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UNE FORCE,  U N OBJET,  UN CHAMP : 

LE BUTI  DES KOKUYA AU CONGO 

(Magi e d'agressio n e t  sorcellerie ) 

par 

Pierr e Bonnaf é 

Les fait s d e magi e d'agressio n e t  d e sorcellerie ,  don t  j e désir e 

parler ,  regarden t  l a petit e sociét é de s Kukuy a :  1 2 00 0 habitant s 

aujourd'hui ,  compri s dan s l'air e culturell e d u peupl e teke .  C'es t 

une formatio n social e lignagère ,  à  droit s partagé s bilatéraux .  Se s 

membres pratiquaien t  l'agricultur e d e savane ,  l a chasse ,  l a collecte , 

l e tissag e d u raphia ,  l a forge ,  su r  le s quelque s arpent s d e leu r 

plateau .  L a plu s ancienn e phas e d e leu r  histoir e confrontai t  e n 

une communaut é hiérarchisé e de s «°seigneur s d e l a terre "  (mfum u a 

ntsie )  à  de s lignage s matrilinéaire s  (nzo )  possédé s pa r  le s premiers . 

A parti r  d u milie u d u 18 e siècl e environ ,  o n assist a à  l'instauratio n 

d'un e second e couch e dominante ,  «°le s seigneur s d u ciel° » (mfum u a 

yulu) ,  qu i  miren t  e n plac e u n systèm e plu s vast e e t  plu s conflic -

tuel :  l e mpu .  L'ensembl e constituai t  un e aristocrati e tributair e e n 

voi e d'étatisation ,  régnan t  su r  de s subordonné s  (nkani )  :  femmes , 

clients ,  cadets ,  dépendants ,  captif s intégrés .  Ver s 1900 ,  l a régio n 

faisai t  transite r  ver s l a mer  lointain e o u dan s d'autre s direction s 

du fe r  bru t  e t  de s esclaves . 

Malgr é l a ruptur e coloniale ,  aucu n pa n d e ce t  édific e n'avai t 

totalemen t  dispar u lor s d e l'Indépendanc e d u Cong o e n 1960 .  Pourtant , 

le s heurt s d e l a conquête ,  pui s d e l a pacificatio n avaien t  disloqu é 

l e systèm e politique ,  mi s fi n a u commerc e antérieur ,  avan t  d'impose r 
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taxes ,  regroupement s villageoi s e t  corvées .  L'administratio n français e 

ne réussi t  à  établi r  so n «°ordre° » qu'e n passan t  de s alliance s ave c 

des notable s locau x à  tou s le s échelons .  Aprè s l'édificatio n d e cett e 

infrastructure ,  un e second e période ,  aprè s 1930 ,  pu t  êtr e consacré e 

au développemen t  de s culture s marchande s e t  d'u n microsalariat .  De 

ce tro p bre f  rappel ,  qu'est-c e qu i  touch e l e plu s notr e suje t  ? 

Les gen s d e l a sociét é colonisé e réagiren t  pa r  de s tactique s 

variée s :  résistanc e passiv e a u travai l  forcé ,  mouvement  d'ouvertur e 

ver s le s villes ,  mai s l a régio n demeur a quelqu e pe u à  l'écart , 

protégé e tou t  u n temp s pa r  se s mauvaise s routes .  Ce mélang e d e 

changement s inouï s e t  d e blocage s politique s amen a u n lo t  d e contra -

diction s insolubles .  Comme beaucou p d'ethnologue s l'on t  observ é e n 

Afriqu e noir e aprè s l a second e guerr e mondiale ,  l e cult e de s ancêtre s 

périclit a e t  l a magi e d'agressio n ains i  qu e l a sorcelleri e «°envahiren t 

l e pays" .  Cett e opinio n étai t  partagé e su r  plac e pa r  bie n de s adulte s 

des deu x sexes .  L'éta t  d e fai t  s e prolongeai t  encor e e n 1965-67 , 

dat e d e ma premièr e enquête .  Tout e l a populatio n distinguai t  auss i 

nettemen t  qu'E .  Evans-Pritchard ,  à  l a suit e de s Azand é d u Soudan , 

entr e un e sorcelleri e inné e e t  organiqu e («°witchcraft" )  e t  un e 

magi e d'agressio n périlleus e («°sorcery") ,  plu s axé e su r  l a manipu -

latio n d'objet s (Evans-Pritchard ,  1937 :  9-11) .  L e premie r  pouvoir , 

il s  l e nommaien t  pfun a -  l'autopsi e ancienn e «°le "  découvrai t  dan s 

certain s cadavres ,  -  l e secon d il s  l'appelaien t  but i  (a u plurie l  : 

mati) .  Le s deu x puissance s étaien t  capable s d'ensorcele r  (kiloko) , 

c'est-à-dir e d e détruir e l a sant é o u l a vi e d'autrui . 

A.  L'objet-forc e but i 

Que dir e a u minimu m d'u n te l  but i  pou r  fair e ressorti r  u n 

ensembl e d e trait s définissan t  s a cohérenc e ?  Le s habitant s d u 

pays n e s e soucieraien t  guèr e d e lui ,  s'i l  n'étai t  dot é d'u n pouvoi r 

sur  leu r  environnemen t  o u su r  eux-mêmes .  U n te l  obje t  es t  envié , 

redouté ,  acquis ,  transmis ,  renforcé ,  diminu é o u détruit ,  parc e 

qu'i l  agit .  Pourtant ,  s a forc e n'es t  pa s l a forc e courant e d u corps : 

mpini ,  mai s o n peu t  lu i  confére r  plusieur s noms :  mpiini ,  l a forc e 
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transformée ,  mpani ,  l a puissanc e invisible ,  kikini ,  l e renfort . 

Toute s ce s puissance s on t  e n commun d'apparteni r  à  u n mond e différen t 

du mond e «°simple°» .  Pa r  conséquent ,  s e défendr e contr e elle s o u le s 

acquéri r  pou r  le s manier ,  suppos e qu'o n fass e appe l  à  un e relatio n 

caché e ave c c e mond e invisible .  Le s sen s habituel s n e suffisen t 

pas à  l e percevoi r  :  l'univer s es t  inconnaissabl e pa r  l'expérienc e 

ordinaire .  Depui s s a créatio n pa r  Nzami ,  l'Etr e suprême ,  o u autrefoi s 

Ngampu,  o n n e peu t  rie n fair e d'autr e qu'éprouve r  l e mond e dan s 

son flamboiemen t  d u solei l  à  mid i  o u dan s so n leve r  d u jour .  L e 

rest e de s enchaînement s demeur e opaque . 

Un homme nou s racontait ,  i l  y  a  deu x ans ,  so n passag e ver s 

1960 a u catéchism e catholiqu e :  «°Nous ,  enfant s d u pays ,  nou s refusion s 

l'idé e d e Créatio n d u mond e à  l'écol e de s missionnaires .  L a Genèse ? 

Comment  imagine r  un e histoir e d'avan t  le s hommes ?  On nou s traitai t 

d'athée s !  Nous ,  nou s savion s qu e Nzami  exist e pa r  tou t  c e qu'o n 

voit .  E n dehor s d e cela ,  nou s n e cherchon s pa s à  nou s confronte r  à 

lu i  pa r  d'autre s moyens .  L e rest e es t  pur e imagination .  Nous ,  nou s 

ne connaission s qu e le s  mat i  qu'o n «°excite° » e t  «°subit°» ,  parc e qu'o n 

en voi t  le s effets.° » I l  concluai t  ave c l'humou r  macabr e d e so n 

peupl e :  «°quan t  au x Saints ,  nou s le s tenion s pou r  de s criminels , 

tou s comme tou t  l e mond e !  °»  Ce t  appe l  à  un e expérienc e réalist e 

contr e un e métaphysiqu e transcendant e es t  trè s éclairan t  :  l a puret é 

des Saint s n' y résist e pa s plu s qu e l a virginit é d e l a Vierge .  Mai s 

ces perception s son t  auss i  conjoncturelle s :  à  l'époqu e d e leu r 

éducation ,  bie n de s nouveau x fidèle s s e laissèren t  persuade r  d'unifie r 

en Diabl e leur s mauvai s génie s  bapfu .  A  présent ,  un e décenni e après , 

l e reflu x oscillan t  de s conversion s ramèn e l a dominanc e d'u n cham p 

magiqu e s i  puissammen t  qu'o n n' a jamai s v u surgi r  ic i  l e moindr e 

prophétisme . 

Tout  c e qu i  précèd e pourrai t  s e traduir e presqu e mot-à-mot . 

Les deu x grande s division s d e l'univer s s e recoupen t  ave c celle s 

du temp s :  mandak a ma wiri ,  «°le s affaire s d u jour° » e t  mandak a ma 

mpiriba ,  «°le s affaire s d e l a nuit°» ,  norma l  e t  détermin é contr e anorma l 

et  indéterminé .  Mai s pou r  le s habitants ,  visibl e e t  invisibl e s'entre -

mêlen t  san s cess e quelqu e par t  u n moment ,  sino n il s  n e s e soucieraien t 

guèr e d e leu r  relatio n à  l'inconnu .  Certain s fait s visible s son t 
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perceptible s l e jou r  soi t  directemen t  pa r  chacun ,  soi t  pa r  l'expé -

rienc e extérieur e d'autru i  o u d e l a natur e -  e n cela ,  le s gen s n e 

diffèren t  nullemen t  d e nou s -  e t  de s individu s le s rapporten t  à 

des fait s visibles ,  censé s le s explique r  o u e n découler .  A  l'inverse , 

certain s fait s visible s son t  à  leu r  tou r  perceptible s pa r  leu r 

prolongemen t  nocturn e e t  il s  son t  référé s à  leur s connexion s invi -

sible s (ains i  d'un e disput e o u d'un e injur e d u jou r  arrivan t  jusqu e 

dans u n rêve) .  Ce s phrase s on t  l'ai r  d e s'applique r  parfaitemen t  à 

d'innombrable s ca s d e sorcellerie ,  qu e j'a i  entendu s ave c leu r 

déroulement.. .  L'ennui ,  s i  l'o n supprim e l a divisio n jour/nuit , 

trè s spécifiqu e pa r  rappor t  à  no s sociétés ,  es t  qu'elle s son t  uni -

verselle s ! 

Quell e es t  don c l'originalit é d u lie n cach é entr e un e personn e 

mburu e t  so n obje t  but i  ?  Comment  distingue r  so n activit é d e cell e 

d'u n savan t  moderne ,  d'u n prêtr e catholique ,  d'u n prestigiditateur.. . 

ou même d'u n homme kukuy a sacrifian t  l e soi r  à  se s ancêtre s u n co q 

avec de s noi x d e kol a o u d u vi n d e palm e ? 

B.  Présupposé s e t  hypothèse s 

1.  L a forc e d'un e entit é comme l e buti ,  nou s l a considèreron s comme 

forc e sociale ,  pa r  u n raccourci :  l e mouvement  d e socialisatio n ser a 

sais i  à  traver s deu x pôle s opposés ,  qu i  son t  l'individue l  e t  l e 

collectif .  L e paradox e es t  qu e ce t  abor d direct ,  qu i  nou s rapproch e 

de celu i  de s Kukuya ,  nou s conduir a immanquablemen t  à  de s détours , 

vécu s pa r  le s gen s eux-mêmes ,  lorsqu'il s  prétenden t  «°détourne r  de s 

vies° » dan s leur s objet s magiques . 

2.  Cett e forc e (o u rapport )  sociale ,  nou s l a prendron s comme symbo -

lisé e su r  deu x plan s distinct s :  celu i  d e l a logiqu e de s chose s e t 

celu i  d e l a logiqu e de s mots .  L e premie r  relèv e d e l a matérialit é 

objective ,  l e secon d d e l a symbolisatio n subjective .  Mai s le s envi -

sage r  clairemen t  comme distinct s n e veu t  pa s dir e le s sépare r  ! 

Tout  notr e effor t  v a a u contrair e porte r  su r  leu r  je u d'interactions . 

A l a suit e d e F .  d e Saussure ,  o n a  p u donne r  un e définitio n 

de l a langu e comme facult é d e communication ,  émettan t  e n droi t 
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tou s le s énoncé s possibles1 ;  mai s o n lu i  a  oppos é à  just e titr e l e 

cas d e l'idéologi e comme l'unit é d e l a pluralit é contradictoire . 

Cet  aspec t  unitair e no n plu s n e nou s paraî t  pa s l e plu s important . 

E.  Terray 2 a  montr é comment  un e formul e comme cell e d e M.  Aug é : 

«°tout e organisatio n es t  e n même temp s représentation°» ,  joint e à 

l'abando n d e l a hiérarchi e entr e rapport s sociaux ,  impliquai t  l e 

choi x d'u n espac e isomorphe ,  conceptio n qu e nou s récusons ,  nou s aussi . 

C'es t  pourquo i  notr e hypothès e ser a invers e :  l a forc e social e 

ne peu t  êtr e qu e contradictoire ,  irréductibilit é qu i  entraîn e u n 

espac e hétérogèn e e t  un e hiérarchi e d u social .  Mai s s'i l  es t  vra i 

que «°le  langag e reprodui t  toujour s l a réalité° » (E .  Benvéniste , 

1966 :  175) ,  n e convient-i l  pa s d e pousse r  l'idé e à  so n term e :  l e 

langag e reprodui t  toujour s le s contradiction s d e l a réalit é sociale ? 

Le concep t  d e discour s socia l  nou s servir a d e pon t  entr e ce s sphères , 

parc e qu'i l  relèv e d u langag e e t  s'articul e su r  l a société .  L e 

lecteu r  ser a d'avanc e convainc u qu e l a réflexio n su r  c e thèm e n e 

peut  avance r  qu e pa r  l'exame n d e fait s singulier s ! 

I  -  FORCE 

A.  L a représentatio n d e l'univer s (mukiri ) 

1.  Grande s conception s 

I l  fau t  bie n pose r  a u moin s l a dualit é d e l'univer s pou r  con -

cevoi r  comment  de s humain s y  agissent .  Nzami  a  cré é e n même temp s 

le s hommes,  le s femmes ,  le s animau x e t  le s plante s ains i  qu e le s 

éléments .  C'es t  ains i  qu'i l  a  pourv u le s humain s d'u n princip e 

vita l  mumpuki ,  li é à  celu i  d e leu r  lignag e nzo ,  l e mumpuki  a  nzo , 

et  à  celu i  d e leu r  terr e :  l e mumpuki  a  ntsie .  Ce s principe s son t 

1Voi r  E .  Terray ,  1978 :  12 8 
20p .  cit .  123-128 .  L'«°idéo-logique° » d e M.  Aug é es t  «°construite , 

voulue ,  consciente° » (1975 :  74) .  Comme E .  Terra y l e not e bien ,  l'unit é 
dans l e sign e che z F .  d e Saussur e es t  d u côt é d u signifiant . 
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des force s assuran t  l e succè s à  tou s :  mpolo .  Mai s  Nzami  a  cré é 

simultanémen t  de s  pfuna ,  qu i  son t  le s «°choses° » agissante s d e l a 

sorcellerie .  Dè s cett e origine ,  l a sorcelleri e kilok o existai t 

comme le s sorcier s humains . 

L'importan t  pou r  l a santé ,  l a prospérit é mpolo ,  c'es t  d'avoi r 

son mumpuki  «°en  place° » :  mumpuki  n a mbuk a e t  tou t  réusi t  :  enfants , 

semences.. .  Un e maladi e déséquilibr e l e princip e vital .  On di t  : 

mpol o ma f a mar i  mu nyuru ,  «°la  sant é s'envol e d e so n corps°» .  Ce 

princip e es t  li é à  l a sourc e a u lignag e matrilinéaire . 

De même qu'i l  y  a  diversit é che z le s humains ,  i l  y  a  diversit é 

chez le s animau x e t  le s plantes ,  qu i  renfermen t  de s force s trè s 

différente s e t  inégale s entr e elles .  L a créatio n a  donn é auss i  au x 

hommes l a facult é d e «°se  composer° » (kiwama )  e t  d'acquéri r  le s force s 

redoutable s d e l a nature .  L'homm e s'es t  trouv é ains i  plong é dan s 

un mond e rempl i  d e forces ,  don t  certaine s l e traversaient ,  d'autre s 

non.  De tout e manière ,  leu r  connaissanc e lu i  échappait .  Pa r  contre , 

ce mond e étai t  maniable ,  e n c e sen s qu'un e parti e de s gen s e n savai t 

lon g su r  de s fragment s d e c e savoi r  instrumental .  De s privilégié s 

s'e n emparèren t  :  le s spécialiste s  ngàà ,  «°ceu x qu i  avaien t  l e don°» , 

ains i  qu e de s puissant s  (muwani) .  Le s autres ,  pauvre s hères ,  étaien t 

peu concerné s pa r  leur s batailles ,  car ,  a u milie u d e ce s rapaces , 

i l  valai t  mieu x fair e bonn e figur e e n cherchan t  l a protectio n d e 

l'u n d'eux . 

2. Savoir s 

Le savoi r  correspondan t  à  d e telle s conception s es t  cloisonn é 

et  partie l  à  l a fois .  Se s détenteur s n e maîtrisen t  qu e l a puissanc e 

correspondante .  I l  es t  rar e qu'il s  e n possèden t  plu s d e deu x o u 

troi s principales .  De plus ,  c e qu e dissimul e souven t  l'uniformit é 

des transmission s (pa r  exempl e père-fils) ,  ell e rest e secrète .  Un e 

puissanc e révélé e à  tou s perdrai t  so n efficacité .  D'ailleurs ,  est-c e 

pensable ? Ou o n s'e n ser t  o u o n s'e n débarrass e comme d'u n déche t 

radio-actif . 
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En résum é o n rencontr e troi s couche s d e référence s lorsqu'o n 

veu t  rendr e compt e d e c e savoi r  : 

-  L a créatio n d u mond e relatée . 

-  L a transmissio n d e certain s secret s «°expérimentaux°» ,  forman t 

autan t  d'objet s partiel s à  tou s le s niveau x d e l a hiérarchie .  E n 

ce secon d cas ,  surtou t  s i  l e statu t  politiqu e es t  élevé ,  le s déten -

teur s s e réclamen t  d e leu r  ligné e d'ancêtre s pou r  le s muer  e n «°pro -

tections° » religieuses .  Le s seigneur s d u cie l  son t  enterré s dan s 

des cimetière s séparé s d e leur s subordonnés .  Leu r  cla n patrilinéair e 

a pou r  emblèm e l a panthère .  L a conjonctur e modern e a  souven t  mêl é 

tou s ce s type s d e pouvoir s pa r  croisement s divers . 

-  Enfin ,  d e no s jours ,  dan s l'actualit é d'u n présen t  qu i  a  toujour s 

exist é depui s de s siècles ,  u n personnag e voulan t  «°se  renforcer°» , 

va êtr e oblig é d'acquéri r  un e puissanc e e t  so n savoi r  correspondant , 

bu-ngàà ,  che z u n spécialiste .  E n c e dernie r  cas ,  tout e l a légitimit é 

rest e à  conquéri r  !  Situatio n constant e :  l e crédi t  d e l a corporatio n 

des  ngà à fu t  repos é à  chaqu e périod e sou s u n angl e nouvea u :  autre -

fois ,  il s  s'alliaien t  o u coexistaien t  ave c le s seigneur s ;  sou s l a 

colonisation ,  il s  duren t  s e cache r  ;  à  présent ,  il s  tenten t  u n 

compromi s ave c le s autorité s nationales . 

B.  L a classificatio n de s animaux ,  de s végétau x e t  d u rest e d e 
l'univer s : 

On énumèr e tout e un e séri e d'animau x possédan t  un e sorcelleri e 

(kiloko )  créé e pa r  Nzami .  Caractéristiqu e es t  leu r  pris e d e décisio n 

ferm e e t  leu r  déterminatio n à  agir ,  s i  besoi n est .  Leu r  forc e (mpani ) 

et  leu r  cruaut é (mputu )  son t  admirée s pa r  le s sorcier s qu i  s'e n 

feron t  autan t  d e défenses .  Ains i  d e l'aigle ,  d e l a panthère ,  d u 

lion ,  d u boa ,  d e l'épervier ,  d u caïman ,  d u buffle ,  d e l'éléphant , 

de l'hippopotame ,  d u serpen t  mudzuma,  d e l a bich e nka ,  qu i  pill e 

le s culture s de s femmes ,  de s rongeur s  mfi e e t  mubaki ,  dévoran t  l a 

volaille ,  d u cha t  sauvage ,  compar é à  l a panthère .  Tou s ce s animau x 

sont  originairemen t  de s sorcier s ;  un e foi s qu'il s  tiennen t  un e 
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proie ,  jamai s il s  n e l a lâchen t  !  Observan t  leu r  férocité ,  le s 

sorcier s humain s on t  suppos é qu e s'il s  réussissaien t  à  le s capter , 

alor s il s  pourraien t  vaincr e même u n homme invulnérable .  Il s  auron t 

alli é ains i  l a compulsio n à  tue r  de s bête s vorace s à  l a l e u r 3. Ce s 

animau x son t  l a plupar t  d u temp s eux-même s de s mauvai s génies : 

bapf u (sing .  mupfu) .  L e dési r  effrén é d e le s utilise r  san s limit e 

est  report é su r  l e sorcier ,  mai s leu r  prodigieus e forc e es t  tou t 

de même admiré e d e presqu e tous . 

D'autre s son t  puissant s d'un e autr e manièr e comme mbumburu , 

l a mèr e de s termites ,  apt e à  s e reproduir e e t  à  dure r  ;  comme l e 

peti t  ra t  ntsika ,  habitan t  souterrai n d'un e demeur e pourvu e d e 

fenêtres ,  n e sortan t  jamai s pa r  l a porte ,  fuyan t  pa r  le s ravin s ; 

comme l e lézar d nganguru ,  qu i  chang e d e couleu r  à  l'occasion ,  e t  d e 

nombreu x animau x d u même genre .  Ains i  l e serpen t  muyini ,  qu i  demeur e 

dans le s nuages ,  indénichable ,  sau f  s'i l  pleut ,  semble-t-il .  L e 

crapau d kiwuk u es t  u n mupfu ,  jamai s consommé pa r  le s gens ,  qu i 

peut  s'introduir e dan s le s maison s san s qu'o n y  prenn e garde . 

On compléter a l a list e de s force s naturelle s pa r  ompf u nzwunu , 

l e géni e albinos ,  devenan t  l a nui t  u n vra i  europée n :  o n n e peu t 

lu i  rendr e se s coups.. .  e t  encor e dzandal e ( = phonétiquemen t  «°gen -

darme°» )  :  «°c'es t  l a même chos e qu e l'européen°» . 

I l  n' y a  pa s qu e de s animaux ,  de s végétau x o u d e nouvelle s 

force s historiques .  D'autre s forme s recouvren t  de s entité s voisines , 

mais différente s :  l a forc e d u ravi n permettan t  d e s e cacher ,  cell e 

du march é d e s e perdr e dan s l a foule .  «°Autrefois ,  le s gen s s e méta -

morphosaien t  e n buisson ,  sillon ,  arbre .  On peu t  abattr e l'arbr e 

et  l'homm e es t  part i  depui s longtemp s !°»C e son t  plutô t  de s utili -

sation s vécue s d e l'espac e d e l a savan e o u de s lieu x fréquenté s 

selo n u n mode propr e d e projection-identification .  Tantô t  o n «°se 

chang e en°» ,  tantô t  o n «°s'introdui t  dans°» . 

3«°L a rigidit é d'u n mur ,  l a détent e d'u n jaguar ,  l a puissanc e d'u n 
taureau ,  l a forc e d'u n éléphant ,  l'agilit é d'u n singe ,  l a férocit é 
d'u n tigre ,  l a patienc e d'u n chat...°» ,  voil à le s qualité s qu e l e 
Journa l  d u Dimanch e (26 septembr e 86) souhaitai t  à  l'équip e d e 
Franc e d e volley-ball . 
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Pareill e classificatio n repos e su r  l a croyanc e préalabl e e n 

un mond e interacti f  entr e humain s e t  univer s d'un e certain e consis -

tance .  On n'e n atten d n i  révélation s multiples ,  n i  fondation s sacra -

lisantes .  On sai t  seulemen t  qu'i l  agit .  I l  n'es t  pa s d'un e étoff e 

foncièremen t  différent e d e cell e de s humains ,  qu i  on t  eux-auss i 

sorcelleri e inné e e t  capacit é d'acquéri r  de s mauvai s génies .  L a 

voracit é règn e d'u n bou t  à  l'autr e d u monde ,  d e même qu e l a capacit é 

de s e défendre ,  l a mort ,  l a vie ,  l a maladie .  Mai s a u départ ,  d e 

plusieur s manière s ( à l'origine ,  dan s un e périod e historique ,  dan s 

une génératio n o u dan s un e vi e humaine) ,  c e lie n virtue l  rest e 

invisible .  U n homme ordinaire ,  un e femm e simple ,  u n enfan t  no n 

jumea u n e voien t  rien .  C'es t  pourquo i  cett e similitud e e t  cett e 

latenc e renvoien t  à  u n lie n cach é ave c l a nature .  L e mettr e à  jou r 

nous éclairer a su r  l e typ e d e forc e utilisée . 

C.  L'imag e d u but i  e t  cell e de s autre s force s 

1.  Caractéristique s d e l'ensembl e de s force s 

Le je u de s force s es t  dialectiqu e e t  discontinu .  Le s élément s 

de l'univer s s e décomposen t  e n puissance s bonne s o u mauvaise s qu i 

s'opposen t  :  l a cruauté ,  l e désordr e e t  l e succès ,  l a prospérit é ; 

l e princip e vita l  humai n e t  l a sorcelleri e ;  le s gen s ordinaire s 

et  le s sorcier s o u le s grand s contre-sorciers ,  le s fauve s e t  le s 

animau x paisible s ;  le s mauvai s génie s e t  l a santé .  On nou s a  donn é 

l  '  équivalen t  d'u n ensembl e d e particule s faste s o u néfaste s (peut-êtr e 

sont-elle s l e positi f  e t  l e négati f  d'u n mond e san s zéro! )  :  l a mor t 

est  d'u n côté ,  l a vi e d e l'autre .  Mai s cett e positio n d e l'univer s 

est  global e :  ell e indiqu e le s grande s tendance s possibles ,  révélée s 

par  l a constitutio n d u monde ,  s a formatio n ave c tou t  c e qu'i l  fau t 

virtuellemen t  pou r  fair e de s équilibre s o u crée r  de s catastrophes . 

Jamai s nou s n e sommes descendu s a u quotidie n de s choses ,  bie n qu'elle s 

puissen t  s'insére r  dan s ce s catégories . 

On aurai t  tor t  d e mésestime r  leu r  profondeur .  J e n'e n offrira i 

qu'un e illustration ,  no n de s moindres .  L'Etr e suprême ,  Nzami ,  malgr é 
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l e pe u d'explicitatio n qu i  nou s e n es t  fourni ,  es t  bie n plu s qu'u n 

simpl e repèr e insignifiant .  I l  jou e u n rôl e fondamenta l  dan s l'engen -

dremen t  d e l'être .  Trè s comparabl e a u mouvement  uniform e découver t 

par  Galilée ,  pui s repri s pa r  Newton4 ,  qu i  perme t  d e pense r  l e repo s 

d'un e pierr e autremen t  qu e comme immobilité ,  i l  inscri t  l e cour s 

régulie r  de s jours ,  de s nuits ,  de s vie s e t  de s mort s naturelle s 

(d e vieilless e e n plein e santé) ,  l a poussé e no n contrarié e de s 

végétaux .  E t  n'a-t-i l  pa s fall u l'indicatio n d e c e mouvement  pou r 

que soi t  concevabl e un e poussé e dan s u n sen s o u dan s u n autr e afi n 

de mainteni r  un e existenc e o u d e l a brise r  ?  Mai s l e je u politiqu e 

est  impensabl e dan s c e détou r  premier .  Auss i  n e faut-i l  pa s s'étonne r 

de rencontre r  de s allusion s à  c e domain e dan s tou s le s moment s 

fort s d'u n rituel ,  l e moindr e proverb e su r  le s jumeau x o u l a chasse . 

Quel s son t  le s élément s d e ce t  univer s ?  Tout e un e séri e d'âme s 

ou d e principe s vitaux ,  don t  l'essenc e es t  lignagèr e e t  l e sièg e 

corpore l  son t  confié s au x chef s lignagers ,  au x seigneur s d e l a 

terre ,  pui s assujetti s  au x seigneur s d u ciel .  C'es t  bie n l'imag e 

de l a forc e sociale ,  construit e à  traver s le s siècles ,  qu i  nou s 

est  parvenue ,  ave c s a doubl e lign e d e «°possession° » e t  d e «°direction°» . 

L'idé e d'u n monopol e d e l a captatio n es t  a u coeu r  d'u n systèm e 

tributaire ,  quo i  qu'i l  arrive ,  surtou t  s'i l  comport e u n versan t 

esclavagiste .  Seigneur s e t  aîné s n'on t  p u qu e conquéri r  le s force s 

de leu r  époque ,  investie s dan s l a chasse ,  l a cueillette ,  l'agricul -

ture ,  l e tissag e e t  l a forge .  L a conceptio n d e l a forc e fu t  inéga -

litair e e t  anti-communautair e :  le s inégalité s naturelle s expliquaien t 

et  justifiaien t  indistinctemen t  celle s d e l a société .  Tell e e n fu t 

du moin s l a dominante ,  asse z influent e pou r  impose r  à  presqu e tou s 

comme idé e hiérarchiqu e l'inégalité5 . 

4«°L a conclusio n d e Galilée ,  qu i  es t  correcte ,  a  ét é formulé e un e 
génératio n plu s tar d pa r  Newto n comme l a lo i  d e l'inertie.. .  Tou t 
corp s persévèr e dan s so n éta t  d e repo s o u d e mouvement  uniform e e n 
lign e droite ,  à  moin s qu'i l  n e soi t  détermin é à  change r  ce t  éta t 
par  de s force s agissan t  su r  lui. "  Einstei n (A. )  e t  Infel d (L.) , 
1983 :  12 . 

5D'autre s peuples ,  comme le s Lob i  d u Burkin a Faso ,  associen t  l a 
hiérarchi e à  l'égalit é dan s un e sociét é acéphale . 



Une force ,  u n objet ,  u n cham p :  l e but i  de s Kukuy a (Congo )  35 

2. L'imag e d e forc e but i  résult e de s représentation s sociale s d e 

l a force . 

Une semblabl e idé e d e l a forc e social e n'imprègne-t-ell e pa s 

cell e de s  mat i  ?  L'idé e d e «°composition° » (kiwama) ,  centrale ,  e n 

découle .  E n effet ,  ell e renferm e l a notio n d'un e forc e ordinair e 

transformé e (mpiini) ,  ave c pou r  fi n principal e d e s e distingue r  d e 

l'humanit é courante .  Ell e es t  presqu e l e corollair e d e l'inégalit é 

relevée . 

La hiérarchi e accompli t  pleinemen t  l'univer s :  beauté ,  succès , 

santé ,  fertilité.. .  enfermée s dan s de s corps .  L a sacralisatio n es t 

à so n apogé e pou r  u n seigneu r  d u ciel .  Le s principe s cité s relien t 

ces corp s à  l a nature . 

Mai s e n même temps ,  aspec t  beaucou p moin s mi s e n relie f  (ca r 

on s e content e souven t  d e montre r  l'inversion) ,  l a hiérarchi e ten d 

à entrave r  ce t  accomplissement .  C'es t  pa r  c e moye n qu e s'instaur e 

l e contrôl e o u l e monopol e de s fort s su r  le s identification s courante s 

d'u n tisserand ,  d'un e agricultrice ,  d'u n chasseu r  o u d'un e collectric e 

de sauterelle s o u d e chenilles .  L'idé e d'u n hibou ,  attendan t  s a 

proie ,  chutan t  silencieusemen t  su r  ell e e t  l a dévoran t  tradui t 

bie n l a situatio n induit e su r  u n sujet . 

Pourquo i  avoi r  tent é d e restitue r  l'atmosphèr e plu s vast e de s 

idée s e t  sensation s (mai s le s sensation s n e sont-elle s pa s auss i 

des action s ? )  entouran t  celle s de s  mat i  ?  Parc e qu e ce t  imaginair e 

socia l  es t  l'indispensabl e sourc e o ù le s groupe s -  lignages ,  hameaux , 

Terre s -  s e socialisen t  entr e le s deu x pôle s d e l'individue l  e t  d u 

collectif . 

Ne s e dégage-t-i l  pa s d e ce t  ensembl e un e idé e propr e d e l a 

forc e social e ?  E n effe t  l a créatio n d e l'univer s évoqu e u n fai t 

accompli ,  qu i  n'attest e pa s seulemen t  l a reconnaissanc e lucid e d e 

l a naissanc e simultané e d e l a bienfaisanc e e t  d e l a nocivité .  D'abord , 

l a puissanc e habit e l e corp s d e certain s êtres ,  don t  le s humains . 

Mais surtout ,  d'emblée ,  l'écar t  es t  creus é :  rapt ,  violence ,  o n 

pourrai t  presqu e dir e :  «°cou p d e force° » !  Ici ,  comme dan s tout e 
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l'air e teke ,  l e «°clinamen°» 6 es t  politique7 ,  s'i l  fau t  entendr e 

par  l à ave c Lucrèc e cett e infim e déviation ,  qu i  perme t  d e mouvoi r 

l e monde . 

A mieu x préciser ,  o n formuler a c e sau t  initia l  comme politico -

magiqu e o u politico-religieux ,  sachan t  bie n qu e ce s domaine s commu-

niquent .  Pa r  voi e d e conséquence ,  le s puissant s s'étan t  révélé s 

capable s d e fair e mai n bass e su r  certain s pouvoirs ,  le s faible s s e 

trouven t  rejeté s dan s le s ténèbre s extérieure s ou ,  s i  l'o n préfère , 

l a pénombr e d e l'humai n ordinaire .  Tout e l'admiratio n v a au x autres , 

sentimen t  qu i  es t  loi n d'avoi r  dispar u aujourd'hui ,  même s'i l  s e 

transpose .  L e résulta t  es t  c e qu e j'a i  appel é naguèr e «°la  violenc e 

naturelle°» 8 (1970 :  97-166) . 

Les résistance s a u pouvoi r  susciten t  de s idée s opposées .  Leu r 

présenc e expliqu e pourquo i  dan s l e domain e de s  mati ,  le s femme s 

sont  vue s comme mauvai s génie s femelles9 ,  le s cadet s comme rebelle s 

en puissance .  E n outre ,  le s lignage s ordinaire s on t  s u endigue r 

le s abu s seigneuriaux ,  s i  bie n qu'u n couran t  communautair e es t 

perceptibl e dan s l a pratique . 

La représentatio n d e l a forc e social e (réell e e t  imaginaire)1 0 

paraî t  bie n avoi r  entraîn é cell e de s  mati ,  comme u n d e se s ca s 

particuliers . 

«°De  natur e rerum . 
7Le  trè s rich e livr e d e Ja n Vansin a (Ti o Kingo m o f  th e grea t  Makoko ) 

retrac e u n tablea u d'ensembl e de s Teke . 
8Cett e notio n m' a par u valoi r  pou r  analyse r  u n gran d ritue l  funérair e 

de seigneu r  d u cie l  :  l e miyal i  (1970 :  97-166) . 
9l l  y  a  u n renversemen t  :  le s femmes ,  plu s faible s dan s l a vi e 

courant e e t  l a puissanc e diurne ,  deviennen t  le s plu s redoutable s 
des génie s cachés . 

10 L , 
étud e l a plu s fouillé e su r  cett e questio n che z u n peupl e tek e 

est  cell e d e M.C .  Dupr é su r  le s Tsaayi ,  1984. ,  vol. I  à  propo s d u 
masque kidumu .  Ell e offr e un e excellent e bas e comparativ e e t  tir e 
des conclusion s trè s proche s de s miennes . 
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I I  OBJET 

A.  U n enje u dan s le s rapport s sociau x 

1.  L e cadr e 

Un gro s pla n à  présent ,  aprè s c e lon g trajet .  L a vu e s e resserre : 

quelque s acteurs ,  un e assistanc e réduit e à  de s gen s qu'o n peu t 

toujour s compter ,  s i  l'affair e es t  banale .  Ell e croîtr a a u contraire , 

quand l'inciden t  ser a grave .  L'atelie r  e n ser a un e o u plusieur s 

maisons ,  s a surfac e quelque s hameaux .  Le s rebondissement s pourron t 

gagne r  un e parti e d e Terr e d e quelque s kilomètres ,  l a rumeu r  s'empare r 

d'un e Terr e quatr e à  cin q foi s plu s grande .  I l  faudrai t  u n cataclysm e 

pour  rassemble r  plu s d e mill e personnes .  Bie n qu e d e multiple s 

tentacules ,  encor e aisémen t  dénombrables ,  puissen t  parti r  ver s le s 

di x Terre s d e l a région ,  e t  même e n ville ,  l e périmètr e demeurer a 

modeste . 

Tout  dan s le s pratique s y  ser a incroyablemen t  concret .  On n e 

parl e pa s d e l'ea u e n généra l  pou r  fair e u n rituel ,  soigne r  u n 

malade ,  mai s d e tell e eau ,  d e tell e mar e ave c u n no m :  celle-l à e t 

pas un e autre .  J e n e saurai s mieu x introduir e à  ce t  objet ,  apparemmen t 

fai t  d e recette s passe-partou t  :  l a fameus e «°cuisin e magique°» , 

dont  parlai t  M.  Mauss .  Jamais ,  j e n'a i  assist é à  un e actio n notable , 

qui  n'impliqu e de s gen s définis ,  de s individualité s e t  de s groupe s 

situable s e t  un e circonstanc e à  s a manièr e unique .  Même l a routin e 

y pren d parfoi s c e visage . 

L'expérienc e m' a condui t  à  pense r  ce t  obje t  but i  e n terme s d e 

forc e sociale .  Plu s le s habitant s me son t  devenu s proches ,  plu s 

j'a i  sent i  qu e l'essentie l  s e jouai t  dan s cett e dimension .  Te l 

jeun e homme allai t  consulte r  u n devi n e n compagni e d e so n père , 

son grand-père ,  so n oncl e utéri n e t  quelque s parent s de s deu x sexes , 

l e soir ,  l a nui t  tombée .  Tell e femme ,  convoqué e parc e qu'ell e étai t 

stérile ,  allai t  d e guérisseu r  e n guérisseu r  pou r  e n trouve r  l a 

cause ,  suivi e pa r  so n époux ,  se s parents ,  parfoi s so n seigneu r  d e 

l a terre .  Te l  décè s brusqu e d'u n homme affolai t  l e voisinage ,  pro -

voquan t  l'appe l  au x autorité s supérieure s :  chefs ,  juges ,  contre -
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sorciers .  Partout ,  un e oscillatio n entr e l'apaisemen t  de s conflit s 

et  leu r  mis e e n exergue ,  d u quotidie n us é à  l'insupportabl e rappor t 

de forc e ave c u n o u plusieur s perdant s (1978 :  8) . 

2.  Le s troi s niveau x 

Les rapport s sociau x de s année s 196 5 perpétuaien t  formellemen t 

une situatio n bie n plu s vieille .  E n bas ,  u n systèm e domestiqu e 

avec se s petite s maisonnée s assurai t  l a survi e journalière .  De s 

chef s d e hamea u e t  d e foye r  l e dominaien t  e n exploitan t  de s femme s 

(3 5 heure s d e travai l  pa r  semain e au x hommes actif s contr e plu s d e 

60 au x femmes) .  De s cadet s souven t  oisif s contribuaien t  au x revenu s 

marchands . 

Au milieu ,  un e organisatio n lignagèr e permettai t  à  un e couch e 

d'aîné s e t  d e notable s un e surextorsio n important e su r  l e systèm e 

domestique .  Fort e polygami e e t  fort e do t  combinaien t  leu r  poid s 

pour  opprime r  femmes ,  cadets ,  paysan s pauvres ,  e t  pousse r  ce s dépen -

dant s à  l'émigration . 

Au sommet ,  u n systèm e extérieu r  marchan d e t  souven t  capitaliste , 

avec de s classe s nationale s e t  étrangères ,  dominai t  e t  exploitai t 

le s précédents ,  e n bénéfician t  d e leur s denrée s commercialisable s 

(tabac ,  pommes d e terre ,  haricots) .  A  cett e date ,  seul s le s hommes 

pratiquaien t  ce s cultures ,  le s paysanne s servan t  d e rent e vivrièr e 

et  domestiqu e à  tou t  l e monde . 

Les deu x premier s niveau x ressemblaien t  à  ceu x d e l'époqu e 

précoloniale ,  à  l a fin ,  malgr é toute s le s vicissitude s d e notr e 

siècle .  L e troisième ,  bie n qu e comprenan t  l'Eta t  moderne ,  pouvai t 

êtr e compar é a u systèm e tributair e ancien .  D u poin t  d e vu e local , 

si  capita l  politiquement ,  l a petit e sociét é rural e étai t  encor e 

dominé e pa r  l e systèm e lignager ,  nonobstan t  l'avancé e d e l'économi e 

externe . 

Dans cett e configuration ,  à  minuscul e échelle ,  u n obje t  magiqu e 

but i  v a représente r  u n enje u entr e ce s aînés ,  ce s paysan s pauvres , 

ces paysanne s asse z égale s dan s l e dénuement ,  leur s enfants .  Beaucou p 

d'affaire s le s concernan t  s e règlen t  encor e su r  c e mode .  Univer s 

de séparation ,  o ù chacu n agenc e so n desti n e n faisan t  appe l  à  u n 
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certai n nombr e d e personnage s :  chef ,  supérieu r  d e lignage ,  pèr e 

et  grands-parents ,  parent s de s deu x sexes ,  allié s matrimoniaux , 

juges-arbitre s e t  spécialiste s (contre-sorciers ,  guérisseurs ,  devins , 

visionnaires...) .  Mort ,  maladie ,  santé ,  richesse ,  misère ,  fécondit é 

féminine ,  espoi r  d e bie n s e marier ,  chanc e d e travaille r  e t  succè s 

tou t  court s son t  encor e tramé s à  traver s un e cultur e -  e t  so n cadr e 

politiqu e - ,  o ù le s entrave s à  l a vi e naturell e son t  causée s pa r 

des sorciers .  Pa s d'autr e solutio n qu e d e s'e n défendre ,  même s i 

on us e de s moyen s s i  rares :  écol e e t  dispensaire .  L e rest e es t 

lointai n comme l e Gouvernement . 

3.  Le s consultation s d e magi e 

A l'époque ,  comme pa r  l e passé ,  «°le s femme s n'on t  pa s plu s d e 

mati °» ,  qu'«°elle s n'on t  d e hameau x !°»  Qu'elle s aien t  recour s à  ceu x 

de leur s frères ,  époux ,  parents ,  aînés ,  sembl e normal .  Plu s tard , 

entr e 197 0 e t  1985 ,  leu r  minc e accè s à  l'argen t  leu r  permettr a 

d'e n acquéri r  quelques-uns .  Mai s l a supériorit é de s hommes s e main -

tiendr a ave c un e frontièr e floue . 

Au surplus ,  l a corporatio n de s  ngà à n e fu t  jamai s exclusivemen t 

masculine .  Quelque s brillante s exception s on t  toujour s confirm é l a 

règle ,  soi t  pa r  l'héritag e d'u n but i  aprè s décès ,  soi t  pa r  so n 

acquisitio n aprè s un e maladie .  Mai s de s hommes disen t  :  «°un e femm e 

peut  bie n avoi r  d e l a science ,  plu s qu'u n homme même !  I l  lu i  manquer a 

toujour s  lisi ,  l a 'prestance' ,  l'autorit é visibl e d u jour .  Pa r 

contre ,  n'import e que l  homme v a trace r  u n simpl e trai t  mpir i  (a u 

kaolin )  su r  so n fron t  pou r  défendr e u n paren t  malad e contr e le s 

ennemis°» .  C'es t  un e véritabl e objectivit é imaginair e d u «°phallus° » 

social ,  s e déplagan t  à  traver s le s âge s e t  changean t  pou r  assure r 

sa durée . 

Une spécialisatio n masculin e a  coïncidé ,  deu x siècle s durant , 

avec le s activité s créatrice s d e bien s d e prestig e o u d e valeur s 

marchandes .  Ce quasi-monopol e d e l a gestio n social e che z le s aînés , 

le s seigneurs ,  le s notables ,  s e révél a auss i  comple t  qu e celu i  d e 

l a guerr e autrefois ,  d e l a vengeanc e e t  d e l a chasse .  I l  entraîn a 

l a dominatio n d e tou t  u n sex e su r  l'autre . 
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Ainsi ,  u n fron t  commun d'aînés ,  d e riches ,  d e chefs ,  d e seigneur s 

se déploi e fac e au x femmes ,  au x cadet s e t  au x dépendant s pauvres . 

Cett e couch e s'es t  appuyé e san s cess e su r  de s juges-arbitre s  (b a 

wuobi )  e t  su r  de s spécialiste s d e magi e (ngàà) .  L e flu x d e l'argen t 

est  ven u envahi r  l e champ ,  orientan t  leu r  pouvoi r  ver s le s gain s 

des paysans .  Ce s tendance s von t  s e retrouve r  dan s l a galeri e de s 

objet s puissants . 

B.  Rite s e t  croyance s magique s 

1.  L a «°composition° » d'u n but i  (kiwama )  o u s a «°prise° » (kitoko ) 

a)  Descriptio n 

Au sommet  d e l a hiérarchi e de s force s naturelles ,  o n rencontr e 

l e caïman ,  l e buffle ,  l a foudr e (mvul a k u yulu) ,  l'hippopotame.. . 

On dir a d u premie r  comme d e tou s :  ngand u y a ompf u :  «°Le  caïma n a 

un mauvai s géni e mupfu °» .  Vouloi r  le s acquéri r  auprè s d'u n ngà à 

réclam e don c u n véritabl e pact e :  «°pou r  le s avoir ,  i l  fau t  fair e 

mouri r  le s personne s qu i  deviendron t  de s  bapf u elles-même s e t  vivron t 

dans c e caïma n o u dan s cett e panthère°» . 

Certaine s «°compositions° » (mpiini )  exigen t  3 o u 4 personnes , 

d'autre s 2 7 comme l e «°bo a d e compétition°» ,  mbomo w u mikeme .  L e 

plu s souvent ,  l e futu r  puissan t  doi t  partage r  ave c l e ngà à le s 

personne s qu i  son t  tuée s e t  «°détournées° » dan s leu r  arsena l  invisible . 

Ce son t  de s parent s trè s aimé s qu i  seraien t  requi s d e préférence . 

La compositio n d'un e tell e puissanc e représenter a l e passag e d'un e 

forc e naturell e (mpini )  à  u n produi t  transformé . 

Un homme désire-t-i l  obteni r  un e puissanc e d e visio n (limuni) ? 

I l  devr a réuni r  le s signe s d e l'étoil e (?) ,  de s plume s d u peti t  oisea u 

lintoli ,  l a pea u d e ntsi ,  u n peti t  anima l  proch e d e l a fouin e ave c 

des taches ,  ressemblan t  u n pe u à  l a panthèr e (l'anima l  repèr e le s 

ennemi s avan t  qu'il s  n'attaquen t  pa r  s a facult é d e change r  d e taches : 

kikalik a kele) ,  u n peti t  ra t  limpfina ,  l e boa .  De s fragment s d e cett e 

forc e seron t  rassemblés ,  broyés .  L e ngà à y  mêler a de s bout s d'ongle s 

ou d e cheveu x d u postulant .  I l  lu i  aur a indiqu é le s interdit s  (ngili ) 
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propre s à  l a puissance .  I l  cracher a (kiseme )  de s ingrédient s  biseme , 

qui  son t  presqu e toujour s identiques ,  trè s répandu s a u Congo11 .  Puis , 

i l  fer a avale r  cett e préparatio n a u candidat .  Enfin ,  i l  lu i  ordonner a 

de ramasse r  le s feuille s e t  tou s le s débri s qu i  on t  serv i  duran t  l a 

cérémonie .  Su r  le s feuille s étaien t  posé s le s morceau x d u buti .  Selo n 

des modalité s variables ,  l e ngà à lu i  dir a d'alle r  le s jete r  dan s l a 

rivièr e Mpama,  voisin e d u platea u kukuya ,  o u dan s l a terr e o u dan s 

une termitière .  Ce s feuille s von t  deveni r  mpiin i  e n «°se  déformant° » 

(kibalik a =  «°change r  d e route ,  dévier°») .  Ce peu t  êtr e encor e à  Brazza -

vill e o u à  Pointenoir e o u l a mer  o u dan s l e fleuv e Congo .  C e mpiin i 

se métamorphos e e n lio n o u e n mauvai s géni e selo n un e oscillatio n 

trè s remarquable .  On voi t  qu e l e résid u revien t  toujour s à  l a «°brous -

se°»  (onlie) ,  lie u d e plei n exercic e d e s a force . 

Voic i  réalis é à  présen t  ce t  ensembl e personne (mburu )  -  but i  -

rest e qu'o n peu t  appele r  mpiin i  o u encor e l a «°chose° » d'u n puissan t 

muwani .  I l  es t  éviden t  qu'i l  n e convien t  pa s seulemen t  d e l e considé -

re r  d e so n poin t  d e vue ,  mai s d'imagine r  l'effe t  qu'i l  déclench e su r 

des égau x o u su r  de s inférieurs .  Nou s auron s alor s l a «°composition° » 

en action .  Prenon s u n spectaculair e exempl e ave c  lifur u l i  tam a : 

«°la  cendr e d e l a minuscul e grenouill e tama °» ,  don t  u n possesseu r  nou s 

a indiqu é pourquo i  i l  l'avai t  prise .  «°Voyan t  qu'i l  étai t  ha ï  pa r 

le s membre s d e so n lignag e utéri n (nzo )  e t  d e so n lignag e paterne l 

(nz o tara )  ains i  qu e pa r  ceu x d u dehors ,  i l  parti t  voi r  u n spécialist e 

pour  l'acquérir .  L e ngà à l a lu i  fi t  rapporte r  d'un e mar e e t  lu i  com -

posa s a puissanc e ave c se s interdit s propres .  E n mourant ,  i l  voulai t 

dir e à  so n fils :  'n e me pleure z pa s su r  l e champ .  Exécute z d'abor d 

mes prescription s !  E t  l e soir ,  vou s pourre z pleurer' .  L e tama , 

aprè s s a mort ,  devai t  pénétre r  dan s le s ventre s d e tou s ceu x qu i 

avaien t  mang é leu r  pèr e e t  le s fair e enfler .  Le s figures ,  le s pieds , 

le s bras ,  l e dos .  On devien t  informe ,  comme u n rond .  Quan d l e fil s 

11Les plu s utilisé s son t  :  nyimi ,  liyal i  (Guttiferes) ,  nker e (Ara -
cées) ,  ndun i  (Moracées )  e t  nzw u a  nkwun a (Zingibéracées) ,  tou s 
végétaux .  L e dernie r  es t  u n pimen t  sauvag e :  «°si  t u e n prends ,  l e 
but i  d e to n ventr e s e réveill e e t  i l  devien t  comme un e personn e 
qui  a  perd u conscience° » (But i  b u mu mui n b u siliki ,  nd e yik i  wur i 
mburu w u bv i  kitswe) .  On us e auss i  d u poisso n ngoli . 



42 Pierr e Bonnaf é 

verr a le s gen s atteint s d e ce  mal ,  i l  connaîtr a le s coupable s d e 

l a mor t  d e so n père .  I l  dir a :  'o n verr a !' .  Ceu x qu i  on t  gard é 

l a chai r  quelque s jour s endureron t  l a maladi e u n certai n temps . 

Parfois ,  o n peu t  même le s opére r  à  l'hôpital .  Il s  guérissent .  Demain , 

l e tam a le s grossir a encore .  I l  leu r  fournir a un e foi s d e plu s so n 

eau.  Impossibl e d e s e rétablir .  Il s  mourron t  tous .  L e possesseu r 

de tam a es t  trè s dangereux .  On redout e d'avale r  un e tell e personne . 

On n e l e ferai t  jamais ,  s i  o n l e savai t  d'avanc e !°» . 

b)  Conten u de s puissance s 

Des révélation s d e devin s nou s on t  souven t  appri s l e conten u 

des puissance s «°composées°» .  Ains i  e n 1967, l'u n d'eu x annonç a à  u n 

habitan t  d'un e Terre ,  venan t  d e perdr e u n enfant ,  qu e so n sorcie r 

disposai t  d e plusieur s  mpiin i  :  u n éléphant ,  u n caïman ,  u n ra t 

nkfumi ,  u n serpen t  mubik a égalemen t  souterrains ,  u n avion ,  un e 

michelin e (mikado) ,  plu s u n autr e dan s l a mer .  I l  fau t  réunir .  u n 

morcea u d e toute s ce s choses12 ,  le s donne r  a u ngàà ,  qu i  le s placer a 

dans so n fusi l  pou r  tirer .  On nomme encor e bisem e (comm e le s ingré -

dient s à  crache r  su r  l'objet )  tou s ce s fragment s d e vie .  On doi t 

le s anéanti r  tou s pou r  tue r  l e sorcier .  Aprè s blessur e o u meurtre , 

tou s ce s  mpiin i  deviennen t  visibles ,  ca r  l e princip e vita l  d u sorcie r 

est  faible .  U n chasseu r  peu t  passe r  alors ,  pa r  exemple ,  e t  lu i 

tue r  se s animaux . 

Un maximu m d e terreu r  es t  concentr é dan s certaine s force s 

comme l 'ompf u w u mbiel e :  l e géni e d u couteau .  I l  fau t  pou r  l'acquéri r 

des cheveu x d u fantôm e kidzulu ,  pri s a u pièg e pa r  de s  ngà à spéciaux , 

des cheveu x d e chimpanzé ,  complété s pa r  d'autre s  biseme .  L e détenteur , 

quand i l  l' a eu ,  met  à  mor t  un e personne .  Celle-c i  devien t  so n 

mupfu d'un e extrêm e cruauté ,  parc e qu'i l  n'entraîn e pa s un e déper -

ditio n d e forc e latente ,  mai s u n meurtr e soudai n e t  délibéré ,  pa r 

ailleur s aveugle .  U n pe u moin s redoutabl e es t  l e che f  d'un e band e 

wabi  d e génie s fait s pou r  amasse r  de s richesses .  Lu i  seu l  es t  charg é 

d'attrappe r  le s gen s pou r  le s mettr e à  mal ,  le s autres ,  se s compa -

12Ou bie n d e c e qu i  a  ét é e n contac t  ave c elle s :  terr e d e l'aéro -
drome,  boi s d'un e travers e d e rail . 
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gnons ,  n e fon t  qu e le s paisible s tâche s d e transport .  Parm i  cett e 

équip e (qu i  ressembl e au x ancienne s caravane s d e commerce!) ,  u n 

paysan ,  un e paysann e peuven t  avoi r  l a malchanc e d e rencontre r  u n 

paren t  «°détourné° » e t  d e s e fair e voi r  d e lu i  (u n frisso n l'indi -

quera... )  ;  il s  risquen t  d e péri r  s i  l e géni e le s «°effleure°» . 

L'obje t  magiqu e peu t  s e résume r  e n u n ensembl e d e norme s o u 

d'interdits ,  s'appliquan t  à  de s occurrences .  L e thèm e serai t  inépui -

sabl e !  Contentons-nou s d e dir e qu'i l  convien t  d e réactive r  e n 

permanenc e l a vitalit é d e so n buti .  I l  fau t  san s arrê t  l'«°exciter° » 

par  de s offrandes ,  de s incantations ,  de s prescription s particulières . 

«°On n e nourri t  pa s ce s puissances ,  mai s o n le s excite°» ,  o n leu r 

«°donn e d e l a force° » (kiw a mpini ,  ave c u n «°i°»  bref ,  don c ave c l e 

sens d e forc e physique )  a u moye n d e noi x d e kol a crachée s e t  d e 

vin ,  o u encor e d e sang ,  comme o n e n offr e au x ancêtres .  L e but i  s e 

manifester a parfoi s e n noircissan t  pou r  prédir e u n malheu r  à  so n 

maître . 

2.  «°L'excitatio n d e l a personne° » e t  l a «°transformatio n d e so n corps°» . 

Face à  ce s traduction s littérale s d'expression s kukuya ,  j e 

préfèr e parle r  d e «°mis e e n éta t  d u sujet° » e t  d e «°recoupemen t  parallèl e 

de so n corps°»13 . 

a)  Le s expérience s corporelle s 

I l  paraî t  logiqu e d e parti r  d e toute s le s expérience s concrète s 

qui  fon t  appe l  a u registr e corporel ,  parc e qu e c e son t  elle s qu i 

témoignen t  l e mieu x d e cett e «°excitatio n d e l a personne°» ,  simultané e 

à cell e d e so n buti ,  tan t  che z l e puissan t  qu e che z l e spécialist e 

ngàà .  I l  fau t  s e donne r  beaucou p d e mal  pou r  deveni r  «°l'anima l  o u 

l a chose ,  don t  o n a  pri s l a parti e !°» .  Attache r  se s ongles ,  se s 

cheveux ,  qu i  un e foi s enterré s deviennen t  mpiin i  (forc e transformée )  , 

se di t  kikur a nyur u :  «°attache r  so n corps°» .  Comme un e chos e n e 

13che z J .  Laca n (1966: 871) ,  o n trouv e un e extrêm e attentio n a u 
langag e d u suje t  e t  d u corps ,  don t  j'essai e d e tire r  part i  pou r  l e 
suje t  social ,  entr e se s deu x pôle s individue l  e t  collecti f  d e socia -
lisation . 
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peut  valoi r  qu'e n entran t  dan s so n ventr e (m u muin) ,  s'i l  veu t 

l'utiliser ,  i l  doi t  mange r  le s  bisem e prescrit s pa r  l e spécialist e 

et  le s crache r  su r  l e but i  extérieu r  qu i  l e représente .  Ce dernie r 

obje t  n'es t  qu'un e «°cage°» ,  permettan t  d'établi r  l e circui t  acti f 

allan t  d e l a natur e a u corps .  A  chaqu e fois ,  donc ,  i l  conviendr a 

de mange r  de s  bisem e afi n qu e l e mpiin i  entend e se s paroles .  U n 

magicie n m' a même di t  e n parlan t  d'u n faiseu r  d e plui e :  pendan t 

qu'i l  fai t  tou s se s geste s habituels ,  «°sa  sorcelleri e (kiloko ) 

entend°» .  U n agresseur ,  fondan t  su r  u n puissant ,  n' a soudai n plu s 

affair e à  l a personn e (mburu) ,  mai s à  «°sa  sorcellerie°» .  E n effet , 

sa personn e s'es t  «°fortifié e o u renforcée°» . 

Un ngàà-mbomo ,  «°possesseu r  d e boa°» ,  même s'i l  a  e u l a têt e 

coupée ,  n e s e putréfi e qu'e n partie .  So n bo a a  déj à perd u s a queu e 

ou s a tête .  Pou r  péri r  complètement ,  s a respiratio n doi t  s'arrête r 

et  o n di t  qu'i l  a  9  coeurs .  Tou s ce s coeur s doiven t  «°s'étouffer°» . 

I l  fau t  savoi r  qu e pou r  u n Kukuy a l e «°coeu r  respire°» :  ontim a kafiere . 

De l'homm e à  l'anima l  s e révèl e un e identit é d'organe s e t  d e fonc -

tion s . 

Les image s employée s von t  de s «°racines° » (midz a y i  mburu )  d e 

l a personn e à  l a maiso n invisible ,  gardé e pa r  un e escort e d e génie s 

ou d'animau x cachés .  S i  l'o n y  réfléchit ,  c'es t  bie n à  parti r  d'un e 

personn e imaginé e d e l a sort e qu e l e domain e d'u n seigneu r  d e l a 

terr e o u surtou t  d u cie l  s e retrouvai t  «°barré°» ,  «°enchevêtré° » d'inter -

dit s  (mikel e mi  ntsie )  à  leve r  e n allan t  s'adresse r  spécialemen t  à 

lu i  pou r  l e supplier .  I l  fallai t  reprendr e che z lu i  le s semence s 

et  le s outil s  qu'i l  avai t  dérobé s mystérieusement .  On di t  auss i 

que l e puissan t  tou t  entie r  es t  u n arbr e gigantesque . 

Néanmoins ,  o n doi t  prendr e gard e à  l a complexit é de s attitudes . 

On affirm e souven t  qu e l e sorcie r  laiss e so n corp s dormi r  à  l a 

maison ,  pendan t  qu'«°i l  v a nuire°» .  Mai s le s terme s dédoublé s n e 

sont  pa s conçu s comme étanches ,  comme l e prouven t  de s phrase s comme: 

ma ndak a ma kidzur a mulok i  nyur u :  «°je  vai s cherche r  de s moyen s 

pour  qu e l e sorcie r  retir e so n corps!°» .  Le s gen s parlen t  même parfoi s 

de force s innée s  pfun a (witchraft )  supplémentaires .  Ce son t  elle s 

que l e détenteu r  o u l e spécialist e on t  l'ai r  d e recrache r  sou s 

form e d e bisem e su r  l'objet . 
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b)  Cycle s humain s e t  naturel s 

D'autr e part ,  u n énigmatiqu e proverb e affirm e :  kibak a w a 

yal a («°tou t  c e qu e t u gagnes ,  donne-l e a u ta s d'ordures°») .  Y ala , 

ce son t  le s ordures ,  y  compri s le s excréments .  U n pe u semblabl e a u 

fumie r  d e Jo b dan s l a Bible ,  l e yal a proch e d u hamea u finir a pa r 

tou t  recueillir ,  y  compri s le s puissances .  On di t  d'ailleur s qu e 

«° yal a es t  l a mèr e d u buti °» .  I l  fau t  comprendr e :  «°à  mange r  seul , 

on n e parvien t  qu' à c e ta s d'ordure s qu i  n e vou s rapport e rien°» . 

C'es t  pourquo i  i l  fau t  partage r  tout .  On a  l à un e trè s fort e critiqu e 

de l a rétention ,  d e l'avaric e fac e à  l a mort . 

Mentionnon s pou r  clor e c e chapitr e l'extraordinair e puissanc e 

de l'éléphan t  d e semence s  nzok o a  sala ,  qu i  aval e le s semence s 

d'un e autr e Terr e pou r  veni r  le s déféque r  dan s l a sienne .  Ce s cycle s 

fondamentau x donnen t  un e idé e de s affect s e n jeu ,  quan d u n che f  d e 

lignage ,  u n seigneu r  d e l a terr e o u d u cie l  disen t  encor e :  «°j'a i 

mangé cett e personne :  ell e m'appartien t  !°» ,  définissan t  ains i  l a 

possessio n rituell e relié e au x corp s e t  à  l a nature . 

c)  L e recoupemen t  d u «°corps° » parallèl e à  «°l'excitation° » déclenchée . 

Tout e un e gamme d e signe s corporel s révèl e le s émotion s marquan t 

l e contac t  ave c l'invisible .  U n frisso n ( linzwumi )  signal e à  quelqu'u n 

l'approch e d'u n mauvai s génie ,  u n évanouissement1 4 (kidzu a o u kibv a 

kitswe )  indiqu e plusieur s fait s qu'i l  convien t  d e démêler .  L e même 

mot  s'appliqu e à  l a «°pert e d e connaissance° » (kibv a kitswe )  d u ngàà , 

qui  entr e e n transe .  Dan s le s grande s occasions ,  le s activité s de s 

contre-sorcier s e t  de s devin s son t  accompagnée s pa r  tout e un e mis e 

en scèn e collective ,  à  publi c restrein t  l a plupar t  d u temps .  C'es t 

ains i  qu e l a nuit ,  o n «°excitera° » u n ngà à ven u bravemen t  délivre r 

son malad e à  l'agonie ,  quan d tou s le s autre s fuyaient .  Lui ,  a u 

contraire ,  es t  ven u administre r  s a «°preuve° » (mbiki) .  L'assistanc e 

l'aur a encourag é à  sorti r  d e lui-mêm e pou r  fair e fac e a u combat , 

ell e lu i  aur a offer t  c e qu'i l  voulai t  :  u n cabri ,  u n coq ,  u n pagn e 

de dans e (kik o k i  ngàà) .  I l  s'e n ser a vêt u pou r  s e surpasser .  Souvent , 

14kidzwu à ave c u n to n bas ,  signifi e :  tuer ,  ave c u n to n hau t  kidzwuà : 
s'évanouir .  On doi t  distingue r  auss i  ngàà  :  «°possesseu r  de°»  e t 
ngàà :  «°spécialiste°» . 
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le s ami s d u malad e l e poussen t  à  danse r  e n l'insultan t  :  «°es-t u u n 

ngàà véritable ? L a chos e d e t a mère?° » (o n n e di t  rie n su r  l e père , 

qui  es t  pourtan t  l e plu s gran d transmetteu r  d e puissance) .  Furieux , 

i l  oublier a l e danger .  Noton s qu'o n peu t  injurie r  auss i  so n but i 

pour  le s mêmes raisons .  L a list e de s injure s grave s compren d entr e 

autre s :  sorcier ,  mupfu. . .  montran t  bie n l'ambivalenc e de s notions . 

Les ancêtre s d'autrefois ,  quan d o n le s injuriai t  jadis ,  rentraien t 

chez eu x e t  faisaien t  u n sermen t  appuyan t  leu r  vengeance . 

Toute s le s action s d'u n puissan t  o u d'u n ngà à dan s le s maison s 

ou le s village s (écrase r  de s pâte s  mieme ,  prépare r  le s macération s 

buob i  o u de s infusion s  kitsie) ,  supposen t  cett e incitatio n indivi -

duell e o u collective .  L a gestuell e y  compt e autan t  qu e le s incanta -

tion s e t  le s formules .  L a grand e épreuv e d e réalit é sembl e bie n 

êtr e l a parent é e t  l a limit e d e l a sorcellerie ,  mettan t  l'accen t 

sur  l a magi e d'agression ,  san s qu e so n autr e vole t  (l a sorcelleri e 

innée )  disparaiss e jamais .  Mai s l a parent é es t  u n domain e trè s 

hétérogèn e e t  d'autr e par t  ell e n'es t  pa s l e seul ,  loi n d e l à ! 

Un te l  conditionnemen t  d u corp s regard e auss i  l e faibl e o u l e 

dominé .  Lu i  perçoi t  s a positio n pa r  l'angoiss e d u cauchemar ,  l e 

choc d'un e accusatio n o u plu s insidieusemen t  d u soupçon .  Mai s le s 

mécanisme s e n caus e son t  le s mêmes d e par t  e t  d'autr e d'un e contra -

diction . 

C.  L'interactio n sujet-obje t  dan s l e cham p d e forc e vital e 

1 .  Définitio n 

La forc e évoqué e nou s apparaî t  maintenan t  localisé e e n u n 

«°objet° » o u e n un e «°chose° » (kiloko )15 ,  l a recouvrant .  Continuon s à 

suggére r  qu e ce t  obje t  s i  détermin é es t  social .  N e nou s attachon s 

pas plu s qu e le s Kukuy a à  so n suppor t  extérieur ,  à  so n apparenc e 

manineste ,  mai s plutô t  à  so n schém a d e constitutio n :  homme animalis é 

par  exempl e o u anima l  humanisé ,  à  l a foi s dan s s a logiqu e de s chose s 

et  dan s s a logiqu e de s mots . 

150n doi t  distingue r  kiloko ,  l a sorcelleri e e t  kiloko ,  l a chose . 
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En même temp s qu'o n fabriqu e u n obje t  social ,  signifi é pa r  l e 

but i  dan s so n lie n à  l'invisible ,  «°la  personn e qu i  l e prend ,  subi t 

une excitatio n e t  voi t  s e transforme r  so n corps°» .  L e parallélism e 

des deu x séquences ,  n'est-il-pa s à  cherche r  dan s l a positio n caché e 

d'u n suje t  social ,  figur é pa r  l e nouvea u détenteu r  ?  N' y a-t-i l 

pas ,  à  traver s l'excitation ,  un e mis e e n éta t  d e c e sujet ,  «°détourné° » 

lui-mêm e pa r  l a forc e ? 

Tout  l e mouvement  d e «°prise° » d u but i  che z u n spécialist e serai t 

à saisi r  comme interactio n sujet-obje t  «°déviée° » d e l a forc e social e 

symbolisée ,  caractérisan t  so n acteur .  S'inséran t  dan s l e cour s 

nature l  pa r  tout e un e séri e d e métonymie s animales ,  végétale s o u 

autre s pou r  e n fair e surgi r  l e poid s d e se s métaphore s fac e à  autru i 

(P .  Bonnafé ,  1970: 159-192) :  lion ,  arbr e gigantesque ,  fleuv e san s 

frein .  Ce détenteu r  d e puissance ,  à  nou s d e découvri r  à  chaqu e 

foi s quell e «°déviation° » l e traverse ,  c e qu'u n sociologu e pourrai t 

traduir e :  quel s groupe s l e socialisen t  e t  quel s groupe s son t  socia -

lisé s pa r  lu i  d'un e manièr e principal e o u secondaire . 

Un che f  d e lignag e o u d e hameau ,  détenteu r  d e buti ,  manierai t 

ains i  comme obje t  cach é so n rappor t  socia l  à  se s dépendant s :  cadets , 

femmes,  e t  réciproquement .  Mai s l e même personnag e agirai t  comme 

suje t  d u rappor t  socia l  à  se s dépendant s (c e qu i  l e ren d maintenan t 

tributair e de s forme s e t  no n plu s de s forces )  e t  inversement .  Cett e 

lo i  entraînerait ,  malgr é le s apparences ,  l'oppositio n entr e rée l 

et  imaginaire .  Ains i  d e ce t  aute l  nkiini ,  protégean t  l e hameau , 

dont  i l  enferm e le s membre s comme un e amand e enclô t  se s graines . 

2. Forme s e t  force s 

Mettr e e n relatio n de s forme s e t  de s force s suppos e qu'o n ai t 

résol u leu r  attributio n respective .  Pendan t  longtemps ,  j e n e donnai s 

à cett e questio n qu'un e répons e empirique .  D'un e part ,  le s gen s d e 

l a sociét é proposaien t  u n découpag e significati f  d e leur s groupes . 

D'autr e part ,  l a sociologi e pouvai t  tente r  d e construir e l e sien . 

Je retiendra i  d'abor d l e premie r  moment .  L e propr e d'u n fai t 

social ,  à  l a différenc e d'u n atom e physiqu e o u d'un e cellul e biolo -

gique ,  es t  qu'i l  es t  déj à symbolisé .  L e langag e es t  un e donné e 
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intern e d e s a constitution .  Mai s c'es t  e n avançan t  dan s l e secon d 

que j'a i  p u considére r  l e premier .  I l  m' a sembl é inconcevabl e d e 

défini r  un e forc e social e san s affirme r  aussitô t  qu'ell e étai t 

représenté e pa r  un e forme16 . 

Dès lors ,  j'a i  décri t  l a hiérarchi e inégal e d e troi s systèmes : 

domestique ,  lignager ,  marchan d extérieu r  o u capitaliste ,  ave c leur s 

rapport s d e productio n e t  d e socialisatio n plu s larg e e n même temp s 

que leur s système s formels .  L'opératio n n'étai t  n i  moins ,  n i  plu s 

difficil e qu e so n premie r  temp s :  o n n e voi t  pa s pourquo i  ell e 

aurai t  ét é moin s valid e !  E n effet ,  l a liaiso n entr e le s deu x m'étai t 

donné e pa r  u n élémen t  d e liaiso n théorique .  E n retour ,  ell e devrai t 

me permettr e d'intégre r  d e manièr e beaucou p plu s satisfaisant e l e 

découpag e socia l  de s habitants . 

3.  Définitio n d'un e form e social e 

Une form e sociale ,  e n tan t  qu'ell e appartien t  à  u n discour s 

socia l  relevan t  d u langage ,  s e décompos e e n signifian t  e t  signifi é 

(Jakobso n R. ,  1973) .  L e premie r  systèm e inscri t  l e marquag e matérie l 

du so n dan s le s mot s e t  marqu e le s effet s inconscient s d u «°sujet° » 

dans l e discours .  L e secon d systèm e y  encod e l a formatio n d e l'idé e 

dans le s signe s e t  le s effet s conscient s d'«°objets° » dan s l e discours . 

Son e t  idé e s e heurten t  pou r  crée r  l a signification .  Notr e par i 

est  qu'o n peu t  étendr e l a théori e d u «°sujet° » individue l  à  so n pôl e 

collectif ,  parc e qu e d e tout e manière ,  o n s'es t  toujour s trouv é 

dans l e social .  L a théori e d u pôl e individue l  n'aurai t  ét é alor s 

qu'un e premièr e pièc e d'u n dispositi f  plu s vaste ,  san s qu'o n enre -

gistr e entr e eu x d e rupture . 

Ces deu x mouvement s opposé s d u sen s n e s e discernent-il s  pa s 

dans notr e évocatio n ?  D'u n côté ,  le s signifiant s attaché s a u but i 

représenteraien t  l a productio n d e l a catégori e de s aîné s e t  cell e 

en leu r  sei n d e l a corporatio n de s spécialiste s  ngà à fac e au x femme s 

16Les gen s qu i  pensen t  procéde r  autrement ,  pa r  exempl e e n définissan t 
un fai t  techniqu e o u économiqu e pur ,  méconnaissen t  qu'il s  s'appuien t 
sur  u n systèm e d e signifiant s spécifiques ,  don t  il s  devraien t  cir -
conscrir e l a validité .  Arriv e u n moment  o ù i l  fau t  bie n rendr e l a 
parol e à  de s paysan s muet s ! 
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et  au x dépendants .  Se s effet s d e symbolisatio n entraîneraien t  l a 

«°déviation° » de s sujet s d e par t  e t  d'autr e d e l a contradictio n de s 

groupes .  «°Composition° » e t  «°excitation° » résulteraien t  d e cett e struc -

turatio n inconsciente . 

De l'autr e côté ,  le s signifié s d u but i  renverraien t  au x prin -

cipale s manière s d e socialise r  ce s groupe s objectivemen t  :  technique , 

économie ,  mode s d e socialisatio n culturelle ,  tou t  c e qu i  peu t  maté -

rialise r  ce s groupes .  Ce t  ensembl e amènerai t  cett e foi s l e «°détour -

nement° » d'u n obje t  perç u consciemment ,  toujour s d e par t  e t  d'autr e 

de l a contradiction .  L e cham p d'u n rit e serai t  à  analyse r  ains i 

avec le s composante s objective s d e se s acteurs . 

Les deu x mouvement s viendraien t  s'articule r  dan s l e discour s 

socia l  propr e a u buti ,  dan s l a mesur e o ù i l  n'es t  pa s l e tou t  d e 

l a société ,  mai s so n idéologi e dominante ,  renvoyan t  à  u n même rappor t 

de forces .  Pourquo i  l a forc e social e subit-ell e forcémen t  un e trans -

latio n ?  L a socialisatio n provien t  soi t  d e l a natur e (écologie , 

énergies) ,  soi t  d e l a technique ,  soi t  d'un e énergi e interne .  L e 

poin t  commun d e ce s fait s es t  d e s e fonde r  su r  de s contradiction s 

propres .  N e peut-o n pense r  qu e l e typ e d e contradiction s engendr e 

à chaqu e foi s l a translatio n ? 

Tout  cel a serai t  formalis é à  de s degré s diver s dan s notr e 

cas .  Le s spécialiste s d e magi e son t  placé s à  u n poin t  préci s d e 

redistributio n d u surtravai l  extorqu é o u extrait .  L a fragmentatio n 

de leu r  savoi r  es t  un e conséquenc e global e d u cham p socia l  atomisan t 

leu r  pouvoir .  L a productio n d e groupe s sociau x serai t  u n mouvement 

auss i  «°détourné° » qu e le s objet s magique s eux-même s !  Aucun e terreu r 

imaginair e n e peu t  s'établi r  san s masque . 

4.  L e gran d Suje t  d'un e form e spécifiqu e 

Nous appuyan t  su r  un e étud e antérieur e (Bonnafé ,  1 9 7 8 : 1 3 3 - 1 4 4 , 

d'aprè s L .  Althusser ,  1 9 6 6 ) , nou s rappelon s qu e l e coupl e centra l 

de l a sorcelleri e vécu e :  sorcier-victime ,  exig e d'êtr e réduit , 

dès lor s qu'o n a  pri s connaissanc e d u Suje t  S  d'un e idéologi e propre . 

Cett e réductio n ramèn e à  l a translatio n précédent e d e l a force . 

«°Ce  gran d Suje t  a  l a propriét é spécifiqu e d e constitue r  certain s 



50 Pierr e Bonnaf é 

individu s e n sujet s idéologique s dan s u n coupl e fondamenta l  accusé -

accusateur ,  éventuellemen t  réversible° » (Bonnafé ,  1978 :  136) .  Nou s 

insistion s su r  so n suppor t  :  l a lutt e particulièr e entr e couche s 

et  catégorie s sociales .  Cett e configuratio n peu t  veni r  englobe r 

cell e d e l a magi e d'agression ,  don t  ell e es t  l a limite .  On pass e 

de l'un e à  l'autr e pa r  croisement .  L a zon e d u but i  évoqu e l e cycl e 

des appropriation s naturelle s e t  so n annexio n pa r  un e catégori e 

spécialisée .  L e but i  vien t  constitue r  certaine s personne s e n sujet s 

spécialisé s d'u n savoi r  agissant ,  fac e à  d'autre s sujet s qu i  e n 

sont  dépourvus .  S a forc e social e précis e a  bie n l'ai r  d e produir e 

à l a lettr e so n cham p d e «°composition°» .  Un e superb e illustratio n : 

l e systèm e tributair e ancie n produi t  de s seigneur s sacralisé s d u 

ciel ,  don t  l a forc e mpu,  échapp e à  tout e accusatio n d e sorcellerie . 

II I  CHAMP 

Autan t  qu' à l a «°cuisin e magique°» ,  o n pourrai t  pense r  à  un e 

«°chimie° » o u un e «°physique° » simples ,  à  conditio n d'ajoute r  qu'ell e 

rest e inter-humaine ,  «°botanique° » e t  «°zoologique°» .  I l  s'agi t  e n 

effe t  d e cerne r  tou t  u n cham p à  présent ,  d'e n suivr e l'évolution , 

de l e rapporte r  a u temp s e t  à  l'espace ,  d'e n repére r  le s zone s 

homogènes e t  le s ruptures .  Le s habitant s on t  quan d même un e estimatio n 

en grandeur .  Imaginon s don c u n pe u c e laboratoir e d e force s socio -

naturelle s ! 

Dans l e systèm e évoqu é a u début ,  l e cham p dépendai t  de s force s 

élémentaire s  mpini ,  tou t  autan t  qu e de s force s composée s  mpiini . 

Ensuite ,  l a localisatio n d u but i  e n obje t  a  confér é un e certain e 

individualit é au x champ s partiels .  Enfin ,  ave c tou t  l e cham p inter -

actif ,  l a particul e d e dépar t  mpin i  s'évanoui t  presqu e :  à  un e 

extrémité ,  l a faibless e d'u n accus é détrui t  s a personne ,  à  l'autre , 

l a forc e composé e d'u n viei l  homme trè s puissan t  fini t  pa r  chasse r 

sa forc e originair e (mpini ,  mumpuki) . 



Une force ,  u n objet ,  u n cham p :  l e but i  de s Kukuy a (Congo )  5 1 

D'aprè s leu r  continuit é e t  selo n leu r  nature ,  le s différent s 

champs peuven t  auss i  s e classifier .  Certaine s force s son t  plu s 

propremen t  lignagère s o u résidentielles .  On e n isoler a d'autres , 

tributaire s ave c le s seigneur s d e l a terr e e t  d u cie l  :  le s  bikini . 

Le cham p de s premier s es t  plu s proch e de s lignage s ;  celu i  de s 

second s fai t  interveni r  de s force s s'appuyan t  su r  de s  mat i  initiau x 

et  de s force s ancestrale s ave c un e sacralisatio n e n pouvoi r  mpu, 

cherchan t  à  fair e oublie r  so n poin t  d e départ . 

Quand cett e «°violenc e naturelle° » s'es t  déclenché e à  so n apogée , 

ell e a  donn é l'impressio n qu e l'essentie l  n'étai t  pa s dan s le s 

élément s sociaux ,  mai s entr e eux .  Aprè s tout ,  n e serait-c e pa s un e 

bonne caractérisatio n d u cham p 1 

A.  L e cham p de s mat i 

1.  Continuit é global e d u cham p 

La séparatio n qu i  règn e dan s l a vi e économique ,  le s communica -

tion s difficile s e t  u n certai n cloisonnemen t  culture l  pourraien t 

mener  à  conclur e :  l e cham p de s  mat i  reflèt e cett e discontinuité . 

Du poin t  d e vu e d e l a croyance ,  c'es t  tou t  l e contrair e !  L'homogé -

néit é de s élément s es t  s i  forte ,  leu r  intensit é s i  parallèl e partout , 

qu' à pein e s i  o n not e u n peti t  décrochag e ave c l e bour g sous-préfec -

toral .  «°Je  n e croi s qu e c e qu e j e pens e pouvoi r  fair e croire°» ,  di t 

magnifiquemen t  J.-T .  Desant i  (1982 :  36) .  Tou t  l e mécanism e d e l a 

croyanc e s'investi t  dan s l'univer s évoqué .  Même ave c de s gen s jamai s 

fréquentés ,  dan s d e petit s cercle s interseccants ,  un e osmos e s'établi t 

et  gagn e l e pay s entier ,  fonctionnaire s e t  scolarisé s compris , 

même s'il s  on t  acqui s d u retrait .  Un e tell e continuit é répèt e l a 

même contradiction . 

2.  So n conten u symboliqu e 

Pouvons-nou s précise r  l e conten u symboliqu e entrev u à  traver s 

le s force s d u cham p ?  I l  es t  sû r  qu'o n n e rencontr e pa s n'import e 

quell e composante .  Parm i  le s principales ,  j'e n citera i  quatr e : 

vieux-jeune ,  homme-femme ,  che f  d e hameau-subordonné ,  che f  d e lignage -
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subordonné17 ,  le s premier s terme s l'emportan t  su r  le s seconds .  E n 

y adjoignan t  u n échelo n supérieu r  :  che f  tributair e o u administratif -

subordonn é e t  e n négligean t  puissant s e t  spécialiste s  ngà à déj à 

situés ,  o n a  u n noya u forme l  satisfaisant .  I l  es t  probabl e qu'i l 

entretien t  u n lie n étroi t  ave c l a natur e d u S  idéologique ,  présent é 

plu s haut .  Risquons-nou s à  prévoir ,  comme le s astronome s l'on t 

fai t  de s planètes ,  qu e le s effet s signifiant s d e l a socialisatio n 

du champ ,  on t  tout e chanc e d e s e trouve r  l à !  L'hypothès e s e vérifi e 

asse z dan s le s signifiés .  Comme o n l e verr a bientô t  dan s l'affair e 

du «°bo a d e semence°» ,  ce s cin q relation s drainen t  un e grand e par t 

des hiérarchie s sociales . 

3.  Significatio n d u «°détour° » 

Cett e forc e de s  mati ,  nou s avion s voul u l a saisi r  directemen t 

par  refu s d'u n arrière-mond e «°fétichisé° » e t  voil à qu e nou s avon s ét é 

condui t  à  n'e n fair e san s cess e qu'un e saisi e indirecte ,  «°déviée°» . 

Nous avon s d û admettr e l a nécessit é d'u n «°ailleurs° » propr e à  s a socia -

lisation ,  puisqu e nou s n e pouvion s nou s représente r  l a forc e sociale , 

considéré e tan t  pa r  le s habitant s qu e pa r  nous18 ,  qu e comme trans -

formée .  Nou s n'atteignion s so n suje t  qu e décentr é e t  so n obje t  qu e 

déplac é à  traver s l e discour s social .  Etait-c e u n prodig e o u u n 

mystèr e ?  Nou s sommes tro p incrédul e pou r  e n convenir !  C'étai t 

plutô t  l e mouvement  de s contradiction s observables . 

Mais ,  comme o n l' a affirmé ,  i l  n e s e cach e pa s plu s d e suje t 

dans un e sociét é qu e dan s s a propr e reproductio n social e (Terray , 

1977: 140), qu i  n e reprodui t  qu e de s contradictions .  I l  me sembl e 

que cett e vue ,  e n bonn e rigueur ,  condui t  à  dir e qu'ell e n' a pa s 

d'obje t  no n plus .  Ou i  e t  non ,  répondrai-je .  Le s  mat i  représenten t 

bie n u n lie u d'irréductible ,  tan t  comme Obje t  qu e comme Suje t  (comm e 

dans l a sorcellerie) .  Mai s leu r  Suje t  signifian t  entraîn e bie n de s 

sujet s sociaux ,  leur s détenteur s pa r  exemple ,  e t  leu r  Obje t  signifi é 

17Les deu x dernière s relations ,  dan s l'ordr e inverse ,  dominen t  le s 
deux précédentes ,  qu i  n e s'établissen t  pa s directement ,  un e foi s 
de plu s ! 

18D'aprè s nous ,  l a sociologi e n e risqu e pa s d e découvri r  u n fai t 
qui  n' a laiss é aucun e trac e dan s le s signifiant s d'un e société . 
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amène bie n auss i  de s objet s sociaux ,  leur s diverse s puissances .  Un e 

doubl e «°déviation° » engendr e l'interaction .  Cel a n e devrait-i l  pa s 

conduir e à  un e positio n différent e pa r  rappor t  à  l a contradictio n 

elle-mêm e ?  Nu l  n e pourrai t  prétendr e s' y place r  pou r  énonce r  l a véri -

té ,  mai s o n n e pourrai t  qu'analyse r  l'inconscien t  socia l  qu i  l a repro -

duit ,  c e qu e le s Kukuy a n e nou s on t  pa s attend u pou r  fair e à  leu r 

manière . 

B.  L e registr e de s effet s e t  de s preuve s (sorcellerie ,  magie , 
religio n e t  savoi r  faire )  : 

1.  L'exempl e d u «°bo a d e semence° » :  mbomo a  sal a 

Une femm e dan s l a Terr e Lag e e n 196 5 avai t  u n «°bo a d e richesse°» , 

hérit é d e so n lignag e utéri n (frèr e o u mère) ,  autr e no m d e c e but i 

qui  étai t  fai t  pou r  enrichir .  Ce bo a volai t  l a nui t  le s semence' s 

de se s «°voisines° » (term e pou r  désigne r  se s compagne s d e travail) . 

La femm e e n effe t  étai t  «°jalouse° » d'elle s  (mpfuna )  e t  aspergeai t 

l a nui t  toujour s leur s semence s ave c un e ea u maléfique . 

Les devin s consulté s dévoilèren t  qu'ell e avai t  d u pfuna ,  u n 

mauvai s géni e mupf u plac é dan s u n cabr i  e t  u n bo a d e richesse .  (O n 

voi t  l e mécanism e e n actio n :  l e bo a dérob e le s semence s e t  le s 

ramène dan s l e sache t  d e s a maîtresse .  L e cabr i  vien t  le s manger . 

La forc e inné e pfun a renforc e l a «°composition°») .  Il s  conseillèren t 

de fair e u n «°appel° » (kibila )  e n présenc e d u seigneu r  d e l a Terre . 

Et  s i  l e mal  continuait ,  alor s i l  faudrai t  menace r  l a femm e d e 

convoque r  u n vra i  ngà à pou r  l a dévoiler . 

Les protestation s étaien t  partie s d'un e autr e paysanne ,  s a 

voisine ,  qu i  s e plaignai t  d e so n «°défaut° » (kiwena )  d e semences . 

Parcour s classiqu e :  d u pèr e a u pèr e d u pèr e à  l'oncl e utéri n d e 

l a femm e lésée .  Ce dernie r  -  qu i  étai t  auss i  so n che f  d e lignag e -

vin t  fair e su r  so n cham p u n ritue l  mukwu a  sal a :  «°conjuratio n de s 

semences°» .  Cendr e lifuru ,  plante s  liyuk a e t  mutsitsim a pou r  raisonne r 

l a sorcière ,  débri s d e l a tig e d e palmier s  lilieme .  L a femm e lésé e 

creus e u n sillo n (savoir-fair e réel )  dan s u n coi n d u champ .  L'oncl e 

étal e l a cendr e e t  le s autre s plante s dessus ,  plant e quelque s graine s 
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d'arachide s o u manio c e n disan t  :  «°Qu e te s arachide s prospèren t 

cett e anné e !  S i  j e sui s to n seu l  oncle ,  qu e ma parol e ai e tou t 

son tranchan t  (ndak a me l i  to )  !  .. .  J e n'a i  aucun e disput e t e 

concernant...° » (Là ,  o n voi t  plutô t  l'appe l  au x cause s finale s : 

l'unio n de s ancêtre s faisan t  cell e de s vivant s e t  assuran t  leu r 

succès) .  Mai s i l  y  a  auss i  l a lutt e pou r  réfréne r  l e pfun a inn é d e 

l a sorcièr e e t  l a contre-sorcelleri e contr e so n buti .  S i  ell e n e 

se retir e pas ,  alor s o n fer a de s rite s redoutable s  (kibvuk i  mba) , 

etc . 

Tout e cett e histoire ,  j e l'a i  conté e surtou t  pou r  s a fin .  L'oncl e 

utéri n e t  le s parent s paternel s déciden t  d e monte r  u n véritabl e 

pièg e ave c u n breuvag e kitsie ,  qu'o n placer a su r  l e cham p d e l a 

femme lésée .  L a sorcière ,  s i  ell e n e peu t  s e contenir ,  viendr a 

boir e cett e ea u sou s form e d e bo a o u d e cabr i  e t  absorber a ains i 

un poison . 

Pourquo i  aura-t-ell e ét é irrésistiblemen t  attiré e pa r  cett e 

eau ?  Parc e qu e l a femm e lésé e aur a pri s l a précautio n d e s'e n 

servi r  pou r  s e laver ,  y  mêlan t  s a propr e odeur .  Ell e asperg e auss i 

son cham p d'u n pe u d e cett e eau . 

Le bo a o u l e cabr i  d e l a sorcièr e on t  auss i  un e odeur .  Ell e 

va s e mêle r  à  tout e un e chaîn e qu e nou s découvrons .  L a cultivatric e 

du cham p e n travaillan t  se s arachide s à  l a hou e attein t  «°le  bo a 

qui  es t  ven u dan s l a hou e e t  e n elle-même°» .  Ca r  «°le s semence s pro -

viennen t  d e l a personn e e t  d e so n mpolo °» . 

Ce qu i  es t  centra l  es t  pa r  conséquen t  l'ensembl e li é :  femme -

houe-semences-ea u imprégné e d'odeur ,  auque l  o n ajouter a l a terre . 

Tel  es t  l'enje u d e l a bataill e qu i  s' y livre . 

2.  Interprétatio n 

Quel  be l  exempl e d'imbricatio n de s cause s !  De l a "chose° » 

présent e dan s l e corp s («°witchcraft°» )  à  l'efficienc e d'u n dispositi f 

manipul é («°sorcery°» )  à  l a finalit é ancestral e jusqu' à l a formalisatio n 

d'u n savoir-fair e techniqu e (J .  Lacan ,  1966 :  862-877) 19. 

19La  référenc e d e J .  Laca n au x quatr e cause s d'Aristot e es t  trè s 
éclairante ,  à  conditio n d e n' y voi r  qu e d e grande s directions . 
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Quant  à  l'ensembl e reten u comme u n fascinan t  enje u :  femme , 

houe ,  odeur ,  i l  repos e su r  u n lie n cach é au x force s d e l'univers . 

On rencontr e un e séparatio n visibl e entr e humain s e t  natur e (diurne ) 

et  un e fusio n invisibl e (nocturne) .  S a caus e e n es t  -  o u so n signa l 

ou s a lo i  -  un e liaiso n entr e outil-corp s féminin-semences ,  o ù l e 

succè s agricol e (mpolo )  es t  d'abor d plac é dan s l'énergi e humain e 

de l a femm e :  c e qu i  es t  tou t  à  fai t  exact .  Or ,  comme pa r  hasard , 

c'es t  c e lie u techniqu e qu e l e rappor t  socia l  o u forc e vien t  investi r 

avec se s  mati . 

De telle s perspective s nou s rapprochen t  d e l a notio n d e langag e 

agissant ,  présent e dan s  ndak a :  «°mot°» ,  «°parole°» ,  mai s auss i  «°événe -

ment°» ,  «°affaire°» ,  «°malheur°» ,  «°accident°» .  E n d e tel s points ,  l e 

langag e lui-mêm e devien t  fusionnel . 

Le maintie n d e cett e structur e renvoi e à  l'histoire .  Le s femme s 

son t  toujour s confinée s dan s leu r  domesticit é vivrière ,  le s hommes 

s'emparan t  de s culture s d e rent e e t  de s quelque s salaires .  Tell e 

est  «°la  place° » (mbuka )  qu e le s aîné s viennen t  «°régler° » (kiyilika) , 

mais parc e qu'il s l'on t  d'abor d activée . 

C.  Retou r  au x champ s de s mat i 

Un documen t  conci s nou s l e restituer a :  l e réci t  pa r  u n magicien , 

contre-sorcie r  e t  guérisseu r  d e folie ,  d e se s troi s voyage s a u 

pays de s mort s duran t  so n initiatio n à  l a magie .  So n maîtr e appar -

tenai t  a u peupl e teke-lal i  (Lali )  voisin ,  c'es t  pourquo i  le s  mat i 

von t  s e mêle r  a u villag e de s morts .  Nou s interrogeron s l a singularit é 

avec de s catégorie s auss i  universelle s qu e possible . 

1.  L e dén i  d u rée l 

Nous retien t  c e qu i  découvr e s a perceptio n d u champ . 

Accompagnan t  so n maîtr e un e premièr e foi s che z lu i  à  Lali ,  i l  dor t 

en s a compagni e e t  l'autr e disparaî t  à  s a vu e :  i l  tressaill e d e 

terreur .  So n maîtr e l e fai t  erre r  auprè s de s tombe s :  s a spécia -

lité.. .  Plusieur s fois ,  i l  y  a  l a visio n d e sorcier s e t  d'ancêtres , 

«°excités° » pa r  ceu x qu i  s e serven t  d e leur s «°formes° » (kimpfa )  pou r 
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trompe r  leur s victimes .  Pe u après ,  i l  voi t  u n vra i  villag e invisibl e 

de mort s détournés .  I l  arriv e qu e ce s génie s reprennen t  leur s forme s 

animale s pou r  accompli r  de s acte s quasi-humain s :  déchausse r  se s 

sabot s pou r  boire ,  comme l e fai t  un e antilope .  I l  rencontr e auss i 

des village s d'animau x rangé s pa r  espèces .  A  so n retou r  d'initiation , 

i l  travers e seu l  de s plaine s vide s e t  pénètr e dan s un e grand e forê t 

rempli e d e bête s féroces .  I l  march e plusieur s jour s san s trouve r 

d'issue .  U n co q l e reme t  su r  l a pist e e n lu i  démontran t  (loi n d e 

l'anthropocentrisme )  l a supériorit é de s animau x su r  le s humain s : 

lui ,  a u moins ,  connaî t  l e temps .  Aprè s plusieur s perte s d e conscience , 

i l  voi t  clai r  d e nouvea u e t  revien t  à  so n village . 

2.  L e dén i  d e l a mor t  (e t  d u sexe ) 

L'apprent i  s e demand e san s cess e :  «°ce t  homme,  mon maître ,  me 

laissera-t-i l  vivr e ?  Comment  survivr e à  tou t  c e qu e j e sui s e n 

trai n d e voi r  ?«°  A  présent ,  i l  sai t  l'existenc e d e cett e meut e d e 

personne s retirée s d e l a vie ,  mai s pourtan t  no n morte s :  «°...Nou s 

nous sommes mi s e n rout e pou r  l e villag e de s morts .  Arrivé s dan s 

une étendu e déserte ,  mon maîtr e a  siffl é e t  tou t  u n villag e s'es t 

montré ,  no n loi n d u sien .  J'a i  v u moi-mêm e de s gen s revenan t  d e l a 

chass e ave c leur s filets ,  de s pêcheur s rentran t  ave c leur s poissons . 

Ou fui r  ?  J e n e sui s pa s sorcier .  J e n'attend s plu s qu'un e chos e : 

l a mort°» .  L'histoir e d e so n initiatio n es t  traversé e pa r  l'obligatio n 

permanent e d e respecte r  l'interdi t  d e so n maîtr e :  refuse r  toute s 

le s belle s femmes ,  qu'i l  lu i  envoi e pou r  l e tenter . 

3.  L e dén i  d e l a toute-puissanc e 

La toute-puissanc e concern e l e pouvoi r  su r  l a vie .  C'es t  l a 

grand e contradictio n d e s'êtr e trouv é plac é à  l'u n d e se s degré s 

sans pouvoi r  s'e n servi r  légitimemen t  (l a perversio n es t  prêté e au x 

sorcier s s'accommodan t  d e tou s le s déguisement s e t  truquan t  san s 

fi n l e je u de s apparences) .  Tou s le s conseil s d e so n maîtr e reviennen t 

à déteni r  cett e forc e immense ,  e n n'e n faisan t  qu e de s usage s bénéfi -

ques .  Refuse r  d e soigne r  de s sorcier s :  c'es t  inutil e e t  risqué .  N e 

pas demande r  plu s qu e l e paiemen t  d'un e cure .  Ne pa s réclame r  tro p 

pour  fair e u n obje t  buti .  Ne pa s oeuvre r  d e so n ar t  pou r  s'enrichir . 
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4.  L'activatio n instrumental e 

Le dén i  e t  l a fusio n caractérisen t  auss i  bie n l a religio n qu e 

l a magi e d'agression .  Mai s cett e dernièr e jou e toujour s su r  un e 

sort e d e pur e efficience ,  même s i  ell e requier t  u n savoir .  A u cour s 

de l'initiatio n retracé e s e déploien t  d e violente s joute s e t  riva -

lité s entr e l'initi é e t  so n maître .  L e secon d triomph e d'abord , 

pui s l e premie r  pa r  u n retournemen t  comple t  contr e so n «°père°» .  L e 

héro s parachèv e s a victoir e e n dominan t  so n vra i  père ,  jalou x d e 

lui .  L e coupl e d e magicien s (expert s o u spécialistes )  es t  auss i 

réversibl e qu e celu i  d'accusateur ,  quan d bie n même i l  s'inscri t 

dans un e ascensio n d e génération . 

Ce cham p n e témoign e pa s qu e se s participant s viven t  «°a  priori° » 

une moindr e réalit é qu e l a nôtre .  On discern e d'ailleur s à  l'intérieu r 

de leu r  petit e sociét é d e forte s variation s su r  l'accè s a u réel . 

Femmes e t  hommes n' y son t  pa s placé s su r  l e même pied .  E n 1965-67, 

l a plupar t  de s paysannes ,  dépourvue s d e mati ,  répondaien t  au x ques -

tion s su r  l'usag e d e l'eau ,  d u feu ,  d u bois...pa r  de s propo s beaucou p 

plu s concret s qu e le s hommes.  On pourrai t  oppose r  encor e de s chef s 

plu s politiques ,  comme le s seigneur s d u cie l  jadis ,  à  de s  ngà à 

plu s tourné s ver s l e phantasme .  Enfin ,  plu s globalement ,  l a mainmis e 

colonial e e t  se s suites ,  e n dépossédan t  l a plupar t  de s habitant s 

de leu r  initiativ e politique ,  le s a  rejeté s dan s u n mond e désadapt é 

fac e à  l'évolutio n moderne ,  don t  le s «°partenaires° » étranger s son t 

souven t  encor e plu s invisible s qu e leur s mauvai s esprits . 

La relatio n d e ce s humain s à  l a natur e s'éclair e lorsqu'o n l a 

déchiffr e comme relatio n simultané e à  leu r  société .  A  notr e sens , 

ce son t  le s rapport s sociau x d'exploitatio n o u d'autonomi e qu i 

déterminen t  l'aliénatio n propr e à  l a magi e o u à  l a sorcellerie . 

Auss i  poserons-nou s aussitô t  comme «°oublié° » dan s l e cham p de s  mati , 

un quatrièm e dén i  (aprè s l e réel ,  l a mor t  e t  l a toute-puissance) , 

celu i  d u surtravai l  fémini n e t  autrefoi s celu i  de s dépendants . 

N'e n supporte-t-i l  pa s l'édific e e n provoquan t  l a naissanc e d'u n 

fantastiqu e collectif ,  d'u n imaginair e illusoire ,  apparaissan t 

comme u n traitemen t  de s contradiction s pa r  un e couch e dominant e ? 

Perpétuel s objet s contr e perpétuel s sujets ,  l e cadr e s e déplac e 

à traver s l e temps .  «°Autrefois ,  di t  u n vieu x paysan ,  che z nous , 



58 Pierr e Bonnaf é 

seul s le s seigneur s détenaien t  plu s d e puissance s qu e le s autre s ; 

toujours ,  il s  voulaien t  domine r  e t  s e fair e craindre°» .  Plu s tard , 

ce seron t  le s habitant s d'u n hameau ,  affronté s à  leur s aîné s o u 

protégé s :  marg e indécise .  L'organisatio n lignagèr e donn e au x supé -

rieur s pe u d e moyen s immédiat s d e coercitio n e t  il s  auron t  recour s 

à l'arsena l  dévi é de s force s invisibles .  Aîné s e t  cadet s s e heurten t 

sur  l e terrai n d e l a productio n marchande ,  o ù l'individualism e 

fai t  éclate r  l a «°personne° » ancienn e (Dupr é G. ,  1977) . 

Mai s le s résistance s n'on t  jamai s fai t  défau t  che z le s dépen -

dants ,  chaqu e couch e cherchan t  à  assure r  so n indépendance .  Le s point s 

d'autonomi e relèven t  eu x d e l'imagination ,  un e tout e autr e forc e 

souven t  lent e à  s e fair e jou r  e t  qu i  emmagasin e se s réserve s e n vu e 

d'un e ruptur e éventuelle .  L a sociologi e critiqu e devrai t  s e donne r 

le s moyen s d e distingue r  entr e ce s deu x sphères .  L'histoir e lu i  es t 

précieus e dan s so n investigatio n de s force s e t  de s formes .  Le s 

rapport s majeurs ,  qu i  on t  marqu é l a région ,  au x dire s de s gens ,  on t 

ét é l'esclavag e e t  l a dépendanc e tributaire ,  engendran t  un e forc e 

social e supérieur e au x système s lignage r  e t  domestique .  Ensuite ,  c e 

fu t  l'Eta t  colonial ,  régissan t  l a nouvell e économie .  Tel s son t  le s 

phénomènes qu i  nou s guident ,  quan d nou s cherchon s l'origin e de s objet s 

mati ,  né s auss i  dan s l'organisatio n inférieure .  A  traver s leu r  imposi -

tion ,  nou s viseron s no n un e «°violenc e fondatrice°» ,  dangereus e métaphy -

sique ,  qu i  a  l a vi e dure2 0  (  m a i s l'installatio n précis e d e rapport s d e 

socialisation .  Ains i  d e c e seigneu r  d u ciel ,  à  l a fi n d u 18 e siècle , 

plantan t  s a lanc e dan s l e pie d d e so n esclav e pou r  s e redresse r  ! 

Selo n no s conventions ,  le s forme s représentan t  ce s rapport s 

sont  à  désigne r  ave c l a même rigueur .  San s doute ,  l e pfun a inn é d e 

l a sorcelleri e renvoie-t-i l  à  un e souch e archaïqu e qu e perpétuen t 

le s hameau x e t  lignage s no n marchand s pou r  un e part .  L a magi e d'agres -

sio n de s  mat i  correspondi t  à  de s élargissement s successif s dan s l e 

champ,  jusqu' à y  inclur e l'argen t  C.F.A .  De nouveau x signifiant s 

sont  pri s e n considératio n même pa r  de s illetrés ,  puisqu'o n trouv e 

d'asse z nombreu x fou s d e l'écritur e o u de s étude s -  o u d u chômage . 

critiqu e d e F .  Engel s dan s so n Anti-Duhrin g convien t  encor e 
aux thèse s d e R .  Girar d su r  l a violenc e ex, l e sacré . 
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D.  L a productio n d u cham p socia l  de s mat i 

Comment  l a forc e social e produit-ell e so n cham p pa r  transla -

tion21 ? S a formulatio n l a plu s général e s'appellerai t  socialisatio n 

domestique ,  lignagère ,  marchand e extérieur .  L a Forc e social e symbo -

lisé e y  serai t  à  l a foi s l e Suje t  e t  l'Obje t  d'u n processu s d e 

socialisatio n mû pa r  so n interactio n qu i  déterminerai t  cell e de s 

sujet s e t  de s objet s sociaux .  S i  l'o n préfère ,  ell e régisai t  le s 

force s e t  le s forme s visible s !  L a translatio n déterminerai t  so n 

obje t  e t  so n sujet . 

Dans l e systèm e lignage r  dominant ,  c'es t  l e rappor t  aînés-femme s 

qui  es t  décisif ,  mai s à  l'intérieu r  d'un e bio-valorisatio n propr e 

du surtravai l  féminin ,  faisan t  interveni r  l e travai l  de s cadet s d u 

secteu r  vivrie r  a u secteu r  marchand .  Celle-c i  s'analys e à  parti r 

des bien s d e prestig e o u de s bien s marchands .  Ce t  Obje t  entraîn e 

le s force s e t  don c le s objet s sociau x déplacés .  L'exempl e d u «°bo a 

de semence° » a  fai t  apparaîtr e ains i  l e lie n entr e l a sant é d e l a 

femme malad e e t  so n che f  d e lignage .  Ce qu i  es t  remarquabl e es t 

que l e changemen t  historiqu e de s force s v a ressorti r  che z le s sujet s 

dans le s forme s :  l'apparitio n d'u n secteu r  commercialisabl e introdui t 

dans l e cham p de s puissance s d e nouvelle s forme s moderne s (fétiche s 

de richesse) . 

Cett e valorisatio n es t  tou t  auss i  décisiv e dan s l a positio n 

d'u n Suje t  entraînan t  le s forme s e t  le s sujet s sociau x décentrés . 

L'ancienn e valorisatio n no n marchande ,  reposan t  su r  de s unité s 

lignagère s es t  toujour s représentée ,  d'o ù le s trace s d e sorcelleri e 

innée .  Le s nouvelle s forme s d e «°composition° » de s puissant s accompa -

gnent  l e passag e à  l a magi e d'agression .  Le s accusation s d e sorcel -

leri e porten t  su r  le s gain s d e petit s producteur s marchands .  L e 

fai t  notabl e es t  ic i  qu e l e changemen t  fai t  ressorti r  de s altération s 

dans le s forces .  On n e crain t  plu s le s mêmes chose s :  o n redout e 

qu'u n cade t  n e s e libèr e grâc e a u march é capitaliste . 

21Andréan i  T. ,  1978 ,  défini t  l'ensembl e d u procè s d e travai l  e t  d e 
productio n comme valorisation .  Celle-c i  serai t  l a cl é d e l a socia -
lisation . 
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L'essentie l  nou s apparaî t  à  présen t  comme un e valeu r  social e 

d'u n certai n type ,  phénomèn e à  l a foi s objecti f  -  conscien t  e t 

subjecti f  -  inconscient .  Un e couch e d'aîné s -  e t  de s classe s exté -

rieure s -  exploit e de s femme s e t  s e pos e comme l e suje t  d u processus , 

mais leu r  résistanc e rendrai t  s a perpétuatio n difficil e :  c'es t 

pourquo i  ell e es t  conduit e de s deu x côté s à  u n certai n maniemen t 

des contradictions .  I l  n' y a  pa s d'autr e Obje t  o u Sujet ,  e n effet , 

que l a valorisatio n au x troi s niveau x indiqué s e t  so n caractèr e 

transformabl e pou r  de s sujet s e t  de s objet s sociaux ,  engagé s su r 

un terrai n politique . 

Quant  a u discour s socia l  de s  mati ,  se s signifié s manifesten t 

l'obje t  irréductibl e d u rée l  socia l  e t  se s signifiant s figuren t 

l'unit é impossibl e d e l a contradiction .  Le s aînés ,  le s dépendants , 

le s femme s s e situen t  d e par t  e t  d'autr e d e cett e inégalité .  Te l 

est  l e milieu ,  dan s leque l  nou s avon s ét é condui t  à  plonge r  l'obje t 

but i  pou r  décrir e so n activation .  L'opératio n éclair e le s déni s à 

l'oeuvr e dan s l e champ .  Comme pa r  hasard ,  l e dén i  «°oublié°» ,  celu i 

du surtravai l  féminin ,  expliquerai t  pourquo i  o n rencontr e u n Su r  monde , 

une Survie ,  u n Surpouvoi r  che z de s aînés ,  tou t  d e même contraint s 

de reste r  légitimes . 

E.  E n quo i  l a force ,  l'objet ,  l e cham p sont-il s  particulier s 

1.  L'énergi e humain e nou s a  par u êtr e a u centr e d u travail , 

de l a productio n e t  d e l a vi e social e a u sen s large .  So n usag e 

commande un e qualificatio n élémentaire ,  portan t  su r  l'âge ,  e t  un e 

divisio n élémentair e de s tâches ,  portan t  su r  l e sexe ,  pa r  scissio n 

coordonné e entr e deu x énergie s no n spécialisée s e n permanence , 

sau f  dan s cett e seul e opposition .  Ce cadr e n'exclu t  pa s d'autre s 

différenciation s secondaires ,  qu e le s artisanat s illustren t  bien . 

Le je u de s système s domestiqu e e t  lignage r  socialis e c e cadr e d e 

départ ,  à  traver s leque l  unité s d e productio n e t  d e consommatio n 

demeuren t  homologue s (E .  Terray ,  1969 :  H 5 ) . 

Auss i  le s rapport s sociau x y  sont-il s  interpersonnel s (e t 

communautaire s avan t  1900) .  L a couch e d'aîné s vis e à  contrôle r 
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dans se s hameau x comme dan s se s lignages ,  un e couch e d e dépendant s 

socialisé s su r  c e mode .  L'aristocrati e tributaire ,  qu i  voulu t  rompr e 

avec ce s pratiques ,  échou a à  crée r  un e class e durable .  Ell e aussi , 

dut  s'adapte r  à  c e qu'ell e voulai t  exploiter . 

A l a plac e d'un e séparatio n d e classe ,  o n trouv e ains i  u n 

typ e propr e d e liaison-séparatio n à  l a foi s entr e homme e t  natur e 

et  entr e homme e t  homme.  L a ruptur e coloniale ,  ave c se s remaniement s 

successifs ,  n'empêch a pa s c e typ e d e perdure r  a u pri x d e nombreu x 

changements .  Ce s rapport s fon t  comprendr e l e caractèr e d e l a forc e 

sociale ,  représenté e pa r  le s  mati .  De s bloc s d e filiatio n réell e 

ou fictiv e son t  régi s pa r  de s aîné s dan s l a hiérarchi e évoqué e 

avec se s variation s d e context e (le s quatr e relation s d u noyau) . 

I l  s'es t  toujour s ag i  su r  deu x siècle s d e canalise r  d e l'énergi e 

humain e lié e à  se s groupe s d'entraide ,  à  se s instruments ,  à  so n 

savoir ,  à  se s ressource s écologiques ,  à  s a capacit é d'associatio n 

(mariage ,  amitié) .  Plutô t  qu e d e scinde r  (magiquement )  productio n 

et  reproductio n sociales ,  mieu x vau t  voi r  comme elle s son t  identique s 

à tou s le s échelons .  C'es t  ce t  Obje t  contradictoir e qu i  es t  surtou t 

représent é pa r  l e Suje t  d e l a sorcellerie ,  form e de s contradiction s 

existantes . 

La magi e d'agressio n dominant e marqu e u n moment  d e constructio n 

plu s sophistiqué .  L e che f  n e règn e plu s su r  so n seu l  groupe ,  souven t 

non marchan d (sorcelleri e innée )  ,  mai s l a productio n englob e d'autre s 

éléments ,  trè s souven t  marchands .  U n quadrillag e plu s compliqu é 

requier t  de s spécialiste s  ngàà .  Mais ,  que l  qu e soi t  l e cas ,  l e 

corp s es t  l e sièg e privilégi é d e l a forc e sociale .  Comment  saisi r 

sinon ,  dan s l a lettr e de s agissements ,  qu'u n puissan t  s'empar e 

d'un e énergi e d e crapau d afi n d e mouvoi r  un e forc e humain e contr e 

une autr e ? 

Ce lo t  d e pratique s n e doi t  pa s êtr e v u uniquemen t  comme phantas -

matique ,  comme sembl e l e suggére r  E .  Evans-Pritchar d à  propo s de s 

Nuer  (1940), l a magi e répondan t  à  tout e questio n local e san s s e 

soucie r  d u rée l  plu s vaste .  Arbitrage ,  règlemen t  de s conflits , 

contrôl e de s accusations ,  connaissanc e de s loi s résidentielle s e t 

des mécanisme s d'allianc e son t  d e vrai s savoir s oraux ,  ains i  qu e 

certaine s thérapeutiques . 



62 Pierr e Bonnaf é 

2.  S i  le s force s sociale s son t  contradictoires ,  alor s leur s 

forme s devraien t  pouvoi r  êtr e saisie s comme résultante s d e conflit s 

le s représentant .  L'idé e occupai t  déj à notr e ancêtr e L.H .  Morga n 

dans so n proje t  malheureusemen t  e n frich e d e retrace r  un e évolutio n 

sociale .  D'aprè s notr e esquisse ,  l a mis e e n évidenc e d e vraie s 

rupture s dan s le s force s sociale s devrai t  permettr e d e repére r  de s 

discontinuité s dan s leur s formes .  L e maintie n de s mêmes mot s pouvan t 

dissimule r  un e ruptur e réelle ,  l'exame n n e doi t  pa s êtr e superficiel . 

Ainsi ,  o n nomme encor e aujourd'hu i  u n individ u accus é o u soupçonné : 

ngaa-pfun a «°possesseu r  d e sorcelleri e innée°» .  Or ,  c e term e n'es t 

plu s mi s e n contrast e ave c l a magi e d'agression ,  parc e qu e l'alterna -

tiv e ancienn e a  disparu ,  l e secon d pôl e ayan t  prévalu . 

En guis e d e conclusio n comparativ e 

1.  L a descriptio n général e d e cett e forc e es t  resté e limité e 

au social ,  e n tentan t  d e suivr e so n doubl e mouvement  contradictoir e 

entr e le s mot s e t  le s choses ,  l e langag e reproduisan t  pa r  so n discour s 

socia l  l a socialisatio n inconscient e e t  conscient e de s groupes . 

Voil à l a démarch e qu i  nou s a  permi s d e particularise r  notr e cas . 

Aux habitant s d e c e peti t  plateau ,  nou s avon s emprunt é leu r 

tripartitio n entr e force ,  objet ,  champ ,  qu'il s  appliquen t  à  leu r 

magie .  J e l a croi s trè s fructueus e pou r  notr e discipline .  Saisi r 

du même concep t  u n systèm e d e représentations ,  u n obje t  loca l  à 

manier ,  u n cham p différentie l  d e valeur s témoign e d'un e bell e capacit é 

de synthèse . 

2.  L'évocatio n de s  buti ,  nou s l'avon s construit e comme u n ca s 

particulie r  d e forc e sociale .  Pa r  voi e d e conséquence ,  nou s avon s 

cherch é à  détecter ,  comme a u radar ,  le s contradiction s sociales , 

présente s dan s ce s fait s spécifiques .  Ce son t  celles-ci ,  qu i  nou s 

ont  permi s d'identifie r  l e typ e d e force s symbolisée s e n jeu .  De s 

fait s d'exploitatio n su r  le s femme s e t  le s dépendant s on t  about i  à 

l a formatio n d e zone s d'imaginair e fantastique ,  de s aîné s au x expert s 

(pou r  e n reste r  à  ceu x d u pays) .  De s fait s d'autonomie ,  moin s bie n 
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relaté s san s doute ,  on t  ét é créateur s d e zone s d'imaginatio n sociale , 

au contraire .  N e sont-il s  pa s à  l a sourc e d u plaisi r  qu'o n a  p u 

prendr e pa r  instan t  à  métamorphose r  l a nature ,  e n symbolisan t  l e 

rée l  d'un e manièr e familièr e e t  riche ,  parfoi s neuv e ?  Le s résistance s 

à l'oppressio n (chanson s de s femmes ,  proverbes )  s'enracinen t  a u 

même terreau . 

Dans cett e petit e société ,  comme dan s n'import e quell e autre , 

i l  exist e u n «°au-del à d e l a vi e social e immédiate°» ,  u n «°ailleurs°» , 

où s e jou e l e comba t  entr e ce s deu x forces .  Ne faut-i l  pa s l'admettr e 

pour  échappe r  au x impasse s entr e u n capitalism e e t  u n anticapitalisme , 

aucu n de s deu x n e pouvan t  comprendr e l'attrai t  d u religieu x -  pa r 

exempl e islamiqu e -  pou r  de s peuple s opprimé s ? 

3.  Ce t  «°ailleurs° » n e s e trouv e pa s dan s u n autr e monde ,  mai s 

dans l'inconscien t  social ,  représentan t  le s contradiction s d e l'uni -

ver s vivan t  de s groupes .  C'es t  pourquo i  i l  vau t  mieu x l e nommer 

«°en-deç à d e leu r  vi e social e immédiate°» .  E n c e sens-là ,  i l  y  a  d e 

l'invisibl e partout . 

Une premièr e tendanc e es t  d e s'oriente r  ver s l'unit é profond e 

d'u n systèm e d e signes ,  comme l e discour s socia l  d'u n group e o u 

d'un e société .  Leu r  conscien t  socia l  n e peu t  qu e reproduir e l e 

même champ.. .  On voi t  mal  comment  le s signifiant s sociau x feraien t 

apparaîtr e de s propriété s introuvable s dan s le s signifié s e t  dan s 

le s forces .  C'es t  u n encouragemen t  ;  s'i l  exist e de s rupture s dan s 

une évolutio n social e humaine ,  alor s nou s pouvon s mettr e e n lumièr e 

des système s d e signe s différent s à  chaqu e phase .  L'hétérogénéit é 

traverserai t  notr e histoir e sociale ,  délimitan t  autan t  d'inconscient s 

et  d e conscient s différents .  Bénéfic e d e plus ,  à  l'intérieu r  d'un e 

période ,  nou s pouvon s trouve r  un e certain e homogénéité ,  san s ignore r 

que nou s avon s affair e à  de s strate s d'âg e différent ,  même dan s 

l'instant . 

Mai s a u coeu r  d e l a sociologi e apparaî t  toujour s l e caractèr e 

contradictoir e d e l a socialisation .  Auss i  devon s nou s privilégie r 

l a scission ,  l a division .  A  quo i  renvoi e l e cham p de s  mati ? A  leu r 

absenc e presqu e total e che z le s femmes ,  relié e à  u n défau t  comple t 
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de droit s résidentiels .  On devrai t  e n déduir e l'existenc e d e signe s 

opposé s pou r  le s aînés . 

C'es t  pa r  l à qu'i l  nou s convien t  d e voi r  comment  subsist e 

cett e troublant e impression ,  qu e rie n d e c e qu i  es t  socia l  n e nou s 

est  étranger ,  s i  reculé e qu e soi t  l'époqu e qu i  nou s parle .  Comment 

pense r  ce t  écart ,  d'u n autr e genr e qu e celu i  séparan t  aujourd'hu i 

le s nanti s de s autres ? Le s deu x approche s s'imposen t  pou r  étudie r 

une régio n d u Cong o ! 

4.  Evoque r  u n ca s comme l e nôtr e nécessit e d e fair e appe l  au x 

étonnante s découverte s d e Mar x dan s l a dynamiqu e social e tou t  autan t 

qu' à celle s d e Freu d dan s l'inconscient .  Comment  pense r  l a matérialit é 

du signifian t  but i  san s s e soucie r  d u suje t  social ? Ce s résultat s 

sont  à  place r  à  mes yeu x dan s l a socialisatio n recherchée .  S i  incongr u 

que cel a sembler a à  certains ,  j e me sui s inspir é d e certaine s réfle -

xion s d e Mar x su r  l a valeu r  marchande ,  o ù i l  fai t  d'ell e l e «°suje t 

d'u n processus° » qu i  «°altère° » so n obje t  même (Capital ,  I ,  1 :  159) . 

L'objecti f  pratiqu e devrai t  êtr e d e bâti r  un e analys e social e criti -

que,  capabl e d'aide r  à  l a pris e d e conscienc e de s contradiction s 

des groupe s d'un e manièr e moin s mécaniste .  J e n'a i  fai t  qu'u n tou t 

peti t  pa s dan s cett e voie . 

5.  E n retour ,  quelle s question s pose r  à  notr e société ? 

Certain s d e no s puissant s s e son t  emparé s auss i  de s chose s d e 

l a natur e pa r  u n «°cou p d e force° » initia l  (qu i  s e recommenc e dan s 

des pay s d u tier s mond e e n autan t  d'accumulation s sauvages) .  Doté s 

de l a facult é d'entreprendr e o u d e gérer 22,  ils  appartiennen t  à 

une class e à  part ,  qu i  a  l e monopol e d e l a mis e e n valeu r  planétaire . 

De leur s décision s dépen d l e sor t  d e million s d'hommes ,  qu i  n e 

sont  pa s dan s leu r  secret .  Pa s d'autr e solutio n pou r  le s faible s 

que d e s'e n remettr e à  eu x pou r  protection s diverses .  Ne sont-il s 

pas le s seul s à  connaîtr e le s technique s prodigieusemen t  complexe s 

de notr e nouve l  environnement ? 

22 L 

'énergi e principal e s'es t  déplacé e d u corp s à  l'outi l  automatis é 
dans l'histoir e de s valorisations . 



Une force ,  u n objet ,  u n cham p :  l e but i  de s Kukuy a (Congo )  65 

Comment  règnent-ils ? Parfoi s explicitemen t  pa r  magie .  Un e 

affich e d u métr o parisie n offr e c e mati n «°la  magi e d'avoi r  u n compt e 

à l a B...°» .  On n e crain t  plu s l a sorcelleri e innée ,  mai s le s slogan s 

raciste s tuen t  auss i  sûremen t  qu'elle .  Quan t  à  l'efficience ,  n e s e 

trouve-t-ell e pa s à  l'oeuvr e dan s u n mond e o ù l a publicit é (qu i  n e 

servirai t  même pa s d'abor d à  vendre )  es t  censé e façonne r  le s consom -

mateur s comme n'import e quell e propagand e d'Eta t  totalitair e (qu i 

ne servirai t  même pa s d'abor d à  persuader) ? L e Che f  d e l'Eta t  o u l e 

Patro n d'entrepris e apparaî t  toujour s e n personn e à  u n moment  d e 

son culte ,  incarnan t  le s cause s finale s :  ordr e e t  désordre .  L a re -

ligio n de s Science s complèt e l e tablea u dan s u n sen s o u dan s l'autre . 

Un systèm e d e représentation s de s force s naturelle s e t  sociale s 

(droi t  d'investir ,  contrôl e de s énergie s e t  de s technologies ,  écar t 

inou ï  e t  métaphysiqu e entr e l e hau t  e t  l e bas) ,  de s localisation s 

de forces-objet s dan s u n espac e désarticul é (média s représentan t 

le s entreprises ,  le s administrations) ,  u n cham p d e valeur s multi -

national ,  domin é pa r  le s lien s capitalistes . 

Là o ù le s contradiction s sociale s son t  indépassables ,  bloquées , 

là ,  dan s ce s poche s d'exploitation ,  on t  tout e chanc e d e s e trouve r 

le s plaque s d'imaginair e illusoire ,  déréalisan t  notr e univers . 

Notr e «°âme° » matériell e o u spirituell e peu t  n'êtr e rie n d'autr e 

qu'un e retombé e d e «°Lesieur° » o u d e «°Nestlé° » (l a forc e d e l'huil e 

et  d u lait )  o u d e l'espri t  d u Gran d Che f  génial ,  au-dessu s d e nous . 

«°Ni  l e soleil ,  n i  l a mor t  n e peuven t  s e regarde r  e n face°» , 

disaien t  le s ancien s Grecs .  De même l e mouvement  d'un e contradictio n 

social e n e pourrai t  s e figure r  directemen t  :  imag e illusoir e o u 

fulguratio n soudaine .  C'es t  pourquo i  notr e magicien ,  Ngalikie , 

aprè s se s troi s voyage s a u pay s de s mort s duran t  so n initiation ,  s e 

demandait :  «°commen t  vivr e aprè s tou t  c e qu e j'a i  vu?°» .  Ce t  e n deç à 

du socia l  es t  toujour s à  conquéri r  pa r  l'imaginatio n contr e l e 

phantasme ,  c'est-à-dir e pa r  l'autonomi e contr e l'exploitation . 

Vivons-nou s pou r  nous-même s d e l'individue l  a u collecti f  o u vivons -

nous pou r  u n autru i  oppresseur ? 

Pierr e Bonnaf é 

Laboratoir e d e Géographi e e t 

de Sociologi e comparé e -  CNRS 
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