran sform atio n  
n é c e s s i t a i t  le  recou rs à l a  co n tra in te  face  à l a  r é s is ta n c e  de l a  
popu lation  qui ne v o u la it  p as accep ter l a  v io la t io n  des moeurs e t 
l 'a c c ro isse m e n t de l 'e x p lo i t a t io n .  De mène l 'a c q u i s i t io n  des e s c la 
v es qui c o n st itu a ie n t  une au tre  v o ie  pour o b te n ir  l e s  b ien s néces
s a i r e s  demandait l 'e m p lo i de l a  fo rce  ou des moyens c o n sid é rab le s 
pour le u r  achat ce qui e n tra în a it  nécessairem ent un accroissem ent 
de l 'e x p lo i t a t io n  de l a  p op u lation  lo c a le .  E nfin  l a  p ro tec tio n  des 
p i s t e s  e t  d es marchands e x ig e a it  l a  form ation  d'une o rg a n isa tio n  
p u issan te  régnant su r une étendue c o n sid é rab le .

Le changement de l a  s i tu a t io n  p o lit iq u e  in t é r e s s a i t  donc non 
seulement l e s  marchands, m ais a u ss i  l e s  groupes exerçant l e  pouvoir 
chez l e s  Malinke e t  l e s  Senoufo. Etant donné l a  r é s is ta n c e  de l a  
population  e t l e  recours à  l a  fo rc e , on v i t  s u r g ir ,  dès l e  début 
du p ro cessu s de l a  con stru ction  de l 'E t a t ,  un tro isièm e groupe in 
té r e s s é  par son ex iste n ce  -  l e s  gens 8 'occupant de l a  lu t t e .  Je
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n'em ploie pas encore l e  terme d'armée c a r  i l  s ' a g i s s a i t  au début 
des groupes comptant une demi-douzaine ou une douzaine de person
nes qui r e s ta ie n t  au se rv ic e  du chef du v i l l a g e  ou du kafou .

L 'accro issem en t des te n sio n s s o c ia le s  c a r a c té r is t iq u e  des re 
la t io n s  so c ia le s  dans l e s  grandes fa m il le s ,  l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  
kafou e x e rç a it  une in flu en ce  d é c is iv e  su r l e s  rap p orts en tre  ces 
communautés. A l'exem ple de nombreuses so c ié té s  humaines on en tre
p r i t  dans ce s communautés également, une te n ta tiv e  de transform er 
le  c o n f l i t  in té r ie u r  en c o n f l i t  e x té r ie u r . Autrement d i t ,  on cher
c h a it  l a  so lu tio n  dans l 'e x p an sio n  e x té r ie u re , l 'a t t a q u e  du v o is in , 
l a  p r is e  de sa  fortu n e. Cet é ta t  de choses f i n i t  par éb ran ler l ' é 
q u il ib r e  du système segraentaire. En même temps i l  e x i s t a i t  une in 
terdépendance t r è s  é t r o i t e  entre l a  r é so lu t io n  des c o n f l i t s  ex té
r ie u r s  e t  l e s  tran sform ation s de l a  s tru c tu re  in té r ie u re  des commu
nautés é tu d ié e s . L 'a tta q u e  ou l a  défense e x ig e a it  une fo rce  armée 
convenable e t  une o rg a n isa tio n  n ouvelle . De ce f a i t  on v i t  ap p ara î
t r e  de nombreux c en tre s de pouvoir e t  de nombreux prétendants à l a  
form ation de l 'E t a t .  Chacun d 'eux v o u la it  prendre p lace  à l a  tê te  
de l 'o r g a n is a t io n  qui se  form ait e t i l  com battait se s  a d v e rsa ire s . 
Ces combats re ta rd a ie n t l a  tran sform atio n  du système p o lit iq u e  e t 
en f a i s a ie n t  un p rocessu s tumultueux. Le rô le  des fo rc e s  armées 
n 'en deven ait que p lu s im portant. Dans l a  lu t te  pour l e  pouvoir 
gagn ait c e lu i qui s a v a it  o rgan iser  le  mieux e t le  p lu s  rapidement 
l e s  détachements de so fa  n é c e s sa ire s .

A insi donc l e s  stim u lan ts de form ation  d 'E ta t  av a ien t un ca
ra c tè re  v a r ié .  I l s  provenaient des tran sfo rm atio n s in té r ie u r e s  des 
so c ié té s  M alinke, D ioula e t Senoufo, e t  i l s  venaien t de l 'e x t é 
r ie u r . I l s  f i r e n t  v a c c i l l e r  l'an c ien n e  s t a b i l i s a t io n .  On v i t  appa
r a î t r e  des groupes soc iau x  in té r e s s é s  par l e s  changements. On ne 
s a u r a it  a ffirm e r que ce s  gens -  provenant du groupe des ch e fs des 
grandes fa m ille s ,  des v i l l a g e s ,  des kafou , d 'en tre  l e s  marchands, 
a in s i  que l e s  g u e rr ie rs  qui se groupaient autour d 'eux -  en tre p ri
rent consciemment l 'o e u v re  de l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t .  I l s  a sp i
r a ie n t  p lu tô t à in tro d u ire  des changements, à com pléter l a  position  
r é su lta n t  de le u r  p re s t ig e  par une p o s it io n  m a té r ie lle  e t par une 
a u to r ité  sur l e s  hommes. I l  n 'e s t  pas exclu  cependant q u ' i l s  se 
rendaien t compte de l 'e x i s t e n c e  du modèle é ta tiq u e , comme le  prou
v era ie n t l a  tran sm issio n  de l a  t r a d it io n  o ra le  su r l 'a n c ie n  Mali 
parmi l e s  populations Mande a in s i  que l a  connaissance des o rgan isa
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t io n s  p lu s ré ce n te s des Bambara de Segou ou de l 'E t a t  de Kong.
Les lu t t e s  qui r é s u lta ie n t  de l'ébran lem en t des systèm es segmen- 
t a i r e s  e t l 'a p p a r i t io n  de nombreux prétendants au pouvoir dont 
se u ls  des in d iv id u s i s o l é s  pouvaient a tte in d re  l e  su ccè s, sont 
l i é e s  a un au tre  fa c te u r  fa v o r is a n t  l a  con stru ction  d es E ta t s .
Au cours de ce s l u t t e s  apparurent, par é lim in ation , l e s  ch efs 
qu i sav a ien t l e  mieux o rgan iser  des armées, qu i ex erça ien t 1 'in 
fluence l a  p lu s grande su r l e s  détachements q u ' i l s  commandaient, 
qui sav a ien t d ir ig e r  avec un maximum d 'e f f i c a c i t é  l e  p rocessu s 
de l a  form ation de l 'E t a t .

Dans l a  l i t t é r a t u r e  du s u je t  on considère le  rô le  des ch efs 
éminents dans l a  form ation des E ta t s .  Bien sû r , c e s  hommes pou
v a ien t a g ir  quand l a  s itu a t io n  s o c ia le  e t p o lit iq u e  générale per
m e tta it  de m ettre à  p r o f i t  le u r s  c a p a c ité s  e t quand i l  y a v a it% -z C
des groupes sociaux a l a  tê te  d esq u e ls i l s  pouvaient se  m ettre^ .

Ce phénomène e s t  t r è s  d i s t in c t  dans le  p ro ce ssu s de l a  forma
t io n  de l 'E t a t  de Sam ori. Ce ch ef commençait sa  c a r r iè r e  en tan t 
que commandant d 'un  p e t i t  détachement e t ap rès de nombreuses lu t 
t e s  e t  l 'é l im in a t io n  des a d v e r sa ire s , i l  forma un E ta t v a ste  e t 
b ien  o rgan isé . Samori é t a i t  l e  sou verain  de cet E ta t  non con testé  
par l e  groupe au pouvoir, i l  en e s t  devenu le  symbole. Son magné
tism e e t  l a  grande in flu en ce  q u ' i l  e x e rç a it  sur son entourage fu 
ren t remarqués par to u s l e s  au teu rs d es sources d if fé r e n te s .

La s i tu a t io n  é t a i t  d if fé re n te  au Kenedougou qui se  form ait 
pendant un temps p lu s lon g, au cours de l a  v ie  de p lu s ie u rs  géné
r a t io n s .  Mais l à  a u s s i  le  su ccès d é f i n i t i f  é t a i t  l i é  à l a  personne 
d'un chef de t a le n t  q u 'é t a i t  T ieba. I l  f i t  preuve de se s  c a p a c ité s  
dans l a  lu t t e  con tre l e s  ennemis e x té r ie u rs  e t  dans l a  lu t t e  pour 
le  pouvoir dans le  cadre du c la n  d es T raore. Dans son cas l e s  sour
ce s  sou lignen t également une in flu e n ce  excep tion n elle  du souverain  
su r l e s  s u je t s .  A insi donc parmi l e s  c irco n stan ce s fa v o r isa n t l a  
form ation des E ta ts  é tu d ié s , i l  fa u t  te n ir  compte du f a i t  de l ' a p 
p a r it io n  d 'in d id iv u s  rem arquables qui s 'é t a ie n t  dégagés par l a  
lu t t e  d 'en tre  to u s l e s  au tre s prétendants au pouvoir e t qui surent 
prendre le  commandement des groupes voulant acq u é rir  le  pouvoir et 
former l 'E t a t .
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3 .1 .2 .  Groupes so c iau x . Moyens e t méthodes de l a  con stru ction  
des E ta ts

Non moins im portants de ce qui a é té  d i t  p lu s  haut semblent 
l e s  méthodes e t  l e s  moyens dont l 'a p p l ic a t io n  a b o u t is s a it  à  l a  fo r 
mation des o rg an isa tio n s é ta t iq u e s .  ^

Les deux E ta ts  é tu d ié s  i c i  furent formés par l a  c o n tra in te  . 
I l s  é ta ie n t  é d i f i é s  par l'a rm é e , groupée autour du ch ef, c r o is sa n t  
en nombre e t  développant des s tru c tu re s  d 'o rg a n isa t io n  de p lu s en 
p lu s complexes à mesure que l 'E ta t se fo rm ait. Dans l e s  deux cas 
au début de l a  form ation de l'arm ée e t  de l 'E t a t  on p r o f i t a  des 
in s t i t u t io n s  a n té r ie u re s . Samori commençait sa  c a r r iè re  en tan t 
que commandant au v i l la g e  de D ia la  e t e n su ite  au kafou de Sananko- 
r o . Une p a r t ie  de se s  prem iers g u e rr ie r s , notamment dans l e  cas 
des a c tio n s  d é fen siv e s , é ta ie n t  re c ru té s  dans le  cadre de l a  p a r t i 
c ip a tio n  u n iv e r se lle  à l a  lu t t e  des membres des c la s s e s  d 'â g e s  /k a -  
r i /  r e sp e c t iv e s .  Les in s t i t u t io n s  v i l l a g e o i s e s  e t provenant du ka
fou lu i  se rv a ie n t donc de p ro tec tio n  en c a s  d 'éch ec des a c tio n s 
d 'a g r e s s io n  e t de p i l l a g e .  Mais l 'e x p a n sio n  e t l e s  ex péd itio n s de 
p i l la g e  é ta ie n t  menées par l e s  détachements de g u e rr ie r s  s p é c i a l i 
sé s , composés de v o lo n ta ire s  e t de p r iso n n ie r s . Les succès permi
rent à Samori à un c e r ta in  moment de se d é fa ire  de l a  suprém atie 
des su p érie u rs du v i l l a g e  / e t  du k a fo u /.

D'une manière analogue, quoique non id en tiq u e , se form ait le  
Kenedougou. Ce fu t l à  un p ro ce ssu s beaucoup p lu s long que dans le  
cas de l 'E t a t  de Samori. A u ssi, non p lu s un seu l homme, m ais l a  dy
n a st ie  commandait l e s  lu t t e s  qui formèrent c e t  E ta t au cours de l a  
v ie  de p lu s ie u r s  gén ératio n s. C ette dy n astie  e s t  is su e  du c lan , 
largem ent ram ifié , des T raore. Pour l a  former on p r o f i t a  de l ' i n 
s t i t u t io n  universellem ent connue e t dominant dans l a  v ie  des peu
p le s  d 'A friq u e  occ id en ta le  des l ie n s  du sang grand’ fam iliau x  et 
c lan iq u e s. Cependant l a  manière du t r a n s fe r  du pouvoir d i f f é r a i t  
des l o i s  coutum ières. Devenait souverain  non pas l 'a în é  du c lan , 
mais le  commandant le  p lu s doué e t ayant l e  p lu s  de su ccè s. Le rô
le  des fo n c tio n s de commandement dans l a  p r i s e  de pouvoir au Kene
dougou montre que le  fonctionnement des communautés p ré é ta tiq u e s  
adm ises au se rv ic e  de l 'o r g a n is a t io n  de l 'E t a t  é t a i t  s u je t  à des 
changements co n sid érab le s e t  que ces changements é ta ie n t  l i é s  au 
fonctionnement de l'a rm ée .
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Les débuts de l'arm ée  du Kenedougou é ta ie n t l i é s  également 
avec l 'e x p lo i t a t io n  des s t ru c tu re s  p ré é ta tiq u e s . Les prem iers dé
tachem ents se  formèrent autour du c lan  d es Traore e t fu ren t com
posés de membres de ce c lan  a in s i  que de se s  c l ie n t s .  Les succès 
en tra în a ie n t une a fflu e n ce  de v o lo n ta ire s  e t  1 'in co rp o ratio n  de 
p r iso n n ie rs  dans l e s  détachem ents. Les échecs apporta ien t une 
b a is s e  des e f f e c t i f s  des tro u p es. Les T rao re , menant ce s  lu t t e s  
pendant quelques d iz a in e s  d 'années, e n tra ie n t en a l l ia n c e  avec 
l e s  c h e fs  des v i l l a g e s  e t des rég io n s, pour devenir p lu s  fo r t s  
e t f a i r e  p lu s  de conquêtes. Ces a l l ia n c e s  f a c i l i t a i e n t  en outre 
l a  re co n stru ctio n  des fo rc e s  après l e s  échecs essu y és.

A in si, dans l e  cas de deux E ta ts  é tu d ié s  i c i ,  pendant l a  pé
riode de le u r  form ation on c o n s t i tu a it  l'a rm ée  san s rompre l e  l ie n  
avec l e s  in s t i t u t io n s  préétatiques / v i l l a g e s ,  kafou, recrutem ent 
se lon  l e s  k a r i ,  c lan  e t  sa  c l i e n t è le / .  Et dans l e s  deux c a s  on 
rompit ce l i e n  quand l e s  armées devinrent a ssez  fo r te s  pour se  dé
velopper elles-m êm es. Un accroissem ent rap ide des e f f e c t i f s  de 
l'arm ée é t a i t  dû à 1 'a f f lu e n c e  de v o lo n ta ire s  e t à 1 'in co p oratio n  
des p r iso n n ie r s . A insi a p p a r a is s a i t  un nouveau groupe s o c ia l  ayant 
des b u ts , des r è g le s  de recrutement e t d 'a c t io n  a in s i  qu'une orga
n isa t io n  à p a r t . Ce groupe c r o i s s a i t  aux dépens du r e s te  de l a  so
c ié té  grâce aux p r e s ta t io n s  perçues systématiquement auprès de l a  
population  a s se r v ie  e t  grâce au p i l la g e  des é tran g e rs . A ussi b ien  
l 'im p o s it io n  des p re s ta t io n s  que l a  p r i s e  de bu tin  e x ig e a it  de l a  
fo rc e . Le système f i s c a l  é t a i t  formé par l a  con tra in te  armée.

La d iv is io n  en popu lation  a s s e r v ie ,  payant des p re s ta t io n s  
d'une p art e t  en p opu lation  é tran gère , p i l l é e  lo r s  des expéd ition s 
armées e t  h ab itan t en dehors du t e r r i t o i r e  où on p e rc e v a it  l e s  
p r e s ta t io n s  de l 'a u t r e ,  é t a i t  l i é e  à  l a  form ation de l a  portée 
t e r r i t o r i a l e  d es E ta t s  n a is s a n t s .

Le commandement de l'a rm ée , l e s  problèmes de l'ad m in istra tio n  
du t e r r i t o i r e ,  de l a  percep tion  e t  du p artage  des p r e s ta t io n s ,  du 
m aintien  de l 'o r d r e  e t  de l 'a d m in is t r a t io n  de l a  ju s t i c e  e x ig e a i
ent un système de charges hiérarchiquem ent ordonné. Ce système 
é t a i t  fortem ent l i é  avec l e s  échelons de commandement e t i l  a v a it  
à  sa  t ê t e  l e  commandant -  souverain .

L 'é tab lissem e n t de l'arm ée , des échelons de commandement qui 
é ta ie n t  en même temps échelons de gouvernement du t e r r i t o i r e  et 
des s u je t s ,  l a  form ation du système f i s c a l  en tra în èren t des tra n s-
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form ations s o c ia le s  profondes. La l ig n e  de l a  d iv is io n  p r in c ip a le  
p a s s a i t  en tre l a  pop u lation  payant des p re s ta t io n s  / a u s s i  b ien  
hommes l ib r e s  q u 'e sc la v e s  d 'o r ig in e /  e t  l'arm ée v iv an t de ces pre
s t a t io n s .  Les anciennes d iv is io n s  se lon  l e s  c l a s s e s  d 'âg e  a in s i  
qu 'en  hommes l ib r e s  e t  e sc la v e s  p erd iren t le u r  importance de pre
m ier o rdre . Les l i e n s  du sang a in s i  que l e s  l i e n s  t e r r i t o r i a l «  au 
niveau des v i l l a g e s ,  des rég ion s ou d es kafou su b s is tè r e n t ,  m ais 
i l s  furent in c lu s  e t  adaptés à  l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e .

L 'E ta t  se  form ait en tre a u tre s  dans l ' i n t é r ê t  du groupe des 
ch efs des v i l l a g e s ,  des rég io n s e t des kafou a in s i  que dans l ' i n 
t é r ê t  des marchands. Mais ce n 'é t a ie n t  pas l à  des r e la t io n s  sim
p le s  e t d ir e c te s .

Le déroulement des lu t t e s  ne g a r a n t is s a i t  p as le  succès à 
to u s l e s  ch efs des communautés. L 'é t a t  de te n sio n  s o c ia le  l e s  pous
s a i t  à imposer l e s  charges à l a  population  ou à défendre le u r s  po
s i t io n s  contre une attaque é tran g è re , mais l e  r é s u l t a t  de ces en
t r e p r i s e s  n 'é t a i t  p as c e r ta in . Le p rocessu s des tran sfo rm atio n s 
s 'a c c o m p lis sa it  impétueusement à  t r a v e r s  l e s  l u t t e s  des cen tres 
de pouvoir p e t i t s  m ais nombreux. C 'é t a i t  l 'é t a p e  de l'ébran lem ent 
p o lit iq u e  du système e x is ta n t  ju sq u e - là . La s i t u a t io n  de nombreux 
ch e fs  é t a i t  in s ta b le  e t  in c e r ta in e . Le re tou r aux s tru c tu re s  pré
é ta t iq u e s , segm entaires e t s t a t iq u e s ,  des XVIIe e t  XVIIIe s i è c le s  
n 'é t a i t  p lu s p o s s ib le .  En revanche l a  form ation de l 'E t a t  pouvait 
apporter l a  s t a b i l i s a t io n  recherchée. Cette hypothèse e s t  c o n f ir 
mée par l e  f a i t  que dans l e s  deux E ta t s  é tu d ié s  l e s  s tru c tu re s  des 
v i l l a g e s  / e t  chez Samori c e l l e s  des kafou a u s s i /  p e r s is tè re n t  fo r 
mant un échelon in fé r ie u r  de g e stio n  dans leq u e l l e s  ch efs des 
communautés av aien t gardé une p a r t ie  de le u r s  d r o i t s .  Outre c e la  
de nombreux ch e fs  e t le u rs  f i l s  se rv a ien t dans l'a rm ée  des deux 
E ta ts  où i l s - e x e r ç a ie n t  des fo n c tio n s de commandement. Ce f a i t  
prouve le  so u tien  que ces ch e fs e t  l e s  membres de le u r s  fa m ille s  
avaien t p rêté  aux E ta t s  en v o ie  de form ation. On peut t i r e r  une 
conclusion  analogue en s'appuyant su r l e s  in form ation s au su je t  
des a l l i é s  soutenant l e s  T raore.

Quant aux marchands, i l s  e x is ta ie n t  a u ss i dans l e s  so c ié té s  
p ré é ta t iq u e s . La s t a b i l i s a t io n  s o c ia le  e t p o lit iq u e  é t a i t  pour l e s  
D ioula une des g a ra n t ie s  de l a  sé c u r ité  du commerce. On avançait 
a u s s i  l 'o p in io n  que l e  problème des g a ra n tie s  e t  de la  sé c u r ité  
pour l e s  marchands, ce qui é t a i t  l i é  au con trô le  d es p i s t e s ,  é t a i t
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une r a iso n  du so u tien  p rê té  par l e s  D ioula aux o rg an isa tio n s é ta 
t iq u e s  . On peut 1 'adm ettre avec c e t te  ré se rv e  que de t e l l e s  ga
r a n t ie s  devinrent in d isp e n sab le s  quand to u t l e  système a v a it  per
du son é q u ilib re  e t que l e  danger que l e s  brigands p ré sen ta ie n t 
pour le  commerce é t a i t  devenu grave.

L es marchands sou ten aien t l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  non se u le 
ment par égard à  l a  sé c u r ité  des p i s t e s  e t  du commerce. Je  pense 
qu'un rô le  t r è s  im portant é t a i t  joué par l a  form ation du marché 
sous l ' e f f e t  de l a  s t r a t i f i c a t i o n  m a té r ie lle  e t so c ia le  c ro is sa n 
t e  provoquée par l a  c o n st itu t io n  e t  l e  fonctionnement des E ta t s .  
L 'accro issem en t de l 'e x p lo i t a t io n  par l 'a p p a r e i l  d 'E ta t  a b o u tis
s a i t  è l a  form ation d 'un  groupe d 'acqu éreu rs r ic h e s  ce qui fa v o r i
s a i t  le  commerce. Quant à l 'a p p a r e i l  d 'E ta t  lui-même i l  devint 
l 'a c h e te u r  le  p lu s im portant des m archandises coûteuses du commer
ce à longue d istan ce  t e l l e s  que l e s  chevaux, l e s  armes à  feu , l e s  
t i s s u s ,  l e s  o b je ts  en m étal, l e s  p ro d u its  de lu xe .

Cependant ni l e  groupe des ch e fs, n i l e s  marchands n 'é ta ie n t  
cap ab les d 'accom plir l e s  changements p o l i t iq u e s .  Ceux-ci furen t 
e f fe c tu é s  par l e  nouveau groupe s o c ia l  q u 'é t a i t  devenue l'a rm ée . 
L'arm ée a u ss i  s'em pera d'une grande p a r t ie  d 'av an tages ré su lta n t  
de l 'o r g a n is a t io n  q u 'e l le  a v a it  c réé e .

Le rô le  exceptionnel de l'arm ée dans l a  form ation des E ta ts  
é tu d ié s  é t a i t  l i é  à l a  n é c e s s ité  du re co u rs à l a  fo rc e . L 'a p p lic a 
t io n  de l a  con tra in te  économique à 1 'égard  de l a  masse de produc
te u r s  v iv an t dans le  cadre d'une économie faiblem ent l i é e  avec le  
marché n 'é t a i t  pas p o s s ib le .  La co n tra in te  basée sur l e s  a u to r ité s  
u n iverse llem en t reconnues dans l a  so c ié té  re n fo rç a it  l e s  stru c tu 
re s  t r a d it io n n e l le s ,  p ré é ta tiq u e s , au l i e u  de conduire aux change
ments. Les tran sfo rm atio n s de l 'o r g a n is a t io n  p o lit iq u e  peuvent 
ê tre  e ffe c tu é e s  a u ss i  à l a  su ite  d'une d é c is io n  commune des d i f f é 
re n ts  groupes so c iau x . La th èse  su r l e  c o n tra t s o c ia l  e s t  avancée

38 *dans beaucoup de travau x  th éoriques , donc i l  ne fau t pas 1 o-
m ettre , m ais au c o n tra ire  i l  fau t l a  con fro n ter avec l e s  exemples 
é tu d ié s  i c i .  La form ation de l 'E t a t  f a i s a i t  retomber su r l a  p lu s 
grande p a r t ie  de l a  so c ié té  d 'im portan ts e t p én ib le s d ev o irs  et 
p r e s ta t io n s . Ce genre de s a c r i f i c e  a u r a it  pu ê tre  accepté  sans ré 
s is ta n c e  seulement dans le  c a s  d 'un  danger e x té r ie u r  con sid érab le  
e t  de longue durée. I l  a u r a it  f a l lu  en outre  que l a  p opu lation  se 
re n d it compte de ce danger e t  q u 'e l le  m an ife stâ t une vo lon té  de
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se  défendre en formant une o rg an isa tio n  convenable. Nous n 'avons 
pas d 'élém ents pour a ffirm e r  qu'une t e l l e  s i t u a t io n  a v a it  l i e u  su r 
l e s  t e r r i t o i r e s  é tu d ié s . En ce qui concerne l e  Kenedougou, l e s  
sources nous informent au c o n tra ire  que l a  popu lation  a s se r v ie  
c o n sid é ra it  l e  pouvoir é ta tiq u e  comme i l l é g a l  e t ne se sou m ettait 
q u 'à  l a  fo r c e . Cet é ta t  de choses e s t  confirm é par de nombreux 
c a s  de r é v o lte s  des v i l l a g e s  f o r t i f i é s  qui r e fu sa ie n t  de payer l e s  
p r e s ta t io n s . On é to u f fa i t  c e s  ré v o lte s  par l a  fo rce . Comme on le  
v o i t ,  c ' é t a i t  l 'E t a t  justem ent qui a p p a r a is s a it  aux s u je t s  comme 
une fo rce  ex té rieu re  contre la q u e lle  i l  f a l l a i t  se  défendre. En 
lu t ta n t  contre l 'E t a t  i l s  con cluaien t en tre eux une so rte  de con
t r a t  s o c ia l ,  m ais c 'é t a i t  l à  un con trat qui a v a it  pour but de re 
co n st itu e r  l'indépendance de l a  communauté dans l e  cadre de l a  
stru c tu re  p ré é ta tiq u e .

On peut t i r e r  des con clu sion s sem blables en analysan t l a  ré 
v o lte  des s u je t s  de Samori en 1888. E lle  n 'a v a it  pas de commande
ment homogène, se s  p a r t ic ip a n ts  c o n sid é ra ien t l 'E t a t  comme une 
force  e x té r ie u re  q u 'i l  f a l l a i t  d é tru ire  e t  v is a ie n t  à r e c o n s t i
tu er  le  système segm entaire des communautés v i l l a g e o i s e s  e t des 
kafou indépendants.

Aussi ce n 'é t a i t  pas l e  con tra t s o c ia l  m ais l a  co n tra in te  
m i l i t a ir e  qui é t a i t  l a  base de l 'e x is t e n c e  des E ta ts  é tu d ié s .
Mais c e la  concerne l e s  E ta t s  d é jà  form és. R este  à  se demander s i  
l a  s i tu a t io n  é t a i t  d if fé r e n te  dans l e s  é tap e s i n i t i a l e s  de l a  fo r 
mation d es E ta t s  e t s i  l e  co n tra t susmentionné y a v a it  l i e u  mais 
é t a i t  par l a  su ite  rompu?

On p o u rra it  le  c ro ire  d 'a p rè s  l e s  in fo rm ation s que nous pos
sédons su r l e s  débuts de l ' a c t i v i t é  de Sam ori. Comme nous l e  sa 
vons, l e  v i l l a g e  de D ia la , vou lan t se défendre contre l e s  a t t a 
ques, en f i t  de bon gré son k e l e t i g i .  Cependant le  but des h ab i
ta n ts  de D ia la  / e t  p lu s ta rd  du kafou de Sanankoro/ é t a i t  de main
te n ir  le u r  o rg an isa tio n  a c tu e l le .  Si Samori a v a it  rempli l e  con
t r a t ,  l a  s i tu a t io n  sur le  t e r r a in  de son a c t iv i t é  s e r a i t  demeurée 
inchangée e t l 'E t a t  n 'a u r a i t  pas pu se  form er. Mais Samori a v a it  
conclu en même temps un au tre  c o n tra t . I l  promit aux so fa  qui 
s 'é t a ie n t  p ré se n té s  sous son commandement de l e s  en tre te n ir  e t 
de l e s  f a i r e  p a r t ic ip e r  dans le  butin  à  d es con d ition s p lu s avan
tag e u se s que c e l le s  du p artag e  t r a d it io n n e l .  Les succès f a i s a ie n t  
a c c r o îtr e  s e s  ran gs. Le bu t de ce groupe n 'é t a i t  pourtant pas de
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défendre l e  v i l l a g e  de D ia la  / n i ,  p lu s ta r d , l e  kafou de Sanankoro/, 
m ais d 'o rg a n ise r  des a c tio n s d 'a g re ss io n  dont i l  v i v a i t .  Samori re 
sp e c ta  l 'a c c o rd  conclu avec se s  s o fa ,  m ais c ' é t a i t  l à  un accord 
dans leq u e l le  r e s te  de l a  so c ié té ,  l e s  fu tu rs  s u je t s  de l 'E t a t  
qu i se form ait, ne p a r t ic ip a ie n t  p a s . L'armée perm it à  Samori de 
rompre l e s  l ie n s  de l a  dépendance qui l 'a t t a c h a ie n t  au kafou de 
Sanankoro.

En ce qui concerne l e  Kenedougou, nous ne trouvons dans l e s  
sou rces aucune tr a c e  d 'acco rd s con clus entre le  groupe au pouvoir 
en t r a in  de se former /d y n a stie , armée/ e t  l e s  s u je t s .  L'argument 
ex s i le n t io  s e r a i t ,  b ien  entendu, in s u f f i s a n t .  Mais l a  façon même 
dont l 'E t a t  se  forma: par l a  v o ie  des conquêtes e t de l a  con train 
te  à l 'é g a r d  de l a  popu lation  a s s e r v ie ,  témoigne du manque d'un 
accord de ce genre.

On peut par con tre co n sta te r  l 'e x i s t e n c e  des accords coutu- 
m iers que con cluaien t entre eux l e s  souverain s -  commandants e t 
l e s  membres du groupe gouvernant en t r a in  de se  form er. I l s  con
cern a ie n t l e s  p r in c ip e s  de rém unération des g u e rr ie r s  par une par
t i e  déterminée de b u tin , l 'h a b itu d e  de f a i r e  des dons supplémen
t a i r e s  aux p lu s courageux, le  p rin c ip e  d 'e n tre te n ir  l'arm ée grâce 
aux p re s ta t io n s  payées par l e s  s u je t s .  I l  e x i s t a i t  a u s s i  des rè 
g le s  t r a d it io n n e lle s  se lon  lesquelles on c o lla b o r a it  avec l e s  a l l ié s  
qui à l ' i s s u e  d 'une-guerre ré u s s ie  recevaien t une p a r t  déterminée 
de bu tin .

Dans l e s  deux c a s  -  de l 'E t a t  de Samori et du Kenedougou - 
nous avons donc a f f a i r e  à 1 'a p p a r it io n  des d r o it s  coutum iers ré 
g la n t l e s  rap p orts dans le  cadre des fo rce s  armées. I l s  déterm i
n aien t l e s  p rin c ip e s de l a  su p é r io r ité  e t de l a  h iérarch ie  a in s i  
que ceux du p artage  des revenus. I l  e s t  évident d 'a i l l e u r s  que 
san s ce genre de p r in c ip e s  l 'E t a t  n 'a u r a i t  pas pu se  form er. Ces 
d r o i t s  coutumiers nouveaux, en t r a in  de se  form er, ne concernaient 
p as l a  population  a s s e r v ie  qui n 'é t a i t  pas t r a i t é e  comme p arte n a i
re ,  m ais comme o b je t d 'o p é ra tio n s -  m i l i t a ir e s ,  p o lit iq u e s  et éco
nomiques. A ussi, dans l e s  deux c a s ,  n 'y  a v a i t - i l  p as de con trat 
s o c ia l  englobant to u te  l a  population  e t perm ettant de c o n stru ire  
l 'E t a t .  Au c o n tr a ire , l e s  E ta ts  se  form aient au m ilieu  des lu t t e s  
e t  des c o n f l i t s ,  con tre l a  volonté e t  l e s  in té r ê t s  d ir e c t s  de l a  
m a jo r ité  de l a  p op u lation  qui é t a i t  réd u ite  par fo rce  au rô le  de 
s u je t s  e t  chargée de p re s ta t io n s  au p r o f i t  de l 'E t a t .  L'em ploi
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de l a  fo rce  é t a i t  p o ss ib le  grâce au f a i t  que l e  groupe a sp ira n t 
au pouvoir e t  formant a u ss i  b ien  une é l i t e  é t r o i te  que son a r r iè r e  
p lan  p lu s la rg e  -  é t a i t  id en tiqu e avec l 'a rm é e .

Les p rocessu s de l a  con stru ction  d es E ta t s  é tu d ié s i c i  d i f f è 
rent considérablem ent en tre  eux au point de vue de le u r  durée. Le
p ro cessu s de l a  con stru ction  du Kenedougou dura beaucoup p lu s long
temps que c e lu i de l 'E t a t  de Samori. I l  se déroula a u s s i  de façon 
p lu s com pliquée, se b r isa n t  e t  ré g re ssan t q u e lq u efo is , pour redé
m arrer en su ite  avec d 'au tan t p lu s de fo r c e . Le Kenedougou se fo r 
ma défin itivem en t dans l e s  années du règne de T ieba, c 'e s t - à - d i r e  
entre environ 1865 e t 1892. De même le  p ro cessu s de l a  con stru c
t io n  de l 'E t a t  de Samori se  s i t u a  dans l e s  années 60, 70 e t 80 du 
XIXe s i è c l e .  Aussi l e  début de l a  form ation du Kenedougou f u t - i l  
beaucoup p lu s ancien a lo r s  que l a  f in  du p rocéssu s de l a  con stru c
t io n  des deux E ta ts  eut l i e u  dans l a  même p ério de .

L es d iffé re n c e s  dans l a  durée du p ro ce ssu s, se s  perturbefcions 
dans l e  c a s  du Kenedougou e t  l a  période de form ation p lu s  courte 
dans le  c a s  de l 'E t a t  de Samori a in s i  que l e  f a i t  que l e s  deux 
E ta t s  se  formèrent définitivement dans l e s  mêmes décennies se  l a i s 
sen t ex p liq u er s i  l 'o n  t ie n t  compte des tran sform ation s dans l a  
technique de l a  lu t t e  e t dans l'arm em ent.

On a d é jà  sou lign é , dans l a  l i t t é r a t u r e  du s u je t ,  l'immense
rô le  d es armes à  feu-dans l e s  tran sform ation s économiques e t po-

✓ 39l i t i q u e s  qui se p ro d u isa ien t dans l 'A fr iq u e  moderne . La propa
gation  de c e s  armes se f a i s a i t  lentement e t graduellem ent. Bien 
sû r e l l e s  furen t connues e t  u t i l i s é e s  le  p lu s tô t su r le  l i t t o r a l ,  
en su ite  au fond du con tin en t. Dans c e r ta in e s  rég ion s on ne s 'e n  
s e r v a i t  guère ju sq u 'à  l a  conquête c o lo n ia le  -  s o i t  à cause de
le u r  coût é lé v e , s o i t  à cause des in te r d ic t io n s  r e l ig ie u s e s  ou 
, 40de moeurs .

Sur l e s  t e r r i t o i r e s  à l ' in t é r i e u r  de l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  
qui nous in té re sse n t dans ce t r a v a i l ,  l e s  armes à feu a rr iv è re n t 
re lativem en t ta r d . Dans l e s  prem ières décennies du XIXe s iè c le

41
encore e l l e s  e ta ie n t une ra r e té  . Ce fu t  seulement Samori qui 
en équipa se s  so fa  à une grande é ch e lle  ce qui lu i  perm it de v a in 
cre  l e s  ch efs rivaux q u i, eux a u s s i ,  v o u la ie n t c réer d es E ta t s .
Pour l e  Kenedougou, nous savons exactement que l e s  armes à  feu 
n 'y  é ta ie n t  pas u t i l i s é e s  ju sq u 'à  l'ép o q u e  de Daoula, c 'e s t - à -  
- d ir e  ju sq u 'à  l a  m oitié  du XIXe s iè c le  environ . Les f u s i l s  con-



s t itu è r e n t  l'armement d'une p a r t ie  de g u e r r ie r s  au début du règne 
de T ieba. L es aimes à  feu  fu ren t propagées au temps de ce souverain  
à  t e l  poin t que l e  nombre de g u e rr ie rs  armés d 'a r c s  é t a i t  dans l ' a r 
mée près de deux f o i s  p lu s b as que c e lu i de g u e rr ie r s  armés de fu
s i l s .

Le réarmement de l'arm ée du Kenedougou co ïn cid a  dans l e  temps 
avec l e  renforcem ent de l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e . On peut donc con
s t a t e r  que 1 'emploi des armes à  feu con tribu a à  a c c é lé re r  l a  con
stru c t io n  d es E ta t s .  E tant donné que l e s  E ta t s  se form aient su r l a  
vo ie  de l a  con tra in te  in té r ie u r e  e t e x té r ie u re , l a  fo rce  de l ' a r 
mée, son e f f i c a c i t é ,  son armement e t sa  su p é r io r ité  su r l e s  adver
s a i r e s  /qu e ce fû t  l a  p op u lation  dépendant de l 'E t a t  ou l e s  a u tre s  
cen tres de p o v o ir/ d éc id a ie n t de l a  r a p id ité  e t  de l 'e x te n s io n  de 
ce p ro ce ssu s.

L 'in flu e n c e  de l'équipem ent de l'arm ée en armes à feu su r l e  
r é s u l t a t  des lu t t e s  avec l a  population  dépendant de l 'E t a t  e t  in 
tro d u ite  par force  dans l e  cadre du système de 1 'e x p lo ita t io n  éco
nomique e t  de l a  dépendance p o lit iq u e  e s t  p articu liè rem en t éviden
t e .  Les membres des communautés v i l l a g e o i s e s ,  des rég ion s e t  des 
kafou ne pouvaient pas se perm ettre d 'a c h e te r  beaucoup de f u s i l s .
Non seulement parce que ceu x-ci é ta ie n t tro p  ch e rs . Le système so
c ia l  é g a l i t a i r e ,  l 'a b se n c e  de d iffé re n c e s  de fortune bien  d i s t in c 
te s  a in s i  que l e s  coutumes déterm inant l e s  moyens de p r o f i t e r  des 
su rp lu s ren daien t de t e l s  ach ats d i f f i c i l e s  aux membres des commu
nautés p ré é ta tiq u e s  t r a d it io n n e l le s .

Les ch e fs  e t  l e s  groupes de g u e rr ie rs  ré u n is autour d 'eux 
é ta ie n t , dès l e  début de le u r  a c t iv i t é ,  mieux adaptés à l 'a c h a t  
des armes à feu car i l s  en trou v aien t l e s  moyens p lu s v i t e  e t  p lu s 
facilem en t /av an t tou t grâce au b u tin / e t pouvaient en d isp o se r  
avec p lu s de l ib e r t é .  On peut in v e rse r  ce raisonnement -  l e s  orga
n isa t io n s  qui é ta ie n t  cap ab les de s 'é q u ip e r  en armes à feu  avaien t 
des chances de se  transform er en E ta t s .  Les années du nouveau type, 
a sp iran t à  un changement de systèm e, av a ien t p lu s  de chances de 
su ccè s.

L 'in flu e n c e  de l 'u t i l i s a t i o n  des armes à feu sur l e  r é s u l t a t  
d es lu t t e s  en tre  l e s  d i f f é r e n t s  cen tres de pouvoir é ta tiq u e  en 
t r a in  de se former é t a i t  p lu s  compliquée. Beaucoup de ch e fs  a v a i
ent l a  p o s s ib i l i t é  d 'a c h e te r  des armes à con d ition  d'accum uler 
des d é p o u ille s  s u f f i s a n t e s .  L 'a p p a r it io n  d 'un  grand nombre de pe

247



248

t i t s  c e n tre s  de pouvoir d isp o san t de f u s i l s  pouvait mener s o i t  à 
un é ta t  d 'é q u il ib r e  des fo r c e s ,  s o i t  à  de longues lu t t e s  acharnées. 
Cependant l e s  armes à feu  ne parvenaient p as à chacun de ce s  cen
t r e s  en même temps. D iffé re n ts  fa c te u rs  d éc id a ie n t de l a  p r io r i t é .  
Dans l e  c a s  de Samori, c 'é t a ie n t  se s  c o n tac ts  avec l e s  marchands 
D ioula. Samori s a v a it  de sa  propre expérience comment o rg an ise r  
l e s  a ch a ts . Ce fu t  l à  un a to ù t qu i s 'a v é r a  t r è s  important dans l a  
lu t t e  pour l e  pouvoir avec l e s  B erete , S i s e  e t  a u tre s  con curren ts. 
Un autre fa c te u r  d 'im portance é t a i t  de prendre rapidement une dé
c is io n  convenable. Les armes à feu  c o û ta ien t cher. Samori n 'h é s it a  
p as, dès l e  début de son a c t iv i t é  indépendante, à con sacrer une 
grande p a r t ie  de d é p o u ille s  qui lu i  échouaient à l 'a c h a t  des f u s i l s .  
A l a  longue c e t te  d é c is io n  s 'a v é r a  t r è s  ju s t e  car  l'arm ée de Samori 
v a in q u it to u s l e s  a d v e rsa ire s  locau x . I l  se  forma une in terdépen
dance c a r a c té r is t iq u e  en tre  l^armement, l e s  conquêtes r é u s s ie s ,  
l a  p r ise  de b u tin  e t  l 'o r g a n is a t io n  de l 'E t a t .  De bonnes armes per
m ettaien t de mener des gu erres v ic to r ie u s e s  le s q u e lle s  à le u r  to u r 
perm ettaient un équipement encore m e illeu r en f u s i l s .  Une f o i s  
acq u ise , l a  su p é r io r ité  de Samori fu t grâce  à c e la  maintenue ju s 
q u 'à  l 'é l im in a t io n  des a u tre s  cen tres de pouvoir. Le bon armement 
de l'arm ée de Samori f i t  que l e  p ro cessu s de l a  co n stru ctio n  de 
1 'E ta t é t a i t  rap id e . Les conquêtes ne fu ren t a r r ê té e s  que p ar  l e  
Kenedougou e t par l 'E t a t  des Toucouleurs, e t  en su ite  par l a  France. 
Samori l e s  ré p é ta  une f o i s  encore conquérant en un c l in  d 'o e i l  le  
t e r r i t o i r e  e t l e s  p op u lation s autour de D jim ini quand i l  c o n stru i
s a i t  son second E ta t .  La r a p id ité  de c e tte  a c tio n  é t a i t  due à l ' é 
quipement de l'arm ée qui dans l e s  années 1892-1894 a v a it  une supé
r io r i t é  écrasan te  sur l e s  p opu lation s de c e t te  rég ion .

Les souverain s du Kenedougou av aien t devant eux une tâche 
p lu s d i f f i c i l e  car  le u r s  a d v e rsa ire s  p osséd aien t l e s  armes à feu . 
Cela concerne l e  Fafadougou e t probablement l e  Kong qui av aien t 
des co n tac ts  commerciaux développés e t pou vait av o ir  im porté l e s  
armes p lu s t ô t .  Le Kong, ap rès l a  d é sag rég a tio n  de l 'E t a t  à l a  
f in  du XV IIIe s iè c le  ne m enaçait pourtant pas l e s  sou verain s du 
Kenedougou de manière d ir e c te .  Le Gwiriko q u i, de même que l e  Ke
nedougou, se forma après l a  décom position du Kong et qui f a i s a i t  
concurrence aux souverains T raore, s 'a v é r a  p lu s f a ib le .  Le v ra i  
danger v en ait donc du côté du Fafadougou et d es ré v o lte s  de l a  
population  a s s e r v ie .  T ieba qui a v a it  commencé à  équiper son armée
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de f u s i l s  ne p arv in t à vain cre  le  Fafadougou que grâce à une a l 
l ia n c e  avec l a  France e t à l 'a i d e  que ce pays lu i  a v a it  fou rn ie . 
Dans l e s  affrontem ents avec sa  p op u lation  ré v o lté e  en revanche i l  
o b tin t l 'a v a n ta g e  grâce aux armes à fe u . C 'e s t  pourquoi i l  recou
v ra  relativem ent v i t e  tou t l e  t e r r i t o i r e  sur leq u e l a v a it  régné 
Daoula e t ren fo rça  l e s  a u to r ité s  c e n tr a le s  suffisam m ent pour empê
cher l a  décom position de l 'E t a t .  Au Kenedougou l e s  armes à feu ne 
ré so lv a ie n t  cependant pas tou s l e s  problèmes de l a  s t a b i l i s a t io n  
in té r ie u re  car l a  su p é r io r ité  de l'a rm ée  su r l e s  s u je t s  é t a i t  l i 
m itée par l ' a r t  t r è s  développé de c o n stru ire  l e s  f o r t i f i c a t io n s  
que p o ssé d a it l a  p opu lation . C 'é t a i t  l a  cause des ré v o lte s  f r é 
quentes des v i l l a g e s  f o r t i f i é s  e t  des lu t t e s  acharnées que l e s  
sou verain s menaient avec l e s  r e b e l le s .

A insi le  fa c te u r  technique jo u a i t - i l  un grand rô le  dans l e s  
m anières d i f fé r e n te s  dont se  form aient l e s  deux E ta t s .  Le Kenedou
gou qui a v a it  commencé à se  former à l'ép oqu e où on n 'y  u t i l i s a i t  
p as de f u s i l s ,  se forma p lu s longtem ps. Le p ro cessu s s 'a c c é lé r a  
dès que l'arm ée de T ieba o b tin t l e s  f u s i l s .  Samori commença son 
a c tio n  p lu s ta rd  par équiper se s  so fa  en armes à feu  e t son E ta t 
se  forma rapidem ent. Quant à  l ' a r t  de c o n stru ire  l e s  f o r t i f i c a 
t io n s ,  b ien  que développé dans l e s  deux pays, i l  se  tro u v a it  à un 
niveau p lu s é levé au Kenedougou ce qui ren d a it d i f f i c i l e  aux sou
v e ra in s  de l a  d y n astie  des Traore l e  con trôle  systém atique de le u r s  
s u je t s .  C 'é t a i t  l à  un fa c te u r  im portant a f f a ib l i s s a n t  l e  Kenedou
gou in térieurem ent.

La lé g it im a tio n  du pouvoir e s t  reconnue comme un des fa c te u rs
• / O

fondamentaux servan t l a  form ation e t l a  co n so lid a tio n  de l 'E t a t  .
A c e t  égard l a  s i tu a t io n  dans l e s  deux années é tu d ié e s  e t  dans l e s  
deux E ta ts  n 'é t a i t  p as id en tiq u e , e t  l e s  d ivergences e x is ta n te s  
in flu e n ç a ie n t considérablem ent l e  rapp ort entre l'arm ée e t l a  so
c ié t é .

Samori commença son a c t iv i t é  p ar l e s  conquêtes e t  l a  p a r t i c i 
p a tio n  dans l e  p artage  de bu tin  é t a i t  l a  ra iso n  pour la q u e lle  de 
nombreux v o lo n ta ire s  a f f lu a ie n t  dans son armée. Dans c e tte  premiè
re  période de l a  form ation de l 'E t a t  l ' i n t é r ê t  commun é t a i t  le  
fa c te u r  p r in c ip a l r e l i a n t  l e  ch ef e t se s  so fa . A cô té  de c e t in 
t é r ê t  on v i t  a p p a ra ître  e t  se développer un fa c te u r  nouveau, ga
gnant peu à  peu de l'im p ortan ce  e t  ren forçan t l e  prem ier fac teu r. 
C 'é t a i t  l a  f i d é l i t é  des so fa  à l 'é g a r d  du souverain . E lle  p e r s i
s t a  ju sq u 'à  l a  chute de l 'E t a t .
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Le p rin cip e  de l a  f i d é l i t é  c o n so lid a it  l 'E t a t  e t  su rtou t ren
f o r ç a i t  l a  cohésion  du groupe au pouvoir. C 'é t a i t  pourtant un p rin 
c ip e  in s u f f i s a n t  c a r  son in flu en ce  n 'em b rassa it pas to u te  l a  so c ié 
t é .  Les s u je t s  r e s ta ie n t  en dehors de sa  p ortée . Par a i l l e u r s  l a  f i 
d é l i t é  basée su r l'u n iq u e  m otif de l a  communauté des in té r ê t s  du 
sou verain  e t  de l'a rm ée  ne pouvait pas s u f f i r e  à  l a  longue. Les 
gens cherchent dans l a  v ie ,  pour j u s t i f i e r  le u r s  a c tio n s , des mo
t i f s  p lu s profonds que ceux d ic té s  uniquement p ar l ' i n t é r ê t .  Assez 
t ô t ,  c a r  en 1875 d é jà , Samori com prit l 'e x is t e n c e  de ce genre des 
b e so in s . I l  la n ç a  a lo r s  l e  mot d 'o rd re  de l a  guerre sa in te  musulma
ne. Ce g e ste  donna à  se s  conquêtes un asp ect r e l ig ie u x  e t f i t  ac
c r o ît r e  l 'a r d e u r  des g u e rr ie rs  convaincus de lu t t e r  avec l e s  p aïen s 
pour une cause ju s t e .  En 1884 Samori p r i t  l e  t i t r e  d'Almami qui
é t a i t  vin mot déformé d 'o r ig in e  arabe s ig n if ia n t  l e  ch ef des f id è 
l e s .  A insi l ' i d é o lo g ie  de l ' i s l a m  d e v in t-e lle  l e  moyen p r in c ip a l 
de lé g it im a tio n  du pouvoir de Sam ori. Les fa c te u rs  c i t é s  p lu s  haut 
ne d isp aru ren t pas pour au tan t, m ais i l s  furen t considérablem ent 
com plétés e t re n fo rcé s  par l a  r e l ig io n  mahométane.

L 'is la m  perm it à Samori d 'é ten d re  l ' a c t i v i t é  propageant l a  l é 
g it im ité  de son pouvoir sur l e s  groupes sociaux a u tre s  que l'a rm ée . 
La lé g it im a tio n  d 'un  E ta t s 'a c c o m p lit  à  d i f fé r e n t s  niveaux e t  peut 
concerner d i f f é r e n t s  groupes so c iau x43. I l  e s t  év iden t qu'un E ta t 
dont l a  lé g i t im ité  n 'e s t  reconnue e t  re sp ectée  que par un groupe 
r e s t r e in t  de personnes exerçant l e  pouvoir e s t  en r é a l i t é  f a ib le .  
P lus de groupes so c iau x  reco n n aissen t l 'E t a t  dans se s  ac tio n s e t 
dans son e x iste n ce , p lu s l a  fo rce  de l 'E t a t  e s t  grande. La s i t u a 
t io n  où to u te  l a  so c ié té  recon n aisse  pleinement l a  lé g i t im ité  de
l 'E t a t  dans to u te s  s e s  a c tio n s e s t  ra re  e t ne se p rodu it l e  p lu s 
souvent qu'au moment des grands dan gers. E lle  n é c e s s ite  en outre 
un degré de conscience élevé e t un sens de l a  s o l id a r i t é  p o lit iq u e . 
L es groupes gouvernant l e s  E ta t s  a sp ire n t b ien  entendu à créer une 
s i tu a t io n  où un maximum de groupes sociaux l e s  re co n n a îtra ien t com
me lé g it im e s . De t e l l e s  a c tio n s fu ren t e n tre p r ise s  par Samori e t 
l ' i s l a m  en devint l 'in stru m e n t.

Le m aintien des bons rap p o rts avec l e s  marchands é t a i t  pour 
l e  souverain  une chose t r è s  im portante . Les marchands D ioula n 'é 
t a ie n t  pas tou s musulmans /comme on le  crut a v a n t/, mais beaucoup 
d 'e n tre  eux c o n fe ssa ie n t l ' i s l a m 4 4 . Des musulmans p articu liè rem en t 
nombreux h ab ita ie n t à  Kankan, l a  p lu s  grande v i l l e  dans l e  prem ier
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E ta t  de Samori. Le sou verain  su t a ttach e r  à sa  personne l e s  mar
chands D ioula par des in té r ê t s  communs. I l  é t a i t  à  l a  f o i s  un 
grand fo u rn isseu r  de m archandises e t le u r  grand preneur. Au mo
ment cependant où l ' i n t é r ê t  commun fu t soutenu p ar des l i e n s  re 
l ig ie u x ,  l e s  marchands commencèrent à  recon n aître  en lu i  le  sou
v e ra in  non seulement parce q u ' i l  leu r  o f f r a i t  des con d itio n s d 'é 
change avantageuses e t  q u ' i l  le u r  g a r a n t i s s a i t  le s  b é n é fic e s . La 
lé g it im a tio n  de son pouvoir parmi l e s  D ioula acqu it l a  san ction  
id éo lo g iq u e .

La propagande de l ' i s l a m  p arv en ait a u ss i  à  d 'a u tr e s  groupes 
so c iau x . C ette  r e l ig io n  a v a it  é té  adoptée dans le  p a ssé  e t  c o n ti
n u ait à  ê tre  adoptée au XIXe s iè c le  par une p a r t ie  de la  population 
des campagnes4'’ . Four e l l e  Samori devenait un souverain  lég itim e  
non seulement parce q u ' i l  a v a it  conquis le u r s  kafou e t m aintenait 
son pouvoir par l a  fo rc e . I l  l ' é t a i t  a u s s i  en ta n t que ch ef des 
f i d è le s .  Propageant l ' i s l a m  Samori a g i s s a i t  prudemment e t  ne l 'im 
p o sa it  pas par l a  fo rc e 4^ . Personne n 'é t a i t  o b ligé  à  adopter c e t
te  r e l ig io n , c e lu i qui l ' a v a i t  adoptée cependant, gagn a it un con
t a c t  p lu s  f a c i l e  avec l e s  membres du groupe gouvernant. Samori 
f a c i l i t a i t  l e  p assage  à l ' i s l a m  soutenant l e s  é c o le s coraniques 
e t  en treten an t le s  m arabouts . Grâce à ce s  méthodes l a  p ortée  
de l ' i s l a m  augmentait con tribuant à co n so lid e r  l a  p o s it io n  de Sa
mori en tan t que souverain  lé g it im e .

Le souverain  se s e r v i t  de l a  bannière de l ' i s l a m  dans l e s  
années p articu liè rem en t dangereuses 1892-1894, quand son prem ier 
E ta t tomba sous l e s  a ttaq u e s f r a n ç a is e s .  Commençant sa  p érégrin a
tio n  v e r s  l ' e s t  e t l a  con stru ction  de son second E ta t ,  Samori lan-

48ça l ' i d é e  d'un p è le r in ag e  à  l a  Mecque . E lle  d ev a it é v e i l le r  
l 'a r d e u r  de ces so fa  qui é ta ie n t  musulmans e t j u s t i f i e r  p ar des 
m o tifs  a u tre s  que l a  d é fa ite  l a  n é c e s s ité  de l a  m igration .

L 'a s p ir a t io n  de Samori à lé g it im e r  son pouvoir par l a  propa
gatio n  de l ' i s la m  e t  l 'a d o p t io n  du t i t r e  de chef des f id è le s  f i t  
p o r te r  l 'acceptation de l 'E ta t  au-delà du groupe gouvernant e t  de 
l'arm ée apportant a in s i  c e r ta in s  su c c è s. Néanmoins une grande 
p a r t ie  de l a  société h ab itan t à l a  campagne, chargée de p resta tio n s 
e t  su b issa n t des charges au p r o f i t  de l 'E t a t  n 'ad m etta it  p as sa  
lé g i t im it é .  I l  s ' a g i s s a i t  l à  avant to u t des su je t s  qui é ta ie n t 
a n im iste s . L'argument qu 'on em ployait à l 'é g a r d  d 'eux é t a i t  l a  
c o n tra in te  armée ou l a  menace de son u t i l i s a t i o n .  Mais v i s - à - v i s



de c e t te  population  a u ss i  Samori e n tre p r it  une te n ta t iv e  de l é g i t i 
mer son pouvoir. E l le  é t a i t  l i é e  à l a  cérémonie de b o ire  l e  dege, 
b o isso n  dont l a  consommation commune c o n s t i tu a it  une cérémonie sym
b o lis a n t  l a  conclusion  d'une a l l ia n c e  ou l a  reconnaissance de l a  
su p é r io r ité  d'une p a r t ie  par une au tre4 9 * Depuis l e  moment de ce tte  
cérémonie, l a  su p é r io r ité  de Samori, quoique imposée par l a  fo rce , 
a cq u é ra it pour l e s  an im istes une san ctio n  id éo log iq u e . I l  n 'e s t  pas 
exclu  que l e s  an im istes eux a u ss i  re s se n ta ie n t  l e s  avantages décou
la n t  de l a  s t a b i l i s a t io n  p o lit iq u e  e t  de l a  sé c u r ité  g a ran tie  par 
l 'E t a t .  Pour c e tte  r a is o n , dans l e s  années avantageuses pour l 'E t a t ,  
i l s  pouvaient renoncer à  l a  r é s is t a n c e . Dans un t e l  c a s  non se u le 
ment l e s  e f f o r t s  de propagande, m ais a u ss i  l e  rô le  o b je c t i f  rempli 
p ar l 'E t a t  in flu a ie n t  su r  l e s  a t t i tu d e s  des gens p rê ts  à  accepter 
ce t E ta t .

M ais l e s  p ério d es des ten sio n s ap p o rta ien t une e x p lo ita t io n  
accrue , l 'in c e r t i t u d e  e t  l e s  so u ffran ces des s u je t s .  C ela  provo
q u a it  le u r  ré s is ta n c e  contre l e s  a u to r i té s .  Dans de t e l l e s  s i t u a 
t io n s  le  souverain  re c o u ra it  de nouveau à l a  v io len ce  -  l'arm ée 
b r i s a i t  l a  ré s is ta n c e  des s u je t s .  I l  en fu t a in s i  en 1888 quand 
l a  longue guerre perdue avec le  Kenedougou e t l 'e x p lo i t a t io n  ac
crue des s u je t s  déclenchèrent dans l 'E t a t  de Samori une ré v o lte  
de l a  p opu lation  é to u ffé e  au bout de quelques mois des lu t t e s  
acharnées par l e s  années qui retournèrent de S ik a sso . Samori em
ploya l a  fo rce  quand, après l e s  gu erres perdues avec l a  France, 
i l  d é p la ç a it  se s  s u je t s  des t e r r i t o i r e s  q u ' i l  é t a i t  o b lig é  de cé
der su r d 'a u tr e s  su r le s q u e ls  i l  r é g n a it .

Dans l 'E t a t  de Sam ori, l a  lé g it im a tio n  du pouvoir, l 'a c t i o n  
de propagande e t  id éo log iq u e  trou v aien t une résonnance d iffé re n te  
dans d iv e rs  groupes so c iau x . La fo rce  des détachements armés ce
pendant demeura to u jo u rs  un so u tien  d é f i n i t i f  pour l e  pouvoir é ta 
t iq u e .

Le Kenedougou a t t e ig n i t  dan3 le  domaine de l a  lé g it im a tio n  du 
pouvoir un degré d 'é v o lu tio n  in fé r ie u r  p ar  rapport à l 'E t a t  de Sa
mori -  a u s s i  b ien  en ce qu i concerne l e s  méthodes d 'a c t io n  que l a  
portée s o c ia le  des méthodes u t i l i s é e s .  Les souverain s de l a  dyna
s t i e  des T raore, b ien  q u ' i l s  fu ssen t eux-mêmes musulmans, sem blai
ent in co n sc ien ts du rô le  que l ' i s la m  a u r a it  pu jou er dans l ' a f f e r 
missement de leu r  règn e. Une t e l l e  a t t i tu d e  dominait même dans l a  
p ériod e  du développement le  p lu s poussé de l 'E t a t ,  c 'e s t - à - d i r e



253

sous T ieba e t  Babemba. Une d é c la ra t io n  c a r a c té r is t iq u e  de Tieba 
fu t  notée par le  c a p ita in e  Quiquandon. Le souverain  c r i t iq u a i t  
l 'a t t i t u d e  de Samori q u i, se lon  T ieba, é t a i t  in to lé r a n t ,  so u ten a it 
l ' i s l a m  e t  f a i s a i t  tu e r  l e s  in f id è le s .  Pourquoi a g ir  a in s i?  -  de
mandait T ieba e t o pp o sa it à  l a  p o l i t iq u e  de Samori la  sienne propre. I l  
a f f ir m a it  qu 'au  Kenedougou chacun pou vait co n fe sse r  l a  r e l ig io n  
qui lu i  convenait. Le souverain  c i t a i t  l'exem ple de son propre 
c lan : lui-même é t a i t  musulman ta n d is  que son frè re  K assa  b u v ait 
du d o lo , c 'e s t - à - d ir e  é t a i t  an im iste , ce qui ne l e s  empêchait nul
lement dans le u r  c o lla b o ra tio n ^ 0 .

A in si T ieba /d e  même que d 'a u tr e s  sou verain s du Kenedougou/ 
n ' u t i l i s a i t - i l  pas l ' i s l a n  comme id é o lo g ie  pouvant in té g r e r  l 'E t a t  
e t  lé g it im e r  son pouvoir. P eu r-être  ne com pren aien t-ils pas le  rô
le  que pou vait jo u e r l ' id é o lo g ie  musulmane, p eu t-ê tre  le  f a i t  que.  CM
l a  m ajo rité  des Senoufo e ta ie n t  animistes"^ e x c lu a i t - i l  l a  p o s s i
b i l i t é  d 'in flu e n c e r  l e s  a t t i tu d e s  des s u je t s  au moyen de l ' i s l a m .  
C ette r e l ig io n  ne pou vait donc décider que de l a  cohésion  du grou
pe gouvernant. S i  par contre le  sou verain  a v a it  commencé à soute
n ir  énergiquement l ' i s l a m ,  l a  d iscordance entre le  groupe gouver
nant e t  l e s  s u je t s  s e r a i t  devenue encore p lu s grande. On peut donc 
avancer l'h y po th èse  que l e s  souverain s du Kenedougou n 'a v a ie n t pas 
l a  p o s s i b i l i t é  d 'a f fe rm ir  e t de lé g it im e r  le u r  règne p ar l a  propa
gande musulmane et pour c e t te  ra iso n  ne se  se rv ire n t p as de c e tte  
méthode.

Une certa in e  in flu e n ce  sur l a  m asse des s u je t s  p ou v ait ê tre
obtenue p ar l a  p ropagation  des pouvoirs magiques dont au ra ien t
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d isp o sé  l e s  souverain s . Cette p o s s i b i l i t é  é t a i t  cependant a f f a i 
b l i e  p ar l a  m ultitude e t  par le  p a rtic u la r ism e  des croyances an i
m is te s . A l a  magie du souverain  l e s  s u je t s  opposaient le u r  propre 
m agie. I l  ne r e s t a i t  donc aux souverains que l a  force  armée comme 
argument p r in c ip a l pour convaincre le u r s  s u je t s .  Dans c e tte  s i t u a 
t io n  chaque a ffa ib lis se m e n t  de l 'a rm ée , son échec ou 1 'éloignement 
n é c e s s ité  par l e s  o p ératio n s de gu erre , provoquait l a  ré s is ta n c e  
des s u je t s  contre l e s  charges é t a t iq u e s .  A l a  fo rce  on e s sa y a it  
de répondre p ar l a  fo rc e , on com ptait su r l a  s o l id i t é  des encein
t e s  v i l l a g e o i s e s  / t a t a /  e t  sur le  su ccès de gu erre . Des ré v o lte s  
é c la ta ie n t  donc souvent au Kenedougou, on r e fu s a it  ob é issan ce  aux 
so u v era in s, on a r r ê t a i t  l e s  l iv r a is o n s  des p r e s ta t io n s .  L 'é to u f-  
fement de ces ré v o lte s  ab so rb a it  une grande p a r t ie  des fo rce s  ar

X
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mées du Kenedougou. Des lu t t e s  fréqu en tes e t  le  manque de s t a b i l i 
sa t io n  in té r ie u re  ren daien t d 'au tan t p lu s  d i f f i c i l e  l'arrangem ent 
en tre  le  groupe gouvernant e t l e s  s u je t s .  La conception de l a  guer
re  d éfen sive  adoptée au Kenedougou e t  c o n sis ta n t  à défendre S ik asso  
ne pouvait p as f a i r e  n a îtr e  panni l e s  s u je t s  l 'o p in io n  que l 'E t a t  
a c c o m p lissa it  envers eux des fon ction s u t i l e s .  Car l 'E t a t  ne défen
d a it  p as sa  population  contre l e s  in v a s io n s é tran g ère s, l e s  p i l l a 
ges e t  l e s  r a p t s ,  se  bornant à  m ain ten ir le  con trô le  su r  l e s  b ien s 
qui c o n st itu a ie n t  l a  base  du pouvoir.

A 1 'égard  des groupes sociaux p lu s  é t r o i t s  occupant au Kene
dougou une p o s it io n  dominante, exerçan t l e  pouvoir ou serv an t de 
so u tien  à  ce pouvoir, on a p p liq u a it  d 'a u tr e s  méthodes de lé g it im a 
t io n  de l 'E t a t  t e l l e s  que le  p rin cip e  des l ie n s  du sang grand ’ f a 
m iliau x  dominant dans l 'o r g a n is a t io n  du groupe exerçant l e  pouvoir 
suprême dans l 'E t a t  e t le  p rin c ip e  de l a  f i d é l i t é  re sp e c té  dans 
l 'arm ée.

Le groupe des p lu s hauts d ig n it a ir e s ,  ch efs des p rovinces 
/k o u n t ig i/  se com posait avant to u t de membres du c lan  des Traore. 
Les l i e n s  du sang é ta ie n t  étroitem ent s u r v e i l lé s  a u ss i  b ien  par 
l e s  sou verain s que par d 'a u tr e s  membres du c lan . L 'appartenance à 
ce d ern ie r  donnait accè s  aux hautes ch arges, au commandement des 
trou pes e t aux d ig n ité s .  Par a i l l e u r s  le  f a i t  que le  commandement 
se t r o u v a it  en tre  l e s  mains des p aren ts é t a i t  pour l e s  sou verain s 
une g a ran tie  sé r ie u se  quoique pas ab so lu e , que le  groupe a g i r a i t  
so lid a irem en t.

Pour e n tre te n ir  l e s  l ie n s  c la n iq u e s , chaque année, l e  souve
r a in  avec se s  f r è r e s  e t  p aren ts se re n d a it  cérémonieusement à un 
champ appartenant au c la n , s i tu é  non lo in  de S ik a sso , pour y t r a 
v a i l l e r  ensemble aux s e m a i l l e s ^ .  Ce genre de cérémonies e t  l a  
présence de to u s le s  membres du c lan  re fo rç a ie n t  l e  sentim ent de 
l 'u n i t é .  La ré c o lte  de ce champ ayant une s ig n i f ic a t io n  symbolique 
a p p arte n a it au souverain .

Une au tre  méthode de re n fo rcer l e s  l i e n s  c lan iq u es c o n s i s t a i t  
à e n tre te n ir  e t  à honorer l a  fon ction  du chef du c lan . Le souve
r a in  lui-même p ou v ait, m ais ne d ev a it p as forcém ent, l ' ê t r e .  Ni 
T ieba, n i Babemba n 'e x e rç a ie n t c e tte  fo n c tio n . Car l e  sou verain  
é t a i t  c h o is i  non pas se lo n  le  p rin c ip e  de l 'a î n e s s e ,  m ais su ivan t 
se s  c a p a c ité s  m i l i t a i r e s  e t  p o l i t iq u e s .  Chaque souverain  re sp ec
t a i t  cependant l e s  d r o i t s  t r a d it io n n e ls  de l 'a î n é  des Traore l 'e n 
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tou ran t de v én ération , lu i  a ssu ran t une p a r t ic ip a t io n  con sid érab le
dans l e s  revenus de l 'E t a t  e t demandant son c o n se il dans l e s  a f f a i -

5 A
r e s  d E ta t  im portantes^ .

Le p rin c ip e  du re sp e c t  des l ie n s  du sang par l e s  membres du 
c la n  régnant ne d o it  pas bien  sû r ê t r e  id é a l i s é ,  on ne peut pas y 
v o ir  une rè g le  reconnue un iverse llem en t e t san s exception . I l  n 'en  
é t a i t  p as a in s i .  Nous connaissons l e s  exemples des r é v o lte s  des 
membres r e s p e c t i f s  du c lan , de l a  lu t t e  pour l e  pouvoir, de l 'h o s 
t i l i t é  réciproque e t  de r iv a l i t é '5'’ . Ces f a i t s  é ta ie n t  cependant 
des in fr a c t io n s  à  l a  s o l id a r i t é  c lan iq ue e t l e s  hommes l e s  commet
ta n t en é ta ie n t  c o n sc ie n ts . Le p rin c ip e  lui-même é t a i t  considéré 
comme ju s te  e t o b l ig a to ir e .  Sa v io la t io n  p o r ta it  a t te in te  à  l'u n e  
des b a se s  p r in c ip a le s  de l 'o r g a n is a t io n  de l 'E t a t .

Dans le  ca s des commandants n 'apparten an t pas au c lan  des Tra- 
ore a in s i  que pour l'arm ée to u t en tiè re  on d e v ra it observer le  se 
cond p rin c ip e  a ffe rm issan t e t  lég itim an t le  pouvoir. C 'é t a i t  le  
p r in c ip e  de l a  f i d é l i t é .  Au Kenedougou l a  s itu a t io n  é t a i t  à ce t 
égard p lu s  compliquée que dans l 'E t a t  de Samori. Dans ce dern ier 
E ta t  i l  s ' a g i s s a i t  de l a  f i d é l i t é  au sou verain  lui-même qui é t a i t  
l e  fondateur de l 'E t a t  e t  son unique symbole. Aucun d es f r è r e s  ou 
des f i l s  de Samori, e t  à p lu s  fo r te  ra iso n  aucun de se s  ch e fs  e t 
d ig n it a ir e s  n 'a c q u it  une a u to r ité  pouvant f a i r e  concurrence à  c e l
l e  du sou verain . Les so fa  pouvaien t, b ien  entendu, ê tre  f id è le s  à 
le u r s  commandants, m ais c e la  n 'a l t é r a i t  poin t l a  f i d é l i t é  d 'un 
échelon  su p érieu r q u ' i l s  devaient au souverain .

Au Kenedougou le  c lan  régnant gouvernait depuis une centaine 
d 'an n ées. Le c lan  a v a it  de nombreuses branches. A chaque f o i s  i l  
y a v a i t  un grand nombre de prétendants au pouvoir. Les f r è r e s  e t 
p aren ts du souverain  re m p lissa ie n t de h autes fo n ctio n s dans l 'E 
t a t  e t  dans l'a rm ée . Dans le  c a s  de l a  mort du Fama chacun d 'eu x 
p ou v ait e sp érer monter sur le  trô n e . Dans ce s c irco n stan ce s le  
p r in c ip e  de l a  f i d é l i t é  ne con cern ait p as uniquement l a  personne 
du sou verain . Qui p lu s  e s t ,  nous con n aisson s des cas où l e s  so fa  
m etta ien t l a  f i d é l i t é  à  le u r  commandant au -dessu s de l a  f i d é l i t é  
au so u vera in . Un t e l  morcellement de l a  f i d é l i t é  é t a i t  p o s s ib le  
parce que chacun des membres du c la n  des Traore a v a it  th éorique
ment d ro it  k l 'a u t o r i t é  su p érieu re . D 'ap rès l e s  co n v ic tio n s cou
ran tes- ce morcellement d e v a it  ê tre  compensé par l a  f i d é l i t é  des 
c h e fs  r e s p e c t i f s  à l 'é g a r d  du sou verain .
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A in si deux p r in c ip e s : des l ie n s  du sang dans le  cadre du c lan  
régnant e t de l a  f i d é l i t é  des so fa  à l 'é g a r d  des commandants / e t  de 
l a  f i d é l i t é  des commandants au souverain  en ta n t que chef suprême/ 
se  com plétaient l 'u n  l 'a u t r e  formant un système compliqué de rap
p o rts  e t  de dépendances. I l s  c o n st itu a ie n t  un fondement s u f f i s a n t  
pour lé g it im e r  l e  pouvoir é ta tiq u e  v i s - à - v i s  des membres du groupe 
gouvernant. Les fon ction s de ces p r in c ip e s  é ta ie n t  cependant lim i
té e s  à  ce même groupe. Car aucun des p r in c ip e s  susmentionnés ne fu t 
adopté ou reconm  par des m asses p lu s  v a s t e s  des s u je t s .  Dans l e s  
m atériaux de source nous ne trouvons aucune tr a c e  d'une a c tio n  que 
l e s  sou verain s au ra ien t e n tre p r ise  a f in  de fo u rn ir  à le u r s  s u je t s  
des élém ents témoignant de l a  lé g it im ité  du pouvoir. L 'em ploi de l a  
con tra in te  o b l ig e a i t ,  b ien  entendu, l e s  s u je t s  à accep ter l a  souve
ra in e té  de l 'E t a t .  I l  pou vait é v e i l le r  l a  c r a in te , mais non le  sen
tim ent que l e s  souverain s a g is s a ie n t  justem ent e t  conformément à  l a  
l o i .  L'arm ée é t a i t  un groupe s o c ia l  qui pou vait former e t  re sp e c te r  
parmi se s  rangs l e s  p r in c ip e s de lé g it im a tio n  de l 'E t a t .  Mais e l l e  
n 'é t a i t  p as capable de f a i r e  re sp e c te r  se s  p r in c ip e s par le  r e s te  
de l a  so c ié té  du Kenedougou.

Comme on le  v o i t ,  l e s  moyens employés dans le s  deux E ta t s  pour 
l a  lé g it im a tio n  du pouvoir v i s - à - v i s  de l a  so c ié té  n 'é ta ie n t  pas 
id e n tiq u e s . L 'E ta t  de Samori se tro u v a it  à  c e t égard à un niveau 
d 'é v o lu tio n  su p érie u r . Le p ro cessu s de lé g it im a tio n  y é t a i t  p lu s 
avancé ce qui s'exprim a avant tou t dans le  domaine de l 'a c t i o n  id é 
ologique exercée sur l a  popu lation  a s s e r v ie .  La comparison des deux 
E ta t s  montre clairem ent q u e lle s  é ta ie n t  l e s  l im ite s  d 'in flu e n c e r  le  
p ro cessu s de l a  form ation de l 'E t a t  par l 'a rm é e . L'armée pouvait 
b r i s e r  par l a  force l a  r é s is t a n c e  des groupes sociaux in té r e s s é s  
p ar l e  m aintien  des s t ru c tu r e s  p ré é ta t iq u e s . E l le  pouvait a u s s i  de 
façon systém atiqu e, par l a  con tra in te  ou p ar l a  menace de son u t i 
l i s a t i o n ,  m aintenir l a  p op u lation  a s se r v ie  dans l 'o b é is sa n c e  e t l a  
fo rc e r  à  payer des p r e s ta t io n s  aux p r o f i t  de l 'E t a t .  E nfin  l'arm ée 
p ou vait p ro tég e r l 'o r g a n is a t io n  a in s i  créée  contre l a  d e stru c tio n  
-  à  l a  s u i te  d'une ré v o lte  in té r ie u re  ou d'une attaque é tran g ère .

Mais jouant un rô le  s i  grand dans l a  form ation de l 'E t a t ,  
l'arm ée é t a i t  pourtant lim ité e  dans son a c t iv i t é  e t c e r ta in s  do
maines de l a  v ie  p o lit iq u e  e t  so c ia le  échappaient à son in flu e n ce . 
Tel é t a i t  l e  c a s  des a t t i tu d e s  e t co n v ictio n s des gens su r le sq u e l
l e s  l a  co n tra in te  ne pou vait pas exercer une in flu en ce  a u s s i  simple
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e t  d ire c te  que su r le u r s  a c t io n s . La fo rce  e t  l a  menace de son u t i 
l i s a t i o n  ne pouvaient pas persuader l e s  s u je t s  à  reco n n aître  l 'E ta t  
comme le u r  propre o rg a n isa tio n . Même l a  défense con tre  une attaque 
é tran gère  n 'é t a i t  pas un argument pour l a  p op u lation  considérant 
l 'E t a t  e t son armée comme une fo rce  e x té r ie u re . I l  f a l l a i t  l à  une 
a c tio n  id éo lo g iq u e . Une t e l l e  fon ctio n , l'arm ée p ou vait l a  rem plir 
v i s - à - v i s  d 'elle-m êm e, propageant parmi l e s  so fa  le  p rin c ip e  de l a  
f i d é l i t é .  Mais e l l e  ne l a  r e m p lis sa it  p as e t  ne pou vait pas le  f a i 
re  à  l 'é g a r d  du r e s t e  de l a  s o c ié té .  Cet é t a t  de choses déterm inait 
l e s  l im ite s  de l ' a c t i v i t é  de l'arm ée tendant à  o rg a n ise r  e t à main
t e n ir  l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e . Tout en étan t un moyen t r è s  e f f ic a c e  
de l a  con stru ction  de l 'E t a t ,  l 'arm ée  ne pouvait cependant pas ê tre  
l e  moyen unique e t  e l l e  ne pouvait p as non p lu s opérer à to u te s  l e s  
é tap e s du p ro cessu s p o lit iq u e  avec une e f f i c a c i t é  é g a le . Au iUr et 
à  mesure que se développait l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e , l 'a c t io n  au 
moyen de l a  fo rce  devenait in s u f f i s a n t e  e t n é c e s s i t a i t  un emploi 
p a r a l lè le  d 'a u tr e s  méthodes ce qu i ne s i g n i f i â t  p as b ien  entendu 
1 'abandon de l a  c o n tra in te .

3 .2 .  L'arm ée e t le  fonctionnement des s t ru c tu r e s  é ta tiq u e s  
p r im it iv e s . L 'év o lu tio n  de ces s tru c tu re s

Dans l e s  deux E ta t s  l'arm ée é t a i t  l ' i n s t i t u t i o n  p r in c ip a le  opé
ra n t en l i a i s o n  é t r o i t e  avec le  sou verain  qui assum ait l e s  fonctions 
de commandant en c h e f. Les s t ru c tu re s  de to u te s  l e s  a u tre s  in s t i t u 
t io n s  dépendaient de l'arm ée en é ta ie n t  adaptées à son o rg an isa tio n . 
La h ié ra rc h ie  de l 'a d m in is t ra t io n  é t a i t  une h ié ra rc h ie  du commande
ment. Les d iv is io n s  t e r r i t o r i a l e s  correspondaient à  l a  d iv is io n  de 
l'a rm ée  en détachem ents. L 'e f f i c a c i t é  du fonctionnement des i n s t i t u 
t io n s  é ta t iq u e s  e t  l 'e x é c u tio n  d es d é c is io n s  r é s u lta ie n t  directem ent 
du so u tien  que l'arm ée leu r fo u r n is s a i t .

La s itu a t io n  n 'é t a i t  cependant pas iden tiqu e dans l e s  deux 
E t a t s .  Dans l 'E t a t  de Samori on a vu se  former d é jà  c e r ta in e s  in 
s t i t u t io n s  indépendantes de l'a rm ée , p ar exemple l e s  éco le s co ran i
q u e s ^ .  Un c e r ta in  nombre, pas t r è s  im portant, i l  e s t  v r a i ,  de d i
g n it a ir e s  é ta t iq u e s  n 'assum ait p as de fon ctio n s de commandement 
dans l'a rm ée . A l a  cour du souverain  apparten aien t l e s  marabouts 
e t l e s  ju g e s musulmans qui n 'é ta ie n t  pas en même temps ch efs m il i
t a i r e s  . Par con tre au Kenedougou l 'a p p a r e i l  é ta t iq u e  e t m il i t a ir e
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au-dessu s de l 'é ch e lo n  du v i l l a g e  é t a i t  le  même-’8 . Dans l e s  deux 
E ta ts  on garda l e s  s t ru c tu r e s  v i l l a g e o i s e s  /c h e f s  des v i l l a g e s / ,  
e t  sous l 'a u t o r i t é  de Samorl l e s  chefs des kafou /m ansa/. Ces 
s t ru c tu re s  fu ren t in tro d u ite s  dans le  systèm e é ta tiq u e , m ais on 
créa  a u ss i  un système qui p erm etta it le u r  co n trô le  par l e s  repré
sen tan ts de l 'E t a t  e t de p e t i t e s  garn ison s m i l i t a i r e s .

Le rapport entre l'arm ée  e t l e s  a u tre s  in s t i t u t io n s  é ta t iq u e s  
possède une importance fondamentale pour déterm iner l e  type de 
l 'E t a t ,  le  degré de son év o lu tion , i l  permet donc de d é f in ir  l e s  
ressem blances e t  l e s  d iffé re n c e s  entre deux o rg an isa tio n s p o l i t i 
ques é tu d iée s  i c i .  Une id e n t i f ic a t io n  complète de l a  h ié ra rc h ie  
dans l'arm ée avec l 'a p p a r e i l  du pouvoir dénote à  mon a v is  un degré 
in fé r ie u r  de l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e . L 'a p p a r it io n  et l 'a c c r o i s s e 
ment de l'im p o rtan ce  des in s t i t u t io n s  moins étroitem ent l i é e s  avec 
l'arm ée ou dépendant d 'e l l e  indirectem ent e t rem p lissan t des fonc
tio n s  à p art e s t  un symptôme d'un développement p lu s avancé de 
l 'E t a t .  Nous pouvons c o n sta te r  q u 'à  c e t égard  l e s  deux organism es 
é tu d ié s é ta ie n t  des E ta t s  à une étape i n i t i a l e  du développement. 
L 'E ta t  de Samori é t a i t  cependant p lu s avancé que le  Kenedougou car 
l ' i d e n t i f i c a t io n  de l'arm ée e t  de l a  s t ru c tu re  é tatiq u e  y é t a i t  
d é jà  éb ran lée , quoique à  un degré minime.

L 'o rg a n isa t io n  des deux armées é t a i t  sem blable, mais non iden
tiq u e . Les sources de recrutem ent des g u e r r ie r s  dans l a  période où 
chacun des E ta ts  se con so lid a  e t f ix a  se s  s t r u c tu r e s ,  démontrent 
une grande ressem blance. L'arm ée con ten ait des v o lo n ta ire s  e t  des 
p r iso n n ie rs  de guerre. Le recrutem ent d'une p a r t ie  de s u je t s  é t a i t  
également appliqué dans l e s  deux E ta ts  à c e t t e  d iffé re n c e  p rè s  que 
chez Samori ce système te n d a it  à d is p a r a î t r e  ta n d is  qu 'au  Kenedou
gou i l  fonctionna tou t au long de l 'e x i s t e n c e  de l 'E t a t .  La d i f f é 
rence en tre l'arm ée permanente e t l'arm ée de recrutement é t a i t  
pourtant d i f f i c i l e  à s a i s i r  au Kenedougou c a r  l e s  g u e rr ie r s  é ta ie n t  
en même temps paysans e t c u lt iv a ie n t  l a  t e r r e .  Dans l e s  deux E ta t s  
on c o n n a issa it  l a  p o s s i b i l i t é  du recrutem ent u n iv erse l en c a s  d 'in 
vasio n  é tran gère , m ais c ' é t a i t  l à  un système rarement employé. Sa
mori ne s 'e n  s e r v i t  qu 'en  s i tu a t io n  extrêm e, quand i l  menait l a  
prem ière guerre avec l a  France. Le recrutem ent concerna a lo r s  l e s  
provinces menacées. Au Kenedougou l a  conception de l a  guerre défen
s iv e  basée su r l a  défense de S ik asso  e x c lu a it  l a  p a r t ic ip a t io n  
d'une grande masse de s u je t s .  I l  n 'y  a v a it  p as a sse z  de p la ce  pour
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eux dans l a  fo r te r e s se  de S ik a sso . Leur tâche é t a i t  de défendre 
le u r s  propres v i l l a g e s  f o r t i f i é s .

Une des formes de recrutem ent c o n s i s t a i t  au Kenedougou en 
l 'e x p lo i t a t io n  des trou p es a l l i é e s .  Leur l i e n  avec 1 'o r g a r is a t io n  
é ta tiq u e  e t l'arm ée é t a i t  pourtant p lu s  f a ib le  que c e lu i des au
t r e s  ty p es des tro u p es. Dans l 'E t a t  de Samori ce genre de trou pes 
n 'e x i s t a ie n t  p a s , sa u f  au Kabasarana qui g a rd a it  une c e rta in e  in 
dépendance. C ette s i tu a t io n  prouve une p lu s  grande u n if ic a t io n  po
l i t iq u e  de l 'E ta t  de Samori par rap port au Kenedougou où une p ar
t i e  de t e r r i t o i r e s  é ta ie n t  l i é s  au cen tre  p r in c ip a l du pouvoir 
par une dépendance moins é t r o i t e .

De même le  f a i t  que l e s  so fa  de Samori é ta le n t concentrés 
dans de grandes garn ison s où l e s  travau x  a g r ic o le s  n 'é ta ie n t  q u ' 
une tâche m arginale ta n d is  que l'arm ée du Kenedougou, d isloqu ée  
dans l e s  p rov in ces, s 'o c c u p a it  pendant l a  sa iso n  humide de l a  cu l
tu re  de l a  te r r e  témoigne que l 'iso le m e n t de l'arm ée par rapport 
au r e s te  de l a  so c ié té  é t a i t  p lu s  poussé dans l 'E t a t  de Samori.
Cet é t a t  de choses é t a i t  sans doute le  r é s u l t a t  des p o s s i b i l i t é s  
économiques p lu s grandes de c e t  E ta t  a in s i  que de l a  p roportion  
entre l e  nombre de l a  pop u lation  payant des p re s ta t io n s  e t l e s  
e f f e c t i f s  de l'arm ée - moins avantageuse au Kenedougou.

Les e f f e c t i f s  des deux armées é tu d ié e s  à l'époque de le u r  
épanouissem ent é ta ie n t  d i f f é r e n t s .  Au temps de se s  p lu s grands 
su ccè s, l 'E t a t  de Samori a v a it  en 1887 une armée comptant p rès 
de 35 m ille  hommes. En 1891 e t dans le  second E ta t ,  l 'a rm ée  comp
t a i t  environ 15 m ille  s o fa .  Quand au Kenedougou, i l  d i s p o s a i t  
a u ss i  b ien  à  l a  f in  du règne de Tieba que sous Babemba d 'en v iron  
15 m ille  g u e r r ie r s .

Ces d iffé re n c e s  av aien t quelques r a i s o n s .  Tout d 'abord  le  
Kenedougou é t a i t  un E ta t  moins grand e t  ayant une p op u lation  
moins nombreuse. Les c h i f f r e s  rap p ortés e t l 'a n a ly s e  f a i t e  dans 
l e s  p a r t i e s  précédentes de c e tte  étude démontrent que l'arm ée  de 
15 m ille  é p u is a it  l e s  p o s s i b i l i t é s  économiques de c e t E ta t .  Samo
r i  en revanche pouvait e n tre te n ir  une armée comptant même 35 m il
le  g u e r r ie r s .  S i ,  ap rès 1889, i l  l ' a v a i t  ré d u ite  à  p rè s  de 15 
ra ille , c 'e s t  parce q u ' i l  a t ta c h a it  p lu s  d'im portance à l a  q u a l i
té  de se s  tro u p es, à leu r form ation e t  à  le u r  équipement moderne. 
L'armée du Kenedougou ne connut p a s , e l l e ,  une t e l l e  tran sform a
tio n  q u a l i t a t iv e  ce qui perm it à Samori de remporter des v ic t o i -
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r e s  f a c i l e s  su r Babemba en 1894. Comme on le  v o i t  donc, i l  ne su f
f i t  pas de comparer seulement l e s  e f f e c t i f s  des deux arm ées, sem
b la b le s  dans l e s  années 90.

Les d iffé re n c e s  dans l'armement s 'ex p rim aien t dans l e s  années 
90 par l e  f a i t  que Samori p o ssé d a it  un nombre incomparablement plus 
grand de fu sils chargés par l a  c u la s se  e t à t i r  rap ide e t que l a  ca
v a le r ie  du Kenedougou é t a i t  p lu s  nombreuse. Cet é ta t  de choses 
é t a i t  dû à l a  s itu a t io n  géographique des E ta t s  é tu d iés e t au ré
seau des v o ie s  commerciales dans tou te  l 'A fr iq u e  o c c id e n ta le .

Les d iffé re n c e s  dans l'armement des deux armées r é s u lta ie n t  
a u ss i  de l ' i n é g a l i t é  des moyens dont d isp o sa ie n t  l e s  souverain s 
r e s p e c t i f s .  Compte tenu des dimensions p lu s  grandes e t  de l a  popu
la t io n  p lu s nombreuse de son E ta t  Samori d isp o s a it  d'une q u an tité  
p lu s grande de b ien s q u ' i l  pouvait d e s t in e r  à  l a  v en te . D 'au tre  
p a r t ,  à  l a  su ite  de l a  réduction  des e f f e c t i f s  de son armée après 
1889, i l  pouvait con sacrer des moyens p lu s  im portants à l 'é q u ip e 
ment de chaque so fa .  Le Kenedougou à  son to u r a v a it  une p op u lation  
e t une su p e r f ic ie  moins grandes e t par conséquent, é tan t donné l a  
technique de l a  cu ltu re  analogue, des revenus f isc a u x  moins impor
ta n t s .  C e rte s , nous possédons des in form ation s sur l e s  su rp lu s im
p o rtan ts dans l a  production  a g r ic o le  e t  su r l e s  grandes p ro v is io n s 
de b lé s  accumulées dans l e s  g re n ie rs  d 'E ta t ,  m ais dans le  commerce 
e x té r ie u r  on a v a it  beso in  d es b ien s a u tre s  que l e s  v iv r e s  e t ceux- 
- l à ,  l'économ ie du Kenedougou n 'en  fo u r n is s a i t  pas beaucoup. Les 
e sc la v e s  é ta ie n t  d 'a i l l e u r s  l a  marchandise p rin c ip a le  dans le  com
merce e x té r ie u r . Leur nombre dépendait des su ccès de guerre a in s i  
que du peuplement des t e r r i t o i r e s  qu 'on p i l l a i t .  E t comme depuis 
l a  f in  du règne de T ieba, l 'e x p a n sio n  t e r r i t o r i a l e  du Kenedougou 
é t a i t  a r r ê té e , on p i l l a i t  l e s  t e r r i t o i r e s  fro n tiè r e  to u jo u rs  l e s  
mêmes e t  sa  propre p op u lation  r e b e l le .  Pour ce s ra iso n s  le  nombre 
d 'e s c la v e s  pouvant ê tre  d e s t in é s  à  l a  vente é t a i t  l im ité  e t  l 'E t a t  
a v a it  des d i f f i c u l t é s  à ach eter l e s  f u s i l s  à t i r  rap id e  qui é t a i 
ent l e s  p lu s  chers.

L 'o rg a n isa t io n  du commerce se trouvant en tre  l e s  m ains des 
D ioula e t  c e l le  des caravan es appartenant aux souverain s é ta ie n t  
sem blables dans le s  deux E ta t s .  Les d if fé re n c e s  ré s id a ie n t  dans 
l e s  dim ensions de ce commerce.

Le c a ra c tè re  de 1 'E ta t  é t a i t  in flu e n cé  dans une t r e s  grande 
mesure p ar  l e s  conceptions de guerre reconnues dans l e s  deux a r-
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mées e t  par l e s  fo n ctio n s in té r ie u r e s  e t  e x té r ie u re s  de l'an n ée  qui 
y é ta ie n t  l i é e s .  Les gu erres d 'a g re ss io n  é ta ie n t  menées pour con
q u é r ir  de nouveaux t e r r i t o i r e s ,  pour prendre des p r iso n n ie rs  e t du 
b u tin . La d iffé re n c e  é t a i t  t e l l e  que dans l 'E t a t  de Samori on a t t a 
c h a it  p lu s d 'im portance aux conquêtes t e r r i t o r i a l e s  sans n é g lig e r  
b ien  sû r l a  p r i s e  de b u tin . Au Kenedougou en revanche l e s  gu erres 
d 'a g r e s s io n  a v a ie n t pour but d 'abord  le  p i l la g e  e t  en su ite  se u le -  
ment l 'e x p a n sio n  t e r r i t o r i a l e  .

Les conceptions de l a  guerre défen sive é ta ie n t  d if fé r e n te s  
dans chacun d es E ta t s  é tu d ié s . Samori d éfen d ait l e s  f ro n t iè r e s  e t 
l'ensem ble du t e r r i t o i r e  . Au Kenedougou on e s s a y a i t  de rep ou sser 
l'ennem i en défendant l a  c a p ita le  e t on a t ta c h a it  moins de p o id s à 
l a  p ro tec tio n  du t e r r i t o i r e  e t de l a  population^1 . Comme je  l ' a i  
d é jà  d i t ,  c e t te  conception a f f a i b l i s s a i t  le  Kenedougou car son 
a p p lic a tio n  ne perm etta it pas d 'é v e i l l e r  parmi l e s  s u je t s  l a  con
v ic t io n  que l 'E t a t  pouvait assumer un rô le  de défense favorab le  
pour eux.

Dans l e  domaine des r e la t io n s  s o c ia le s  l a  fon ctio n  p r in c ip a le  
des deux années c o n s i s t a i t  à c ré e r  des groupes so c iau x  nouveaux, 
inconnus à  l a  so c ié té  p ré é ta tiq u e . L'armée elle-même é t a i t  ton t e l  
groupe qui c o n s t i tu a it  dans l e s  deux E ta ts  l a  b ase  du pouvoir e t 
l a  masse p r in c ip a le  d'hommes qui form ait le  groupe gouvernant l a r 
gement com pris. Le groupe gouvernant p lu s é t r o i t ,  contenant des 
d ig n it a ir e s  d 'E ta t ,  é t a i t  composé en e n tie r  /Kenedougou/ ou en 
grande m a jo rité  /ch ez Samori/ de ch e fs m i l i t a i r e s .

Non seulement l a  form ation de l'a rm ée , m ais a u s s i  son a t t i t u 
de à  l 'é g a r d  du r e s te  de l a  p op u lation  é t a i t  un phénomène s o c ia l  
im portant. En ce qu i concerne l a  m o b ilité  so c ia le  e t l e s  p o s s i b i l i 
t é s  d 'e n tr e r  dans l'arm ée , e l l e s  é ta ie n t co n sid é rab le s  dans l e s  
deux E ta t s .  A ussi b ien  l e s  gens l ib r e s  que l e s  e sc la v e s  avaien t 
l a  p o s s ib i l i t é  de devenir g u e r r ie r s ,  e t dans l e s  c irco n stan ce s f a 
v o ra b le s , i l s  pouvaient même a tte in d re  d if fé r e n t s  échelons de com
mandement. L 'im portance numérique du groupe des ch e fs  é t a i t  pour
ta n t beaucoup p lu s grande dans l 'E t a t  de Samori qu 'au  Kenedougou. 
D 'au tre  p art l e s  l i e n s  du sang avec l e  souverain  jo u a ie n t sous 
l'Almami tin rô le  moins im portant dans l'avancem ent d 'un  so fa .  Au 
Kenedougou l a  rè g le  de l 'e x e r c ic e  des charges par l e s  membres du 
c la n  des Traore é t a i t  a ssez  étro item en t re sp e c té e . On peut en con
c lu re  que dans l 'E t a t  de Sam ori, l e s  chances de c a r r iè r e  dans



262

l'arm ée é ta ie n t  p lu s  grandes qu 'au Kenedougou e t  que par consé
quent l a  m o b ilité  so c ia le  é t a i t  p lu s  im portante . Dans l a  l i t t é r a 
tu re  du s u je t  l a  com position du groupe gouvernant iden tique à l a
fam ille  du so uverain  e s t  con sid érée  comme symptôme de l 'é t a p e  p r i-

G2.m itive de l a  form ation de l 'E t a t  . D 'au tre p a rt cependant nous 
savons que le  Kenedougou fo n c tio n n a it p lu s longtem ps, q u ' i l  s 'y  
forma une dyn astie  e t  que le  c lan  des Traore se  ram ifia  con sidé
rablement ce qui f i t  su rg ir  de nombreux p réten dan ts aux d ig n ité s .  
Dans l 'E t a t  de Samori un t e l  p rocessu s ne put s 'acco m p lir  fa u te  
de temps e t i l  e s t  d i f f i c i l e  de p rév o ir  quel cours a u ra it  p r i s  
son évo lu tion  s i  c e t  E ta t  n 'a v a it  par é té  d é t r u it .

On peut con sid érer a u s s i  comme in d ice  déterm inant l a  s i t u a 
t io n  so c ia le  dans l e s  deux E ta t s  l e  rapport en tre  l e s  e f f e c t i f s  
de l'arm ée e t l e  nombre de tou te  l a  p opu lation . Dans l e  prem ier 
E ta t de Samori, après 1885, l e s  so fa  c o n st itu a ie n t de 2 ,3  à 3,2% 
de l a  so c ié té ,  m ais i l  fa u t d ire  que le  pourcentage le  p lu s  é levé 
ne fu t a t t e in t  que pendant une brève périod e , avant l a  guerre 
avec l e  Kenedougou en 1887. Comme nous l e  savons, le  coût exces
s i f  de ce tte  guerre provoqua l a  ré v o lte  de l a  population . Dans le  
second E ta t l'arm ée  re p ré se n ta it  environ 2,8% de l a  population , 
m ais l e s  f r a i s  d 'e n tr e t ie n  d 'un  so fa  é ta ie n t su p érieu rs à cause 
des achats des armes modernes.

Au Kenedougou, à l a  f in  du règne de T ieba e t sous Babemba, 
l'arm ée c o n s t i tu a it  de 5 à 6% du nombre de l a  population . A bstrac
t io n  f a i t e  des d iffé re n c e s  d'armement, l e s  p o id s su b is par l a  so
c ié té  du Kenedougou a f in  d 'e n tr e te n ir  l'arm ée é ta ie n t  beaucoup 
p lu s grands que dans le  c a s  de l a  so c ié té  gouvernée par Samori, 
C ertes, é tan t donné l e s  dim ensions p lu s r e s t r e in te s  du Kenedougou, 
l e s  charges l i é e s  au tran sp o rt des p re s ta t io n s  dans l e s  g re n ie rs  
d 'E ta t  é ta ie n t moins dures, m ais en revanche l a  con stru ction  des 
fo r te r e s s e s ,  dont du t a t a  de S ik a sso , c o n s t i tu a it  un devoir que 
Samori n 'im p osa it pas à se s  s u je t s .  L 'e x p lo ita t io n  ex ce ssiv e  é ta it  
l a  cause p r in c ip a le  des r é v o lte s  in té r ie u re s  e t  du manque de s t a 
b i l i t é  au Kenedougou. L 'i s s u e  de c e tte  s i tu a t io n  n 'é t a i t  pas f a 
c i l e  e t beaucoup l a i s s e  c ro ire  que les sou verain s Traore ne pou
v a ien t pas l a  trou v er. I l s  en treprenaien t des te n ta t iv e s  de complé
t e r  l e s  b ien s dont i l s  av a ien t beso in  par l e s  expéd ition s de p i l 
lag e  e t par une e x p lo ita t io n  accrue des s u je t s .  Mais l e s  deux ty 
pes d 'a c t io n s  e x ig e a ie n t l'a ffe rm isse m e n t de l 'a n n é e . Une armée
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p u issa n te  é t a i t  n é c e ssa ire  a u ss i  pour f a i r e  face  à l a  s itu a t io n  
e x té r ie u re  du Kenedougou, au danger qu i m enaçait l e  pays de l a  
p art de Samori e t de l a  France. Dans l e s  r e la t io n s  in té r ie u r e s  i l  
se  form ait a in s i  un e f f e t  r é t r o a c t i f :  une armée chère provoquait 
des r é v o lte s ,  l e s  r é v o lte s  devaient ê t r e  é to u ffé e s  ce qui e x ig e a it  
un accroissem ent numérique e t  un m e ille u r  armement de l 'a rm ée , cet 
accroissem ent f a i s a i t  monter l e s  f r a i s  le sq u e ls  à le u r  to u r con
d u isa ie n t à des r é v o lte s  su c c e ss iv e s .

Les souverains du Kenedougou a r r iv a ie n t  à m aintenir le u r  pou
v o ir  su r l e s  s u je t s  e t à  com battre l e s  dangers e x té r ie u rs  au p r ix  
d 'un  e f fo r t  suprême imposé à tou te  l a  s o c ié té .  Cet é ta t  de choses 
provoquait une te n sio n  in té r ie u re  in c e ssa n te  e t un c o n f l i t  so c ia l  
permanent s'exprim ant p ar des r é v o lte s  ré g io n a le s . L 'E ta t  de Sano- 
r i  pouvait se  développer encore su r l a  v o ie  de l 'e x p a n s io n  pour 
m ain ten ir sa  stru c tu re  in té r ie u r e . Dans le  prem ier E ta t  l e s  con
qu êtes é ta ie n t menées p ar l e s  p rovin ces fro n tiè re  re sp e c t iv e s .
Plus ta r d  l a  p o s s ib i l i t é  de le u r  expansion  fu t lim ité e  par l a  p re s
sio n  f r a n ç a is e .  D'où l 'a s p i r a t io n  de Samori à  conclure un t r a i t é  
de p a ix  avec l a  France e t sa  d é c is io n  rap ide  d 'en treprendre une 
ex p éd ition  contre l e  Kenedougou après l e s  t r a i t é s  de Kenieba Kou- 
ra  e t  de Bissandougou. L 'échec dans l a  guerre avec T ieba e t l a  ré 
v o lte  des s u je t s  o b lig è re n t Samori à une ac tio n  année sem blable à 
une nouvelle  conquête in té r ie u r e . Et quand l a  France a ttaq u a  è son 
tou r l 'E t a t  d é jè  s t a b i l i s é ,  Samori su t o rg an ise r  l a  défen se e t l e s  
conquêtes à l ' e s t .  C ela  lu i  permit de co n stru ire  son second E ta t . 
Les conquêtes y co n tin u a it to u jo u rs , d ir ig é e s  v e r s  l ' e s t  e t  organ i
sé e s  p ar Sarankenyi Mori^3 . E l le s  ne fu ren t a r r ê té e s  que par 1 'a t 
taque fra n ç a ise  en 1898. A insi l a  p o s s i b i l i t é  de mener une expan
sio n  t e r r i t o r i a l e  c a r a c t é r i s a i t - e l l e  l 'E t a t  de Samori ju sq u 'au  
moment de sa  chute.

La s itu a t io n  é t a i t  d iffé re n te  au Kenedougou qui a v a it  a tte in t 
l a  l im ite  des p o s s i b i l i t é s  de développement sur l a  v o ie  des con
q u ê te s . Sans doute un r ô le  non n é g lig e ab le  f u t - i l  joué dans ce 
c a s  p ar le  v o is in ag e  des E ta t s  f o r t s  /Sam ori, Segou des Toucou- 
l e u r s / ,  mais c e la  ne concerne ni l a  f ro n tiè r e  sud ni l a  fro n tiè re  
e s t  du Kenedougou. Son expansion fu t  a r r ê té e  par des fa c te u r s  in 
t é r ie u r s .  On peut avancer l'h y p o th èse  que l 'é v o lu t io n  a u r a it  pu 
continuer dans l e  cas du changement des re la t io n s  économiques e t 
s o c ia le s  in té r ie u r e s .  I l  e x i s t a i t  c e r ta in e s  tendances à de t e l s
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changements, m ais e l l e s  é ta ie n t  in su ffisan te s^ *4 . I l  e s t  d i f f i c i l e  
de c o n sta te r  la q u e lle  des tendances é t a i t  l a  p lu s fo r te  au Kenedou- 
gou. La s t a b i l i s a t io n  par l e  b locage du système e x is ta n t  ou l 'é v o 
lu t io n  p o lit iq u e  à l a  s u ite  du développement in té r ie u r .  L 'E ta t  tom
b a, d é t r u it  par l a  France avant que l e s  changements de ce genre 
a ie n t  pu in flu e n cer  l e s  v o ie s  de son évo lu tion  p o li t iq u e .

Le coût é levé de l 'e n t r e t ie n  d es années dans l e s  deux E ta ts  
menait non seulement à une e x p lo ita t io n  accrue des so c ié té s  re sp ec
t iv e s  ou aux ex p éd itio n s de p i l l a g e .  Une autre v o ie  su r la q u e lle  
on rech erch ait l e s  moyens pour c o u v rir  l e s  b eso in s de l'arm ée éta it 
le  développement de l'économ ie. Ce développement pouvait con tribu 
e r  à adoucir l e s  c o n f l i t s  in té r ie u r s .

L 'in flu e n c e  exercée sur l'économ ie p ar l'arm ée é t a i t  l a  p lu s  
n ette  dans t r o i s  domaines: l e  peuplement, l a  p roduction  a r t isa n a le  
pour l e s  b eso in s de l'an n ée  e t le  commerce e x té r ie u r . L ' i n s t a l l a 
t io n  des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  c o n d u isa it  san s doute à  l 'a c c r o i s s e 
ment du nombre de l a  population  des deux E ta ts  é tu d ié s  e t à  l 'a u g 
m entation de l a  production  a g r ic o le .  A insi du p o in t de vue é t r o i t  
de chacun de ces E ta t s ,  l e  système des v illag e s  d 'e s c la v e s  e n tra î
n a it  un accroissem ent économique. Cet accroissem ent s 'a c c o m p lis sa it  
cependant aux dépens des au tre s t e r r i t o i r e s  v o is in a n t avec l e s  E- 
t a t s  é tu d ié s dont on e n le v a it  l e s  e sc la v e s  e t  qu i é ta ie n t  systém a
tiquem ent d év asté s par l e s  ex p éd itio n s de p i l l a g e .  A insi dans l ' o r 
g a n isa t io n  des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s  on peut v o ir  su rto u t un fa c te u r  
de d if fé r e n c ia t io n  du niveau économique des t e r r i t o i r e s  r e s p e c t i f s .  
Un E ta t fo r t  f a v o r i s a i t  l 'a c c ro isse m e n t du peuplement e t de l a  pro
duction  en protégean t s e s  s u je t s  e t  en augmentant leu r  nombre par 
l ' i n s t a l l a t i o n  su r l a  te r r e  des p r iso n n ie r s  de gu erre . Les t e r r i 
t o i r e s  non p ro tégés p ar des o rg a n isa tio n s  é ta t iq u e s  é ta ie n t  dé
t r u i t s ,  l e  nombre de l a  populatipn  y c r o i s s a i t  p lu s  lentement ou 
même b a i s s a i t ,  l'économ ie s u b i s s a i t  des p e r te s .

I l  n 'y  a pas de données s t a t i s t iq u e s  qui p erm ettra ien t de dé
term iner le  rô le  du peuplement d 'e s c la v e s  dans le  développement de 
tou te  l a  rég ion . Le déplacement des hommes lui-même n 'e n tr a în a it  
p as un accroissem ent de l a  produ ction . Son but é t a i t  de soumettre 
ce s g en s-là  a l 'e x p lo i t a t io n  de l 'E t a t  vainqueur. Les in v asio n s, 
l e s  p i l l a g e s ,  l e s  r a p ts  d 'e sc la v e s  pouvaient provoquer des p erte s  
économiques e t démographiques. D 'au tre  p art cependant l a  p re ssio n  
exercée p ar l 'E t a t  su r l e s  s u je t s ,  y com pris sur l e s  p r iso n n ie rs



265

i n s t a l l é s  dans l e s  v i l l a g e s  d 'e s c la v e s ,  pou vait en tra în er un ac
croissem ent de l a  production . L'enlèvement d 'une p a r tie  des ré c o l
t e s  o b l ig e a i t  ce s gens à un e f f o r t  accru . D 'au tre  p art cependant 
i l s  jo u is s a ie n t  d'une p ro te c tio n  que l 'E t a t  le u r  a s s u r a i t  empê
chant l e s  a ttaq u e s é tran gères e t l e s  p i l l a g e s .  La p lu p art des ma
té r ia u x  de source a t te s ta n t  que dans l e s  deux E ta t s  l e s  v i l l a g e s  
d 'e sc la v e s  é ta ie n t  fo r t  b ien  aménagés, nous pouvons c ro ire  que l a  
p re ssio n  de l 'E t a t  s'exprim ant dans l 'o r g a n is a t io n  des trav au x , 
l e  placement des hommes, l 'e n t r e t ie n  de l 'o r d r e  e t l a  p ro te c tio n  
contre une attaqu e étran gère provoquait un accroissem ent de l a  
production a g r ic o le .

Les b e so in s de l'arm ée ex igea ien t non seulement un a c c r o is se 
ment de l a  production, m ais a u ss i  sa  d i f fé r e n c ia t io n . En dehors 
des v iv r e s  l e s  trou pes av a ien t beso in  d'une q u an tité  con sid érab le  
de p ro d u its  d 'a r t i s a n a t .  On en acq u éra it une p a r t ie  dans l e s  expé
d it io n s  de gu erre , m ais beaucoup devaient ê tre  fo u rn is  par l 'é c o 
nomie de l 'E t a t .  Les a r t i c l e s  des t i s se r a n d s  e t  des p e a u ss ie rs  
é ta ie n t  l i v r é s  à  l'arm ée dans le  cadre des p r e s ta t io n s  im posées à 
l a  popu lation  a s s e r v ie .  Les p ro d u its de m étal e t  l 'o r g a n is a t io n  
des travau x  s p é c ia l i s é s  t e l s  que l e s  ré p a ra tio n s des armes, l a  
production  des munitions e t  même l a  fa b r ic a t io n  de f u s i l s  e x ig e a i
ent en revanche un développement con sidérab le  de l a  fo r g e r ie .  Dans 
l e s  deux E ta t s  l e s  sou verain s fondaient des v i l l a g e s  de forgeron s 
à p art ou i l s  ré u n issa ie n t a u s s i  b ien  l e s  fo rgeron s l ib r e s  que l e s  
p r iso n n ie rs  cap tu rés au cou rs des ex p éd ition s Ces forgeron s 
é ta ie n t  approvisionnés en v iv r e s  provenant des g re n ie rs  d 'E ta t .  
Nous avons donc a f f a i r e  au développement d'une production  sp é c ia 
l i s é e  coûteuse qui n 'a lim e n ta it  pas d 'a u tr e s  branches de l 'é c o n o 
mie, m ais c o u v ra it l e s  b e so in s de l'a rm ée . Le coût de c e t te  pro
duction  n é c e s s i t a i t  une e x p lo ita t io n  accrue des s u je t s .

Le commerce de longue d istan c e  é t a i t  un phénomène qui e x i s 
t a i t  d é jà  avant l a  co n stru ctio n  des E ta ts  é t u d ié s ^ .  Mais l a  fo r 
mation des deux o rg an isa tio n s qui nous in té r e s se n t  con tribu a à un 
fo r t  accroissem ent du commerce a u ss i  b ien  en ce qui concerne son 
volune que le  type des m archandises. Les groupes gouvernants e t 
su rtou t l'a rm ée  f a i s a ie n t  n a ître  une demande permanente de gran
des q u a n tité s  d 'arm es, de m unitions e t de chevaux. Une é l i t e  gou
vernante p lu s é t r o ite  f a i s a i t  ven ir en outre des p ro d u its  de lu x e . 
Le f a i t  q u ' i l  e x i s t a i t  une demande permanente de ces m archandises
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e t que l e s  groupes gouvernants d isp o sa ie n t de moyens n é c e ssa ire s  
pour le u r  achat c o n s t i tu a it  une base s t a b le  e t so lid e  du développe
ment du commerce e x té r ie u r . Les o rg an isa tio n s é ta tiq u e s  g a r a n t is 
sa ie n t a u ss i  l a  sé c u r ité  des rou tes e t  des marchands. Dans ce s con
d it io n s  l e  commerce pou vait se développer san s encombre.

L 'accro issem en t du commerce c o n tr ib u a it  au développement des 
cen tres u rb a in s . Au Kenedougou, l a  c a p i ta le  de l 'E t a t ,  S ik a s s o ^ ,  
é t a i t  devenue un t e l  c en tre . E lle  com ptait p rès de 15 m ille  h ab i
ta n t s .  Dans l 'E t a t  de Samori l e s  c a p ita le s  Bissandougou e t ,  dans 
l e  second E ta t ,  Dabakala ne se  transform èrent pas en v i l l e s  demeu
rant seulement des c en tre s de pouvoir e t  de concentration  des trou
pes . M ais l e s  fon ction s u rbain es in d isp e n sab le s  y é ta ie n t  rem
p l ie s  par l e s  cen tres qui e x is ta ie n t  d é jà  avant e t qui av aien t été  
p la c é s  sous l 'a u t o r i t é  de Sam ori. Dans le  prem ier E ta t c ' é t a i t  l a  
v i l l e  de Kankan, e t dans le  second c e l le  de Kong. L 'accro issem en t 
du c h if f r e  d 'a f f a i r e s  le u r  apporta sans doute des b é n é fice s supplé
m en taires, m ais i l  nous e s t  im p ossib le  de déterm iner le u r  importan
c e . S i  Kankan t r a v a i l l a i t  au p r o f i t  de Samori ju sq u 'au  moment d 'ê -

7 0  #t r e  conquise par l a  France , Kong fu t  devastée  e t  p i l lé e  par le
souverain  en r e p r é s a i l le s  pour une c o lla b o ra tio n  prétendue avec 
c e t te  p u issan ce européenne . La d e stru c tio n  de Kong é t a i t  con tra
d ic to ir e  avec l a  p o lit iq u e  in té r ie u re  précédente de Samori e t  con
s t i t u a i t  une preuve de l'ébran lem ent de c e t t e  p o lit iq u e  à l a  f in  
de l 'e x i s t e n c e  du second E ta t .

L 'a p p ré c ia t io n  de l 'in f lu e n c e  de l'a rm ée  su r l'économ ie des 
deux E ta t s  n 'e s t  donc pas f a c i l e  à p ré se n te r . I l  e s t  d i f f i c i l e  d 'é 
v alu er l e  volume de l a  p roduction  car on manque de données s t a t i 
s t iq u e s  e t  d 'in d ices suffisam m ent convaincants. Aussi l 'a f f i r m a t io n  
qu'un c e r ta in  accroissem ent de l a  production  a g r ic o le  se  p ro d u is it  
d o it  demeurer une hypothèse. I l  semble p lu s  j u s t i f i é  de so u ten ir  
que de n ou velles formes d 'o rg a n isa t io n  de l'économ ie apparurent et 
que c e l le s  qui e x is ta ie n t  d é jà  se  développèrent. I l  s ' a g i t  notam
ment des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s ,  des co lo n ies des forgeron s, du com
merce e x té r ie u r  e t de l'économ ie u rbain e . M ais le u r  développement 
r é s u l t a i t ,  comme on peut se douter, non seulem ent de l 'a c c r o i s s e 
ment de l a  production, mais a u ss i  des changements avancés dans l a  
r é p a r t i t io n  du revenu s o c ia l  étroitem ent l i é s  avec le  fonctionne
ment de l 'E t a t ,  fo rcé s  e t  g a r a n t is  par l 'a p p a r e i l  d 'E ta t  e t su r
tou t par l'a rm é e . Les formes de l'économ ie qu i se développaient



dépendaient étro item ent de ce fonctionnem ent. C 'é t a i t  l à  une dépen
dance d ire c te  dans le  cas des v i l l a g e s  d 'e sc la v e s  e t  de l a  produc
t io n  des armes à feu e t  une dépendance in d ire c te  dans le  domaine du 
commerce e t de l'économ ie u rb ain e . Dans le  cas de ces d ern ie rs le  
fa c te u r  d é c i s i f  é t a i t  l a  con cen tration  entre l e s  mains du groupe 
gouvernant de moyens co n sid érab le s pour l 'a c h a t  des marchandises 
d 'im p orta tio n .

Les stim u lan ts communiqués à l'économ ie par l 'a p p a r e i l  d 'E ta t  
provoquaient des tran sform ation s économiques de nature r e s tr e in te  
du poin t de vue s o c ia l .  Car e l l e s  se rv a ien t l 'a p p a r e i l  d 'E ta t ,  le  
groupe gouvernant, l'arm ée e t non l a  so c ié té  tou t e n t iè re . Les 
changements économiques é ta ie n t l i é s  avec une e x p lo ita t io n  e t des 
d iffé re n c e s  s o c ia le s  p lu s grandes. C 'é t a i t  à l a  f o i s  logique et 
opportun du p oin t de vue des groupes gouvernants, mais c o n s t i tu a it  
une charge lourde e t  p a r fo is  in su pp ortab le  pour l a  population  a ssu 
j e t t i e .

Les ten sio n s in té r ie u r e s  mentionnées, de c a ra c tè re  -social e t  
p o l i t iq u e , provoquèrent une c e rta in e  évo lu tion  de l'arm ée en tan t 
q u 'in s t i tu t io n  é ta t iq u e  l a  p lu s coû teuse. Au début, dans l e s  deux 
E ta t s ,  e l l e  se com posait d 'un groupe de v o lo n ta ire s  e t  de p rison 
n ie r s  in corporés dans l'arm ée . C 'é ta ie n t  l à  des hommes dont l 'o c 
cupation  p r in c ip a le  é t a i t  de lu t t e r .  Après l a  form ation des E ta ts  
on appliqua a u s s i  le  recrutement parmi l a  popu lation  campagnarde. 
C ette  forme de recrutem ent s 'a v é r a  cependant d éfavorab le  e t même 
dangereuse pour l e s  so u vera in s. I l s  n 'av a ie n t pas a sse z  de moyens 
pour armer des trou p es s i  nombreuses. On commença donc à y renon
c e r : dans l 'E t a t  de Samori totalem ent à p a r t ir  de 1889, au Kenedou- 
gou en l a  lim ita n t  en p a r t ic u l ie r  aux troupes a l l i é e s .  Les armes 
à t i r  rap ide p lu s chères en traîn èren t dans le s  années 90 une évo
lution su cce ssiv e  de l'a rm ée . Chez Samori e l l e  c o n s is ta  à rédu ire  
l e s  e f f e c t i f s  des trou pes tou t en le u r  assu ran t un m eilleu r équi
pement. Au Kenedougou l'arm ée ne fu t  pas ré d u ite , m ais on essaya 
de l im ite r  se s  f r a i s  en fa is a n t  t r a v a i l l e r  l e s  so fa  su r l a  t e r r e .  
Dans l e s  deux E ta t s  l e s  détachements d 'é l i t e ,  l e s  mieux armés e t 
se rv an t de garde aux sou verain s, commencèrent à prendre de l 'im 
p ortan ce. Ces détachements é ta ie n t  p lu s  nombreux dans l 'E t a t  de 
Sam ori; en dehors de l a  garde on y v i t  se former d 'a u tr e s  détache
ments de choix a in s i  qui le  détachement des f i l s  du souverain . Au 
Kenedougou i l  y eut une se u le  garde du souverain .
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Les tran sfo rm atio n s dans l a  com position de l 'armée, dans l e s  
ty p es des tro u p es, dans l e  genre de l'armement con tribu èren t à sé
parer l'arm ée  du r e s te  de l a  so c ié té  e t ,  d 'a u tre  p a r t , à f a i r e  n a î
t r e  des d iv is io n s  au se in  de l'a rm ée . E l le s  eurent pour r é s u l t a t ,  
à  mesure que se  développaient l e s  détachem ents de l a  garde, une 
c e n tr a l is a t io n  du pouvoir qui semble p lu s  grande au Kenedougou72. 
C ette c e n tr a l is a t io n  p erm etta it d 'e x e rc e r  une p re ssio n  p lu s  fo r te  
su r l e s  s u je t s .  Mais l a  p re ss io n  n 'a t té n u a it  pas l e s  c o n f l i t s  in té 
r ie u r s ,  e l l e  ne pouvait que préven ir l e s  r é v o lte s  ouvertes ou é tou f
f e r  l e s  r é b e ll io n s  qui av a ien t é c la té .  A insi l e s  réform es dans l ' a r 
mée ne ré so lu re n t pas l e s  te n sio n s In té r ie u r e s ,  su rtou t au Kenedou- 
gou. Dans l 'E t a t  de Samori l a  réduction  des e f f e c t i f s  des trou p es 
con tribua à p a l l i e r  ce s te n s io n s .

M algré de nombreuses d iffé re n c e s  d é c r i te s  i c i  en tre l e s  armées 
de Samori e t  du Kenedougou, le u r  fonctionnement e t  le u r  évo lu tion  
dans le  cadre des E ta ts  d é jà  formés p résen ten t des ressem blances 
fondam entales.

Les armées é ta ie n t  l a  base  de l 'a p p a r e i l  d 'E ta t .  Leur fonction
nement co n d u isa it  à  l a  form ation  des p r in c ip a le s  d iffé re n c e s  so c ia 
l e s  en tre  l e s  groupes gouvernants e t  ceux qui l e s  sou ten aien t d'une 
p a r t , e t l a  population  a s s u je t t i e  chargée d 'e n tr e te n ir  l 'a p p a r e i l  
d 'E ta t  de l 'a u t r e .  S i dans l a  période de l a  form ation des E ta ts  le s  
armées é ta ie n t  l a  fo rce  p r in c ip a le  qui p erm etta it le  déroulement 
de ce p ro ce ssu s , l ' in f lu e n c e  de l'arm ée su r l 'é v o lu t io n  su c ce ssiv e  
des E ta t s  é t a i t  p lu s  complexe e t  se m a n ife s ta it  dans p lu s ie u r s  do
maines. Tout d 'abord l 'in f lu e n c e  de l'a rm ée  ne s u f f i s a i t  p lu s  pour 
provoquer l e s  phases su c c e ss iv e s  de l 'é v o lu t io n . D 'au tre p a r t  le  
coût é lev é  de l 'e n t r e t ie n  de l'arm ée pou vait f r e in e r  l e  développe
ment de l 'E t a t  à cause du m aintien  des charges f i s c a l e s  e x c e ss iv e s  
e t  de l a  d é v a sta tio n  des t e r r i t o i r e s  v o is in s  qui menaient à  des 
c o n f l i t s  soc iau x  a ig u s . Dans l e s  deux E ta t s  on ch erch ait des métho
des pour résoudre l e s  c o n trad ic tio n s c r o is s a n te s .  Dans l 'E t a t  de 
Samori on p o u rsu iv a it une expansion e x té r ie u re  c o n tin u e lle . Au Ke
nedougou l e s  souverain s devaien t se con ten ter de m aintenir par fo r 
ce l e  s t a tu  quo e x is ta n t .  Dans l e s  deux c a s  ces opération s re p o sa i
ent su r l a  fo rce  des détachements armés. Dans l e s  deux c a s  a u ss i  
e l l e s  ap p o rta ien t des so lu t io n s  tem poraires, ne v isa n t  pas à  tr a n s
former l a  stru c tu re  in té r ie u re  des E ta t s .  Le développement économi
que a u r a it  pu ê tre  une is s u e  de c e tte  s i t u a t io n ,  mais i l  ne dépen
d a it  q u 'à  un p e t i t  degré des a c t iv i t é s  de l'a rm ée .
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3 .3 .  Comparaison des années de Samori e t  du Kenedougou avec
le s  années des a u tre s  o rg a n isa tio n s  é ta t iq u e s  p rim itiv e s

3 .3 .1 .  Comparaison avec l e s  aimées des Bambara de Segou, des Peuls 
de Macina e t des Toucouleurs

L 'a p p lic a t io n  de l a  méthode com parative à  un m atérie l h isto ~  
rique p lu s v a s te  permet de j u s t i f i e r  davantage l e s  con clu sion s p ré
se n tée s e t  de dégager a u s s i  b ien  l e s  r é g u la r i té s  du p ro cessu s h is 
to riq u e  que des t r a i t s  p a r t ic u l ie r s  c a r a c té r is t iq u e s  pour l e s  so
c ié t é s  e t  l e s  E ta ts  r e s p e c t i f s .  C 'e s t  pourquoi, après av o ir  f a i t  
l a  com paraison entre l e s  armées de Samori e t  du Kenedougou, je  vou
d r a is  procéder à  une com paraison p lu s  l a r g e .  Sa prem ière étape mè
ne v e r s  d 'a u tre s  E ta ts  s i t u é s  à l ' i n t é r i e u r  de l 'A fr iq u e  occiden
t a le  du XIXe s iè c le .  J ' a i  c h o is i l 'E t a t  des Bambara de Segou, l 'E 
t a t  des P eu ls de Macina e t l 'E ta t  des Toucouleurs. Ce choix a é té  
d ic té  p ar l e s  ra iso n s  su iv a n te s : ce son t des E ta ts  fonctionnant 
tou s au XIXe s iè c le ,  l 'u n  d 'eu x  s ' é t a i t  formé p lu s t ô t ,  aux XVII6 
e t  XVIIIe s i è c le s  /Bam bara/, m ais i l  garda se s  s t ru c tu r e s  ju sq u 'à  
l a  m o itié  du XIXe s i è c l e .  Les deux a u tre s  E ta ts  furen t c o n st itu é s  
au XIXe s i è c l e ;  c e lu i des Peuls au début, c e lu i des Toucouleurs - 
v e rs  l a  m o itié  du s i è c l e .  A l a  même p ériode à peu p rè s  se  forma le  
Kenedougou, un peu p lu s  ta rd  apparut l 'E t a t  de Sam ori. Dans l e  cas 
des Bambara nous avons a f f a i r e  à un long p rocessu s de form ation de 
l 'E t a t ,  chez le s  P eu ls e t  chez l e s  Toucouleurs ce p ro ce ssu s s 'a c 
com plit t r è s  rapidem ent. Nous y trouvons donc une ressem blance 
dans le  temps avec l e  Kenedougou qui se  forma longuement e t l 'E ta t  
de Samori dont l a  form ation fu t rap ide e t v io le n te .

Toutes l e s  o rg a n isa tio n s  dont j ' a i  l ' in te n t io n  de comparer 
l e s  aim ées se trou v aien t à une é tape  d 'é v o lu tio n  analogue, e l l e s  
p a ssè re n t dès l 'o r g a n is a t io n  t r ib a le  ou segm entaire v e r s  une orga
n isa t io n  é ta t iq u e . En dehors de l 'é c h e lo n  sem blable de l 'é v o lu t io n  
p o li t iq u e , e l l e s  se  c a r a c té r is a ie n t  par des ressem blances r é su l
ta n t de l a  proxim ité de c i v i l i s a t i o n  d es peuples v iv an t dans l a  
meme rég ion  géographique. Les Bambara, de même que l e s  Malinke e t 
l e s  D iou la, appartiennent au groupe des Mande. Ce sont des popula
t io n s  s'occupant de l 'a g r i c u l t u r e  d 'un  niveau de développement sem
b la b le  e t du commerce /D io u la / . A le u r  to u r l e s  P eu ls e t l e s  Tou
cou leu rs sont des nomades e t  des b e rg e r s . I l s  p arlen t l a  même lan 
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gue /p o u laa r , fo u ifo u id e /, m ais leu r o rig in e  ethnique e s t  d iffé re n 
t e .  Les Toucouleurs descendent de l a  pop u lation  Serer , i l s  avaien t 
adopté to u te fo is  en même temps que l a  langue, la  cu ltu re  des P eu ls, 
to u t en gardant l a  conscience de le u r  p a r t ic u l a r i t é .  Tous c e s  peu
p le s  h a b ita ie n t  depuis des s i è c le s  l ' in t é r i e u r  de l 'A fr iq u e  occiden
t a le  e t en treten a ien t des co n tac ts  ré c ip ro q u es. On peut donc a f f i r 
mer que l 'u n i t é  du temps, une étape sem blable de l 'é v o lu t io n  p o l i
tiq u e , l a  proxim ité de c iv i l i s a t io n ,  le  v o is in ag e  géographique et 
par conséquent l a  s itu a t io n  analogue dans la q u e lle  ce s peuples se
trouvèrent au XIXe s iè c le  a u to r ise n t l'em p lo i de l a  méthode compa- 

73 *  *  ,r a t iv e  . Dans l a  th éorie  des études com paratives on indique l a  né
c e s s i t é  de commencer par l a  comparaison des s tru c tu re s  to u t e n t iè 
re s  e t  de ne p a sse r  q u 'ap rè s  av o ir  con sta té  le u r  co m p arab ilité  à  l a'Y L\
comparaison des éléments r e s p e c t i f s  de ce s s t ru c tu re s  . T e lle  e s t  
l a  s i tu a t io n  dans le  cas qui nous in té r e s s e .  La ressem blance de 
l 'é ta p e  de l 'é v o lu t io n  p o lit iq u e  e t so c ia le  e s t  n ette  chez l e s  peu
p le s  m entionnés. I l  nous e s t  donc permis de comparer une des i n s t i 
tu tio n s  que ces population s av aien t c ré é e s , notamment l 'a rm ée .

L 'E ta t  des 3ambara de Segou7  ̂ commença à se former au XVIIe 
s i è c l e .  Ce fu t un p ro cessu s long e t qui ne se  déroula p as san s e f 
fondrements. L 'E ta t  se co n so lid a  pour l a  prem ière f o i s  au début du 
XVIIIe s i è c le  sous le  règne de B iton  K o u lib a li e t en su ite , après 
une période des lu t t e s  in té r ie u r e s ,  sous le  gouvernement de Ngolo 
D iara / 1 766-1790/ e t de se s  su cce sse u rs . La c o n st itu tio n  des E ta ts
des Bambara, dont du Segou, e s t  l i é e  à l 'é v o lu t io n  e t au développe-

* '  76 *ment de l ' i n s t i t u t i o n  appelée par ce peuple ton  . I l  s ' a g i s s a i t
des a s s o c ia t io n s  fondées par l e s  gens en dehors des l ie n s  t r a d it io n 
n e ls  du sang /grande fa m ille , c lan / ou des unions t e r r i t o r i a l e s  
/ v i l l a g e ,  k a fo u /. Les ton pouvaient s i g n i f i e r  des c la s s e s  d 'âg e  ou
bien  des groupes qui se c o n st itu a ie n t  à des f in s  p o n c tu e lle s , r i t u -

77e l l e s  ou p o li t iq u e s ,  économiques ou m i l i t a i r e s  .
Quand, au XVIIe s i è c le ,  s 'é b ra n la  l e  systèm e p o lit iq u e  segmen- 

t a i r e  basé chez l e s  Bambara, de même que chez l e s  Malinke, su r l e s  
kafou, l e s  a s so c ia t io n s  ton commencèrent a jo u e r  un rô le  de p lu s 
en p lu s im portant. Les gens se  mirent à se  grouper e t  à s 'o rg a n ise r , 
souvent spontanément, pour des ra iso n s  im m édiates, mais t r è s  impor
ta n te s  pour eux. Car c 'é t a i t  pour l e s  Bambara l'époque d'un a c c r o is 
sement des te n sio n s s o c ia le s ,  des lu t t e s ,  des expéd ition s en quête 
d e sc la v e s  -  ce qui é t a i t  l i é  d'une p art à l a  chute du Songhay à l a
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f in  du XVIe s iè c le 7 8 , e t -  d 'a u tre  p art -  à l 'é la rg is se m e n t  des 
in flu e n c es de l a  t r a i t e  des e sc la v e s  o rgan isée e t développée par 
l e s  Européens su r l a  côte de l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  su r l e s  t e r 
r i t o i r e s  peuplés par l e s  Bambara. L 'e x p o rta tio n  tran ssah arien n e 
des e sc la v e s  s ' i n t e n s i f i a  e l le  a u s s i  au XVIIe s i è c l e .  L 'a c c r o is s e 
ment de l a  demande d 'e sc la v e s  provoqua de nombreuses lu t t e s  e t f i t  
n a ître  parmi l e s  hommes un sentim ent de danger c r o is s a n t .

La population  des v i l l a g e s ,  des rég ion s e t p a r fo i s  des kafou 
to u t e n t ie rs  commença à s 'o r g a n is e r  s o i t  pour f a i r e  une expéd ition  
de p i l l a g e ,  s o i t  pour se défendre contre une a ttaq u e . Comme le  
prouvent l e s  études de C l.M eilla sso u x  su r l 'h i s t o i r e  du kafou de

80  xBamako , des jeunes gens des v i l l a g e s  r e s p e c t i f s  se  ré u n issa ie n t 
en cach ette  dans l a  b rou sse , form aient un camp, e ffe c tu a ie n t qu el
ques expéd ition s de p i l l a g e ,  se ren daien t en su ite  avec le u r  butin  
dans une région  où on ne l e s  c o n n a is sa it  pas e t  y vendaient le u r  
p ro ie . Ensuite ces gens l à  reven aien t dans le u rs  v i l l a g e s  e t à 
le u r s  occupations qu otid ien n es. Les groupes de p i l l a r d s  se form ai
ent donc pour un b r e f  d é la i ,  le u r  o rg an isa tio n  é t a i t  t r è s  lâch e, 
le  commandement lim ité e  à l a  durée de l 'e x p é d it io n . A mesure que 
l a  fréquence des exp éd ition s e t l e s  e f f e c t i f s  des groupes c r o is 
s a ie n t ,  le u r  o rg an isa tio n  se  c o n so l id a it .  C 'é t a i t  in é v ita b le  
d 'a i l l e u r s  c a r  en réponse aux a g r e s s io n s , l a  popu lation  des v i l l a 
ges commença k é d i f i e r  des t a t a .  L 'o rg a n isa t io n  des défenseurs 
é t a i t  basée su r l e s  anciennes communautés -  le  v i l l a g e  a in s i  que 
le  c lan  e t le  kafou . S i l a  défense r é u s s i s s a i t ,  r ie n  n'em pêchait 
d 'en treprendre une attaque e t  de gagner du b u tin .

I l  y a v a it  pourtant une d iffé re n c e  fondamentale entre l a  lu t 
te  défen sive  e t l 'a g r e s s io n .  A l a  prem ière p a r t ic ip a i t  tou te  l a  po
p u la t io n  m asculine, à l a  seconde l e s  jeunes e t l e s  hommes ad u lte s  
l e s  p lu s én ergiqu es. I l s  se groupaient pour l a  lu t te  sans égard à 
le u r  p o s it io n  s o c ia le .  I l s  pouvaient former à ce t e f f e t  une a sso 
c ia t io n  -  ton . Eux-mêmes é ta ie n t ap p e lés membres l i b r e s  de l ' a s s o 
c ia t io n  -  ton-den. Très v i t e  l a  com position de c e t te  communauté des 
g u e rr ie r s  fu t com plétée p ar l e s  hommes subordonnés, a u s s i  b ien  e s 
c la v e s  que c l i e n t s .  On l e s  a p p e la it  ton-dion  ce q u i, au sens l i t t é 
r a l ,  v o u la it  d ire  e s c la v e s ,  mais qui concernait a u s s i  l e s  c l ie n t s .
A l a  tê te  de c e tte  a s so c ia t io n  se te n a it  le  chef -  to n - t ig i
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L'appartenance au ton  r e lâ c h a it  d 'a u tr e s  l ie n s  sociaux ce qui 
é t a i t  moins se n sib le  chez l e s  ton-den que chez l e s  ton-dion car
l e s  gens a s s e r v i s ,  notamment l e s  e sc la v e s , é ta ie n t  arrach és à le u r s

# 82 communautés du sang ou t e r r i t o r i a l e s
Les détachements armés a in s i  formés c e ssè re n t v i te  de se  con

te n te r  du b u tin  se u l ,  bien q u ' i l s  n 'y  renonçassent jam a is . I l s  com
p lé ta ie n t  cependant le u r s  revenus en imposant des t r ib u s  permanen
te s  aux v i l l a g e s  e t kafou con quis. Les conquêtes e t  l 'é la rg is se m e n t 
du t e r r i t o i r e  a in s i  que l a  percep tion  des t r ib u t s  demandaient l a  
form ation d 'un  ap p are il du pouvoir. A un échelon in fé r ie u r  on l a i s 
sa  l e s  ch e fs des v i l l a g e s  e t  des kafou en le u r  ô tan t to u te fo is  l e  
d r o it  de punir de peine de mort e t en leu r  imposant le  devoir de 
v e i l l e r  à ce que l e s  t r ib u t s  fu sse n t tran sm ises en e n t ie r  aux auto
r i t é s  du ton . A un échelon su p érieu r , l 'a rm é e , avec l e s  c h e fs  dion- 
-k o u n tig i, e s t  devenue l a  base  de l 'o r g a n is a t io n  e t  de l 'a d m in i
s t r a t io n . L 'a u to r ité  su périeure é t a i t  exercée par le  commandant qui 
p r i t  le  t i t r e  de fama8 3 .

L 'é ta p e  su ivante de l 'é v o lu t io n  de l'arm ée c o n s i s t a i t  à l im i
t e r  l e  rô le  des ton-den. L'arm ée se  com posait avant tou t de ton- 
-d ion  dépendants du fama. Sous l e s  su cce sse u rs de B iton  K o u lib a li,  
au cours des lu t t e s  pour l e  pouvoir, i l  s 'a v é r a  cependant qu 'au  
c o n tra ire , c 'é t a ie n t  l e s  sou verain s qui dépendaient de l'arm ée l a 
q u e lle  commença à l e s  ren verse r e t  à l e s  d ésign er à son g ré . Au dé
but on le  f a i s a i t  dans le  cadre du c lan  des K o u lib a li, m ais à par
t i r  de 1757 l e s  ch efs des détachements r e s p e c t i f s  tâchèrent de pren
dre le  pou voir. En 1766 un d 'eu x , Ngolo D iara , fonda une nouvelle 
d yn astie  .

Ftour l im it e r  le u r  dépendance des ton -d ion , l e s  souverain s dé
veloppèrent des gardes composées de so ld a ts  permanents, s p é c ia l i s é s  
dans l a  lu t t e ,  d i t s  so fa .  S i  l e s  ton-dion ap parten aien t th éorique
ment à  l 'a s s o c i a t io n  ton e t  le  fama n 'é t a i t  que le u r  chef, l e s  so fa ,  
eux, apparten aien t au fama8 ^ . A insi l 'é v o lu t io n  de l'arm ée menait à 
l a  d is t in c t io n  de d iv e rs ty p es de détachements dans le sq u e ls  le  re
crutement re p o sa it  su r des p r in c ip e s  v a r ié s  e t  où le  se rv ic e  é t a i t  
s o i t  permanent / s o f a ,  to n -d io n /, s o i t  tem poraire /recrutem ent en 
c a s  d 'in v a s io n  é tra n g è re / . C ette  évo lu tion  p erm etta it de ren fo rcer 
l a  p o s it io n  du commandant-souverain dans l'a rm ée  e t par conséquent 
dans l 'E t a t .  A l a  form ation de l 'a p p a r e i l  é ta t iq u e  e t  à l 'e x p l o i t a 
t io n  des b ien s accumulés p ar l e  t r é s o r  de l 'E t a t  p a r t ic ip a ie n t
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l e s  g u e rr ie r s  permanents. L 'é v o lu tio n  ne f i t  pas cependant d isp a
r a î t r e  entièrem ent l a  p a r t ic ip a t io n  o ccasio n n e lle  dans l a  guerre
de l a  pop u lation  l i b r e ,  que ce fû t  dans le  cadre du recrutem ent

R fpendant une in v asio n  étrangère ou dans l e s  ac tio n s d 'a g re ss io n  .
Les Bambara de Segou n 'adoptèren t pas l ' i s l a m  e t  re stè re n t

8 7an im iste s A ussi, dans l e  domaine de l ' id é o lo g ie ,  l a  cohérence 
in té r ie u re  é t a i t - e l l e  a ssu rée  non pas par l a  r e l ig io n  qui se ca
r a c t é r i s a i t  par le  p a r tic u la r ism e , m ais par le  p rin c ip e  de l a  f i 
d é l i t é  à l 'é g a r d  du souverain . Ce p rin c ip e  ne concernait que l ' a r 
mée, su rtou t permanente. Comme nous l e  savons de l 'h i s t o i r e  in té 
r ie u re  tourmentée des Bambara de Segou, i l  é t a i t  souvent v io lé
par l e s  ré v o lte s  de l'arm ée  e t  l e  renversement des so u vera in s. I l

38se  con so lid a  sous l a  dyn astie  des D iara .
On ne sa u ra it  ne p as mentionner le  rô le  p o s i t i f  de l 'E t a t  r e s 

se n t i  par to u te  l a  p o p u la tion . L 'E ta t  de Segou é t a i t  to u t au long 
du XV IIIe e t  durant une grande p a r t ie  du XIXe s iè c le  le  p lu s  fo r t  
dans sa  rég ion  e t p ro té g e a it  se s  s u je t s  contre l e s  a ttaq u e s étran 
g è r e s . A l'époque de l 'a c c ro isse m e n t de l a  t r a i t e  des e sc la v e s  et 
des lu t t e s  in te n se s  dans c e tte  p a r t ie  de l 'A frique une t e l l e  s i t u 
a tio n  é t a i t  t r è s  im portante pour l a  form ation des a t t i tu d e s  des 
s u je t s  à l 'é g a r d  de l 'E t a t .  P eu t-être  le  f a i t  que l'arm ée du Se
gou é t a i t  suffisamment fo r te  pour p ro téger l a  pop ulation  de l 'E 
t a t  d é c id a - t - i l  q u 'in flu e n c e r  c e tte  population  au moyen d es prin
c ip e s  musulmans ne fu t  pas considéré u t i l e .

* % 89L 'E ta t  des Peuls à Macina, appelé Dina , fu t formé au début
du XIXe s i è c le .  Son fondateur é t a i t  Ammadou Hammadi Lobbo, qui en 
tan t que marabout p ieux groupa autour de lu i  de nombreux Peuls -  
musulmans. En 1817 i l  proclam a une guerre sa in te , v a in q u it le s  
Peuls an im istes a in s i  que le u r s  a l l i é s ,  l e s  Bambara de Segou. En 
l 'e s p a c e  de quelques années, par l e s  conquêtes e t l e s  lu t t e s  avec 
l e s  ennemis e x té r ie u r s , se  forma le  t e r r i t o i r e  du D ina.^Les con
qu êtes é ta ie n t  menées par une armée composée de d i s c ip le s  d'Amma
dou Lobbo q u i, en ta n t  que souverain , p r i t  le  nom de Cheikou Ama
dou. Chaque Peul qui a v a i t  adopté l ' i s l a m  e t  s u iv i t  le  chef r e l i 
gieux pouvait devenir membre de l'arm ée9 0 . Après l a  form ation de 
l 'E t a t ,  l'arm ée fu t  d iv isé e  en cinq p a r t ie s  correspondant aux 
cinq p rov in ces. A l a  tê te  des provin ces e t de le u rs  armées se  t e 
n aien t l e s  d ig n it a ir e s  portan t le. t i t r e  d'amirou9 1 . I l s  é ta ie n t 
d ésign é s e t révoques p ar un grand c o n se i l ,  un groupe de quarante
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d ig n it a ir e s  exerçant l e  pouvoir suprême e t  nommés par Cheikou Ama-
92 dou •

Tous l e s  Peuls l i b r e s  âgés de 20 à 60 ans é ta ie n t o b lig é s  de 
se r v ir  dans l'arm ée du Dina. M ais chaque année on n 'a v a it  pas be
so in  d'une armée a u ss i  nombreuse. Aussi é t a b l i s s a i t - o n  le  nombre 
de g u e r r ie r s  n é c e s sa ire s , en le  déterm inant pour chaque province 
e t on l a i s s a i t  aux ch efs des grandes f a m il le s ,  des c lan s e t  des 
provinces l e  so in  de s 'o c cu p er  du recrutem ent. Les hommes qui l 'a n 
née donnée ne furent pas ap pelés à l 'a rm é e , é ta ie n t chargés d'une 

qx
tax e  f i s c a l e  .

Au cours de le u r  s e r v ic e , l e s  g u e r r ie r s  é ta ie n t  en treten us 
par l e  t r é s o r  de l 'E t a t .  On le u r  a t t r ib u a i t  l e s  v iv r e s ,  l 'é q u ip e 
ment e t l e s  armes. Chaque armée é t a i t  accompagnée d 'a r t i s a n s  q u i, 
dans le  cadre de le u r s  d ev o irs v i s - à - v i s  de l 'E t a t ,  lu i  fo u rn is
sa ie n t l e s  p ro d u its in d isp e n sa b le s . C 'é ta ie n t  des fo rgeron s, des

q 4
p e a u ss ie r s  e t  des ch arpen tiers^  •

L'arm ée provenant du recrutem ent annuel v e i l l a i t  su r l e s  trou 
peaux que l e s  P eu ls f a i s a ie n t  p a sse r  au bord du Niger dans l a  pé
rio d e  sèch e. A c e tte  époque l e s  troupeaux é ta ie n t  exposés aux p i l 
la g e s  de l a  p a r t  des Bambara e t des Touaregs. T e lle  é t a i t  l a  cau
se  de l a  m o b ilisa tio n  e ffe c tu é e  chaque année.

Un d ev o ir de défense s i  important e t  correspondant à l a  s a i 
son sèche / c 'e s t - à - d i r e  époque de la  gu erre / f i t  q u 'ap rès l a  pé
riode des prem ières conquêtes, l 'E t a t  de Dina f ix a  son t e r r i t o i r e  
qui c e s s a  de s 'a g r a n d ir  brusquement ce qui n 'e x c lu a it  pas t o t a le 
ment l'engagem ent des P eu ls dans l e s  a c t io n s  o ffe n s iv e s : dans le  
but de p i l l e r  ou de con quérir. En dehors de l'arm ée du recrutement 
autour de l a  c a p ita le  Hamdallahi e t  des c a p i t a le s  des p rovinces
campaient l e s  détachements montés, moins nombreux, m ais b ien  a r-

* 95 * *mes, de l'arm ée  permanente . L armee permanente e l l e  a u s s i  re ce
v a it  l e s  v iv r e s ,  le s  armes e t  l e s  chevaux du tr é so r  de l 'E t a t .
C ette armée re m p lis sa it  quelques fo n c tio n s im portan tes. Au temps 
de l a  guerre a g re ssiv e  e l l e  c o n s t i tu a it  l a  fo rce  de frappe p rin 
c ip a le .  E lle  pouvait a u s s i  so u ten ir  l'a rm ée  de recrutement quand 
une attaqu e étrangère s 'a v é r a i t  dangereuse. Mais l e  p lu s  impor
ta n t é t a i t  que l'arm ée permanente é t a i t  p rête à l a  lu t t e  a u ss i  
pendant l a  sa iso n  des p lu ie s .  Pendant c e t te  sa iso n  on ne s 'a t t e n 
d a it  pas à une attaque é tran g ère . L'armée permanente é t a i t  donc 
une fo rce  dont une des tâc h es im portantes c o n s i s t a i t  à  e n tre te 



n ir  dans l 'E t a t  l 'o r d r e  e t  le  sé c u r ité  in té r ie u r s  e t à fo rc e r  l e s  
s u je t s  à  l 'o b é is sa n c e  au moyen des p u n itio n s, des ex p éd itio n s mi
l i t a i r e s  ou de le u r  é v e n tu a lité .

L 'E ta t  des Peuls é t a i t  h ab ité  par des hommes d 'o r ig in e  eth n i
que, d 'occu p ation  e t de s t a tu t  ju r id iq u e  d iv e r s . A cô té  des Peuls 
on y tro u v a it  avant to u t des Bambara, des Dogon, des Bozo, des So- 
mono e t  des Rimaibe . L es Peuls e ta ie n t  l e s  fondateurs de l 'E t a t .  
I l s  c o n st itu a ie n t  pour l a  p lu part l a  base  du groupe gouvernant. 
Cela se  t r a d u is a i t  par exemple dans l 'o b l ig a t io n  du se rv ic e  m ili
t a i r e  q u ' i l s  avaien t ta n d is  que l e s  a u tre s  groupes de l a  popula
t io n  n 'é ta ie n t  pas ap p e lé s à l'a rm ée , m ais chargés de to u te s  so r
te s  de p re s ta t io n s  au p r o f i t  du tr é so r  de l 'E t a t .  A insi p a s s a i t  
donc l a  l ig n e  p r in c ip a le  de l a  d iv is io n  so c ia le  dans l 'E t a t  étu
d ié . Le Dîna fu t conquis en 1862 par l e s  troupes des Toucouleurs 
commandées par El-Hadj Omar97 .

Omar Saidu T a l l ,  appelé l e  p lu s souvent El-Hadj Omar98 é t a i t  
un marabout provenant du peuple des Toucouleurs. Après le  retour 
d'un p è lerin age  à l a  Mecque, v ers  1840, i l  s 'é t a b l i t  dans l e  v i l 
lag e  de Diegounko à  Fouta D ja llo n . Autour de sa  demeure se  groupé-QQ
rent de nombreux d i s c ip le s  / t a l ib e s /  . Leur nombre augmenta quand 
Ctaar f i t  un voyage à  son Fouta Toro n a ta l au Sénégal. En 1849 le  
marabout s ' i n s t a l l a  dans le  v i l la g e  de Dinguiraye . Le groupe 
de d i s c ip le s  comptaient a lo r s  quelques m i l l i e r s  de personnes. I l s  
é lev èren t à Dinguiraye une fo r te r e s se  s o l id e ,  le  t a t a .  L 'a c c r o is 
sement du pouvoir de El-H adj Omar in q u ié ta  l e s  ch efs lo cau x . La 
lu t t e  des t a l ib e s  avec le  souverain  du p e t i t  E ta t de Dialonke -
Dyimba Sako commença la  période des conquêtes brusques au cours

* 101 d e sq u e lle s  se forma 1 'E ta t  des Toucouleurs .
Vers 1854 l e s  détachem ents des Toucouleurs p a r t ir e n t  sous l a  

bannière de l a  guerre sa in te  de D inguiraye v e rs  le  nord. I l s  con
qu iren t l 'E t a t  de Khassonke s itu é  dans le  cours in fé r ie u r  du Ba- 
fin g  e t de nombreux kafou des Malinke aux a lte n to u rs  de K ita . En 
1855 El-H adj Ctear conquit l 'E t a t  des Bambara K aarta . Les lu t t e s  
s 'y  p ou rsu ivaien t encore l'an n ée  su iv an te . L 'a c tio n  des conquê
t e s  fu t  a rrê té e  par l e  c o n f l i t  avec l a  France, mais ap rès l ' a c 
cord de 1860 El-H adj Omar acqu it une l i b e r t é  d 'a c t io n  dont i l

102p r o f i t a  immédiatement pour a ttaq u er le  Segou . Les Bambara con
c lu ren t une a ll ia n c e  avec l e s  Peuls de Macina. Les deux E ta ts  
pourtant succombèrent devant l a  su p é r io r ité  des Toucouleurs. En
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1861 furen t b a t tu s  l e s  Bambara et en 1862 l e s  P eu ls. L 'a c t io n  des
conquêtes des Toucouleurs ne fu t a rrê té e  que p ar 1 'a ttaq u e  manquée
de Tombouctou e t  par l a  ré v o lte  des Peuls pendant la q u e lle  p é r i t

103El-Hadj Omar /1864/ . La ré v o lte  fu t  é to u ffé e , m ais vu l'ab sen ce
de chef, l e s  t e r r i t o i r e s  immenses occupés par l e s  Toucouleurs fu 
re n t d iv is é s  entre quelques so u v era in s. Nominalement, l e  f i l s  de 
El-H adj Omar, Ahmadou, ré sid an t à Segou, e x e rça it  l e  pouvoir suprê
me su r eux. A D inguiraye, Nioro, K oniakari régn aien t se s  f r è r e s ,  è 
Macina /avec résidence à  Bandiagara/ son parent T idjanL104. Les an
nées su iv an te s , l e s  lu t t e s  in té r ie u r e s  e t l e s  in v a s io n s fr a n ç a ise s  
en tra în èren t des changements de personnes régnant dans l e s  p a r t ie s  
r e sp e c t iv e s , jo u is sa n t  d'une grande indépendance, de l 'E t a t  des 
Toucouleurs. M ais ces p a r t ie s  ou E t a t s ,  lâchement r e l i é s  entre eux,
conservèrent le u r  p a r t ic u la r i t é  ju sq u 'au  moment où i l s  furen t suc-

10*5cessivem ent conquis par l e s  F ran ça is .
Dans le  cas de l 'E t a t  des Toucouleurs nous avons donc a f f a i r e  

à une form ation t r è s  rap ide par l e s  conquêtes e t  à  une d iv is io n  
non moins rap ide en E ta t s  p lus p e t i t s ,  qu asi indépendants, sous 
l 'a u t o r i t é  nominale d'Ahmadou. Une t e l l e  s itu a t io n  é t a i t  le  r é su l
t a t  de l'immense étendue des conquêtes des Toucouleurs e t  de l 'im 
p o s s ib i l i t é  de gouverner centralem ent un t e r r i t o i r e  s i  grand.

L 'E ta t  se  forma à l a  su ite  des conquêtes e f fe c tu é e s  par un 
groupe ethnique /T o u cou leu rs/. D if fé re n ts  peuples -  Bambara, Ma- 
lin k e , Khassonke, Diawara, P eu ls, Dogon, Bozo, Somono -  furen t 
conquis ou soum is. Les Toucouleurs é ta ie n t  co n sc ie n ts , b ien  enten
du, de le u r  p a r t ic u la r i t é  ethnique. Mais i l s  se groupaient autour 
de El-Hadj Omar se lon  l e s  p r in c ip e s r e l ig ie u x  e t non eth niques.
I l  se  con sid éra ien t d i s c ip le s  du marabout, t a l ib e s ,  membres de l a
co n fré r ie  r e l ig ie u s e  T id jan iy a  dont El-H adj Omar é t a i t  le  chef

* 106 pour to u te  l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  . Les T a lib e s c ro ya ien t en l a
b én éd ictio n  d 'A llah  /b arak a / dont fu t  dotée le u r  cheik e t  qui par

1 07l a  l o i  de l a  su cce ssio n  p a ssa  en su ite  su r Ahmadou . C ette fo i  
f a i s a i t  a u ss i  que le  p rin c ip e  de l a  guerre sa in te  a v a it  une t r è s  
grande in fluence su r l e s  t a l ib e s .

A insi donc l'arm ée  des Toucouleurs se  forma à p a r t i r  d'un 
groupe de d i s c ip le s  d 'un  marabout e t  des membres d'une c o n fré rie  
r e l ig ie u s e .  Les conquêtes r é u s s ie s  f a i s a i e n t  a f f lu e r  à c e tte  a r

mée des v o lo n ta ire s  de p lu s  en p lu s nombreux. Ceux-ci é ta ie n t  pour 
l a  p lu p art Toucouleurs, m ais une p a r t ie  apparten aien t à d 'a u tr e s
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p eu p le s. I l s  é ta ie n t l i é s  donc par l'ap p arten an ce  à  l a  T id jan iy a  
e t  p ar l a  f i d é l i t é  à  l 'é g a r d  du cheik El-Hadj Omar. I l s  m aintenai
ent le u r  nom de t a l ib e s  ce qui r e f l é t a i t  l 'o r ig in e  de ce groupe e t 
non l a  r é a l i t é  d'une armée nombreuse où l'é lém en t de l'enseignem ent
du marabout e t souverain  a v a it  é té  dominé par l'é lém e n t de l 'o r g a -

108n isa t io n  typiquement m i l i t a ir e  . L'arm ée des t a l ib e s  é t a i t  lit ba
se  de l a  fo rce  armée de 1 'E ta t  des Toucouleurs ap rès sa  c o n st itu 
t io n .

Les E ta ts  soumis qui apparten aien t à l'ensem ble de l 'o r g a n is a 
t io n  des Toucouleurs t i r a ie n t  le u r  ex iste n ce  e t le u r  forme t e r r i t o 
r i a l e  de l'époqu e précédant l a  conquête e t  des o rg a n isa tio n s  p o l i 
t iq u e s  e x is ta n t  d é jà  auparavant. Les d iv is io n s  de l'a rm ée  furent 
ad ap tées à  c e tte  d iv is io n  p o lit iq u e  e t  t e r r i t o r i a l e .  Dans le  gou
vernement de l 'E t a t  i l  e x i s t a i t  l a  sé p a ra tio n  entre l e s  fon ction s 
ad m in istra tiv e s  e t m i l i t a i r e s .  C erte s l e  souverain  é t a i t  en même 
temps commandant en chef des tro u p es, mais dans le  temps d'Ahmadou 
qui n 'a v a it  pas de t a le n t s  dans ce domaine, l e  commandement e f fe c 
t i f  de l'arm ée é t a i t  exercé par d 'a u tr e s  ch e fs d ésign és par le  sou
v era in 109.

Les t a l ib e s  é ta ie n t  concentrés dans de grandes garn ison s d i s 
p osées auprès des c a p i t a le s  des p a r t ie s  re sp e c tiv e s  de l 'E t a t .  C 'é 
ta ie n t  des armées nombreuses, de quelques m i l l ie r s  de s o ld a t s ,  qui 
du f a i t  de le u r  con cen tration  se  l a i s s a i e n t  facilem en t m o b ilise r . 
Autour du t a t a  occupé par l a  garn ison  s 'é ten d a ien t l e s  v i l l a g e s  
d 'e s c la v e s  dont l e s  r é c o lte s  é ta ie n t  co n fiée s aux g u e rr ie r s  
Les t a l ib e s  a in s i  disposés pren aien t p a r t  aux gu erres d 'a g re ss io n , 
défen daien t le  t e r r i t o i r e  de l 'E t a t  e t  g a ra n t is sa ie n t  p ar le u r  p ré
sence le  m aintien de l 'o r d r e  in té r ie u r .  L'armée a v a it  pour but aus
s i  de so u ten ir  l e s  a c tio n s  des a u to r i té s ,  de v e i l l e r  à l a  percep-* * 1 1 "1 ~ t io n  d es p r e s ta t io n s , d 'ex écu ter l e s  o rdres

Après l a  période des conquêtes e t de l a  s t a b i l i s a t io n  t e r r i 
t o r ia le  e t o rg an isa tio n n e lle  de l 'E t a t ,  une p a r t ie  de l a  popula
t io n  d 'o r ig in e  non toucouleur commença a u ss i  à  rem plir l e s  fonc
t io n s  m i l i t a i r e s .  Les détachements des t a l ib e s  é ta ie n t  armés de
f u s i l s ,  l e s  g u e rr ie rs  m ontaient des chevaux. Leur nombre é t a i t

* * 112 grand e t  s 'é l e v a i t  à une quinzaine de m ilie r s  dans to u t l 'E t a t  .
Mais pour défendre l e s  f r o n t iè r e s ,  pour o rg an ise r  des expéd ition s 
r é u s s ie s  en quête de b u tin  e t pour a s su r e r  l e s  fo n ctio n s in té r ie u 
re s  on a v a it  beso in  d'une armée p lu s nombreuse. Pour c e t te  ra iso n
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on se mit à p r o f i t e r  des Bambara, des D ialonke, des Diawara e t des
au tre s groupes ethniques. On ne l e s  in c o rp o ra it  cependant pas dans
l e s  détachements des t a l ib e s ,  m ais on en form ait des détachements 

113 *de so fa  à  p a r t  . On se  s e r v a i t  de l 'a p p e l la t io n  e t  des formes
d 'o rg a n isa t io n  de l'arm ée des Bambara. Les so fa  é ta ie n t des guer
r i e r s  à  p ied  secondant l e s  détachements d 'é l i t e  -  compte tenu de 
le u r  o rig in e  e t armement -  des t a l ib e s .  Les garn iso n s de ce s d er
n ie r s  c o n st itu a ie n t  des î l o t s  toucouleurs e t musulmans i s o l é s  p ar
mi une m a jo r ité  composée de population  d'une au tre  orig in e  e th n i
que114. C 'é t a i t  une des ra iso n s  de l 'u n i t é  in té r ie u re  du groupe de 
g u e r r ie r s - t a l ib e s  f a c i l i t a n t  le  m aintien parmi eux du sentim ent de 
le u r  p a r t i c u l a r i t é .  Les détachements de so fa  en revanche é ta ie n t  
davantage l i é s  avec l a  p op u lation  a sse rv ie  p ar  une o rig in e  commune, 
l a  langue, l a  cu ltu re  de l a  v ie  quotidienne e t  l a  r e l ig io n . De 
le u r  p a r t ic u la r i t é  d éc id aien t des ra iso n s  s o c ia le s  e t p o l i t iq u e s .  
Les so fa  c o n st itu a ie n t  un groupe s o c ia l  à p a r t  entretenu p ar l e  
r e s te  de l a  so c ié té  e t rem p lissan t dans l 'E t a t  l e s  fon ctio n s in té 
r ie u r e s  analogues à c e l le s  des t a l ib e s .

X

Comme le  prouvent l e s  c a s  rap p ortés p lu s  haut de l a  form ation 
des o rg a n isa tio n s é ta t iq u e s  p r im itiv e s , l e  rô le  d é c i s i f  é t a i t  tou
jo u r s  joué par l'é lém en t de l a  co n tra in te  m i l i t a i r e .  Dans chaque 
c a s  c e t te  fon ctio n  é t a i t  rem plie par l'a rm é e . L 'o r ig in e  de c e l le -  
- c i  é t a i t  v a r ié e . E lle  p ou vait provenir d 'un  des groupes soc iau x  
e x is ta n t  dans l 'o r g a n is a t io n  p ré é ta tiq u e . Ce groupe se d év elop pait 
rapidement au cours de l a  form ation de l 'E t a t .  Le ton chez l e s  Bam
b ara  en e s t  l'exem p le . L'arm ée pouvait p roven ir a u ss i d 'un groupe 
ethnique imposant son a u to r ité  aux au tre s p eu p le s. Tel fu t  le  cas 
des P eu ls de Macina e t ,  dans une certa in e  mesure, c e lu i des Tou- 
cou leu rs . Chez ces d ern ie rs l 'o r ig in e  ethnique é t a i t  complétée 
d'un élément supplém entaire -  e t  qui p e tu -ê tre  é t a i t  le  p lu s  im
p ortan t -  formant l'arm ée . E l le  fu t  fondée à p a r t i r  d 'un groupe 
de d i s c ip le s - t a l ib e s  entourant le  m arabout-souverain e t ap parte
nant à une c o n fré rie  r e l ig ie u s e .  L'élém ent du commandement r e l i 
gieux e t  c e lu i  de l a  lu t t e  pour l a  fo i  jou èren t d 'a i l l e u r s  un 
grand rô le  chez l e s  Peuls également .



279

Chez l e s  Bambara, dans le  ton , l e s  gens l ib r e s  se  groupant 
volontairem ent dans c e t te  so c ié té  fu ren t rapidement dominés au 
p oin t de vue numérique par l e s  e sc la v e s  e t  l e s  c l ie n t s ,  ton -d ion . 
L 'élém ent de l a  co n tra in te  joua donc un c e r ta in  rô le  dans l a  pre
mière étape du développement de l'arm ée du Segou. On peut c ro ire  
q u 'à  mesure que l'arm ée des ton-dion devenait un groupe p r i v i l é 
g ié  dans l 'E t a t ,  c e tte  co n tra in te  n 'é t a i t  pas re sse n tie  comme pé
n ib le . I l  en a l l a i t  de même des g u e rr ie r s  so fa  dépendants du sou
v e ra in .

Chez l e s  Peuls de Macina e t chez l e s  Toucouleurs pendant l a  
form ation des E ta ts  un r ô le  prépondérant é t a i t  joué par 1 'élém ent 
d'une d é c is io n  bénévole de su iv re  le  marabout e t ch ef. C ette  l i 
b e rté  é t a i t  lim ité e  par des ra iso n s  eth niques, l e s  hommes n 'appar
tenant p as au groupe ethnique Peul e t Toucouleur n 'a v a ie n t p as, 
dans l a  prem ière étape des conquêtes, beaucoup de chances de deve
n ir  g u e r r ie r s .

La conquête e ffe c tu é e  p ar l 'armée a v a it  a u ss i un c a rac tè re  
d if fé r e n t  dans le s  cas r e s p e c t i f s  é tu d ié s  i c i .  C 'é t a i t ,  chez l e s  
Bambara, une conquête de l ' in t é r i e u r ,  accom plie sur le  t e r r i t o i r e  
peuplé principalem ent p ar ce peuple. La conquête é t a i t  e ffec tu ée  
par une p a r t ie  de ce peuple organ isée en armée. Dans le  c a s  des 
Peuls de Macina nous pouvons p a r le r  a u ss i  de l a  conquête in té r ie u 
re car  l e s  Peuls h a b ita ie n t Macina depuis des s i è c l e s .  Ce t e r r i t o i 
re  cependant é t a i t  peuplé de d if fé r e n t s  groupes ethniques qui fu
ren t to u s conquis e t soumis par ces nomades. Enfin  dans l e  c a s  des 
Toucouleurs nous avons a f f a i r e  à une conquête de l 'e x t é r ie u r .  Ce 
peuple h a b ita i t  principalem ent Fouta Toro au Sénégal. Les Toucou
le u r s  su iv ir e n t  leu r chef El-Hadj Omar e t  conquirent de nombreux 
peuples e t te rr ito ire s .m e n tio n n é s  p lu s haut formant un v a s te  E ta t .

A insi donc l a  conquête et l 'u t i l i s a t i o n  de l a  con tra in te  pou
v a ie n t - e l le s  r e v ê t ir  d i f fé r e n te s  formes depuis l e s  lu t t e s  in té r ie u 
r e s  dans le  cadre d'une même so c ié té  ju sq u 'à  l a  soum ission, par
une in v asio n  e x té r ie u re , de c e r ta in s  groupes ethniques p ar d 'au - 

116 t r è s  .
S i nous comparons en tre  e l l e s  l e s  fo n c tio n s e t  c a r a c t é r i s t i 

ques des armées des Bambara de Segou, des P eu ls de Macina, des Tou
cou leu rs de Samori e t  du Kenedougou, nous a rr iv e ro n s à l a  conclu
sion  q u ' i l  e x is te  en tre e l l e s  des d iffé re n c e s  co n sid é rab le s con
cernant le  mode de form ation des armées, l e s  méthodes de re c ru te 
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ment, l a  com position ethnique, l 'o r g a n is a t io n  in té r ie u re , l e  temps 
n é c e ssa ire  a le u r  form ation, le  déroulement du p rocessu s de l a  fo r 
m ation de l 'E t a t  e t beaucoup d 'a u tre s  t r a i t s  p lus d é t a i l l é s .  .

Ces d iffé re n c e s  sont dues au f a i t  que ces o rg a n isa tio n s se fo r 
maient dans des s i tu a t io n s  analogues, m ais non id e n tiq u e s . E l le s  
é ta ie n t  in flu en cées par l e s  con dition s lo c a le s ,  par l e s  p a r t ic u la 
r i t é s  o rg a n isa tio n n e lle s  c a r a c té r is t iq u e s  pour chacun des groupes 
eth niques, par l a  c u ltu re , l a  r e l ig io n  e t  l e s  moeurs lo c a le s .  La 
com paraison démontre cependant que dans chacun des c a s  é tu d ié s  l 'E 
t a t  se  c o n s t r u isa it  sur l a  v o ie  de l a  con tra in te  employée par l ' a r 
mée à l 'é g a r d  du r e s te  de l a  p op u lation . Un t e l  é ta t  de choses im
p liq u a it  l a  form ation de l'arm ée en ta n t que groupe à p a r t ,  séparé 
de l a  so c ié té .  C 'é t a i t  un groupe nouveau, inconnu dans l a  so c ié té  
p réé ta tiq u e  même quand i l  se  form ait p ar le  développement ou l a  
tran sform atio n  d'une in s t i t u t io n  ou d 'un  groupe d é jà  e x is ta n t .

Le rô le  de l'arm ée dans le  p ro ce ssu s de l a  form ation de l 'E t a t  
c o n s i s t a i t  dans l e s  ca s é tu d ié s  à im poser aux s u je t s  l a  dépendance 
p o lit iq u e , l e  devoir de payer l e s  p r e s ta t io n s , à soum ettre l a  popu
la t io n  à  l 'a p p a r e i l  a d m in is t r a t if  e t ju r id iq u e  de l 'E t a t .  C 'e s t  l à  
un t r a i t  qu'on peut co n sid é rer comme fondamental indépendamment 
des d iv e r se s  c irco n stan ce s supplém entaires.

Dans chacun des c a s  é tu d ié s 1 'armée devenait l a  base  de l a  
form ation d 'un  groupe gouvernant largem ent compris p r o f i t a n t  de 
l 'e x is t e n c e  de l 'E t a t  ce qui s 'e x p r im a it  par l e  f a i t  que l e s  guer
r i e r s  u t i l i s a i e n t  e t consommaient l e s  p re s ta t io n s  accumulées par 
l 'a p p a r e i l  é ta t iq u e . La s itu a t io n  dans la q u e lle  une p a r t ie  de guer
r i e r s  p roven ait du recrutem ent parmi l e s  s u je t s  é t a i t  l 'é t a p e  tran 
s i t o i r e  précédant l a  sé p ara tio n  de l 'a rm é e . On renonça à c e tte  
forme de recrutement à des é tap e s su c c e ss iv e s  de l 'é v o lu t io n  sau f 
dans le  cas de l 'E t a t  des P eu ls, m ais à  Dina l e  recrutem ent ne con
c e r n a it  qu'un seu l groupe ethnique p r iv i l é g ié .  Les tran sform atio n s 
su iv an te s a l la ie n t  dans le  sens de l a  d if fé r e n c ia t io n  so c ia le  in té 
r ie u re  de l'arm ée . I l  s ' a g i s s a i t  notamment des d iffé re n c e s  entre 
le  groupe des chefs m i l i t a i r e s  e t  c e lu i  des g u e rr ie r s , a in s i  que 
des d iffé re n c e s  entre d iv e rse s  form ations parmi le s q u e l le s  l e s  gar
des du corps des sou verain s avaien t le  s t a t u t  le  p lu s  é le v é .

Ce s t a tu t  é levé de l a  garde r é s u l t a i t  du second t r a i t  fonda
m ental, commun aux armées é tu d iée s i c i ,  q u 'é t a i t  le u r  a t t i tu d e  à 
l 'é g a r d  des sou vera in s. L 'union e t  l'in terd ép en d an ce  des in té r ê t s
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de l'arm ée  e t du souverain  é ta ie n t un fa c te u r  im portant a ffe rm is
san t l a  cohésion  In té r ie u re  des o rg a n isa tio n s n a is sa n te s . E l le s  
s 'e x p rim aie n t dans le  devo ir de l a  f i d é l i t é  des so ld a ts  à  l 'é g a r d  
du ch ef -  souverain . C ette f i d é l i t é  a v a it  des ju s t i f i c a t io n s  d i
v e r se s  -  depu is des m o tifs  r e l ig ie u x  e t  m agiques, a u ss i b ien  musul 
mans q u 'a n im iste s , jusqu^au sentiment p lu s d ire c t  de l a  communauté 
des tendances e t des o b je c t i f s .

La f i d é l i t é  des g u e rr ie r s  v i s - à - v i s  des souverains re n fo rç a it  
l e  tro is iè m e  t r a i t  commun des armées que nous étud ion s, à  sa v o ir  
l a  c ap ac ité  d 'a c t io n  m i l i t a ir e  e f f ic a c e .  C ette  cap ac ité  dépendait 
a u ss i de l 'o r g a n is a t io n  de l'arm ée adaptée aux fon ctio n s q u 'e l le  
e x e r ç a it .  De grandes garn ison s a ssu ra ie n t une c ap ac ité  de combat 
permanente /dont on n 'a v a it  beso in  q u 'à  l'époqu e des g u erre s , 
c 'e s t - à - d i r e  pendant l a  sa iso n  sè ch e /. Seu l l e  système des Peuls 
é t a i t  d i f fé r e n t :  i l  p rév o y a it le  recrutem ent à  l'époqu e du passage 
des trou pes au bord du N iger. Mais dans ce cas a u ss i l'a rm ée  se  
c a r a c t é r i s a i t  par une c a p a c ité  de combat permanente pendant qu'on 
menait l e s  guerres dans tou te  l a  rég ion .

Dans chacun des E ta t s  é tu d ié s , l 'arm ée  é t a i t  une in s t i t u t io n  
pour l e s  b eso in s de la q u e lle  on d e s t in a it  l a  p lu s  grande p a r t ie  
des revenus f is c a u x . Ces revenus n 'é ta ie n t  pas le  p lu s  souvent sé 
p arés des revenus du sou verain . C e lu i-c i p o ssé d a it  le  d ro it  de 
d isp o se r  des revenus de l 'E t a t .  E ta ien t co n sid érés comme t e l s  non 
seulement l e s  b ien s provenant des p r e s ta t io n s ,  mais a u s s i  ceux 
acq u is à l a  su ite  des échanges, et parmi eux l e s  armes à feu e t 
l e s  chevaux qu'on a tt r ib u a ie n t  aux g u e r r ie r s ,  mais qui ap parten ai
ent au sou verain .

Dans aucun des E ta t s  é tu d ié s  i c i  l 'é v o lu t io n  ne dép assa  pas 
le  s e u i l  marqué par l'abandon  de l 'e x p lo i t a t io n  c o lle c t iv e  de l a  
p op u lation  a s se r v ie  p ar  l e  groupe gouvernant tou t e n t ie r  -  t r è s  
im portant du poin t de vue de l 'h i s t o i r e  so c ia le  e t p o l i t iq u e .  Par
to u t e x i s t a i t  e t  se m aintenait l e  système des p re s ta t io n s  é t a t i 
ques im posées aux communautés ru ra le s  e t l a  d is t r ib u t io n  d es biens 
a in s i  accumulés entre l e s  membres du groupe gouvernant e t  de 1 'a r 
mée. I l  n 'y  eut pas en revanche de système d 'e x p lo ita t io n  d es grou 
pes de producteurs d i s t in c t s  par l e s  in d iv id u s r e s p e c t i f s  apparte
nant au groupe gouvernant. Son manque é t a i t  le  r é s u l t a t  de l ' a b 
sence de p ro p rié té  p riv ée  e t d 'o c tr o i des t e r r e s .  C erta in es amor
c e s  de ce second système se  l a i s s e n t  ap ercev o ir  dans l 'a t t r ib u t io n
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par l e s  sou verain s aux d ig n it a ir e s  r e s p e c t i f s  du d ro it  de p ercevo ir 
l e s  p re s ta t io n s  sur un t e r r i t o i r e  déterminé e t  de d isp o ser  de l a  
t o t a l i t é  ou d'une p a r t ie  des b ien s accumulés11^ . Ce système e x i s 
t a i t  dans l 'E t a t  de Samori, au Kenedougou, dans l e s  E ta ts  des Tou- 
cou leurs e t  des Bambara. Les d iffé re n c e s  dans l'im portan ce e t l a  
s ig n i f ic a t io n  de ce phénomène c o n s is ta ie n t  en tre  au tre s en l 'o c t r o i  
de t e l s  d r o i t s  uniquement aux membres du c la n  gouvernant /Bambara 
e t dans une grande mesure Kenedougou/ ou b ien  à d 'a u tre s  d ig n it a i 
r e s  égalem ent, n 'appartenant p as au clan  du souverain . Quant à l a  
seconde p o s s ib i l i t é  i l  fa u t l a  con sid érer comme un degré su p érieu r 
de l 'é v o lu t io n  p o lit iq u e  du systèm e.

Les prem ières formes de d é c e n tr a lisa t io n  dans le  domaine de 
l 'e x p lo i t a t io n  de l a  population  a s se rv ie  in d iq u ées i c i  ne devinrent 
dans aucun des E ta ts  é tu d ié s un phénomène dominant. Partout domi
n a it  l e  système de l a  percep tion  e t de l a  d is t r ib u t io n  des p r e s ta 
t io n s  par l 'E t a t .  Les cas des d ig n it a ir e s  r e s p e c t i f s  -  qui l e  p lu s 
souvent é ta ie n t  en même temps commandants des troupes -  a sp ira n t  à 
ob ten ir l e  d ro it  d 'e x p lo ite r  directem ent une p a r t ie  de s u je t s  mon
tr e n t  cependant un phénomène im portant. V o ic i que dans l'arm ée qui 
dans l'ensem ble form ait un groupe p r iv i lé g ié  e t v ivan t aux f r a i s  
du r e s te  de l a  so c ié té , apparut une d iv is io n  ré su lta n t  non se u le 
ment de l a  p lace  dans l a  h ié rarc h ie  de grades m i l i t a i r e s .  E l le  ré 
s u l t a i t  a u s s i  de l 'a s p i r a t io n  des in d iv id u s e t  groupes r e s p e c t i f s  
dans l'arm ée à  acqu érir un s t a tu t  m atérie l su p érieu r e t un pouvoir 
p lu s  grand. Pour c e tte  ra iso n  l e s  grands ch e fs  m i l i t a ir e s  é ta ie n t  
in té r e s sé s  par l a  l im ita t io n  de l ' a c t i v i t é  c e n tr a l is é e  de l 'E t a t  
pour o b ten ir  l e  d ro it  de p ercev o ir  l e s  p r e s ta t io n s  dans t e l l e  ou 
au tre  provin ce. Cependant l e s  sim ples so fa  qui c o n stitu a ie n t l a  ma
jo r i t é  n 'a v a ie n t pas l a  p o s s ib i l i t é  d 'o b te n ir  ce genre de d r o i t s .  
I l s  é ta ie n t  donc in té r e s s é s  p ar l e  m aintien du système e x is ta n t  de 
p erception  e t de d is t r ib u t io n  d es p r e s ta t io n s . A insi donc l'arm ée 
en tan t qu'ensem ble f r e in a i t  le  p ro cessu s de l a  d iv is io n  s o c ia le  
s 'a cc o m p lissan t au se in  de ce groupe. Malgré l e s  e f fo r t s  des in d i
v idu s r e s p e c t i f s ,  l e  b locage des tendances v isa n t  à in tro d u ire  l e s  
o c tr o is  s 'a v é r a  e f f ic a c e .

Dans l e s  E ta t s  é tu d iés le  coût de l 'e n r e t ie n  de l'arm ée é t a i t  
é le v é . P lus d'une f o i s  l a  so c ié té  fu t excessivem ent chargée. D'une 
p a r t c e la  f a i s a i t  c r o ît r e  l e  c o n f l i t  in té r ie u r  entre l e s  s u je t s  et 
le  groupe gouvernant ce qui provoquait un renforcem ent des fonc
tio n s  de con trô le  e t  de ré p re ss io n  rem plies par l'a rm é e . D 'au tre
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p art c e t te  charge o b l ig e a i t  l e  groupe gouvernant à  chercher des 
sou rces de revenus a u tre s  que l e s  p r e s ta t io n s . On l e s  tro u v a it  en 
o rgan isan t l e s  ex p éd itio n s de p i l la g e  e t  en prenant le  bu tin  ce 
qui c o n fé ra it  un c a ra c tè re  a g r e s s i f  aux E ta t s  é tu d ié s  i c i .

La prem ière so lu tio n  /accro issem en t des p r e s ta t io n s /  a f f a i b l i s 
s a i t  l 'e x p a n sio n  e x té r ie u re , l a  seconde /e x p é d itio n s de p i l la g e /  
l 'a c c é l é r a i t  en traîn an t un agrandissem ent t e r r i t o r i a l  de l 'E t a t .
Le développement de l 'E t a t  dépendait du rapport entre ces deux mé
thodes de résoudre le  problème de l a  n é c e s s ité  d 'a c c r o î t r e  l e s  re 
venus. Le blocage de l'e x p an sio n  se p ro d u isa it  à  d i f f é r e n t s  moments 
du développement dans l e s  o rg an isa tio n s re sp e c tiv e s  é tu d iée s i c i ,  
e t dans c e r ta in s  c a s  i l  n 'in te rv e n a it  p as ju sq u 'au  moment de l a  
con fro n tatio n  avec l a  France. Cela dépendait des con d itio n s lo c a le s ,  
de 1 'im portance des c o n f l i t s  in té r ie u r s ,  de l a  fo rce  des ennemis 
e x té r ie u r s .  I l  y a v a it  a u ss i  une tro is iè m e  p o s s ib i l i t é  d 'ac q u é rir  
des moyens n é c e ssa ire s  pour a sso u v ir  l e s  grands b e so in s de l 'a p p a 
r e i l  é ta t iq u e  e t de l'a rm ée . E lle  é t a i t  créée par le  développement 
in té r ie u r ,  su rtou t économique. Les tendances à l 'a c c ro isse m e n t de 
l a  production  se  l a i s s e n t  facilem ent id e n t i f i e r .  E l l e s  c o n sista ie n t 
en l a  p ra tiq u e  e x is ta n t  dans chacun d es E ta ts  é tu d ié s d ' i n s t a l l e r  
sur l a  te r r e  l e s  p r iso n n ie rs  de gu erre . C 'é t a i t  une méthode impor
ta n te , m ais d'une e f f i c a c i t é  lim ité e  c a r  e l l e  c o n d u isa it  à  un ac
croissem ent q u a n t i t a t i f  e t  non q u a l i t a t i f .  Un autre moyen d 'o b te n ir  
des revenus p lus grands c o n s i s t a i t  à  e x p lo ite r  par l e  groupe gouver
nant, e t  même p a r fo is  è co -o rgan iser  l e  commerce e x té r ie u r . Le com
merce p erm etta it d 'a c q u é r ir  des m archandises que l'économ ie lo c a le  
ne fo u r n is s a i t  p a s . I l  s ' a g i s s a i t  avant to u t des armes. Dans l a  pé
riode de son e x iste n ce  aucun des E ta t s  é tu d ié s  n 'a t t e ig n i t  un volu
me de l a  production qui a u ra it  perm is de renoncer aux ex p éd ition s 
de p i l l a g e .  On peut im aginer que dans quelques-uns des E ta t s  é tu d ié s , 
sa u f  aux p ério d es des d i f f i c u l t é s  économiques ou p o l i t iq u e s ,  l ' a c 
croissem ent de 1 'économie p ar l e  développement du peuplement et par 
l e  commerce e x té r ie u r  p erm ettait de modérer 1 'e x p lo ita t io n  de l a  
p op u lation . On l 'o b s e r v a i t  dans au moins deux E ta t s :  c e lu i de Samori 
e t  c e lu i  des T oucouleurs. En ce qui concerne l 'E t a t  des Bambara e t 
des P eu ls nous n 'avons p as de données s u f f i s a n te s  pour e ffe c tu e r  
une t e l l e  ap p ré c ia tio n . Dans l e  ca s du Kenedougou, l a  s itu a t io n  
é t a i t  in v e rse . A in si, ap rès l'accom plissem en t du p ro ce ssu s de l a  
form ation de l 'E t a t ,  l 'é v o lu t io n  pou vait su iv re  d if fé r e n te s  v o ie s
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e t l e  rô le  de l'arm ée pou vait ê tre  lu i  a u s s i  d if fé re n t  dans ces 
p ro cessu s.

3 .3 .2 .  E ssa i  de comparaison des armées o u e s t- a fr ic a in e s  avec l e s  
gardes p r in c iè re s  /compagnonnages/ des E ta ts  européens du 
haut moyen âge1*

La com paraison de l'a rm ée  de Samori e t  du Kenedougou avec d 'au 
t r e s  années e x is ta n t  à c e t t e  époque dans l a  même région  en Afrique 
o cc id en ta le  n 'ép u ise  par l e s  p o s s ib i l i t é s  d 'a p p lic a t io n  de c e t te  mé
thode. Les études com paratives dans le  cadre d'une se u le  c i v i l i s a 
t io n  e t  d'une seu le  rég ion  géographique ont le u r  source dans l e s  
ressem blances e t  l a  proxim ité des so c ié té s  humaines v o is in e s  dans 
le  temps e t l 'e s p a c e .  Pour c e t te  ra iso n  e l l e s  semblent p lu s  f a c i l e s
à accepter même pour ces chercheurs qui t r a i t e n t  l a  méthode compara-

118t iv e  avec beaucoup de ré se rv e  . Ces chercheurs cra ign en t su rtou t 
que l a  méthode com parative n 'a b o u tisse  à perdre e t à e f fa c e r  l e s  
d iffé re n c e s  en le s q u e lle s  abonde l 'h i s t o i r e  de l'h u m an ité . A u ssi, 
en fa i s a n t  des études com paratives i l  fa u t  v e i l l e r  à ce que l a  com
p ara iso n  ne devienne p as id e n t i f ic a t io n .  C ette  méthode d o it  mener à 
in d iquer a u s s i  b ien  l e s  ressem blances que l e s  d iffé re n c e s  en tre  l e s
so c ié té s  é tu d iée s e t  à  é t a b l i r  q u e lle s  sont l e s  ra iso n s de ces phé- 

119nomenes . Déjà dans le  cadre d'une se u le  rég ion  d 'A friqu e occiden
t a le  é tu d iée  i c i ,  de t e l l e s  d iffé re n c e s  se  sont l a i s s é e s  id e n t i f i e r  
e t a n a ly se r . J e  pense que l a  méthode com parative a in s i  app liqu ée ne 
mène pas à l a  conclusion  su r  une d ire c tio n  e t  un type uniques du dé
veloppement des so c ié té s  humaines, m ais q u 'e l le  permet au c o n tra ire  
d 'in d iq u e r  d iv e rse s  v a r ia n te s  de c e tte  év o lu tio n . La seconde r é se r 
ve concerne l e s  dangers découlant de l a  com paraison des fragm ents

*120 0c h o is is  de l a  r é a l i t é  . Ces fragn en ts é tan t souvent t r è s  ressem 
b la n ts  v o ire  id en tiq u e s , le u r s  fon ctio n s peuvent ê tre  d if fé r e n te s  
su ivant q u ' i l s  fonctionnent dans des s t ru c tu r e s  d if fé r e n te s .  C 'e s t  
pourquoi i l  e s t  n é c e ssa ire  de c h o is ir  d 'abord  des s t ru c tu re s  qui 3e

0 0Un groupe de g u e rr ie r s  réu n is autour d 'un  ch ef, nouri p ar lu i  
e t  f id è le  à sa  personne é t a i t  appelé par T ac ite  -  co m ita tu s. Dans 
l a  l i t t é r a t u r e  h isto r iq u e  M.Bloch employable terme "compagnonnage", 
V.Vanecek "garde p r in c iè r e " ,  dans l a  l i t t é r a t u r e  allemande on trou 
ve "G e fo lg sch a ft"  e t dans le  l i t t é r a t u r e  s la v e  -  "drużyna". Dans le  
p résen t t r a v a i l  j'e m p lo ie  de façon in terch an geab le  l e s  term es "gar
de p r in c iè re "  e t "compagnonnage" q u ' i l  s 'a g i s s e  de l 'é t a p e  p lu s ou 
moins avancée de l 'é v o lu t io n  de c e tte  in s t i t u t io n .
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ressem blent pour pouvoir procéder en su ite  à l a  com paraison d é t a i l -  
* 121 lé e  des p a r t ie s  /fragm en ts/ re sp e c t iv e s  de ce s s t ru c tu r e s  . Dans

l a  prem ière étape l a  d é c is io n  e s t  donc t r è s  im portante é t a b l is s a n t  
q u e lle s  s tru c tu re s  /ensem bles/  sont proches l e s  unes des a u tre s . 
C ette d éc isio n  qui précède l 'a n a ly s e  comparative e s t  basée sur l e s  
recherches an a ly tiq u es an té rieu re s  de chacune des s t ru c tu r e s  devant 
ê t r e  comparées. A insi c e t te  d é c is io n  e s t - e l l e  in fluen cée  p rin c ip a 
lement par l ' é t a t  des recherches a c tu e l le s .

Reste à se  demander au ss i ju sq u 'o ù  l e s  s tru c tu re s  à comparer 
peuvent ê tre  é lo ign ées dans le  temps e t l 'e s p a c e .  La proxim ité f a 
c i l i t e ,  comme je  l ' a i  d é jà  d i t ,  l 'a p p l ic a t io n  de c e t te  méthode; par 
exemple on pratiqu e largem ent dans notre sc ien ce l e s  com paraisons 
dans le  cadre de l 'h i s t o i r e  du monde s la v e .  Dans l e s  travau x  p lus
anciens on p a r ta i t  du p rin cip e  que l ' a f f i n i t é  ethnique des S lav e J22

123 *e t  p lu s  largement de to u te s  l e s  p op u lation s indoeuropéennes dé
c id a i t  de le u r s  ressem blances. Dans l e s  travau x  p lu s ré ce n ts  on met 
1 'accen t par contre su r l a  proxim ité du niveau de développement des 
p a r t ie s  re sp e c tiv e s  du monde slav e  dans l e s  époques h is to r iq u e s  dé
term in ées. Une év o lu tion  semblable s 'e f f e c t u a  dans l 'a t t i t u d e  en
v ers  l e s  études com paratives concernant l 'h i s t o i r e  des populations 
e t s o c ié té s  germaniques

Un au tre  argument p o u rra it ê tre  fourn i par l a  s im ilitu d e  du 
m ilieu  géographique. Mais un t e l  p o in t de départ l im i t e r a i t  l e s  pos
s i b i l i t é s  des études com paratives à des rég ion s de su p e r f ic ie  re
s t r e in t e .  Déjà dans le  cadre du monde s la v e  le  m ilieu  géographique 
e s t  t r è s  v a r ié .  Qui p lu s e s t ,  de nombreuses études de d é t a i l  démon
tr e n t  que l e  m ilieu  ex erce , c e r t e s ,  une in flu en ce con sid érab le  sur 
le  déroulement de l 'h i s t o i r e  des s o c ié té s  humaines re sp e c t iv e s ,  
m ais q u ' i l  n 'e x is te  dans ce domaine aucune so rte  de déterm inisme. 
Même dans l e s  con d ition s n a tu re lle s  id en tiq u es ou t r è s  rapprochées,
d if fé r e n te s  so c ié té s  peuvent emprunter des v o ie s  de développement

125 * *d iv e r se s  . La proxim ité  géographique e t  l a  s im ilitu d e  du m ilieu
peuvent donc ê tre  u t i l e s  pour l e s  rech erch es, m ais e l l e s  ne sont
pas un fa c te u r  n é c e ssa ire .

Dans l e s  études p lu s  récen tes on sou ligne l'é lém e n t du niveau
de développement rapproché. Une t e l l e  a t t itu d e  permet de comparer
en tre e l l e s  même des so c ié té s  é lo ig n ée s l e s  unes des au tre s dans le

1 26temps e t  dans l 'e s p a c e  . Car l e  moment h isto riq u e  e t  le  rythme du 
développement des d if fé r e n te s  s o c ié té s  ne sont p as id e n tiq u e s . Les 
com paraisons rompant avec l 'u n it é  de l 'e sp a c e  e t  du temps peuvent,
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m ais ne doivent pas forcém ent, admettre q u ' i l  e x is te  un schéma ou 
modèle homogène du développement de l'h u m an ité . J e  pense que l a  re 
connaissance d'une t e l l e  un iform ité  du développement /d if fé r e n te  
seulement pour l e s  so c ié té s  re sp e c tiv e s  «a n s  le  temps/ p r iv e r a i t  
de sen s une grande p a r t ie  d 'é tu d es h is to r iq u e s  e t com paratives. I l  
ne r e s t e r a i t  p lu s  aux h is to r ie n s  que de s i t u e r  chaque so c ié té  étu
d iée à t e l  ou au tre en d ro it d'une lign e  de développement unique.
Si nous reconnaissons to u te fo is  q u ' i l  e x is te  de nombreuses varian 
t e s  de développement non seulement dans le  temps, m ais a u ss i  dans 
l 'o r ie n t a t io n  e t  dans le  type des s t ru c tu r e s  n a is sa n te s , l a  métho
de com parative ne perd r ie n  de son im portance. E lle  devien t même 
n é c e ssa ire  c a r  seu le l a  con fron tation  des d if fé r e n te s  s tru c tu re s
peut montrer l a  m ultitude de v a r ia n te s  de développement e t prouver

* * 127q u ' i l  con tien t e t l e s  ressem blances e t  l e s  d iffé re n c e s
Pour to u te s  ces r a iso n s  je  me s u is  décidé à f a i r e  l a  comparai

son des armées d é jà  é tu d ié e s  d 'A frique o cc id en ta le  avec l e s  armées 
des E ta t s  qui se  form aient en Europe à l'épo qu e du haut moyen âge. 
La n é c e s s ité  susmentionnée voulant que l e s  s tru c tu re s  so ie n t pro
ches se  trouve a in s i  re sp e c té e . Car i l  s ' a g i t  d'un niveau sembla
b le  de l 'é v o lu t io n  p o lit iq u e  c 'e s t - à - d i r e  des so c ié té s  en t r a in

128d o rg an ise r  des E ta ts
Les études com paratives des o rg a n isa tio n s  é ta t iq u e s  sont t r è s  

avancées. E l le s  sont menées non seulement p ar l e s  h is to r ie n s ,  mais 
a u ss i  p ar l e s  ju r i s t e s ,  l e s  p o lito lo g u e s , l e s  so c io lo g u e s. La fo r 
mation des E ta ts  e t l 'é t a p e  p rim itiv e  de le u r  développement c o n st i
tuen t l e  fragment de ces rech erch es. Aux travau x  p a r t ic ip e n t  a u ss i  
des an th ro p o lo g iste s e t  des ethnologues dont l e s  méthodes sont in 
d isp en sab le s  à l 'é tu d e  des so c ié té s  se  trouvant à  l 'é t a p e  de l a  
form ation de l 'E t a t ^ 29.

A insi ma d éc isio n  de comparer l e s  armées des E ta t s  o u e s t - a f r i
ca in s avec l e s  armées des E ta t s  se  formant en Europe du haut moyen 
âge r e p o se - t - e l le  sur l 'a c q u is  ac tu e l de l a  scien ce h is to r iq u e  et 
des a u tre s  sc ien ces s o c ia le s .  C e lu i-c i  confirme qu'on peut compa
re r  en tre eux le s  E ta ts  d 'un  niveau de développement sem blable, 
que ce niveau semblable concerne l e s  E t a t s  p r im it i f s  c 'e s t - à - d i r e  
ceux qui se  sont formés p ar l a  tran sform atio n  des s t ru c tu r e s  t r ib a 
l e s  e t  que ta n t l e s  E ta t s  o u e s t- a fr ic a in s  du XIXe s i è c le  que l e s  
E ta t s  européens du haut moyen âge /germ aniques aux Ve-IX e , s la v e s  
aux IXe -X IIe s i è c le s /  sont des E ta ts  p r im i t i f s .

fe
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La con fron tation  de notre propre h is to ir e  avec c e l le  des popu
la t io n s  lo in ta in e s  peut con tribuer à mon a v is  à  comprendre mieux e t 
p lu s  profondément a u s s i  b ien  notre h i s to ir e  p a r t ic u l iè r e  que l 'h i s 
t o i r e  de l'homme en gén é ra l.

X

Les problèmes l i é s  à l a  form ation, aux tran sform atio n s e t au 
fonctionnement des gardes p r in c iè re s  /compagnonnages/ du haut moyen 
âge ont é té  récemment largement an a ly sé s  par Henryk iowmiariski130 
qui a v a it  p r i s  en co n sid ératio n  l a  l i t t é r a t u r e  du s u je t  allemande,
ru sse  e t  so v ié tiq u e , tchèque, p o lo n a ise , a n g la ise , b u lgare  et you-

-i 131 go slav e
J e  me sens d isp en sé  du devoir d 'e f fe c tu e r  à nouveau c e tte  ana

ly se  c a r  j 'a c c e p te  l a  p lu p art de se s  con clu sion s. Quant aux th è se s 
qui me semblent d is c u ta b le s ,  j 'e n  p a r le r a i  au moment de f a i r e  l e s  
com paraisons. A l a  lum ière des p ré c is io n s  de H.Lowmiahski, l e  com
pagnonnage / l a  garde p r in c iè re /  " a v a i t  quatre t r a i t s  principaux :
1 / fon ctio n n el, s 'exprim an t dans l ' a c t i v i t é  m i l i t a ir e  / l e s  occupa
t io n s  e ffe c tu é e s  dans l e s  in te r v a l le s  en tre l e s  ex péd itio n s ne sont 
p as im portantes pour le  compagnonnage/; 2 / économique, c o n sistan t 
à  e n tre te n ir , équiper e t lo g e r  l e s  g u e rr ie r s  par le u r  ch ef; 3 / or- 
gan isa tio n n e l r é su lta n t  d'une d isp o s it io n  permanente à combattre 
sous l e s  ordres du ch e f; 4 / id éo lo g iq u e , sous forme d'une conscien
ce de groupe èorrespondant aux co n d itio n s o b je c t iv e s , d'une so rte  
de " l ie n  s p i r i t u e l "  en tre l e s  g u e rr ie r s  o b lig é s  à  l a  f i d é l i t é  et 
au dévouement au chef /e n  v ertu  du co n tra t bénévole conclu avec
l u i /  e t à le u r  groupe d'une p a r t  e t le  chef ayant pour devoir de

0 * 132prendre so in  d 'eux e t  de l e s  p ro téger de l 'a u t r e "  .
I l  e s t  évident que l ' i n s t i t u t i o n  ayant tous l e s  c a ra c tè re s  c i 

t é s  i c i  se form ait graduellem ent. Pour c e tte  ra iso n  nous pouvons 
in d iq u er des groupes armés, à un stad e  an té rieu r de l 'é v o lu t io n , 
n 'ay an t qu'une p a r t ie  des t r a i t s  de l a  garde p r in c iè re ; nous pou- 
vons l e s  appeler gardes p r in c iè re s  p r im itiv e s  . D 'après Lowmiari- 
sk i l e s  gardes p r in c iè r e s  d é c r ite s  p ar C ésar possèdent un t e l  ca
r a c tè r e  car  e l l e s  ne démontrent ni l e  deuxième, ni le  tro is ièm e 
t r a i t  . L e  com itatu s d é c r it  par T ac ite  ne possède p as l e  deu
xième t r a i t ,  m ais on y remarque d é jà  une tendance à l e  former car  
l e s  ch e fs o rg an isa ie n t des f e s t in s  pour l e s  g u e rr ie r s  avec l e s  moy-
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ens provenant du bu tin 13^ . A c e t te  étape de l 'é v o lu t io n  l a  garde 
p r in c iè re  é t a i t  souvent un groupe qui se  form ait e t qui se  d i s s o l 
v a i t  temporairement, dont l a  com position e t  l e s  dim ensions é ta ie n t 
f lo u e s .  Dans l a  période p réé ta tiq u e  e l l e  ne c o n s t i tu a it  p as d 'a i l 
le u r s  l a  t o t a l i t é  ni même le  gros des fo rc e s  années de l a  t r ib u .
Les fon ctio n s d é fen siv es é ta ie n t rem plies par le  recrutement de 
to u s l e s  hommes a d u lte s . En dehors de l a  garde p r in c iè re  on peut 
d ist in g u e r  l e s  su p érieu rs de l a  t r ib u  qui assum aient l e s  fon ction s 
des c h e fs  dans l 'o r g a n is a t io n  m i l i t a ir e  a u s s i .  Le p ro cessu s de l a  
form ation de l 'E t a t  r é d u is a i t  l'im p ortan ce  de l 'a r r iè r e - b a n  e t ren
f o r ç a i t  c e l le  de l a  garde p r in c iè re  e t des su p érie u rs13^ . La con
c lu s io n  de Łowmiański l a  p lu s  im portante pour l a  com paraison f a i t e  
i c i  a ffirm e que l a  form ation complète de l a  garde p r in c iè r e , com
portan t le  poin t deux, n 'e s t  p o s s ib le  que dans l a  période de l a  
form ation  de l 'E t a t  c a r  à ce moment-là le  chef, devenant souverain , 
peut réu n ir l a  garde p r in c iè re  à sa  cou r, l a  n o u rrir  e t  1 'équiper 
grâce aux revenus de l a  t r é s o r e r ie  d 'E ta t13^*

L 'é v o lu tio n  su c ce ssiv e  de l a  garde p rin c iè re  c o n s i s t a i t  en son 
développement numérique rendu p o s s ib le  p ar l e  complément qu 'appor
t a i t  l e  bu tin  aux revenus provenant des p re s ta t io n s . La garde p rin 
c iè re  p e rd it son im portance au moment où se développa l e  système 
féo d a l de l a  p ro p rié té  e t  que l a  c h e v a le rie  commença à v iv re  de l a  
ren te féo d ale  39. Une des étap es conduisant à une p lu s grande indé
pendance économique e t p erson n elle  des membres du compagnonnage 
é t a i t  l a  form ation des "gard es p r in c iè r e s  d i s s ip é e s " .  E l le  é t a i t  
l i é e  à  un accroissem ent rap id e  du nombre des g u e rr ie r s  e t  à l'im p o s
s i b i l i t é  de l e s  grouper dans un se u l e n d ro it . I l s  q u it ta ie n t  l a  de- 
meure du souverain  e t  fondaient peu à peu le u rs  propres foy ers

Dans l a  l i t t é r a t u r e  allemande p lu s ancienne on c o n sid é ra it  c e r
t a in s  t r a i t s  des compagnonnages, t e l s  que l a  f i d é l i t é  des g u e rr ie r s  
ou l ' i n s t i t u t i o n  même du compagnonnage comme typiquement e t  exclu
sivement germaniques140. Les Recherches p lus récen tes concernant
l e s  C e lte s  e t le s  S la v e s  avancent l a  th è se  su r l 'o r ig in e  indoeuro-

141péenne de c e tte  in s t i t u t io n  * Les chercheurs qui p a ssa ie n t  outre
c e tte  th èse  e ffe c tu a ie n t  en p ratiq u e  le u r s  études com paratives sur
1 'in s t i t u t io n  de l a  garde p r in c iè re  dans le  cadre de ce groupe des

142p op u lation s justem ent .
Compte tenu de l a  p ortée  de son t r a v a i l ,  Henryk Łowmiański étu

d ia  l e s  gardes p r in c iè r e s  s la v e s  /dru żyn y/, mais i l  l e  f i t  de façon
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com parative car i l  p r i t  en co n sid é ra tio n  l e s  gardes p r in c iè re s  ger
maniques q u 'i l  an aly sa  largem ent. I l  n 'aborda cependant pas l e  pro
blème de l 'u n iv e r s a l i t é  d 'a p p a r it io n  de l 'o r g a n is a t io n  des gardes 
p r in c iè r e s  dans l a  période  de form ation des E ta t s  p r im i t i f s  e t des 
s o c ié té s  de c l a s s e s .  I l  s ig n a la  pourtant ce problème et n 'e x c lu t  
pas une t e l l e  p o s s i b i l i t é 1 . Cette r e s t r i c t io n  découle donc plu
t ô t  de l 'é ten d u e  des recherches f a i t e s  p ar l e s  h is to r ie n s  des d i f f é 
re n ts  pays. E l le s  sont l e s  p lu s  développées dans le  c a s  de l ' h i s 
t o i r e  de l'E urope du haut moyen âge. Le développement des études 
h is to r iq u e s  concernant l e s  p opu lation s extraeuropéennes e t  le u r s  
o rg a n isa tio n s  é ta t iq u e s  apporte un nouveau m atérie l factograph ique 
qui m érite d 'ê t r e  in c lu s  dans l e s  travau x  com p aratifs1^4 .

Les armées o u e s t- a fr ic a in e s  é tu d ié e s  dans ce t r a v a i l  montrent 
des t r a i t s  convergents avec ceux qui c a r a c té r ise n t  l e s  gardes p rin 
c iè r e s  européennes du haut moyen âge. Ces armées su b iren t une évo
lu tio n  semblable qui p a s s a i t  par: 1 / l e  détachement d'un p e t i t  
groupe de g u e rr ie rs  permanents de l a  masse a*'hommes ap te s  au com
b a t . Ce groupe é t a i t  concentré autour du ch e f, i l  é t a i t  équipé par 
lu i  e t  v iv a i t  des ex p éd ition s de p i l l a g e .  I l  a v a it  au début un ca
ra c tè re  f lo u  tan t en ce qui concerne se s  e f f e c t i f s  que sa  composi
tio n  e t l a  durée de son a c t iv i t é .  De nombreux groupes de g u e rr ie rs  
é ta ie n t  supprimés à la  s u ite  des échecs su b is  ou re n a is sa ie n t  quand 
la  p o s s i b i l i t é  d'une nouvelle  expéd ition  se  p r é s e n ta it .  L'étendue 
de le u r  ac tio n  é t a i t  l im ité e  au p oin t de vue t e r r i t o r i a l .  L 'a c c r o is 
sement de l a  d u r a b i l i t é  d 'a c t io n  d 'un t e l  groupe é t a i t  l i é  avec le  
renforcem ent des l i e n s  de f i d é l i t é  à l 'é g a r d  du ch e f. En c a s  d 'in 
v asio n  to u s l e s  hommes d'une communauté donnée se  d éfen d aien t; 2/ 
à mesure que progressaient l e s  conquêtes e t  l a  form ation de l 'E t a t ,  
l 'im p o rtan ce  du recrutem ent dim inuait e t  le  développement du sy s
tème f i s c a l  p erm etta it un accroissem ent numérique des fo rc e s  armées 
perm anentes. C e l le s - c i  é ta ie n t  groupées autour du chef -  souverain  
qui l e s  éq u ip a it e t  auquel e l l e s  é t a ie n t  a ttach ées par l e  sentiment 
de l a  f i d é l i t é ;  3 /  l 'a c c ro isse m e n t t e r r i t o r i a l  de l 'E t a t  e t  l 'a u g 
m entation du nombre de g u e rr ie r s  permanents f i r e n t  que l'arm ée  se  
d iv is a  en détachements de d iv e rs  ty p e s . C 'é t a i t  to u t d 'abord  une 
d iv is io n  t e r r i t o r i a l e  correspondant aux provinces re sp e c t iv e s  de 
l 'E t a t .  Les g u e rr ie rs  de chaque province voyaien t p lu s  souvent 
leu r  commandant d'un échelon in fé r ie u r , ch ef de province, que le  
sou verain  lui-même. On v i t  a in s i  se d isp e r s e r  non seulem ent l e s  
emplacements des tro u p es, m ais a u s s i  l e  sens de l a  f i d é l i t é  qui
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a t ta c h a it  le  g u e rr ie r  à son chef d ir e c t  e t au sou verain . L'armée 
permanente se  d iv is a  e l l e  a u ss i  en détachements o rd in a ire s  e t en 
détachements d 'é l i t e .  Ces seconds se composaient de f i l s  du sou
v e ra in , de gardes p u é r ile s  co n stitu an t une so rte  d 'é c o le s  des com
mandants e t  de garde du corps ad u lte  protégeant le  souverain . Les 
d iv is io n s  dans l'arm ée  en traîn èren t un accroissem ent numérique du 
groupe de commandants d 'échelons d iv e r s .  Ces su p érie u rs f a i s a ie n t  
p a r t ie  de l ' é l i t e  p o lit iq u e  de l 'E t a t ,  i l s  en c o n st itu a ie n t l a  ma
j o r i t é  e t dans c e r ta in s  E ta ts  é ta ie n t  id en tiqu es avec e l l e .  A c e t
te  étape de l 'é v o lu t io n  l'im p ortan ce  du recrutement é t a i t  d é jà  f a i 
b le . On y re co u ra it  sporadiquement, en cas de grand danger. Dana 
aucun des E ta t s  a f r ic a in s  é tu d ié s  on ne peut c o n sta te r  l e  passage 
à l 'é t a p e  su ivan te  de l 'é v o lu t io n  c o n sis ta n t  en une indépendance 
économique c ro is sa n te  des g u e rr ie r s  par rapport qu souverain , en 
une fé o d a lisa t io n  du système économique e t s o c ia l .

Les ressem blances poussées des armées o u e s t- a fr ic a in e s  étudiées 
avec l e s  gardes p r in c iè r e s  de l'E u ro p e  du haut moyen âge s'expriment 
donc p ar : 1/ une év o lu tion  sem blable des fo rce s  armées à l'époque 
du p assage  de l 'o r g a n is a t io n  t r ib a le  à  l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  e t 
dans l a  période é ta t iq u e  p r im itiv e ; 2 / l a  form ation g rad u e lle  des 
q u atre  c a r a c té r is t iq u e s  de ce type des armées e t le u r  é tab lissem en t 
d é f i n i t i f  a in s i  que le u r  c o n so lid a tio n  dans la  période de la  forma
t io n  de l 'E t a t  p r im it i f .  C ette ressem blance concerne to u s l e s  t r a i t s  
é t a b l i s  par H.Lowmianski pour l e s  gardes p r in c iè r e s :  fon ctio n n el, 
économique, o rgan isa tio n n e l e t  id éo lo g iq u e .

Une certa in e  d iffé re n ce  ré s id e  dans l 'o r ig in e  des g u e rr ie rs  
o u e s t - a fr ic a in s ,  du moins dans une p a r t ie  des E ta t s  é tu d ié s . L 'a r 
mée y é t a i t  une in s t i t u t io n  neuve, groupant l e s  hommes d 'o r ig in e  
l a  p lu s  v a r ié e  e t parmi eux de nombreux e sc lav es  p r i s  pendant l a  
guerre e t in corp orés dans se s  ran g s . H.Lowmianski cependant co n si
dère comme garde p r in c iè re  un groupe de g u e rr ie rs  possédant le u r  l i 
b e rté  e t l e  d istin g u e  des se r v ite u r s  armés n o n -lib re s du f a i t  d'une 
"a t t i tu d e  idéo logiq u e d if fé r e n te "14"*. S i on a c c e p ta it  c e t te  hypo
th èse  de Lowmiariski, on p o u rra it in d iq u er une c a r a c té r is t iq u e  d i s 
tin gu an t l e s  armées comparées i c i .  Ce s e r a i t  cependant une c a ra c té 
r i s t iq u e  de deuxième ord re . I l  fa u t a jo u te r  que l e s  so fa  e sc la v e s  
acce p ta ie n t pour l a  p lu p art le u r  s o r t  e t  adoptaien t une a tt itu d e  
de f i d é l i t é  à  l 'é g a r d  du souverain  qui survécut dans de nombreux 
c a s  aux épreuves l e s  p lu s dures des échecs e t  de l a  chute de l 'E t a t .
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La con clusion  soutenant que l 'e s c l a v e  h a ïra  ceux qui l 'o n t  capturé 
e s t  basée su r la  connaissance du psychisme contemporain e t  ne d o it 
pas se r é fé r e r  à d 'a u tr e s  époques e t à d 'a u tr e s  s o c ié té s .  Par a i l 
le u r s  de nombreux chercheurs exprim aient une opinion d iffé re n te  
su r l a  com position de c e r ta in e s  gardes p r in c iè re s  européennes 
qui comprenaient uniquement des g u e rr ie r s  non l ib r e s  ou qui é t a i 
ent m ixtes /com posées de gens l ib r e s  e t  non l i b r e s / .  La d iffé re n c e  
susmentionnée n 'e s t  donc n i rigoureuse ni c e r ta in e .

Dans le  m atérie l o u e s t- a fr ic a in  é tu d ié  nous avons pu con sta
t e r  l 'e x i s t e n c e  d'une au tre  v arian te  de l 'é v o lu t io n  de l'arm ée  
dans l e  p ro cessu s de l 'é d i f i c a t i o n  de l 'E t a t .  I l  s ' a g i t  de l a  mi
g ra tio n  d 'un  groupe ethnique formant l e  type d 'o rg a n isa tio n  p rééta
tiq u e  e t  de l 'in v a s io n  f a i t e  p ar ce groupe des t e r r i t o i r e s  peuplés 
par d 'a u tr e s  p op u la tion s. Dans le  groupe des vainqueurs to u s l e s  
hommes l ib r e s  é ta ie n t  g u e r r ie r s .  A insi dans le  cadre de c e tte  com
munauté ethnique i l  n 'y  avait pas de division séparant le s  honroes qui 
s 'o ccu p a ie n t de l a  gu erre . Au moment de l a  con fro n tation  pourtant 
avec d 'a u tr e s  groupes ethniques e t au moment de l'accom plissem ent 
de l a  conquête, le  commandant -  sou verain  v i t  se  trou v er sous son 
a u to r ité  e t  l e s  g u e rr ie r s  /de son propre groupe ethnique/ e t l e s  
s u je t s  payant des t r ib u t s  /d e s  groupes ethniques é t r a n g e r s / .  A ce 
moment-là le  groupe de vainqueurs d even ait une p a r t ie  -  p r iv ilé g ié e  
et s 'occu p an t de l a  guerre -  d'une so c ié té  p lu s grande. Tel fu t  le  
cas de l a  con stru ction  de l 'E t a t  des Toucouleurs.

Une au tre  v a r ia n te  de l a  conquête f a i t e  par un groupe ethnique 
e s t  c e l l e  de l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t  des Peuls de M acina. Chez 
l e s  Peuls e l l e  n 'é t a i t  p as l i é e  à l a  m igration  car i l s  v iv a ie n t à 
K acina depu is le  XVe s iè c le  au p lu s ta r d 1^7 . Les P eu ls effectuèrent 
donc une so rte  de conquête in té r ie u re  des au tre s peuples en se  grou
pant à l a  lu t te  se lon  le  p rin c ip e  ethnique ou r e l ig ie u x .

L'étape su ivan te  de l'évolution du système so c io -p o lit iq u e  créé  
p ar l 'in v asio n  des groupes ethniques p ar un seu l groupe, c o n s i s t a i t  
à dissiper l'arm ée des vainqueurs sur l e  t e r r i t o i r e  conquis ce qui 
é t a i t  l i é  aux d iv is io n s  a d m in istra tiv e s  e t à l'importance numérique 
de l'armée. D 'au tre  p a r t ,  dans l a  p ériode étatique, on voyait f a i b l i r  
peu à peu l e  rapp ort entre l a  division socia le  e t  l a  division ethnique. 
Cela se t r a d u i s a i t  p ar le  f a i t  que l e s  hommes appartenant aux grou
pes conquis devenaient eux a u ss i  g u e r r ie r s .  U s pouvaient devenir mem
b re s  des mêmes détachements que l e s  vainqueurs ou b ien  former des
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détachements à p art -  comme l e s  so fa  d 'o r ig in e  Bambara dans l 'E t a t  
des Toucouleurs. Cela c o ïn c id a it  avec l a  d is t in c t io n  des gardes du 
corps du souverain  ou d 'a u tre s  détachements permanents. La d i f f é 
rence de c e tte  v a r ia n te  de l a  form ation des fo rce s  armées dans le  
p ro cessu s du passage de l 'o r g a n is a t io n  p réé ta tiq u e  à l 'o r g a n is a 
t io n  é ta tiq u e  par rapport à  l a  v a r ia n te  des gardes p r in c iè re s  e s t  
n e t te . La garde p r in c iè re  n 'é t a i t  p as fondée sur le  p rin c ip e  de l a
p a r t ic u la r i t é  ethnique la q u e lle  ne pouvait ê tre  que son t r a i t  se -  

'l 48
condaire • Par contre ce qui c im en ta it un peuple accom plissant 
une in vasion  c 'é t a i t  l a  communauté ethnique. E lle  se  tro u v a it  au- 
-d e ssu s des au tre s t r a i t s  d'une armée b ien  que nous trouvions éga
lem ent, dans c e l l e - c i ,  des t r a i t s  c a r a c té r is t iq u e s  pour l e s  gardes 
p r in c iè re s : c ap ac ité  de combat, a c t iv i t é  g u e rr iè re , f i d é l i t é  au 
ch e f. Quant à l 'e n t r e t ie n  et l'équipem ent par le  ch ef -  souverain , 
i l  s ' a g i t  l à  d 'un t r a i t  moins d i s t in c t .  Dans l a  période p r é é ta t i
que e t pendant l a  période des in v asio n s l e s  d iffé re n c e s  s o c ia le s  
dans le  groupe des vainqueurs n 'é t a ie n t  pas grandes, l e s  moyens 
n é c e s sa ire s  pour l 'e n t r e t ie n  des trou p es é ta ie n t gagnés par tout 
l e  monde en commun. Dans la  période é ta tiq u e  ap p ara ît l a  p ratiqu e 
de n o u rrir  e t d 'éq u ip er  l'arm ée p ar l 'E t a t  ce qui ne veut pas d ire  
que c 'e s t  lè  un devo ir retombant directem ent su r l a  personne du 
sou verain . I l  ne put ê tre  considéré comme t e l  q u 'à  mesure que l ' a u 
t o r i t é  cen tra le  s 'a f f e r m i s s a i t .

Dans l 'h i s t o i r e  de l'E urope on connaît une v a r ia n te  analogue 
de l 'é v o lu t io n  des fo rc e s  armées dans le  p rocessu s de l a  construc
t io n  de l 'E t a t .  Nous pouvons in d iquer i c i  des cas d 'in v a s io n  f a i 
t e s  par d i f f é r e n t s  peuples germaniques: par exemple des V isigo th s
su r l a  péninsule Ib ériq u e , des Francs sur l a  Gaule, des Lombards

149 %su r 1 I t a l i e  , e t a u ss i  des Normands dans l e s  c a s  ou i l s  ne se
l im ita ie n t  pas à p i l l e r ,  mais conquéraient le  t e r r i t o i r e  e t orga
n isa ie n t  l 'E t a t 13 . C 'e s t  là  un phénomène connu chez l e s  au tre s 
peuples a u s s i ,  i l  concerne l'invasion  des Avars, des P ro tobu lgares, 
des Magyars e t a u ss i  l e s  in v asio n s a rab e s131. On peut remarquer 
i c i  que l 'in v a s io n  e t  l a  p a r t ic u la r i t é  ethnique elles-m êm es ne 
sont pas une base s u f f i s a n te  pour l a  con stru ction  de 1 'E ta t  e t 
l 'o r g a n is a t io n  des fo rc e s  armées correspondant à ce stad e  de l ' é 
v o lu tio n  p o li t iq u e . E l le s  dépendent a u ss i  des a u tre s  fa c te u rs  e t 
su rto u t du niveau de l'économ ie sur l e  t e r r i t o i r e  conquis, du vo
lume des su rp lu s de production  e t du niveau de l 'o r g a n is a t io n  po-
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l i t iq u e  a t t e in t  p ar l e  peuple e ffe c tu a n t l 'in v a s io n . S i ce niveau 
e s t  tro p  b a s , l 'é v o lu t io n  v e rs  l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e  e s t  Impos
s ib l e  ou t r è s  d i f f i c i l e .  Les m igration s e t l e s  in v a sio n s de ce r-

,  152t a in s  peuples s la v e s  peuvent en fo u rn ir  1 exemple . Cela e s t  
com préhensible à  l a  lum ière de nos co n sid é ra tio n s précédentes su r 
l a  co n tra in te  année qui peut ê tre  le  moyen et non l a  cause de l a  
form ation  d 'un  E ta t .  S i c e tte  cause manque, l a  co n tra in te  devient 
in s u f f i s a n t e .

C erta in s chercheurs co n sid é ra ien t un groupe ethnique armé ac
com plissan t une in v a s io n  comme une o rg an isa tio n  iden tiqu e au com
pagnonnage. R.Wenskus considère un t e l  groupe m igrant sous l e  com
mandement du r o i ,  où l a  p a r t ic ip a t io n  é t a i t  bénévole, comme une 
"pyramide armée -  compagnonnage" du peuple e n tie r  avec c e t te  ré 
serve  q u ' i l  s ' a g i t  l à  uniquement de l a  première gén ératio n  accom- 

* 153p l i s s a n t  l 'in v a s io n , e t non des gén ératio n s su iv an tes . J e  pen
se  que l 'a s s o c ia t io n  de d iv e rs  ty p es des troupes p ar l'e m p lo i du 
même terme pour l e s  déterm iner e ffa c e  l e s  d iffé re n c e s  e x is ta n te s  
e t  p ar conséquent rend l 'a n a ly s e  p lu s  d i f f i c i l e .  C 'e s t  pourquoi 
un groupe ethnique e ffe c tu a n t une in v asio n  e t se trouvant à un n i
veau t r i b a l  de l 'é v o lu t io n  ne d o it  p a s , à mon a v is ,  ê tre  q u a l i f ié  

1 54de compagnonnage .
Le m atérie l o u e s t - a fr ic a in  r e c u e i l l i  dans ce t r a v a i l  a in s i  

que l e s  an a lo g ie s européennes p r i s e s  en co n sid é ratio n  perm ettent 
l 'h y p o th èse  que dans l e  cas où l 'E t a t  se  form ait p ar une conquête 
de l ' in t é r i e u r ,  c e la  se  p ro d u isa it  l e  p lu s  souvent avec l a  p a r t i 
c ip a t io n  du compagnonnage. Une t e l l e  o rg an isa tio n  se  form ait d 'h a
b itu d e quand le  t e r r i t o i r e  où, par l a  conquête e t l a  co n tra in te ,
se  form ait l 'E t a t  é t a i t  homogène au p oin t de vue ethnique. Dans 
le  c a s  de l a  m igration  réunie avec l 'in v a s io n  e t l a  conquête de 
1 'e x té r ie u r  on observe le  p lu s  souvent l a  v arian te  de l a  d iv is io n  
en armée e t s u je t s  d 'a p rè s  l e s  groupes eth niques.

Les deux v a r ia n te s  p résen tées i c i  sont l i é e s  p ar l e  f a i t  que
l 'E t a t  s ' é t a i t  formé su r  l a  v o ie  de l a  v io len ce  appliquée par l e s  
fo rc e s  armées1 L'arm ée donnait e n su ite  le  début à  l a  t o t a l i t é  
où à une p a r t ie  du groupe gouvernant dans l 'E t a t .  Sur ce poin t i l  
y a v a i t  cependant des d iffé re n c e s  im portantes en tre  l e s  E ta ts  a f r i 
c a in s  é tu d ié s  i c i  e t  l e s  E ta ts  européens. En A frique une armée com
me l e  compagnonnage ou l e  groupe ethnique fa is a n t  l a  conquête don
n aien t le  début à  to u t l e  groupe exerçan t e t soutenant le  pouvoir
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ou à  sa  m a jo r ité . La couche gouvernant dans l a  période p ré é ta tiq u e , 
l e s  ch e fs des grandes fa m ille s  e t  des v i l l a g e s  pouvaient s'en gager 
dans le  p ro cessu s de l a  co n stru ctio n  de 1 'E ta t  e t re n fo rc e r  leu r 
pouvoir en entrant dans l e s  rangs de l'a rm é e . Ceux qui ne l 'a v a ie n t  
pas f a i t  demeuraient ch efs dans le u r s  communautés, m ais i l s  é ta ie n t 
o b lig é s  d 'a g i r  au nom e t au p r o f i t  de l 'E t a t  ta n d is  qu 'un  détache
ment armé p lacé  à le u r s  c ô té s  v e i l l a i t  su r le u r  comportement. Com
me i l  en r é s u lte ,  l a  p o s it io n  du groupe des ch efs é t a i t  tro p  fa ib le  
pour q u ' i l s  p u ssen t, ne s'appuyant que su r c e tte  fon ctio n , s 'a s s u 
re r  une p lace  élevée dans l a  h ié ra rch ie  so c ia le  de l a  période é ta 
t iq u e . C ette f a ib le s s e  é t a i t  due à l 'a b se n c e  des b ase s m a té r ie lle s  
de le u r  a u to r ité .

La s itu a t io n  é t a i t  d iffé re n te  en Europe où, en dehors des gar
des p r in c iè re s  e t  des groupes accom plissant l e s  in v a s io n s, e x i s t a i 
ent d 'a u tr e s  couches qu i ne s 'é t a ie n t  p as l a i s s é  en lever le u r  hau
te  p o s it io n  so c ia le  e t  qui en trèren t dans l a  com position du groupe 
gouvernant. C 'é ta ie n t , su r l e s  t e r r i t o i r e s  de l 'a n c ie n  empire, l e s  
p r o p r ié ta ir e s  fo n c ie r s  qui avaien t r é u s s i  h échapper à l a  mort, et 
dans l e s  so c ié té s  s la v e s  e t germaniques de l'E urope c e n tra le  e t
o r ie n ta le ,  l e s  c h e v a lie r s  -  vassaux opérant en dehors de l 'o r g a n i-

% 156sa t io n  des gardes p r in c iè re s  .
C ette  d iffé re n ce  a v a it  une in flu e n ce  d é c is iv e  su r l 'é v o lu t io n  

de ces s o c ié té s .  On peut donc l a  co n sid é rer  comme p lu s  importante 
que c e l l e s  énumérées ju s q u 'ic i :  l 'o r ig in e  l ib r e  ou mixte / l i b r e s  
e t  e s c la v e s /  des g u e r r ie r s  dans l a  garde p r in c iè re , l a  com position 
un i- ou p lurieth n iqu e de l'arm ée , le  type de l a  conquête de l 'e x t é 
r ie u r  ou de l ' i n t é r i e u r .

Le m atérie l o u e s t - a fr ic a in  c i t é  dans ce t r a v a i l  e t sa  compa
ra iso n  avec l e s  r é s u l t a t s  des études su r l a  form ation des E ta ts  en 
Europe à  l'époque du haut moyen âge prouvent que l a  co n tra in te  a r 
mée é t a i t  une méthode u t i l i s é e  à l a  form ation  des E ta t s  p r im it i f s  
à  des époques d if fé r e n te s ,  su r des con tin en ts d i f f é r e n t s ,  parmi 
l e s  gens de cu ltu re  e t  de race d i f f é r e n t e s .  C 'e s t  donc l à  un phé
nomène d 'h i s to i r e  u n iv e r se lle .

J e  ne pense p as cependant que l e  m até rie l r e c u e i l l i  i c i  auto
r i s e  à c o n sta te r  que l a  con tra in te  armée, non-économique ou même, 
p lu s largem ent, une c o n tra in te  quelconque s o i t  l'u n iq u e  v o ie  me
nant de l 'o r g a n is a t io n  p réé ta tiq u e  à l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e . C 'est 
en to u t  c a s  une v a r ia n te  souvent observée indépendansnent de l 'é p o 
que, du l ie u  et du type de l a  c u ltu re . Dans l a  l i t t é r a t u r e  du su jet
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une th èse  e s t  avancée su r le  co n tra t s o c ia l  en ta n t que début des 
o rg an isa tio n s é ta t iq u e s1^ . I l  s ' a g i t  su rtou t de l a  s i tu a t io n  où 
une so c ié té  v iv an t à un stad e  p réé ta tiq u e  de l 'o r g a n is a t io n , m ais 
ayant d é jà  des con dition s économiques e t c u l t u r e l le s  pour former 
un E ta t se  trouve menacée p ar un danger e x té r ie u r . Panni l e s  c a s  
rap p ortés e t  an a ly sés dans ce t r a v a i l  on ne c o n sta ta  pas l 'e x i s t e n 
ce d'une t e l l e  s itu a t io n  ce qui n 'e x c lu t pas c e tte  p o s s ib i l i t é  qui 
c o n s t itu e r a it  une au tre  v a r ia n te  de l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t  e x i
geant e l l e  a u s s i  l 'o r g a n is a t io n  de l a  fo rce  armée, mais san s te r r o 
r i s e r  dès le  début sa  propre popu lation .

Les deux v a r ia n te s  concernent l e s  débuts de l a  form ation de 
l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e . L 'é v o lu t io n  su c ce ssiv e  des E ta ts  p rim itifs  
n 'e x c lu t p as pourtant l 'u t i l i s a t i o n  des deux méthodes. Parmi l e s  
E ta t s  o u e s t - a fr ic a in s  é tu d ié s  dans ce t r a v a i l  tb u s furent formés 
par l a  c o n tra in te . M ais dans l a  p lu p art d 'eux on peut co n sta te r  
des tendances à l a  lé g it im a tio n  du pouvoir parmi l e s  s u je t s .  C 'é 
ta ie n t  donc l e s  débuts d'un p ro ce ssu s qui p ou v ait conduire à l a  
conclusion  d 'un  c o n tra t , r e s s e n t i  par l a  pop u lation  car p résen t 
dans l a  m e n ta lité  c o l le c t iv e ,  désignant l e s  d ev o irs de l 'E t a t  dans 
le  domaine de l a  défense contre une in vasion  e t  de l 'o r g a n is a t io n  
de l a  v ie  de to u te  l a  so c ié té .

La seconde v a r ian te  où un co n tra t s o c ia l  se  tro u v e ra it  à l 'o r i 
gine de l 'E t a t  admet l a  p o s s i b i l i t é  d 'en fre in d re  ou de rompre ce 
co n tra t à mesure de l 'a c c ro isse m e n t de l a  fo rce  des groupes de po
p u la tio n  exerçan t le  pouvoir e t  d isposan t de l'a rm é e . A insi dans 
l a  su ite  de l 'é v o lu t io n  de l 'E t a t  p r im it i f  peuvent c o e x is te r  l e s  
élém ents de l a  con train te  e t  ceux du c o n tra t s o c ia l .  L 'E ta t  en 
ta n t q u 'o rg a n isa tio n  du gouvernement de c la s s e  se  s e r t  to u jo u rs  
de l a  con tra in te  b ien  que le  rô le  de l a  fo rce  armée p u isse  ê tre  l i 
m ité par l 'u t i l i s a t i o n  des a u tre s  méthodes de c o n tra in te . M ais l e  
rô le  de l 'E t a t  ne peut ê tre  con sid éré  d'un se u l c ô té . La d i a l e c t i 
que de son a c t iv i t é  c o n sis te  en un exercice  sim ultané des fonctions 
de c la s s e  de l a  con tra in te  e t des fon ctio n s p o s i t iv e s ,  accep tées 
par l a  p opu lation  a s s e r v ie ,  de défense et d 'o rg a n isa t io n . Dans d i f 
fé re n te s  époques de l 'h i s t o i r e ,  su ivan t l e  degré de développement 
e t  l e s  fa c te u r s  co n jo n ctu re ls , ce sont s o i t  l e s  fa c te u rs  de l a  con
t r a in t e ,  s o i t  l e s  a c t iv i t é s  v is a n t  l ' i n t é r ê t  commun de to u te  l a  
so c ié té  qui dominent. En s'appuyan t su r l e s  m atériaux réu n is i c i  
on peut avancer l a  thèse que l a  form ation d é f in i t iv e  de l 'o r g a n i 
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sa t io n  é ta tiq u e  p rim itiv e  créée su r l a  v o ie  de l a  co n tra in te  s ' e f 
fec tu e  au moment où l e s  éléments de c e t te  con tra in te  commencent à 
ê t re  com plétés par l e s  fon ctio n s de l 'E t a t  v isan t l ' i n t é r ê t  commun.

C 'e s t  pour c e la  a u s s i  que l a  d iffé re n c e  su ivan te concernant 
le  domaine de l 'id é o lo g ie  e s t  im portante. Car l e  rapport en tre  l ' a r 
mée e t  l e  chef -  sou verain  re p o sa it  c e r t e s ,  dans tou s l e s  c a s , sur 
l a  f i d é l i t é  des g u e rr ie r s  e t sur le  so in  que p ren a it le  souverain  
de son armée, mais l e s  ra iso n s  de ce s  a t t i tu d e s  n 'é t a ie n t  pas l e s  
mêmes. Dans l e s  cas l e s  moins com pliqués i l  pouvait s ' a g i r  de l ' a c 
cep ta tio n  de ces p rin c ip e s  p ar co n sid é ra tio n  aux in té r ê t s  communs. 
Mais i l  e s t  d i f f i c i l e  de réduire le  fondement des rap p o rts  entre
le  ch ef e t l'arm ée uniquement aux avantages récip ro q u es. I l s  furent

0 0  15Ql à  un élément im portant, m ais in s u f f i s a n t  à  lu i  to u t se u l . I l
d e v a it ê tre  complété p ar l a  p erso n n a lité  exception n elle  du chef,
par sa  f a c u lté  de gagner l a  sympathie de se s  g u e rr ie r s , par son
courage e t l e s  t a le n t s  g u e rr ie r s  q u ' i l  p o s sé d a it .  Les su ccès de
guerre f a i s a ie n t  gagner au chef de nouveaux p a r t isa n s  non seulanent
à cause du b u tin . I l s  é v e i l la ie n t  l e  re sp e c t e t l a  fo i  dans l e s
p o s s i b i l i t é s  d 'un t e l  commandant. Chez l e s  Germains l 'o b l ig a t io n

* 1 59de p re te r  serment jo u a i t  un rô le  co n sid érab le
De t e l s  fondements de l 'a t t i t u d e  réciproque en tre l e  chef -  

souverain  e t  son armée se  form aient e t  se  m aintenaient p lu s  f a c i l e 
ment dans de p e t i t e s  o rg an isa tio n s où l'arm ée n 'é t a i t  pas t r è s  nom
breuse e t pouvait ê tre  concentrée auprès du souverain . C 'e s t  donc 
un é ta t  de choses c a r a c té r is t iq u e  le  p lu s  souvent pour l e s  étapes 
i n i t i a l e s  de l a  form ation de l'arm ée e t  de l 'E t a t .  Des échelons 
d 'o rg a n isa tio n  su p é rie u rs , l 'a c c ro isse m e n t numérique de l'arm ée , 
l 'o c c u p a tio n  d 'un  grand t e r r i t o i r e  e t l a  d iv is io n  t e r r i t o r i a l e  des 
trou pes ex ig ea ien t des m o tifs id éo lo g iq u e s p lu s profonds pour que 
le  l i e n  de l'arm ée avec le  souverain  pût ê tre  maintenu. Ces m o tifs , 
l a  r e l ig io n  l e s  f o u r n is s a i t ;  le  ch r istian ism e  en Europe, l ' i s l a m  
ou l a  f o i  en l a  p u issan ce magique du sou verain  en Afrique occiden
t a l e .  Souvent l e s  deux élém ents é ta ie n t  l i é s  entre eux du f a i t  du 
syncrétism e des croyances.

L es tran sform ation s susmentionnées dans l e s  m o tifs  id é o lo g i
ques de l 'a t t i t u d e  de l a  f i d é l i t é  son t c a rac té r ist iq u e s pour l 'E t a t  
de Samori qui après l a  période des prem ières conquêtes se  proclama 
chef des f id è le s .  Au Kenedougou l a  fo i  dans le  pouvoir magique du 
souverain  é t a i t  p lu s fo r te  que l ' i s l a m .  Chez l e s  Bambara i l  n 'y
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a v a it  que l a  magie, i l s  re je tè re n t  l ' i s l a m  et demeurèrent animistes. 
En Europe c 'é t a i t  un type d 'é v o lu tio n  fo r t  c a r a c té r is t iq u e  à  c e tte  
d iffé re n c e  p rès que le  ch ristian ism e  s a c r a l i s a i t  le  pouvoir é t a t i 
que sans f a i r e  des gouvernants l e s  c h e fs  r e l ig ie u x .  On peut cepen
dant in d iq uer c e r ta in s  éléments de t e l l e s  démarches, par exemple 
l a  b é a t i f ic a t io n  des membres éminents de l a  d y n astie .

En Afrique o cc id en ta le  nous avons a f f a i r e  a u ss i  à une au tre
v a r ia n te . Le commandant dès le  début de son a c t iv i t é  se  proclam ait
ch ef des f id è le s  e t menait l e s  conquêtes sous l a  bannière de 1 ' i s -

160lam . Tel fu t  le  c a s  des P eu ls de Macina e t  des Toucouleurs .
Les b a se s id éo lo g iq u e s pour l e  développement des sentim ents 

de l a  f i d é l i t é  e t du dévouement pouvaient donc ê tr e  v a r ié e s .  Leur 
in flu e n ce  sur l 'a t t i t u d e  des g u e rr ie r s  é t a i t  sem blable. Mais l ' i n 
flu en ce ou l a  p o s s ib i l i t é  d 'in flu e n c e r  l e s  au tre s s u je t s  d i f f é r a i 
ent énormément. S i l e s  systèm es des croyances an im istes avec le u r  
p a rtic u la r ism e  ne f a c i l i t a i e n t  pas l 'e m p r ise  sur l a  population  a s 
se r v ie ,  l e s  grandes r e l ig io n s  raonothéiques perm ettaient de r é a l i 
se r  c e t t e  tâch e. Dans l 'E t a t  p r im it i f  ce fac te u r  n 'a v a i t  pas enco
re beaucoup d 'im portance. La cohésion du pouvoir é t a i t  conservée 
m algré l e  défau t de ju s t i f i c a t io n s  de l a  p art des grands systèm es 
re lig ieu x . Mais ce fa c te u r  a v a it  une grande importance pour l e s  é ta 
pes su iv an te s de l 'é v o lu t io n  de l 'o r g a n is a t io n  é ta tiq u e  c a r  i l  
é t a i t  l i é  à  l a  lé g it im a tio n  de l 'E t a t  parmi l e s  s u je t s .  D 'au tre  
p a rt  le  c a ra c tè re  des croyances e x e r ç a it  une in flu en ce  con sidéra
b le  su r l 'a p p a r e i l  é ta t iq u e . Là où l e s  grands systèm es re lig ie u x  
n 'e x is t a ie n t  p as, l 'a p p a r e i l  du pouvoir é t a i t  presque entièrement
id en tiqu e  avec l a  h ié ra rch ie  m i l i t a i r e .  Là où de t e l s  systèm es
e x is t a ie n t ,  une p a r t ie  d'hommes exerçan t le  pouvoir n 'ap p arte n a it 
pas à  l'a rm ée , m ais ac co m p lissa it  des fon ctio n s r e l ig ie u s e s  ce qui 
a b o u t is s a i t  à une com plexité p lu s grande de l 'a p p a r e i l  é ta tiq u e .
On peut c ro ire  que c e t t e  s itu a t io n  é t a i t  l i é e  aux p o s s i b i l i t é s  éco
nomiques p lu s  grandes perm ettant d 'e n tr e te n ir  un groupe gouvernant 
p lu s nombreux ce qui tém oignerait d 'un  niveau d 'é v o lu tio n  p lu s  é le 
vé d'une t e l l e  o rg a n isa tio n .

Les c a s  an a ly sé s  e t  comparés i c i  d i f fè r e n t  en tre eux au point
de vue de l a  d ire c tio n , de l a  portée e t  de l a  v i t e s s e  de le u r  évo
lu t io n . La r a p id ité  de l a  form ation de l 'E t a t  après une in vasion  
e x té r ie u re  e s t  moins surprenante e t ,  comme nous l 'a v o n s  d é jà  s i 
gn a lé , trouve sa  ju s t i f i c a t io n  a u s s i  b ien  dans le  niveau de l ' o r 
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g a n isa t io n  acq u is p ar l e s  conquérants que dans l 'o r g a n is a t io n  e t 
l e  degré de développement des p opu lation s con qu ises. Les Toucou- 
le u r s  p ro fitè re n t de nombreux élém ents de l 'o r g a n is a t io n  d es Bam- 
b ara , P eu ls, Diawara, Khassonke q u ' i l s  av a ien t con quis. C 'é t a i t  un 
phénomène analogue à ceux qu'on o b se rv a it  en Europe à l'époqu e des 
m igration s des peu ples e t  des in v asio n s germaniques su r l e s  t e r r i 
t o i r e s  de l'em p ire  romain ou pendant l 'in v a s io n  des Magyars. Dans 
ce c a s  le  passage de l 'o r g a n is a t io n  t r ib a le  à l 'o r g a n is a t io n  é ta 
tiq u e  s 'a c c o m p lis sa it  rapidement ap rès l 'in v a s io n  grâce aux p o s s i
b i l i t é s  économiques e t o rg a n isa tio n n e lle s  trou vées su r l e s  t e r r i 
t o i r e s  conquis.

Le cas de l a  conquête de l ' in t é r i e u r  e s t  p lu s  com pliqué. I l  
e x ig e a it  théoriquement p lu s de temps c a r  i l  ne s 'a c c o m p lis sa it  pas 
par une in vasion  m assive unique, m ais par l a  lu t t e  des groupes lo 
caux e t  de le u rs  ch efs e t  par l 'é l im in a t io n  su cce ssiv e  des p lu s 
f a i b l e s .  Le passage d es groupes de g u e r r ie r s  se ré u n issan t occa
sionnellem ent pour f a i r e  des p i l l a g e s  aux armées s t a b le s  groupées 
autour du commandant, e t en su ite  à l a  conquête du t e r r i t o i r e  e t  à 
l'ag ran d issem en t de l a  fo rce  des trou p es permanentes p ar  le  recru
tement s 'e f f e c t u a i t  dans l a  p a r t ie  étud iée de l 'A fr iq u e  l e  long de 
l a  v ie  de p lu s ie u rs  gén ératio n s, e t dans le  cas de Samori en l ' e s 
pace de l a  v ie  d'un se u l souverain . En Afrique o cc id en ta le  l e s  con
d it io n s  économiques perm ettant l a  form ation  des E ta t s  se  form aient 
durant une longue période de même que l e s  modèles é ta t iq u e s  connus 
des gens. Leur e x p lo ita t io n  pouvait donc s 'acco m p lir  rapidement au 
moment de l a  c o n st itu t io n  d'une a u to r ité  p o lit iq u e . Nous avons donc 
a f f a i r e  d 'abord  à une longue form ation e t  p e rs istan ce  des condi
t io n s  économiques e t  c u lt u r e l le s  rendant p o ss ib le  l a  n a issan ce  de 
1 'E ta t  e t en su ite  à un déroulement rap id e  des phénomènes p o l i t i 
ques conduisant à  l a  form ation de l 'o r g a n is a t io n  é ta t iq u e  p rim itiv e .

Sur ce fond l e s  p ro cessu s de form ation  des E ta t s  s 'a cc o m p lis
san t en Europe du haut moyen âge su r l e s  t e r r i t o i r e s  qui é ta ie n t 
s i t u é s  en dehors de 1 'em pire romain e t  sur le sq u e ls  s 'e f f e c t u a i t  
l a  conquête de l ' in té r ie u r  éta ien t plus longs tout en étant différents 
à ce t égard l e s  uns des a u tre s . On peut c i t e r  par exemple l e  pro
c e ssu s  commencé p lu s tô t  e t durant p lu s  longtemps en Bohême qu 'en  
Pologne . D 'au tre p a rt nous ne con stato n s pas en Europe une pé
rio d e  s i  longue où l e s  p o s s ib i l i t é s  économiques e t  c u l t u r e l le s  de 
l a  con stru ctio n  de l 'E t a t  au ra ien t e x i s t é  e t que c e tte  o rgan isa
t io n  ne se  s e r a i t  pas formée.
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Un rythme d if fé r e n t  des tran sfo rm atio n s n 'e s t  pas sans impor
tan c e . On peut avancer l'h y po th èse  que p lu s l'arm ée qui e f fe c tu a it
l a  co n stru ctio n  de l 'E t a t  é t a i t  p u issa n te , p lu s  ce p ro cessu s é t a i t

1 62 *rap id e  • L 'avantage su r l e  r e s te  de l a  so c ié té  p erm etta it au chef 
e t à l'arm ée  d 'a c q u é r ir  rapidement l e  pouvoir, de lu i  donner l e  ca
r a c tè re  é ta tiq u e  e t de l e  conserver e fficacem en t. La longue durée 
du p ro ce ssu s p ro u v era it en revanche l 'e x i s t e n c e  d 'un  é q u ilib re  p lus 
grand en tre l a  so c ié té  e t  l e  groupe de g u e rr ie r s  permanents qui 
s 'e n  d is t in g u a it  a in s i  q u 'en tre  d i f fé r e n t s  groupes de g u e rr ie r s  
en tre eux. Toutes ce s d iffé re n c e s  cependant n 'ont qu'un c a rac tè re  
lo c a l  e t ne changent pas le  fond du modèle de l a  form ation de l 'E 
t a t  que nous décrivons i c i .

Une d iffé re n c e  p lu s  e s s e n t ie l le  quoique dépassant l e  problème 
de l a  form ation des o rg a n isa tio n s é ta t iq u e s  concerne l e s  étapes 
su iv an te s de l 'é v o lu t io n  de l'an n ée  e t  de l 'E t a t .  L 'e x p lo ita t io n  
c o l le c t iv e  des s u je t s  e t  la  d is t r ib u t io n  c en tra le  des b ien s é ta ie n t 
c a r a c té r is t iq u e s  pour tous l e s  cas o u e s t - a fr ic a in s  mentionnés dans 
ce t r a v a i l .  Ce système e x i s t a i t  a u ss i  dans d 'a u tre s  so c ié té s  humai
nes, i l  fu t étud ié en ce qui concerne l e s  o rg an isa tio n s é ta tiq u e s  
p r im itiv e s  su r l'exem ple de l a  monarchie des prem iers P ia s t s  en 
Pologne1^3 » i l  a a u ss i  s e s  éq u iv a len ts dans l 'h i s t o i r e  de d i f f é 
re n ts  peuples e t E ta t s ,  à l'é^ocjue où i l s  é ta ie n t au stad e  de l 'o r 
g a n isa tio n  é ta tiq u e  p rim itiv e  . A un niveau d 'é v o lu tio n  p lu s é le 
vé i l  co n stitu e  un des élém ents de ce qu 'on ap pe lle  mode de produc
t io n  a s ia t iq u e 1 I l  n 'é t a i t  pourtant pas le  se u l des systèm es 
p o s s ib le s  e t  sa  d u r a b i l i t é  n 'é t a i t  pas iden tiqu e dans l e s  so c ié té s  
e t E ta ts  r e s p e c t i f  s 1 Les systèm es qui s 'é t a ie n t  formés en Euro
pe dans l e  haut moyen âge su b iren t une év o lu tion  conduisant vers 
des rap p o rts  socio-économ iques féodaux . Le compagnonnage fu t 
d 'ab o rd  d isp e rsé  e t en su ite  i l  d isp a ru t . Sa p lace  fu t  occupée par 
une armée composée de c h e v a lie rs  s 'arm an t à le u rs  f r a i s  grSce aux 
revenus acq u is par l 'e x p lo i t a t io n  des domaines m is à  le u r  d isp o s i
t io n .  Le développement de l 'E t a t  f i t  a c c r o îtr e  l'im p ortan ce  des 
I n s t i t u t io n s  de pouvoir au tre s que l'a rm é e . Le groupe de c h e v a lie rs  
dev in t une des p a r t ie s  d'une c la s s e  gouvernante p lu s la r g e .  La 
tran sform atio n  du compagnonnage ou du groupe ethnique fa i s a n t  
l 'in v a s io n  en c h e v a le r ie  d isp osan t de l a  te r r e  é t a i t  f a c i l i t é e  par 
le  f a i t  qu 'en  Europe du haut moyen âge l e s  armées susm entionnées 
ne c o n st itu a ie n t pas un se u l type des tro u p es. Sur l e s  t e r r i t o i r e s
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qu'on conquérait se  tro u v a ien t, comme nous l 'a v o n s  d i t ,  l e s  an
c ie n s  groupes gouvernants d isp o san t de l a  te r r e  e t parmi eux des 
g u e r r ie r s .  Une p a r t ie  d 'e n tre  eux en tra  dans l 'a p p a r e i l  é ta tiq u e  
e t  dans l'arm ée des conquérants. Là où l 'E t a t  se  forma par l a  con
quête de l ' in t é r i e u r  f a i t e  par l a  garde p r in c iè re , i l  e x i s t a i t  à

163côté  d 'e l l e  une ch ev a lerie  du type v a ssa liq u e  . C ette o rien ta 
t io n  de l 'é v o lu t io n , connue de l 'h i s t o i r e  de l'E u ro p e , n 'e s t  ce
pendant qu'une des v a r ia n te s  p o s s ib le s  de l 'é v o lu t io n  de l 'E t a t  
e t de l a  so c ié té  p r im i t i f s .  E l le  a u ra it  pu se ré p é te r  a u ss i en
dehors de l'E u ro p e . C 'e s t  pourquoi l e  problème de l a  fé o d a lité

* # 1 69e s t  d iscu té  également en rapport avec l 'h i s t o i r e  de l 'A fr iq u e  .
Nous n'avons pas co n sta té  de phénomènes comme l 'e x i s t e n c e  des v a s
saux dans l e s  E ta ts  a f r ic a in s  é tu d ié s  ce qui co n stitu e  un fac teu r 
im portant décidant des d iffé re n c e s  de l 'é v o lu t io n  de ces systèm es 
p o l i t iq u e s .

Dans de nombreux systèm es p o lit iq u e s  a f r ic a in s ,  au moment du 
p assage  de l 'o r g a n is a t io n  t r ib a le  ou segm entaire à l 'o r g a n isa t io n  
é ta tiq u e , l 'é v o lu t io n  fu t bloquée à d if fé r e n t s  niveaux: p a r fo is  
d é jà  dans l a  période t r a n s i t o ir e  e t  p lu s souvent^ comme dans l e s  
c a s  an a ly sés i c i ,  au niveau de l 'E t a t  p r im it i f  . C ette s i tu a t io n , 
comme nous l 'a v o n s  co n staté  p lu s t ô t ,  a v a it  deux v a r ia n te s : une 
t o t a le  s t a b i l i s a t io n  in té r ie u re  e t  t e r r i t o r i a l e  du système ou une 
s t a b i l i s a t io n  des r e la t io n s  in té r ie u r e s  pendant qu 'on  p o u rsu iv a it 
l 'a c t io n  des conquêtes et que le  t e r r i t o i r e  de l 'E t a t  au gn en ta it. 
Dans l e s  deux c a s  on n 'o b se rv a it  pas de tran sfo rm atio n s in té r ie u 
r e s ,  du développement q u a l i t a t i f  de l 'o r g a n is a t io n  créée grâce à 
l a  c ro issan ce  économique e t  l 'é ta b lis s e m e n t  de l a  s tru c tu re  so c ia 
le  su r l a  p ro p r ié té  de l a  t e r r e  e t  des troupeaux. Les conquêtes 
é ta ie n t  un moyen de m aintenir l 'é q u i l ib r e  in té r ie u r  e t n 'o f f r a i 
ent pas l a  p o s s ib i l i t é  d 'év o lu tio n  su c c e ss iv e . L 'a g r e s s iv i t é ,  l e s  
conquêtes, l a  p r i s e  de bu tin  c a r a c té r is a ie n t  a u s s i  l e s  o rgan isa
t io n s  é ta tiq u e s  p r im itiv e s  européennes, mais le  p ro ce ssu s de l a  
fé o d a lis a t io n  e t  l 'a cc ro isse m e n t économique lim itè re n t le  rô le  
de ce s fa c te u r s .

Répondre q u e lle s  é ta ie n t  l e s  r a iso n s  du b lo cage  des p ro ces
su s de l 'é v o lu t io n  de l 'o r g a n is a t io n  p o lit iq u e  à  l 'é t a p e  t r a n s i 
t o i r e  ou c e l l e  de l 'E t a t  p r im it i f  n 'e s t  pas chose sim ple. Les 
E ta t s  a f r ic a in s  é tu d ié s  furen t d é t r u it s  par l 'e x p a n s io n  co lo n ia le  
de l a  France. I l  e s t  donc d i f f i c i l e  de p révo ir q u e lle s  au raien t
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été  l e s  é tap e s su iv an tes de le u r  év o lu tion  e t au bout de quel temps 
e l l e s  au ra ien t pu se m an ife ste r . Nous pouvons c o n sta te r  seulement 
l 'a c q u i s i t i o n  du niveau d 'E ta t  p r im it i f  ju sq u 'au  moment de l a  con
qu ête . S i nous considérons cependant l 'h i s t o i r e  de c e t te  p a r t ie  de 
l 'A fr iq u e  dans l a  longue période depuis environ l e  VIe ju sq u 'au  
XIXe s i è c l e ,  nous con statero n s que l e s  o rg a n isa tio n s é ta t iq u e s  qui 
s 'y  é ta ie n t  formées ne dépassèrent pas l 'é t a p e  de l 'E t a t  p r im it i l^ 1 , 
E l le s  tom baient s o i t  sous p re ssio n  d es fa c te u r s  e x té r ie u r s ,  s o i t  
in té r ie u r s ,  sans devenir des E ta t s  développés même s i  e l l e s  fonc
tio n n aien t pendant p lu s ie u r s  s i è c le s .  L 'e x p lic a t io n  des ra iso n s  de 
ce phénomène dépasse le  cadre du p résen t t r a v a i l .

La conquête e t l a  d e stru c tio n  des E ta t s  o u e s t- a fr ic a in s  étu
d ié s  i c i  par une puissan ce européenne r é s u lte  d'une d iffé re n c e  
t r è s  im portante que nous avons ju s q u 'ic i  p assée  sous s i le n c e .  En 
Europe l e s  p ro cessu s é tu d ié s  avaien t l i e u  dans le  haut moyen âge 
/ d 'a i l l e u r s  à  des époques d if fé r e n te s  dans le  cas des anciens t e r 
r i t o i r e s  de l'em p ire  romain e t  dans c e lu i  des t e r r i t o i r e s  germani
ques e t  s l a v e s / .  En A frique o cc id en ta le  i l s  se  p ro d u isire n t au XIXe 
s i è c l e .  En fa is a n t  une étude com parative de ces p ro cessu s nous 
avons ré so lu  d 'é c a r te r  l'é lém e n t du temps c a r  nous nous sommes 
appuyés su r le  c r i t è r e  d 'un niveau d 'é v o lu tio n  rapproché e t  c e lu i-  
- c i  fu t  a t t e in t  par d iv e r se s  so c ié té s  k des époques d i f fé r e n te s .
C 'é t a i t  une démarche théorique v isa n t  k c o n sta te r , d é c r ire  e t in 
te r p r é te r  l e s  phénomènes e t l e s  t r a i t s  c a r a c té r is t iq u e s  formant 
un des modèles du p ro ce ssu s de l a  form ation de l 'E t a t .

Ces p rocessu s s 'a c c o m p lis sa ie n t cependant dans une époque h is 
to riq u e  r é e l l e .  Pour l a  co n stru ction  du modèle ce n 'é t a i t  qu'un 
fa c te u r  secon d aire . M ais pour le  déroulement de l 'h i s t o i r e  i l  n 'e s t  
pas in d if fé r e n t  s i  un p ro cessu s a eu l ie u  au Ve, au Xe ou au XIXe 
s i è c l e .  C 'e s t  lk  une d iffé re n c e  con sid érab le  qui p r i t  de l'im p o r
tan ce quand, dans l a  p ériode  c o lo n ia le , se  p ro d u is it  l a  rencontre 
de d if fé r e n te s  so c ié té s  humaines. Les o rg a n isa tio n s p lu s  f a ib le s ,  
se  trou vant k un niveau d 'év o lu tio n  in fé r ie u r ,  furent a lo r s  s o i t  
d é t r u it e s ,  s o i t  subjuguées par l e s  o rg a n isa tio n s  p lu s f o r t e s .
Quand, au XIX s iè c le ,  eut l i e u  l a  con fro n tatio n  entre un des E ta ts  
européens e t l e s  o rg a n isa tio n s  é ta t iq u e s  p rim itiv e s  o u e s t - a f r ic a i
nes, e l l e  ab o u tit k l a  d e stru c tio n  de ce s d e rn iè re s . A in si l e  f a i t  
de le u r  form ation ta rd iv e  contribua k le u r  su p pression  k l a  su ite  
de l a  conquête p ar une puissan ce européenne qui o r ie n ta  le u r  évo
lu t io n  dans l e  sens qui lu i  convenait.
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l 'h i s t o i r e  de l 'E t a t  de Samori.

' ’2 V oir note 13.

33 B. Nowak, 1974a, p .20-33; idem, 1974b, p .241-246.
34 M. Tymowski, 1981a, p .429.

3^ H. C laessen , P. Skaln ik , 1978b, p .621, où l a  su ite  de l a  
l i t t é r a t u r e .  I l  fau t a jo u te r  que parmi l e s  fa c te u rs  de form ation 
de l 'E t a t  mentionnés dans la  l i t t é r a t u r e  /R . C arneiro, 1970, 
p .734-736/ l a  p re ssio n  de l a  p art du m ilieu  géographique ne joua 
pas un rô le  im portant dans l e s  E ta t s  é tu d ié s .

3^ J e  ne ra p p e lle  to u jo u rs pas l e s  notes quand je  me ré fè re  
au m até rie l réuni dans l a  première e t  dans l a  deuxième p a r t ie .

Y. Person, 1968, p .217; idem, 1975, p .2044-2047.
•70

Dernièrement E. S e rv ic e , 1975, résuma ces travau x  e t pré
sen ta le  m atérie l à l 'a p p u i d'une t e l l e  th è se .

39 Le rô le  des armes à feu dans l 'h i s t o i r e  de l 'A fr iq u e  fu t 
con sidéré  dans un cycle  d 'a r t i c l e s  p u b lié s  en 1971 dans Jou rn al o f 
A frican  H istory . L 'in tro d u c tio n  e t l e s  remarques gén éra le s sont de
G. White, 1971, Voir a u ss i  J .  Goody, 1971, p .51-56 e t C. Sugy, 1975.
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40 Par exemple l e s  armes a feu n 'é ta ie n t  pas employées par 
Babatou -  se lon  l'in fo rm a tio n  o ra le  que m'a tran sm ise Jean  Rouch.

41 Y. Person, 1970, p.905-808 e t 993.

^  H. C laessen , 197Ba, p .555, 566; P. Skaln ik , 1978, p .615»
D. Kurz, 1978, p. 169-1 70 e t 1981, p .177-200; R. Tamayo, 1981, 
p .399-400.

43 M. Swartz, 1968, p .32, je  c i t e  après H. C laessen , 1978a, 
p . 566.

44 B. Nowak, 1969, p .531.

45 E. Peroz, 1889, p .328-330, 336, 344, 415.

46 Ibidem, p .415î ANSOM, Sénégal IV/85, Rapport 6 VII 1886.

47 ANSOM, Sénégal IV/85, Rapport 6 VII 1886; Y. Person,
1970, p .881-883.

48 Y. Person, 1975, p .1330, 1690, 1694.

49 Idem, 1970, p .1016.

F. Quiquandon, 1891a, p .4693.

51 B. H olas, 1957, p.142-161.

32 F. Quiquandon, 1892, p .419; J .  Méniaud, 1935, p .99, 141.

F. Quiquandon, 1891a, p .4694.

^ Ibidem, p .4693.

ANSOM, Soudan 1 /4 , télégramme 6 I I I  1893; Soudan I I I / 4 ,  
télégramme 27 I I  1898.

56 Y. Person, 1970, p.881-883.

57 Ibidem, p .869-870, 887.
<58 AS, 1 G 322, Monographie.

39 Le fa it^ q u e  l e s  t e r r i t o i r e s  envahis et p i l l é s  n 'ont pas 
é té  in corp orés à l 'E t a t  de Kenedougou prouve que l e  p i l la g e  y 
p r é v a la i t  su r l 'e x p a n sio n  t e r r i t o r i a l e .

Les gu erres avec l a  France a in s i  qu 'avec le  Kenedougou 
e t  l e s  Toucouleurs en furent un exemple éloquent.

fi 1 Ainsi fu t jouée l a  guerre avec Samori en 1887-1888 a in 
s i  que l a  guerre avec l a  France.

H. C laessen , 1978a, p .574; P. Skaln ik , 1978, p .616.

63 J .  Holden, 1970; Y. Person, 1975, p .1691-1706, 1753- 
-1 756.
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^  V oir p lu s bas su r l e s  v i l l a g e s  d 'e sc la v e s  et de forgerons 
a in s i  que sur le  développement du commerce.

L 'in s t a l l a t io n  des e sc la v e s  su r l a  te r re  e x i s t a i t  d é jà  
avant l a  form ation des E ta ts  de Samori e t de Kenedougou. C ette 
méthode é t a i t  u t i l i s é e  v o lo n tie r s  par l e s  Dioula /B . Nowak, 1974a, 
p .20-31 ; idem, J 9 7 4 b / . La d iffé re n ce  ré s id e  donc dans l e s  dimen
sio n s de ce phénomène, beaucoup p lu s grandes dans l e s  E ta ts  étu
d ié s  i c i .

"■^VEn dehors des ^forgerons locaux e t des p r iso n n ie rs  de guer
re  on tâ c h a it  a u ss i d 'a t t i r e r  le s  forgeron s l ib r e s  v ivan t sur 
d 'a u tr e s  te r r a in s  en le u r  o ffr a n t  des con d ition s avantageu ses. 
L 'in form ation  su r l e s  forgeron s de Segou t r a v a i l la n t  au Kenedou
gou m 'a é té  fourn ie par J .  Bazin qui possède une r e la t io n  prove
nant d'un f i l s  d 'un t e l  forgeron .

Ç f - j
Sur l e  commerce in ten se  à long terme au début du XIXe 

s iè c le  d é jà : R. C a i l l i é ,  1830, su r l e s  t e r r i t o i r e s  qui nous in té 
re sse n t dans ce t r a v a i l ,  tome 2. Voir a u s s i  Y. Person, 1968,
p .116-122.

J ' a i  p a rlé  du rô le  de S ik asso  en tan t que cen tre  urbain  
dans mon t r a v a i l  M. Tymowski, 1981.

69 Bissandougou e t Dabakala ne devinrent pas des v i l l e s  au 
poin t de vue des fon ctio n s économiques, e l l e s  re m p lissa ie n t en 
revanche le s  fon ction s des cen tres de pouvoir e t de sta tio n n e 
ment des trou p es.

70 Y. Person, 1968, p .11, 157, 217 / su r le s  fon ctio n s u r
b ain es de Kankan/. Idem, 1975, p .1297-1300, su r l a  p r ise  de 
Kankan p ar l e s  F ran ça is .

71 E .  Bem us, 1960, p .265-269 e t 271-275.
72 ✓L 'e x iste n ce  de p lu s ie u rs  détachements d 'é l i t e  chez Sa

mori o u v ra it le  champ aux jeux p o l i t iq u e s ,  donnait une p o s it io n  
fo r te  dans l 'E t a t  à quelques p e rso n n a lité s  qui é ta ie n t  le s  
ch e fs de ces détachem ents. En revanche l 'e x is t e n c e  d'une seule 
garde a f fe r m is sa it  l 'a u t o r i t é  du souverain  qui en d isp o s a it  
d 'au tan t p lu s que ce détachement d 'é l i t e  n 'a v a it  d 'é g a l  dans 
tou te  l 'arm ée.

73 J .  Bardach, 1962, p .31. Là, su ite  de l a  l i t t é r a t u r e  
r e la t iv e  à ce s u je t .

^ Idem, p .22, 34-36 . Aussi I .  Sachs, 1965, p .641. La né
c e s s i t é  ^de t r a i t e r  in tégralem ent l e s  s t ru c tu re s  com parables 
é t a i t  d é jà  indiquée p ar T. Tym ieniecki, 1956, p .325-326. Der
nièrement K. Buczek /1 9 7 1 , p .294-295/ se  prononça avec beau
coup de ferm eté contre l a  p ratiq u e  de comparer des élém ents 
détach és de leu r con tex te . V oir a u ss i  M. Tymowski, 1971, p .307- 
- 3 0 8 .

7  ̂ J e  présen te l 'h i s t o i r e  de l 'E t a t  des Bambara de Segou 
en m'appuyant sur une l i t t é r a t u r e  d é jà  abondante. Les travau x 
p rin cip aux  son t: M. D e la fo sse , 1912; Ch. M onteil, 1924; L . Tau-
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x ie r ,  1942; G. D ieterlen , 1951î R. Pageard, 1957; C l. M e il la s 
soux, 1963; S. Sauvageot, 1965; J .  Bazin, 1975.

^  Ch. M onteil, 1924, p .287 e t  s u iv . ;  E . Leynaud, 1966.

77 C l. M eillassou x , 1963.

78 M. Tymowski, 1979, p .212.
70
• Le m e illeu r  témoignage de l a  portée de ce commerce sur 

le  t e r r i t o i r e  des Bambara e s t  fourni par l a  d e sc r ip tio n  de Mun- 
go Park, 1816, t . 2 , p .202 e t  su iv .

80 C l. M eillassou x , 1963, p .204.

81 Ch. M onteil, 1924, p .290 e t  s u iv . ;  L . Tauxier, 1942, 
p .77; C l. M eilla sso u x , 1963, P .215, note 1 ; J .  Bazin, 1975,
p .168.

82 Ch. M onteil, 1924, p .39-40; S. Sauvageot, 1965, p .29;
J .  Bazin, 1975, p .167.

83 Ch. M onteil, 1924, p .301-302 /d io n -k o u n tig i/, p .303-305 
/fam a/ .

84 L. T auxier, 1942, p .88 e t s u iv . ;  R. Pageard, 1957, p.
20-23.

85 Ch. M onteil, 1924, p .311-312.

86 J .  B azin , 1975, p .174-175.

87 Ch. M onteil, 1924, p .331 e t s u iv . ;  G. D ie te rlen , 1951.
ÛO

Les D iara surent r e te n ir  le  p ro cessu s du fa ib lisse m e n t 
du pouvoir, i l s  empêchèrent l'a rm ée  d 'a b o lir  e t de désign er l e  
fama e t  en conséquence ré u s s ire n t  à développer eux a u ss i le  
p rin cipe de l a  f i d é l i t é  des g u e rr ie r s  à l 'é g a r d  du sou verain .

89 Cet E ta t e s t  d é c r it  dans un t r è s  bon t r a v a i l ,  basé en 
grande p a r t ie  su r l e s  t r a d it io n s  o r a le s ,  de A.H, Ba, J .  Daget, 
1962. V oir a u s s i  L. T auxier, 1937; J .  Suret-C an ale, 1964.

90 A.H. Ba, J .  Daget, 1962, p .29 e t  s u iv . ;  J . L .  Triaud,
1969, p .152-154; M. L a s t ,  1974, p .14-17.

91 A.H. Ba, J .  Daget, 1962, p .59-60, 68.

92 Ibidem.

93 Ibidem, p .69-72.

9/+ Ibidem, p .70.

9  ̂ Ibidem.

96 M. D ela fo sse , 1912, t . 1 ,  p .134-136, 160-162; L . Tau
x ie r ,  1937, p .116-126.
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97 ̂ A.H. Ba, J .  Daget, 1962, p .67 / t r é s o r e r i e / ;  L . T auxier, 
1937, p .184-187.

98 J .  H argreaves, 1966; Y. Sain t-M artin , 1967* idem, 1970; 
B.O. Oloruntimehin, 1972. En ou tre  l e s  te x te s  locaux: J .  Salenc, 
1918; M.A. Tyam, 1935; A. Samb, 1970.

Y* Sain t-M artin , 1970, p .36-39;B.O .Oloruntim ehin, 1972,
p .42-43.

Y. Sain t-M artin , 1970, p .40-42;B .0 .01oruntim eh in , 1972,
p .53-54.

101 Les conquêtes de El-H adj Omar sont d é c r ite s  par Y. S a in t-  
-M artin , 1970, p .45-51 ; 0 . Oloruntimehin, 1972, p .61-146.

102 La conquete du Segou -  v o ir  p lus haut. Les accords avec 
l a  France Y. Sain t-M artin , 1967, p .91-110.

103
Y. Sain t-M artin , 1970, p . 73-76.

104 Ibidem, p.80-82;B .Û „01oruntim ehin, 1972, p .147-154.
A QE

La conquête fu t  d é c r ite  par Y. Sain t-M artin , 1967, p .371-
-427.

•1 Qg
J.M . Abun Nasr, 1965, p .101-156; L .L . Triaud, 1969, 

p .159-160.

Ibidem, p .128 e t su iv .;B .O .O loruntim ehin , 1972, p .155- 
-157; S t .  P ila sz ew icz , 1976, p . 33.

,08 Y. Sain t-M artin , 1970, p .8 4 .

' Ibidem,  p .8 0 .
110 Ibidem, p .8 6 . En dehors des garn isons dans l e s  fo r te 

r e s s e s ,  l 'a u te u r  d istin gu e  une armée "o p é ra tio n n e lle "  composée 
de cinq détachem ents, to u jo u rs p rê te  au combat. I l  ne d i t ’ pas 
comment e t  où ce s détachements é ta ie n t  d is lo q u é s .

111 Ibidem. V oir a u ss i  B.O. Oloruntimehin, 1972, p .167-171.

112 Y. Sain t-M artin , 1967, p .84-85, 92 ; J .  G a ll ie n i , 1883,
P .1 30-132 .

' ' :  3 .0 .  Oloruntimehin, 1972, p .171-172.

Y. Sain t-M artin , 1970, p .8 7 .
115 J .L »  T riaud, 1969, Les P eu ls apparten aien t h l a  con fré

r ie  Q uadiriya.
116 H. L e v is , 1966, p résen te  brièvement l a  d iv e r s i t é  des 

v o ie s  de l a  form ation des E ta t s  en Afrique d istin g u an t d iv e rs
ty p es des ac tio n s des conquêtes.
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117 En outre on a t t r ib u a i t  aux t a l ib e s  dans l e s  E ta t s  des 
Toucouleurs des v i l l a g e s  d 'e s c la v e s .  A ussi b ien  dans ce système 
que dans la  d is tr ib u t io n  des p ro v in ces, l a  personne a in s i  g r a t i 
f ié e  r e c e v a it  le  d ro it  a l 'e x p lo i t a t io n  des gens e t  aux r é s u l t a t s  
de le u r  t r a v a i l .

118 Sur le  rô le  de l a  proxim ité dans le  temps e t  1 'e sp ace  -  
v o ir  J .  Bardach, 1962, p .31. Aussi M. Handelsman, 1921, p .193.

119 »Ces c ra in te s  fu ren t clairem ent exprimees par K. Buczek,
1971, p .294-295. L 'im portance de montrer a u ss i  b ien  l e s  ressem
b lan ces que l e s  d iffé re n c e s  e s t  sou lign ée par de nombreux cher
cheurs: F u ste l de Coulanges, 1883, p .193; M. Handelsman, 1921, 
p .192-193; H. P irenne, 1923, p .28 /q u i dévelopçe c e tte  pensée en 
co n sta tan t que l a  méthode com parative a id e  à découvrir ce s d i f f é 
re n c e s/ ; M. Bloch, 1928, ç . 119-121; J .  Bardach, 1962, p .29-31.
Un e x c e lle n t exemple de l 'u t i l i s a t i o n  de l a  méthode com parative 
dans l a  recherche des ressem blances e t  des d iffé re n c e s  e s t  four
n i, dans l 'h is to r io g r a p h ie  p o lo n a ise , p ar l e  t r a i t é  de M. Handels
man, 1 9 6 6 a /l-è re  éd. 1917/.

120 J .  Bardach, 1962, p .36.

121 Ibidem. Voir a u ss i  M. Handelsman, 1921, p .192; H. Sée, 
1928, p .160; T. Tym ieniecki, 1 9 5 6 ,^p.325; I .  Sachs, 1965, p .641. 
Voir a u s s i  en ce qui concerne l e s  études com paratives des so c ié 
t é s  p r im itiv e s  B._M alinowski, 1980, p . 214-218. On ne peut par 
contre accep ter l 'a p p l ic a t io n  de l a  méthode com parative c o n s is 
tan t à rem placer l e s  fragm ents inconnus d'une stru c tu re  par l e s  
fragm ents connus d'une au tre  s tru c tu re . Un t e l  procédé fu t  adop
té  dans son t r a v a i l  su r l e s  gardes p r in c iè r e s  du haut moyen âge 
par W. Saw icki, 1969. Une t e l l e  démarche suppose l ' i d e n t i t é  aus
s i  b ien  des s tru c tu re s  que de le u rs  fragm ents ce qui rend impos
s ib le  l a  découverte des d iffé re n c e s . I l  fa u t comparer, à mon a v is ,  
l e s  élém ents qui -  nous l e  savons -  ont eu l ie u  et non ceux que 
nous supposons av o ir  eu l i e u .  Sur l a  d iffé re n c e  entre l a  méthode 
com parative e t l a  méthode par an alo g ie  J.. Bardach, 1962, p .32 .

1 22 Ces recherches fu ren t commentées par J .  Bardach, 1960, 
p .978-980.

123  J .  Bardach, 1962, p .15-17 . Là, su ite  de l a  l i t t é r a t u r e .
1 24 V oir l e  commentaire de Lowmiariski à propos des recherches 

allem andes concernant l a  garde p r in c iè re , 1970 , p .164-165.
125 Voir co n sid é ra tio n s sur l a  dépendance de l'homme du mi

l ie u  R. F ir th , 1965, p . 55-85; a in s i  que l e s  fragm ents des oeuvres 
de A. Leroi-Gourhan, À .L. Kroeber, S . E rixon , R. Thurnwald dans:
Z. Sokolew icz, 1969.

1 26  r ̂ Le p rin cip e  de l a  com parab ilité  des o rg an isa tio n s des 
peuples v ivan t à un degré semblable de l 'é v o lu t io n  fu t  adopté 
par l e s  e th n o lo g iste s  avant l e s  h is to r ie n s .  I l  s ' a g i s s a i t  p rin 
cipalem ent des p opu lation s d ite s  p r im it iv e s . V oir J .  Bardach,
1962, p .18- 25 , su r l 'é c o le  ethnologique de J .  Kogler e t  de A.H. 
Post au XIX s iè c le ,  su r l e s  recherches de D.H. Morgan e t  l e s  
con tin u ateu rs appliquant ce p rin cip e  au XXe s iè c le .  A ussi J .C z e -
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kanowski, 1961, p .24-25. Le d ern ie r  grand exemple de l 'a p p l i c a 
tio n  du p rin c ip e  de l a  com parab ilité  se lon  le  degré de l 'é v o lu 
t io n  dans l 'é tu d e  des o rg a n isa tio n s é ta tiq u e s  e s t  le  volume The 
E arly  S ta te  /1 9 7 8 / réd ige  par H. C laessen  e t  P. Skalnik avec l e s  
ré f le x io n s  m éthodologiques de H. C laessen  1978a, p .534-537.

Une grande p a r t ie  d 'h is to r ie n s  u t i l i s a n t  l a  méthode compara
t iv e  adoptèrent ce p r in c ip e . K. Tymieniecki d é jà , 1956, p .319 
é c r iv a i t :  "ce n 'e s t  pas l 'a n c ie n n e té  chronologique, mais l 'a n 
cienneté év o lu tiv e  qui e s t  pour nous . . .  d é c is iv e " .  W. Kamienie
c k i, 19 tó , p .10 a ffirm e ra  qu 'on  peut comparer l e s  phénomènes 
"appartenant à une même phase é v o lu t iv e " . Les com paraisons f r é 
quentes, ce s d ern ie rs temps, des gardes p r in c ie re s  germaniques 
e t s la v e s  sont e l l e s  a u ss i  b a sé e s  sur le  p r in c ip e  de l a  proxim ité 
du degré d 'é v o lu tio n  car ce s in s t i t u t io n s  fu ren t créées chez ce s 
peuples à des époques d if fé r e n te s .

H. P irenne, 1923, p . 28. Voir a u ss i tou te  l a  note 119 e t 
d isc u ssio n  avec l a  méthode appliqu ée par V.r. Saw icki, 1969, f a i t e  
dans l a  note 121.

128 H. C la e sse n , 1978a, p . 533-596. C e la  c o e x i s t e  a v e c  un  n i 
veau r a p p r o c h é  du d é v e lo p p e m e n t écon o m iqu e , s o c i a l  e t  c u l t u r e l .

129 H. C laessen , P. Sk aln ik , 1978.

130 H. Łowmianski, 1970, p .164-192.
131 -Un aperçu complet de l a  l i t t é r a t u r e  e s t  donné par F,

Graus, 1965a, p .1 ,  note 1 e t H. Łowmiański, 1970 ,^ p .1 6 4 -1 9 2 .^Les 
travau x  l e s  p lur im portants su r le s  gardes p r in c ie re s  européen
n es: P. Roth, 1863; G. Waitz, 1880; H. Brunner, 1906; H. Conrad, 
1954; W. S ch le sin g er , 1956; H. Kuhn, 1956; H. M it te is ,  1955; R. 
Wenskus, 1961; V. Vanecek, 1949a; idem, 1949b; F. Graus, 1965a; 
idem, 1965b; B. Grekov, 1955; A. N adolski, 1956; idem, 1962; 
idem, 1974; T. W asilewski, 1958; idem, 1972; A.F. G rabski, 1958; 
S t .  P iekarczyk, 1968; W. Saw icki, 1969.

132 H. Łowmiański, 1970, p .166.

La d iffé re n c e  entre l e s  gardes p r in c ie re s  de la  période 
p réé ta tiq u e  e t  c e l l e s  de l a  période é ta tiq u e  e s t  t r è s  fortem ent 
sou lignée par T. W asilewski, 1958, p .316. F. Graus, 1965a, p .4-5 
d istin gu e  quatre étapes de l 'é v o lu t io n  de l a  garde p r in c iè re . A 
p a r t i r  de l a  tro isièm e étape nous avons a f f a i r e  dans c e tte  con
ception  à une garde p r in c ie re  é ta t iq u e .

134 C aesar, Commentarii de b e llo  G a llico , l i b .  VI, c a p .23.
H. Łowmiański, 1970, p .167.

135 T a c ite , Germania, cap .13-15 . H. Łowmiański, 1970, p .167.

136 Ibidem, p .155.

137 Ibidem, p .167.

138 Ibidem.

Ibidem, p .170, 177. Aussi T. W asilewski, 1958, p .325, 
330; F. Graus 1965a, p . 5 a p p e lle  c e tte  étape -  garde p rin c iè re  
é ta tiq u e  ou grande garde p r in c iè re .
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140 H. Łowmiański, 1970, p .165 c i t e  l a  l i t t é r a t u r e  correspon
dante.

14 1 Ibidem.

1Z+£l Voir dernièrem ent W. Saw icki, 1969.

143 H. Łowraiański, 1970. p .165.
144 Pour l a  prem iere f o i s  l a  comparaison en tre l a  stru ctu re  

socjio-économique e t p o lit iq u e  des E ta ts  d 'A frique occ id en tale  aux 
XIV -XVIe s iè c le s  e t c e l le  des E ta t s  d'Europe c e n tra le  e t orien
t a l e  aux Xe-XIe s i è c l e s  t r a i t é e s  globalem ent fu t appliquée par M. 
M ałowist, 1964, p .202 . Voir au ss i R. K arp iń ski, 1966,p .235-236,243; 
M. Tymowski, 1970, p.1637-1638, 1656-16571 L. Kubbel, 1974, p .261, 
369 /avec  une tendance, à mon a v is  tro p  poussée chez c e t  auteur* 
à  id e n t i f ie r  l e s  deux stru c tu re s  -  p .179, 187, 2 6 1 /. Voir a u ss i 
pour l 'A fr iq u e  o r ie n ta le  J .  Czekanowski, 1961, p .24-25.

14e
H. Łowmiański, 1970, p .166.

146 M. Handelsman, 196 6 a ,p .187ł T. W asilewski, 1958, p .330;
F. Graus, 1965, p .5. V oir a u ss i V. Vanecek, 1949a, p .433-434 , 439.

147 <■Comme en témoigné l e  te x te  des deux chroniques de Tombouc
tou  Tarikh e l-F e tta c h , 1964, p .71, 83 , 9 1 J Tarikh es-Soudan 1964, 
p .109.

148 Par exemple l e s  gardes p r in c ie re s  des Varègues en Russie 
/H. Łowmiański, 1957, p .70/ e t  idem, 1970, p .185. Sur l'im portan ce 
secon daire  du fa c te u r  ethnique ibidem , p .176. Voir a u ss i  A. Nadol- 
s k i ,  A.* Abramowicz, T. Poklewski,^ 1959, p .152 su r l e  c im etière  de 
l a  garde p rin c iè re  m ercenaire, d 'e th n ie  é tran gère , à Lutom iersk.

149 ,Un aperçu complet des recherches e s t  donne par L . M usset,
1969. Sur le s  Lombards v o ir  a u ss i  I t a l i a ,  1980 / l à  E . e t  S, Taba- 
czyńscy, p .29-33 e t  K. Modzelewski, p .179 e t s u iv . / .

1 =>0 L. M usset, 1971; L . L ec ie jew icz , 1979, p .8 1 -9 9 . Dans ces 
deux travau x  une l i t t é r a t u r e  abondante.

1 51 W. Szymański, E. Dąbrowska, 1979 / s u r  l e s  Avars e t l e s  
H on gro is/; T. W asilewski, 1970, p .34 e t su iv . /P ro to b u lg a re s/;
Ph. H it t i ,  1969, p .119-140 /A rab es/.

1 52 Z. Kurnatowska, 1977, p .5^-87.
1 5** R, Wenskus, 1961, p .349 e t su iv . /v o ir  H. Łowmiański,

1970, p. 1 6 9 /.
154 .Une opinion sem blable e s t  exprimee par H. Łowmiański,

1970, p .169-17 0 .

155 ASur le  rô le  de l a  guerre e t  de l a  conquête dans l a  forma
tio n  des E ta t s :  F . E ngels, 1969, p .164-168, 187-188; H. Łowmiański, 
1957, p .8-12 / l a  guerre e t l a  conquête sont t r a i t é e s  i c i  comme un 
des moyens e t  non comme la  ra iso n  de l a  n aissance de l 'E t a t / ;  M. 
F o rte s , E. E van s-P ritch ard , 1964, p .8 -9 ; R. C arneiro, 1970, p .734;
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D. Webster, 1975; H. C laessen , P. Skalnfk, 1978a, p .7 i mêmes au
te u r s  1978b, p .622-626; mêmes au teu rs , 1981a, p .473-475» H. Lew is, 
1966$ idem* 1981. Sur le  rô le  de l a  guerre dans l 'h i s t o i r e  de 
l 'A fr iq u e  o cc id en ta le  R .S . Staith, 1976 / l à ,  s u i t e  de l a  l i t t é r a 
tu r e /  .

1
L ex iste n ce  de c e tte  couche dans l 'E t a t  des Francs e s t  

confirmée d é jà  par l a  Lex S a l ic a ,  XLI, De h o m ic id iis  ingenuorum 
/é d . H. G effcken, 1898, p .4 0 -4 2 /, Sur l 'E t a t  des Lombards v o ir  
K.Modzelewski, 1980- dans: I t a l i a ,  p .183-184; en R u ssie  -  B. Gre
kov, 1955, p .339-354; T. W asilewski, 1958, p .304 , 307; en Pologne 
e t dans d 'a u tr e s  E ta ts  s la v e s  H. towmiariski, 1970, p .163-164, 175» 
188-189.

E . S e rv ic e , 1975; K. Buczek,^ 1964, p . 27-28; Voir a u ss i  l a  
p résen ta tio n  du p rin c ip e  d i t  d e^ la  ré c ip ro c ité  dans H. C laessen ,
P. Skaln ik , 1978b, p .632-633; mânes au teu rs, 1978c, p .638-639.

1 St .  P iekarczyk, 1968, p .160-167 p arle  longuement du p rin 
c ip e  de la  f i d é l i t é  dans l e s  gardes p r in c iè re s  germaniques, m ais 
i l  en lim ite  l e s  b a se s en co n sta tan t q u 'e l le  é t a i t  une "compensa
t io n  des dons d is tr ib u é s  par le  r o i "  / p .1 6 7 /. C 'e s t  une e x p lic a t io n  
ju s te ,  mais non exh austive.

W. Saw icki, 1969, p .156, l e  sou ligne en ç a r la n t  des f a c 
te u r s  psychologiques con situan t l a  base de l a  f i d é l i t é  t e l s  que l a  
f r a te r n it é  d 'arm es, l e s  expérien ces communes, l e  code moral re sp e 
c té  par le  groupe e t b ien  sû r du serment.

160 M. L a s t ,  1974, p .14-23.

H. towmiariski, 1970, p .394 et s u iv . ;  idem, 1973, p .467 e t 
s u iv . ;  T. L a lik ,  1971, p .284; L . L ec ie jew icz , 1976, p .149-154.

T. L a l ik , 1971, p .284 avance c e tte  th èse  à propos de l a  
garde p rin c iè re  dans l 'E t a t  des P ia s t s  p o lo n a is .

163 K. Modzelewski, 1975, p .263-267.

W. Dovjenok, M. Braycevskiy , 1950; J .  Bardach, 1965, t . 1 , 
p .69, 93; H. iowmiahski, 1967, p .496-497; P. Sk aln ik , 1978a, p .610.

165 Sur l e  mode...,^ 1969, S t .  R ussocki, 1971, p .404-405 note 3 
/o ù  l a  su ite  de l a  l i t t é r a t u r e / ;  L . Krader, 1975.. V oir a u ss i l e s  
travau x  p o lo n a is : I .  Sachs, 1966; M. Kula, 1969; M. Tymowski, 1974a 
A. M acierewicz, 1974; J .  Szemiriski, 1973. I l  e s t  d iscu tab le  s i  l 'E 
t a t  p r im it i f  e s t  une des formes de mode de production  a s ia t iq u e  ou 
bien  s ' i l  e s t  une s tru c tu re s  à  p a rt d an s^ laq u elle  peut se former 
a u ss i  bien un E ta t au système basé  su r l 'e s c la v a g e ,  féo d a l, qu'un 
E ta t au mode de production  a s ia t iq u e .  Personnellem ent je  penche 
pour l a  seconde opin ion. Le problème de l 'a p p a r i t io n  en Afrique 
o cc id en ta le  du mode de production a s ia t iq u e  - J ,  Suret-C an ale, 1969

Le systèm e d'accum ulation  e t  de d is t r ib u t io n  c e n tra le s  des 
b ien s p e r s i s t a i t  dans l e s  s o c ié té s  du mode de production  a s ia t iq u e . 
I l  peut se m an ife ster  a u ss i dans d 'a u tre s  form ation s. En Europe par 
contre i l  fu t  élim iné à  l'époqu e de l'épanouissem ent du féodalism e 
d é jà .
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Je  pense i c i  aux rap p orts socio-économ iques e t  non aux 
rap p o rts  de v a s s a l i t é  d é f in is  çar  l e  terme de féodalism e, c o n st i
tu an t l e  t r a i t  sp é c if iq u e  de 1 év o lu tio n  des so c ié té s  de l'Europe 
o cc id e n ta le . On peut s ig n a le r  i c i  que même dans ce sens r e s t r e in t  
on co n sta ta  en Europe o r ie n ta le  m aints t r a i t s  sem blables ce qui 
fu t an aly sé  par M. Handelsman, 1966a; idem, 1966b /1 - è r e  éd. 1923/, 
proposant l e s  term es "féodalism e" e t  " f é o d a l i s a t io n " . Dernièrement 
l e s  travaux l e s  p lu s  Im portants concernant le  féodalism e dans le  
domaine des rap p o rts socio-économ iques en Europe so n t: A. Goure- 
v itc h , 1970; S t .  R ussocki, 1971; H. Lowmiahski, 1967, p .496-500; 
idem, 1974; K. Modzelewski, 1975, p .247-249, 264-270; L . L e c ie je -  
w icz, 1976, p .160-167. Dans ce s  travau x  une l i t t é r a t u r e  abondante. 
Voir a u ss i Sur l e  féodalism e, 1971, p .3-34 .

V oir note 156.

169 L 'in v e n ta ire  le  p lu s complet des recherches fu t  donné 
par J .  Goody, 1963. Dans la  conclusion  i l  estim a l'e m p lo i du t e r 
me de "feodalism e" en p arlan t de l 'h i s t o i r e  de l 'A fr iq u e  comme 
non j u s t i f i é .  U t i l i s e n t  cependant ce term e: J .  Czekanowski, 1961 ;
J .  Maquet, 1961£ M. M alowist, 1964; J .  Lombard, 1965; J .  Smaldone, 
1977. Dans^ces études on ne nie p as l e s  nombreux t r a i t s  d iv er
gen ts du féodalism e a f r ic a in ,  on emploie souvent le  terme "féoda- 
l ism e s " .  Des^ressem blances p lus p ou ssées sont montrées dans l a  
sc ien ce  so v ié tiq u e : D. Olderogge, 1957; idem, 1960; I .  Potekhin, 
1960; L. Kubbel, 1974, m ais l à  a u ss i  on remarque l e s  t r a i t s  d i s 
sem blab les.

a 70
Sur le  problème de l 'é t a p e  t r a n s i to ir e  0 . Tomanovskaya, 

1973, P .274; H. C laessen , P. Sk aln ik , 1978a, p .23 e t H. C laessen , 
1978a, ^p.589-591 in tro d u ise n t le  term e: " l 'E t a t  p r im it i f  non dé
veloppé /in c h o a te /"  / i l s  indiquent a u ss i  deux degrés d 'év o lu tio n  
su p érie u rs -  l 'E t a t  p r im it i f  typique e t l 'E t a t  p r im it i f  t r a n s i 
t o i r e /  . Le terme " t r a n s i to ir e "  chez Tomanovskaya correspond au 
terme "non développé" chez H. C laessen  e t  P. Sk aln ik . Le^problè- 
me de l a  len teu r du développement fu t  amplement con sidéré  sur 
l'exem ple de l 'A fr iq u e  occiden tale  par M. M alowist, 1964; idem, 
1966. V oir a u ss i remarques polém iques de A.G. Hôpkins, 1967 e t  
réponse de M. M alowist, 1967. Voir a u ss i  C. Coquery-Vidrovitch,
H. Moniot, 1974, p .257-296 ou on c i t e  la  su ite  de l a  l i t t é r a t u r e .

171 Voir c o n sid é ra tio n s gén éra les de 0 . Tomanovskaya, 1973, 
p .273-283 concernant to u te  l 'A fr iq u e . Pour l'A fr iq u e  occ id en tale  
M. Tymovski, 1979, p .70-71 , 165, 220-222, 290-293.
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KH -  Kw artalnik H istoryczny /Revue T r im e str ie l le  H isto 
r iq u e / ,  Warszawa.

KHKM - Kwartalnik H is to r i i  Kultury M ateria ln e j /Revue T r i
m e s tr ie l le  d 'H is to ir e  de l a  C ulture M a té r ie lle /»  
Warszawa.

NA -  Notes A fr ic a in e s , Dakar.
PH -  Przegląd H istoryczny /Revue H isto r iq u e /, Warszawa.

SOURCES

Sources d 'a rc h iv e s

A rchives du Sén égal, Dakar /d an s l e s  n otes, a b ré v ia tio n  AS/

Guide des arch iv e s: J .  Charpy, Gouvernement général de l 'A fr iq u e  
O ccidentale F ran ça ise . R éperto ire  des A rchives. S é r ie s  B-Z,
R ufisque 1946-1958.
Série  D -  A ffa ir e s  m i l i t a ir e s .

Je  c i t e  l e s  numéros e t  l e s  t i t r e s  des d o s s ie r s .  D 'au tre p art je  
c i t e  l e s  t i t r e s  des rap p orts ou des correspondances p a r t ic u l iè r e 
ment im portants pour ce t r a v a i l  e t souvent invoqués.
1 D 58 à 61. Campagne 1880-1881. Rapport de Borgnis-D esbordes.
1 D 64 -  Campagne 1881-1882. Rapport de Borgnis-D esbordes.
1 D 69 -  Campagne 1882-1883. Rapport de Borgnis-D esbordes.
1 D 75 -  Campagne 1883-1884. Rapport de B o lièv e .
1 D 77-79 -  Campagne 1884-1885. Rapport de Combes.
1 D-81-84 -  Campagne 1885-1886. Correspondance de Frey.
1 D 90 -  Campagne 1886-1887. Rapport de G a llie n i.
1 D 92 -  Campagne 1887-1888. Ordres e t correspondance de G a ll ie n i .
1 D 94 -  F e stin g  chez Samori /1 8 8 8 / .
1 D 95-98 -  Campagne 1888-1889.
1 D 102-105 -  Campagne 1889-1890. Dans 105 Rapport du comm. sup.

Archi nard.
1 D 114-115 -  Campagne 1890-1891.
1 D 118-119 -  Campagne 1890-1891. Rapport du comm. sup. Archinard.
1 D 120 -  In te rv en tio n s auprès du Roi Tieba /1 8 9 1 /. Correspondance 

du ré s id e n t fr a n ç a is  au Kenedougou, lieu te n an t Marchand. 
L is te  des commandants des troupes du Kenedougou.
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1 D 122-123 -  Campagne 1891-1892.
1 D 134-139 -  Campagne 1892-1893.
1 D 160 -  Correspondance 1894.
1 D 168 -  Colonne de S lk a sso  e t  de Kong /1 8 9 8 /.
1 D 169 -  Renseignements d iv e r s  sur l a  fa m ille  e t l e s  f id è le s  de

Samory. Capture de Samory.

S ér ie  G -  P o lit iq u e s  e t ad m in istra tio n  générale

1 . Etudes g én é ra le s . M issio n s. N otices e t  monographies.

1 G 93 -  M ission  du cap . Peroz dans l e  Ouassoulou. Rapport du 
cap. Tournier.

1 G 113 -  M ission  du cap . Quiauandon dans l e  Bambouck et a K inian, 
chez T ieba à  S ik a sso .

1 G 146 -  M ission  du cap . Quiquandon dans l e  Kéne'dougou 1890-1891. 
Rapport.

1 G 16^ -  M ission du cap . Peroz à S ik asso  1891-1892. Rapport.
1 G 202 -  M ission Bonhoure, L e f i l l a t r e  e t Nebout auprès de Samory

à Dabakala. 1897. Rapport.
1 G 203 -  M ission Bonnardot chez Samory à Niako 1889.
1 G 204 -  M ission  Braulot chez Samory 1895.
1 G 206 -  M ission  B rau lot dans le  Kénédougou auprès de Babemba,

fama de S ik asso  1897.
a . Renseignements réu n is à  Segou au su je t  de Babemba 

31 I 1897,
b . Rapport du cap . B rau lot -  20 I I I  1897,
c . Le cap. B rau lo t . . .  au su je t  de l a  ren trée à  Segou 

de l a  m issio n  - 3 IV 1897.
1 G 230 -  M ission  M orisson au Soudan 1898. L e ttre  au s u je t  de Ba

bemba, Fama de S ik a sso .
1 G 322 -  Monographie du c e rc le  de S ik asso  /1 9 0 4 /.

15. A f fa ir e s  p o lit iq u e s ,  ad m in istra tiv e s  e t musulmanes. Soudan

15 G 72 -  Correspondance avec T ieba 1888-1893.
15 G 73 -  Correspondance avec Babemba 1893-1896.
15 G 81 -  Correspondance indigène /av ec  Ahmadou, Aguibou, Samori,

T ie b a . . . /
En France, aux Archives N ation ales à P a r is  e t au Dépôt des Archi
v es d 'O utre Mer à Aix-en-Provence, se trou ven t deux lo t s  de micro
film s des arch ives de Dakar. Les m icrofilm s de P a r is  porten t l a
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s ign atu re  200 Mi, ceux d 'A ix  -  14 Mi. Les numéros des bandes r e s 
p e c tiv e s  sont l e s  mêmes dans l e s  deux a rc h iv e s . Voir gu ide: C. Gut,
F. de Ferry , L 'E ta t  des m icro film s conservés aux Archives Nationa
l e s  / s e r v ic e  photographique, Section  d'Outre-M er et Dépôt des Ar
ch ives d'O utre-M er/, P a r is  1968.

Archives N atio n a le s. Sec tio n  d'Outre-Mer, P a r is  /dans l e s  n otes, 
ab ré v ia tio n  ANSCM/

Guide des a rch iv e s: M.A. M enier, J .  Magnotte, Archives N atio n a le s. 
Sectio n  d'Outre-M er, dans: Sources de l 'h i s t o i r e  de l 'A fr iq u e  au 
Sud du Sahara dans l e s  A rchives e t B ib lio th èq u es fr a n ç a is e s ,  t . I  -  
A rchives, 1971, p . 134-588. Les m atériaux d 'a rc h iv e s  sont d iv is é s  
se lon  le  p rin c ip e  géographique. I l  e x is te  en outre une c o lle c t io n
à  p art -  M issio n s. On p r o f i t a  a u ss i de la  c o lle c t io n  des c a r te s  et
des p lan s.
Dans l e  cadre des co lo n ies e t t e r r i t o i r e s  r e s p e c t i f s  l e s  documents 
sont d iv is é s  en v in g t se c t io n s . Pour le  p résen t t r a v a i l  l e s  p lu s 
im portantes d 'en tre  e l l e s  furen t l e s  su iv an te s :

I -  Correspondance générale
I I I  -  E x p lo ra tio n s , m issio n s, voyages
IV -  Expansion t e r r i t o r i a l e  e t  p o lit iq u e  indigène
V -  E xpéd itions m il i t a ir e s

S i un rap p ort ou une correspondance sont souvent c i t é s  dans ce t r a 
v a i l ,  en dehors du numéro e t du t i t r e  du d o s s ie r ,  je  c i t e  l 'a p p e l 
la t io n  / l e  t i t r e /  de ce document.

S é n é g a l  e t  d é p e n d a n c e s :

II I /1  -  E xp loratio n s e t m issio n s 1880-1887
g/ M ission Peroz 1887. S é r ie  de l e t t r e s  im portantes de

Peroz à  G a llie n i envoyées de Bissandougou.
IV /73bis -  Campagne 1880-1881. Rapport du L t- c o l .  Borgnis-D esbordes. 
IV/75 -  Campagne 1881-1882. Rapport sur une reconnaissance f a i t e

su r le  Niger en F é v r ie r  1882 /2 0  I I I  1882/,
IV/77 -  Campagne 1882-1883. Rapport du co lo n e l Desbordes su r l e s

a f f a i r e s  avec l'a rm ée  de Samory commandée par Fabou 19-27 
a v r i l  1883 /27  IV 1883/.

IV/79 - Campagne 1883-1884. Rapport de B o lièv e .
IV/81 -  Campagne 1884-1885. Rapports de Combes /3 X 1884 e t  4 X

1885/.
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IV/84 -  Campagne 1885-1886. Rapport de Frey. T ra ité  de Kenieba- 
-Koura.

IV/85 -  Campagne 1885-1886.
b / R e la tio n s avec Samory. Rapport de l a  M ission  dans le  

Ouassoulou p rès de l'Almamy Sam ory ... 6 VII 1886 
/T o u m ie r / .

IV/87 -  Campagne 1886-1887. /V aste  correspondance de G a llien i 
avec le  gouverneur/»

IV/88 -  Campagne 1886-1887. /Correspondance de G a llie n i avec l e  
gouverneur e t avec Samory; l e t t r e s  e t télégrammes de Pe- 
r o z / .

IV/90 -  Campagne 1887-1888. /Correspondance de G a llie n i avec l e  
gouverneur, in form ation s su r Samori. N égociations avec 
T ie b a /.

IV/93 -  Campagne 1888-1889. Note su r l e s  pays cédés à l a  France 
par Samory en v ertu  du t r a i t é  du 21 F é v rie r  1889 /A rch i- 
nard 18 V III 1889/; H istoriqu e su ccin ct de nos re la t io n s  
avec Samory e t T ieba. J u i l l e t  -  Août 1889 L. L e v a sse u r/; 
Rapport p o lit iq u e  du comm. sup. su r l a  campagne 1888-1889,
4 Nov. 1888. /En outre une correspondance abondante/.

IV/95 -  Campagne 1889-1890. L e t tre  de Samori à Ahmadou. R ela tio n s 
avec T ieba.

Soudan:

l / l  -  Correspondance - jan v ie r-o c to b re  1891 /A rch in ard /.
1 /2  -  Correspondance -  octobre 1891 - j u i l l e t  1892 /Humbert/.
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‘O C EA N  A T LA N T lQ E i

E ta ts  de Sam ori, de Kenedougou e t des Toucouleurs.
1 -  f ro n tiè r e s  de l ’ E ta t  des Toucouleurs v ers 1862, 2 - t e r r i 
t o ir e s  perdus par le s  Toucouleurs avant 1870, 3 -  fro n tiè re s  
du premier E ta t de Samori vers 1885,^4 -  f ro n t iè r e s  du second 
E ta t de Samori v ers 1896, 5 -  f ro n tiè r e s  du Kenedougou vers 

1890, 6 -  d ire c t io n s  de l'e x p an sio n  venant de la  c6te



E ta t de Kenedougou. 1 - f ro n t iè r e s  du Kenedougou vers 1890, 2 - v i l l a g e s  entourés
de t a t a ,  3 -  f o r t  fra n ç a is

E ta ts  des Bambara e t E ta t  des Peuls au Macina /D ina/
1 -  f r o n t iè r e s  du K aarta au début du XIX s iè c le ,  2 - f ro n t iè r e s  
du Segou au début du XIX s iè c le ,  3 -  conquêtes du Segou après 
1842, 4 -  f ro n tiè r e s  du Dina /1818-1862/, 5 -  fr o n t iè r e s  de 
l ’ E ta t  des Dialonke dans le s  années 1820-1840, 6 - f ro n tiè r e s

du Mali a c tu e l



W ydanie I. N ak ład  400 egz. Ark. w yd . 22.11. Ark. d ru k . 22,5. P ap ier offsetow y k l . f | | .  70 g, 7 0 x  100 cm .
O ddano  do druku  w kw ietn iu  1987 r. D ru k  ukończono w m aju 1987 r.

Zam . nr 299/87 C en a xł 210,—

Wykonano w Zakładzie Graficznym Wydawnictw Naukowych w Łodzi


