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OBJETS FORTS ET RAPPORTS SOCIAUX 

LE CAS DES YAPERE MINYANKA 

par 

Jean-Pau l  Colley n 

La fabricatio n d'objet s rituel s occup e dan s l a vi e religieus e de s 

Minyank a un e plac e s i  important e qu e l'ethnograph e n e peu t  évite r 

l'épineus e questio n de s "fétiches "  e t  d u "fétichisme" .  Ce s mot s 

ont  ét é tellemen t  galvaudé s qu e l a plupar t  de s anthropologue s actuel s 

éviten t  d e le s utiliser .  Mai s dan s bie n de s séminaire s d'anthropo -

logie ,  il s  viennen t  spontanémen t  au x lèvres ,  accompagné s d'u n peti t 

sign e figuran t  le s guillemet s pou r  signale r  qu e l'orateu r  n'es t 

pas dup e d e leur s connotation s encombrantes .  L'analys e d e ce s connota -

tion s a  déj à ét é mené e d e mai n d e maîtr e pa r  J.B .  Pontali s e t  J . 

Pouillon' '  ,  mai s i l  es t  util e d' y revenir .  Un e remonté e dan s l e 

temps permet ,  e n effet ,  d'explique r  à  l a foi s l a réticenc e d e no s 

contemporain s e t  l'étrang e fascinatio n qu'exerc e su r  eu x cett e 

notio n don t  il s  s e débarrassen t  difficilement .  D'autr e part ,  l'étud e 

des matériau x d e terrai n minyank a à  l a lumièr e d e certaine s idée s 

des théoricien s d u "fétichisme "  permettr a peut-êtr e d e suggére r 

que le s avatar s d e l a notio n d e fétich e n e comporten t  pa s qu e de s 

aspect s négatifs . 

1Objet s d u fétichisme ,  Nouvell e Revu e d e Psychanalyse ,  n°2 ,  1970 , 
"Présentation" ,  p.5-1 5 e t  "Fétiche s san s fétichisme" ,  p.135-147 . 
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Préliminaire s 

Voyons d'abor d pourquo i  le s anthropologue s d'aujourd'hu i  s e 

défien t  d u term e fétiche .  Cett e attitud e n e dat e pa s d'hier .  Déj à 

en 1906 ,  Alfre d Haddon ,  Professeu r  à  Cambridge ,  écrivait : 

"Th e wor d fetishis m ha s bee n s o misuse d o f  lat e tha t  ethnologist s 
ar e ap t  t o vie w i t  askanc e an d hesitat e t o emplo y i t  i n religiou s 
classifications .  I t  ha s bee n stretche d t o suc h a n exten t  i n variou s 
direction s tha t  i t  ha s los t  th e definitio n an d precisio n necessar y 
fo r  a  scientifi c  term "  (A.Haddon ,  190 6 :  6 4 ) . 

"L e mot  fétichism e a  dernièremen t  ét é utilis é d e faço n s i  abusiv e 
que le s ethnologue s tenden t  à  l e considére r  ave c méfianc e e t  hésiten t 
à l'utilise r  dan s le s classification s religieuses .  L e sen s e n a 
ét é à  te l  poin t  élarg i  qu'i l  n' a plu s l a définitio n e t  l a précisio n 
nécessair e à  u n term e scientifique. " 

A l a même époque ,  Marce l  Mauss ,  critiquan t  le s ouvrage s d e M.  Dennet t 

et  W.  Wundt ,  conseillai t  d'abandonne r  l a notion ,  qu i  selo n lu i  n e 

correspondai t  à  rie n d e défin i  e t  devai t  disparaîtr e d e l a science : 

"Quand o n écrir a l'histoir e d e l a scienc e e t  d e l'ethnographie , 
on ser a étonn é d u rôl e ind u e t  fortui t  qu'un e notio n d u genr e d e 
cell e d e fétich e a  jou é dan s le s travau x théorique s e t  descriptifs . 
Ell e n e correspon d qu' à u n immens e malentend u entr e deu x civilisa -
tions ,  l'africain e e t  l'européenn e ;  ell e n' a d'autr e fondemen t 
qu'un e aveugl e obéissanc e à  l'usag e colonial ,  au x langue s franque s 
parlée s pa r  le s Européen s su r  l a côt e occidentale "  (1907/196 9 : 
II ,  244-24 6 

Le remèd e propos é pa r  Maus s eû t  peut-êtr e ét é pir e qu e l e mal .  I l 

recommandai t  e n effe t  d e remplace r  fétich e pa r  mana .  Tou t  e n recon -

naissan t  l'immensit é d e l a dett e d e l'anthropologi e modern e enver s 

Mauss,  Claud e Lévi-Straus s a  bie n montr é qu e l e recour s à  de s notion s 

de typ e "mana "  consist e à  explique r  l'inexplicabl e pa r  l'inexpliqu é 

(Lévi-Strauss ,  1950 :  XXXVIII-L) .  Quo i  qu'i l  e n soit ,  quatre-vingt s 

ans plu s tard ,  l e term e fétich e es t  toujour s vivan t  e t  l a confusio n 

s'es t  encor e accrue .  Aprè s s a sévèr e mis e e n garde ,  Marce l  Maus s 

lui-mêm e avai t  continu é à  l'employe r  pa r  commodit é (Oeuvres ,  1968 : 

84-85 ,  365 ,  375 ,  e t  1969 : 182 ,  184 ,  440) .  Le s anthropologue s vou -

draien t  bie n change r  d e vocabulaire ,  mai s aucu n d'entr e eu x n e 

propos e un e conceptualisatio n capabl e d e rendr e compt e de s pratique s 

naguèr e "couvertes "  pa r  l a notio n d e fétichisme . 
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Bie n qu'ell e soi t  difficil e à  remplacer ,  cett e terminologi e 

sembl e irrémédiablemen t  périmé e e n raiso n d e 1'ethnocentrism e de s 

auteur s qu i  e n on t  assur é l e succès .  Fétich e vien t  d u portugai s 

feitiç o e t  signifi e originellemen t  "chos e fabriquée" .  Utilis é pa r 

le s marchand s d u 15èm e siècl e pou r  désigne r  le s charme s magique s 

et  le s amulette s africaines ,  i l  es t  pass é dan s l e françai s colonial . 

C'es t  e n 176 0 qu e l e Présiden t  d e Brosses ,  dan s so n livr e intitul é 

"Du cult e de s dieu x fétiches "  ,  l'introduisi t  dan s l a tout e jeun e 

littératur e ethnographique .  Pou r  lui ,  i l  s'agissai t  d'un e form e 

premièr e d e religio n qu i  s e caractéris e pa r  l'adoratio n direct e 

d'objets .  Comme l' a fai t  remarque r  Jea n Pouillon ,  d e Brosse s soulign e 

l'absenc e d e médiatio n :  "i l  n' y a  rie n derrièr e l e fétich e e t  qu i 

serai t  symbolis é pa r  lui "  (Pouillon ,  1970 :  139) . 

August e Comt e apparaî t  comme l e premie r  gran d théoricie n d u féti -

chisme ,  mai s l a définitio n qu'i l  e n donn e n e présent e plu s aujourd'hu i 

qu'u n intérê t  historique .  Dan s so n Cour s d e Philosophi e Positiv e 

publi é e n 183 0 e t  1842 ,  i l  imagin e "un e premièr e enfanc e intellec -

tuell e d e l'humanité "  caractérisé e pa r  l e fétichisme .  Celui-c i 

consist e à  attribue r  de s qualité s humaine s à  de s être s no n humain s 

ou à  de s objets .  Pou r  Comte ,  pendan t  l'âg e "fétichique" ,  le s fait s 

chimérique s l'emporten t  su r  le s fait s réels .  "Sou s l e fétichisme , 

disait-il ,  l'espri t  humai n es t  dan s u n éta t  qu i  produi t  un e sort e 

d'hallucinatio n permanent e o ù le s plu s absurde s croyance s peuven t 

altére r  l'observatio n directe "  (Comte ,  1908 :  V-93) .  Trent e an s plu s 

tard ,  E.B.Tylor ,  Professeu r  à  Oxford ,  apport e un e contributio n 

théoriqu e plu s intéressante .  I l  donn e l e no m d'animism e à  l'attri -

butio n d'un e âme o u d'u n espri t  au x animaux ,  au x plante s o u au x 

choses .  L e fétichism e apparaî t  alor s comme un e subdivisio n d e l'ani -

misme rendan t  compt e de s esprit s qu i  n e son t  pa s inhérent s au x 

être s o u au x objets ,  mai s qu i  s' y incorporent . 

"Comt e s'e n étai t  serv i  (d u term e fétiche )  pou r  désigne r  un e théori e 
général e d e l a religio n primitiv e d'aprè s laquell e le s objet s exté -
rieur s son t  animé s pa r  un e vi e analogu e à  cell e d e l'homme .  I l  m' a 
sembl é qu'i l  valai t  mieu x employe r  l e term e animism e pou r  désigne r 
l a doctrin e de s esprit s e n général ,  e t  restreindr e l a significatio n 
du term e fétichism e à  l a parti e qu i  lu i  appartien t  tou t  particuliè -
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rement ,  c'est-à-dir e d e s'e n servi r  pou r  désigne r  l a doctrin e de s 
esprit s attaché s à  ce s objets ,  o u de s esprit s exerçan t  un e influenc e 
par  l'entremis e d e ce s objets "  (Tylor ,  1870/1876 :  II-187) . 

On notera ,  pa r  rappor t  à  d e Brosses ,  qu e l a distinctio n conte -

nant/conten u pren d l e pa s su r  l'adoratio n direct e d'objets .  Un e autr e 

originalit é d e Tylo r  consist e à  explique r  pa r  l a même théorie ,  cell e 

de l'incarnatio n temporair e o u définitiv e de s esprit s e t  de s âmes 

dans u n corp s solide ,  le s phénomène s d e possessio n e t  d e fétichisme . 

Selo n Tylor ,  l e posséd é n'est ,  à  l a limite ,  qu'un e variant e d e 

l'incarnatio n fétichiste . 

"D'un e part ,  ell e (l a théori e d e l'incarnation )  perme t  d'explique r 
le s phénomène s d'exaltatio n e t  d e dérangemen t  morbid e de s faculté s 
mentale s (...) .  D'autr e part ,  ell e perme t  a u sauvag e d e s e débar -
rasse r  d'u n espri t  méchan t  e n l e logean t  dan s quelqu e corp s étran -
ger ;  ell e lu i  perme t  auss i  d e porte r  ave c lu i  dan s u n obje t  matérie l 
un espri t  qu i  lu i  ren d de s services ;  ell e lu i  permet ,  pou r  adore r 
un esprit ,  d e l e fair e entre r  dan s l e corp s d'u n animal ,  dan s u n 
blo c d e bois ,  dan s un e image ,  dan s u n obje t  quelconqu e e n u n mot , 
qui  contien t  l'espri t  comme u n vas e contien t  u n liquid e e t  qu'i l 
considèr e désormai s comme s a divinité .  Or ,  c'es t  l à l a véritabl e 
origin e d u fétichism e l e plu s strict "  (id.:l60) . 

Tylo r  e t  Comt e s'accorden t  su r  u n poin t  :  il s  distinguen t  le s 

dieu x de s fétiches .  Le s second s son t  circonscrit s à  u n obje t  particu -

lier ,  alor s qu e le s premier s présiden t  à  toute s sorte s d e phénomène s 

et  s'incarnent ,  s'il s  l e désirent ,  dan s différent s corp s o u objets . 

Plu s précis e qu e cell e d e Comte ,  l a définitio n d e Tylo r  demeur e 

trè s large .  Ell e néglig e l e fai t  qu e l e mot  dériv e d e factiosu s  e t 

désigne ,  à  l'origine ,  u n obje t  fabriqué .  E n délaissan t  l e critèr e 

de l a confectio n pa r  l a mai n d e l'homme ,  Tylo r  peu t  parle r  d e "divi -

nité s fétiches "  telle s qu e l e ciel ,  l a lun e e t  l e solei l  (id.:394) . 

Haddon (1906 )  s'attach e lu i  auss i  à  distingue r  l a puissanc e 

de l'obje t  dan s leque l  i l  es t  incorporé .  Continuan t  à  parle r  d e 

"lo w savages" ,  d e "backwar d peoples" ,  d e "unlightene d mind" ,  d e 

"lo w grad e o f  consciousness "  e t  autre s "chil d lik e capacit y o f 

make-believe" ,  i l  a  néanmoin s l e mérit e d'étudie r  ave c plu s d'atten -

tio n le s objet s e n question .  Comme Marce l  Mauss ,  i l  not e qu'i l  y  a 

toujour s un e raiso n qu i  expliqu e l e choi x d e l'obje t  (rêve ,  songe , 

mythe) ,  qu e celui-c i  peu t  consiste r  e n u n sign e représentan t  un e 
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notio n idéal e (san s qu e l a vraisemblanc e soi t  recherchée) ,  qu'i l 

est  dot é d e pouvoir s mystérieu x parc e qu'i l  es t  l e réceptacl e d'un e 

puissance .  Haddo n soulign e auss i  qu'o n communiqu e ave c l e fétiche , 

qu'o n l'honore ,  qu'o n l e prie ,  qu'o n lu i  sacrifie ,  qu'o n lu i  parle , 

qu'o n l e récompense ,  parc e qu'i l  a  un e personnalit é e t  un e volonté . 

Cet  aspec t  transactionne l  d e l a relatio n étai t  égalemen t  soulign é 

par  Durkhei m (1979 :  52) . 

Le droi t  reconn u au x hommes d e fair e pressio n su r  le s entité s 

religieuse s e t  d e tente r  d e le s utilise r  apparaî t  comme un e dimensio n 

majeur e de s religion s africaine s fondée s su r  l a fabricatio n d'objet s 

et  l e sacrifice .  A  l a lectur e de s récit s d'explorateurs ,  d e marins , 

de marchand s e t  d e missionnaires ,  Hege l  avai t  ét é heurt é pa r  l'in -

versio n africain e d u rappor t  d e dépendanc e entr e le s dieu x e t  le s 

hommes.  L e philosoph e avai t  jug é l a soumissio n de s Africain s à 

leur s dieu x insuffisant e pou r  qu'o n puiss e vraimen t  parle r  d e religio n 

(Hegel ,  1830/1965 :  254- )  .  Pa r  l a suite ,  Tylo r  enseign a au x anthropo -

logue s à  évalue r  d e manièr e critiqu e le s récit s de s voyageurs , 

mais l a distinctio n magie-religio n servi t  encor e longtemp s u n ratio -

nalism e ethnocentriqu e qu i  voulai t  voi r  dan s le s rite s à  finalit é 

pratiqu e d e simple s produit s d e l'ignorance .  Pou r  l'ethnograph e 

d'aujourd'hui ,  l a questio n s e pos e autremen t  :  comment  un e cultur e 

particulièr e envisage-t-ell e le s modalité s d e l a circulatio n 

d'information s e t  d'énergi e entr e le s hommes e t  l'univer s qu i  le s 

entour e ? 

Le modèl e de s loi s cosmique s n e saurai t  êtr e seulemen t  d'ordr e 

intellectuel ;  i l  impliqu e l'adhésio n à  u n mode d e vi e e t  l e recour s 

à de s pratique s jugée s nécessaire s e n fonctio n d'u n héritage .  Le s 

religion s ouest-africaine s n e sauraien t  s e comprendr e indépendammen t 

d'un e théori e implicit e d e l a compétenc e social e e t  d e l a maîtris e 

de l'événement .  Le s objet s puissant s don t  elle s recommanden t  l'usag e 

ont  toujour s un e finalit é pratique .  Ce s objet s créé s pa r  "le s ancê -

tres "  -  un e humanit é supérieure ,  héroïque ,  thaumaturge ,  fondatrice -

se donnen t  comme digne s d'êtr e recherchés ,  servi s e t  craints .  Chargé s 

des souhait s prononcé s pa r  le s génération s successives ,  recouvert s 

du san g séch é de s sacrifice s cycliques ,  il s  résumen t  toute s le s 
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recherche s d'empris e e t  soulèven t  l a problématiqu e d u pouvoir .  S e 

donne r  le s moyen s d e manipule r  le s puissance s qu i  y  son t  investie s 

constitu e u n enje u culturellemen t  construi t  qu i  n e pren d sen s qu'a u 

sei n de s relation s sociales . 

Chez le s fondateur s d e l'anthropologie ,  l e fétichism e s e main -

tenai t  dan s le s limite s d'un e conceptualisatio n propr e à  cett e 

discipline .  Peut-êtr e l e mot ,  expurg é d e tou t  préjug é évolutionniste , 

aurait-i l  p u s' y mainteni r  e t  gagne r  e n précisio n s'i l  n'avai t  conn u 

par  l a suit e u n énorm e succè s dan s l a vulgat e d e l a réflexio n contem -

poraine .  Comme l e mot  mythe ,  i l  s'es t  répand u dan s le s lieu x communs 

d'un e opinio n confusémen t  teinté e d e conscienc e critiqu e pa r  l'inté -

gratio n dégradé e de s recherche s e n science s humaines .  Un e expressio n 

à l a mode ,  mis e à  toute s le s sauces ,  résist e mal  à  l a banalisatio n 

et  au x dérive s d e sens .  Aujourd'hui ,  dè s qu'un e caus e es t  pris e pou r 

une autr e dan s quelqu e domain e qu e c e soit ,  o n cri e a u fétichisme . 

Cet  emplo i  vagu e e t  polémiqu e d e l a notio n perme t  d e l a trouve r  à 

l a foi s sou s l a plum e d e Pierr e Hervé ,  pou r  dénonce r  le s dogme s d u 

mouvement  communist e (Hervé ,  1955) e t  d e Marshal l  Sahlin s (Sahlin s 

1980 :  116) ,  pou r  critique r  certaine s théorie s anthropologique s : 

"fétichism e d e l'écologie" ,  "fétichism e d e l a sociabilité"... . 

Deux exemple s parm i  de s millier s d'autre s couvran t  u n cham p immense . 

Sous l'influenc e d u marxism e e t  d e l a psychanalyse ,  l e "fétichisme " 

est  deven u l a formul e passe-partou t  d e l a dénonciatio n de s conformis -

mes inepte s (cf .  à  c e suje t  Baudrillard ,  1971 :  213) . 

Aujourd'hu i  comme hier ,  l e mot  dénot e principalemen t  l'erreur , 

surtou t  cell e commis e pa r  d'autres ,  ailleur s o u dan s l e passé . 

Quand o n l'emploi e pou r  dénonce r  le s erreur s de s adulte s blancs , 

c'es t  seulemen t  pou r  le s montre r  auss i  flagrante s qu e celle s de s 

peuple s "primitifs" .  Voil à don c le s anthropologue s soucieu x d'objec -

tivit é dan s l a gên e !  Il s  hériten t  d'u n mot  qu i  a  serv i  à  l a socio -

logi e évolutionnist e pou r  défini r  u n stad e primiti f  d e l'histoir e 

des idées ,  a u marxism e pou r  dénonce r  le s masque s d e l a sociét é 

marchande ,  e t  à  l a psychanalys e pou r  caractérise r  u n typ e d e perver -

sio n sexuelle .  Comment  désormai s parle r  d e fétichism e san s ressenti r 

un certai n malais e ?  Pourtan t  l e vocabulair e spécialis é n e propos e 



Objet s fort s e t  rapport s sociau x :  le s yapèr è minyank a 227 

aucu n term e génériqu e pou r  caractérise r  le s religion s qu i  recommanden t 

l e sacrific e su r  de s objet s chargé s d e forces .  E n outre ,  alor s qu e 

l e mot  es t  quasimen t  banni ,  so n succè s ancie n continu e à  intrigue r 

le s chercheur s e t  à  stimule r  le s réflexions .  N'est-i l  pa s remarquabl e 

qu'a u tournan t  d u siècle ,  le s pratique s d e société s identifiée s 

comme "primitives "  aien t  inspir é le s théorie s chargée s d'explique r 

l e comportemen t  d e l'homm e modern e ?  L e fai t  relèv e san s doute , 

selo n l a bell e formul e d e Claud e Lévi-Strauss ,  d e c e "sentimen t 

contradictoir e d e présenc e e t  d'étrangeté "  qu e susciten t  che z nou s 

le s usage s exotique s (Lévi-Strauss ,  1962 :  277) .  A u moin s dan s un e 

certain e mesure ,  le s culture s son t  intelligible s le s une s au x autre s 

même s i  o n n e parl e jamai s tou t  à  fai t  d e l a même chose .  S i  l a 

métaphor e fétichist e a  fai t  un e auss i  bell e carrièr e dan s l a socio -

logi e d e Mar x e t  l a psychanalyse ,  i l  vau t  peut-êtr e l a pein e qu'o n 

s' y arrête .  L e détournemen t  d e l a notio n d e fétich e pa r  l a psycha -

nalys e a  permi s u n fécon d retou r  d'idées .  C'es t  e n tou t  ca s c e 

qu'enseignen t  le s réflexion s rassemblées ,  i l  y  a  seiz e an s déjà , 

par  l a Nouvell e Revu e d e Psychanalys e sou s l e titr e espiègl e d'"Objet s 

du Fétichisme "  (op .  cité) .  Le s contribution s d'A .  Adle r  e t  P .  Bonnaf é 

soulignen t  tou t  particulièremen t  l a valeu r  d e l'éclairag e psychanaly -

tiqu e pou r  le s anthropologues . 

Mai s e n c e qu i  concern e l a dimensio n social e d e l a croyanc e 

magico-religieuse ,  un e petit e excursio n d u côt é d e Mar x perme t  u n 

renversemen t  d e perspective .  L e retou r  e n anthropologi e d e quelque s 

idée s proposée s pa r  Mar x nou s invit e à  renonce r  à  tout e théori e d u 

fétichism e -  qu'i l  s'agiss e d'un e théori e exotiqu e o u d'un e théori e 

élaboré e à  parti r  d e catégorie s occidentale s -  a u profi t  d'un e 

analys e de s mécanisme s d e fétichisation .  L'illustratio n d e cett e 

démarch e pa r  l'étud e d'u n ca s particulie r  nou s permettr a d e propose r 

une synthès e provisoir e de s information s relative s au x objet s "forts " 

qui  son t  a u coeu r  de s pratique s rituelle s de s Minyank a d u Mali . 

Danièl e Jonckers ,  Philipp e Jesper s e t  moi-mêm e menon s depui s 197 2 

des recherche s a u sei n d e cett e populatio n établi e dan s l a savan e 
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arboré e d u su d d u pays2 .  Le s Minyank a offren t  l'exempl e d'un e sociét é 

villageois e vivan t  d e l a cultur e d u mi l  e t  d u coton .  De langu e 

"voltaïque" ,  il s  son t  cependan t  profondémen t  influencé s pa r  le s 

culture s mand é auxquelle s il s  on t  emprunt é d e nombreuse s institution s 

religieuses .  Ave c le s Dogon ,  le s Sénouf o e t  le s Bobo ,  il s  son t 

parmi  ceu x qu i  jusqu'ic i  on t  l e mieu x résist é à  l'impressionnant e 

progressio n d e l'Islam . 

La notio n d e yapèr è 

Chez le s Minyanka ,  l e die u créateu r  es t  Kl è (l e Ciel) .  Bo n e t 

mauvais ,  donneu r  d e vi e e t  donneu r  d e mort ,  associ é à  tou t  phénomèn e 

mais distant ,  i l  n'es t  pa s u n partenair e ritue l  privilégié .  Comme 

dans beaucou p d e religion s ouest-africaines ,  i l  fai t  u n pe u figur e 

de Die u " à l a retraite" .  I l  figur e e n têt e d e toute s le s prière s 

mais o n n e lu i  demand e qu'u n lointai n patronag e pou r  fabrique r  le s 

objet s appelé s  yapèrè 3 permettan t  d'agi r  su r  de s puissance s plu s 

manoeuvrables .  Ce s puissance s peuven t  êtr e pensée s indépendammen t 

des objets ,  mai s elle s n'agissen t  qu' à l'issu e d'u n processu s d e 

fabricatio n :  u n yapèr è doi t  êtr e "lié "  e t  "mis "  dan s u n village . 

Le die u créateur ,  Klè ,  conç u comme u n espac e infin i  e t  enveloppant , 

peut  s e passe r  d e suppor t  matériel ,  mai s toute s le s autre s puissance s 

s'appuien t  su r  ce s objet s fabriqués .  On n e s e content e pa s d e le s 

invoque r  d e manièr e abstrait e :  pou r  qu'elle s s e concrétisen t  locale -

ment ,  i l  fau t  fonde r  u n sanctuaire ,  acquéri r  de s yapèr è e t  le s 

"nourrir "  pa r  de s sacrifices .  Le s puissance s elles-même s n e son t 

pas personnalisée s e t  n e s'organisen t  pa s e n panthéo n hiérarchisé . 

Essentiellemen t  polymorphes ,  elle s apparaissen t  simultanément ,  e t 

de manièr e no n contradictoire ,  comme un e e t  multiples ,  mâle s o u 

2Des information s relative s à  ce s objet s on t  déj à ét é publiée s 
dans Jesper s  1976 , 1979 e t  198 3 ;  Joncker s  1976 e t  198 1 ;  Colley n 
et  Joncker s  198 3 ;  Colley n 197 5 e t  1982 .  Le s précision s apportée s 
par  D .  Joncker s  (1986 ,  sou s presse )  concernan t  le s rapport s masculin -
fémini n e t  l'allianc e complèten t  l'analys e proposé e ici . 

3pl .  :  yapèrl è ;  pa r  commodité ,  l e mot  ultérieuremen t  ser a laiss é 
au singulier . 
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femelles ,  immatérielle s o u matérielles ,  bonne s o u mauvaises .  Elle s 

tiennen t  d u die u puisqu'o n leu r  demand e l a vie ,  l a santé ,  l a naissanc e 

d'un e progéniture ,  l a pluie ,  le s récoltes ,  l a prospérité ,  etc. , 

mai s auss i  d u monstre ,  d e l'animal ,  d e l'êtr e humai n e t  d e l'obje t 

magique .  Quelque s récit s mythiques ,  le s chants ,  le s louange s e t 

le s prière s le s paren t  d e qualité s merveilleuse s e t  le s qualifien t 

de fauve ,  d'antilope ,  d e caïman ,  d e femm e rebelle ,  d e chasseur ,  d e 

sorcière ,  d e mère ,  d'homm e sincère ,  d'arbre ,  d e vieill e chos e qu i 

tue ,  d e chos e dangereuse ,  d e sing e mâle ,  d e queue ,  d'organe s sexuels , 

de lai t  nourricier ,  etc .  Le s puissance s qu i  "prennen t  e n bouche " 

en s'incarnan t  dan s u n posséd é (Nya ,  Nankon )  o u dan s u n porteu r  d e 

masque habilit é à  parle r  e n leu r  no m (Komo )  présenten t  l e plu s d e 

trait s anthropomorphes .  Elle s discutent ,  négocient ,  s e fâchent , 

manifesten t  toute s le s humeur s propre s à  l'êtr e humain . 

Le même mot ,  yapèrè ,  don t  aucun e étymologi e n'es t  établie , 

désign e auss i  bie n d e peti t  objet s personnel s qu e le s autel s de s 

grand s culte s publics ,  le s objet s protecteur s qu e le s objet s maléfi -

ques .  D'u n poin t  d e vu e théoriqu e i l  convien t  d e distingue r  ce s deu x 

catégories ,  bie n qu e le s recette s d e fabricatio n s e ressemblen t  e t 

que le s second s puissen t  s e développe r  à  parti r  de s premiers .  Dan s 

le s deu x cas ,  o n stimul e l'activit é d e l'obje t  e n lu i  offran t  u n 

sacrific e e t  e n prononçan t  un e incantatio n magique ,  mai s c'es t  seule -

ment  dan s l e cadr e de s grand s culte s qu'o n adress e un e prièr e à  un e 

puissanc e nommée.  Le s noms Nya ,  Nankon ,  Komo,  Manyan ,  Koro ,  Nama, 

Sandogno ,  Kono ,  Tyi-wara ,  Nantaganyo ,  Duga ,  Dagoro... ,  désignen t 

le s grand s cultes ,  le s puissance s auxquelle s il s  s e rapportent ,  le s 

objet s su r  lesquel s o n sacrifie ,  e t  l a sociét é formé e pa r  le s initiés . 

Une foul e d e petite s confrérie s relativemen t  autonome s son t  dis -

séminée s à  traver s l e pays .  Celle s qu i  on t  un e origin e commune 

entretiennen t  de s rapport s suivi s e t  s'inviten t  mutuellemen t  lor s 

des grande s manifestation s publiques .  Tan t  qu e le s prestation s e t 

le s cadeau x du s à  l a sociét é mèr e pa r  l a sociét é fill e n'on t  pa s 

ét é intégralemen t  acquittés ,  celle-c i  demeur e sou s tutelle ,  mai s 

dès qu e ce s obligation s son t  remplies ,  ell e s'émancipe ,  fai t  à  so n 

tou r  "de s filles "  e t  fini t  pa r  oublie r  so n origine .  Indépendammen t 



230 Jean-Pau l  Colley n 

de ce s "généalogies" ,  i l  arriv e qu e de s lien s d'amitié ,  e t  même 

d'adoption ,  s e nouen t  entr e société s no n apparentées .  Le s cérémonie s 

peuven t  mobilise r  entr e troi s e t  di x société s provenan t  d e village s 

voisins .  Pou r  le s initiés ,  un e successio n d e fête s tournante s animen t 

l a longu e saiso n sèche ,  ave c échange s d e bière ,  d e viand e sacrifi -

cielle ,  d e pagnes ,  d'argen t  e t  d e noi x d e cola .  Le s société s qu i 

son t  liée s s e doiven t  auss i  u n secour s mutue l  a u ca s où ,  pa r  exemple , 

un initi é n e parviendrai t  pa s à  assure r  l a soudur e entr e deu x ré -

coltes .  L a réputatio n d e certain s sanctuaire s n e dépass e pa s l a 

limit e d u quartie r  ;  cell e de s plu s réputé s s'éten d à  tou t  l e pays . 

A l'intérieu r  d'u n même village ,  le s sanctuaire s d e Nya ,  d u Komo o u 

de tout e autr e puissanc e s e livren t  concurrence .  Leu r  lutt e d'influen -

ce marqu e l a politiqu e villageois e mai s un e règl e d'anciennet é 

fondé e su r  l'ordr e "d'entré e a u village "  fix e le s préséance s e t 

limit e le s frictions . 

Pour  crée r  un e sociét é d'initiatio n dan s u n village ,  troi s o u 

quatr e chef s d e famill e s e groupent ,  concluen t  u n pact e d'amitié , 

et  déciden t  d e fonde r  u n sanctuaire .  Ce t  accord ,  scell é pa r  u n 

sermen t  (kali) ,  intervien t  entr e plusieur s personne s d e bo n renom , 

qui  von t  s e réparti r  le s fonction s e t  le s charges .  L e cult e es t 

toujour s à  l a foi s collecti f  (foroba )  e t  priv é (dyonkani )  :  i l 

repos e su r  u n larg e consensus ,  mai s l e matérie l  ritue l  n'appartien t 

qu' à un e seul e famille .  Celu i  qu i  a  pri s l'initiativ e d e fonde r  u n 

sanctuair e e t  a  "payé "  le s autel s e n devien t  l e détenteur .  A  c e 

titre ,  i l  es t  l e che f  d e l a société .  De so n vivant ,  i l  form e u n o u 

deux héritier s e t  leu r  livr e progressivemen t  so n savoir .  L a fonctio n 

s'hérit e pa r  ran g d'âge ,  a u sei n d u group e d e descendanc e e n lign e 

paternelle .  L a règl e d e successio n e t  d'héritag e a  résist é à  l a 

divisio n de s communauté s familiales .  Même s i  o n n e cultiv e plu s 

ensemble ,  su r  l e pla n cérémoniel ,  l'unit é d u segmen t  d e lignag e 

localis é s e maintient .  L'organisatio n social e repos e toujour s su r 

l'aîness e e t  su r  un e valorisatio n d e l a séniorité . 

I l  serai t  impensabl e qu e l a fonctio n d e che f  d e cult e s e trans -

mett e verticalement ,  d e pèr e e n fils ,  ca r  l e seu l  héritie r  légitim e 

est  l'aîn é de s descendant s d u fondateur .  L e secre t  de s autel s appar -

tien t  au x ancêtres ,  qu i  e n resten t  le s véritable s maître s e t  n e 
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reconnaissen t  comme interlocuteu r  humai n qu e l'aîné ,  celu i  qu i  leu r 

est  l e plu s proche4- .  Dan s l a pratiqu e rituelle ,  comme dan s l a vi e 

quotidienne ,  c e n'es t  pa s l e che f  d e cult e qu i  orchestr e le s action s 

de tous .  L a vi e institutionnell e s e fond e su r  un e certain e séparatio n 

des pouvoir s entr e chef s d e culte ,  musiciens ,  bouffons ,  sacrifica -

teurs ,  et ,  l e ca s échéant ,  possédés .  A u sei n d e chaqu e class e d'ini -

tiés ,  un e hiérarchi e verticale ,  régi e pa r  l'aînesse ,  contrôl e l e 

comportemen t  d e chacun .  L'idéa l  veu t  qu e ce s classe s recruten t  dan s 

des lignage s différents ,  c e qu i  renforc e l a crédibilit é d e l a société . 

Les différente s classe s d'initié s entretiennen t  de s "relation s à 

plaisanteries "  rituelle s  (senankuya )  qu i  désamorcen t  le s tensions . 

Bie n qu'i l  n' y ai t  pa s d e récit s mythique s bie n constitués , 

l'apparitio n de s yapèr è dan s l'histoir e humain e résult e toujour s d'u n 

événement  miraculeu x :  l'u n aurai t  ét é dérob é à  l'oryctérope ,  l'autr e 

serai t  u n do n d e Tyélèrè ,  l a femm e primordiale ,  u n autr e encor e aurai t 

ét é vol é pa r  u n chasseu r  au x nain s d e l a brouss e ( sighéshyinagbwèrè) , 

etc .  Bie n sûr ,  ce s objet s on t  un e apparenc e dérisoir e -  leu r  aspec t 

excrémentie l  d e boule s noirâtre s couverte s d e san g séch é fai t  même 

l'obje t  d e plaisanterie s -  mai s il s  résonnen t  d'u n éch o prestigieux . 

Une de s première s leçon s prodiguée s a u nouve l  initi é enseign e d e 

se méfie r  pa r  dessu s tou t  de s chose s "qu i  n e paien t  pa s d e mine "  : 

"Ce qu i  s e cach e sou s l'ongl e peu t  tue r  u n homme" .  L'aute l  d e Ny a 

l e plu s redoutabl e n'es t  guèr e plu s gro s qu'u n orteil .  Le s yapèr è 

"vivifient "  (tshongo) ,  il s  donnen t  l a forc e (baragha) ,  l a chanc e 

(karèsèghè) ,  l'espoi r  (jigi) .  Mai s pou r  garde r  leur s pouvoirs ,  il s 

doiven t  êtr e nourri s pa r  l e san g de s sacrifices .  L a viande ,  es t 

toujour s consommé e pa r  le s hommes,  mai s l e sacrific e s e justifi e 

exclusivemen t  pa r  l'obligatio n d e nourri r  l a puissance-obje t  qu i 

absorb e l a forc e contenu e dan s l e sang .  Ce do n (kan )  s'accompagn e 

d'un e prièr e prononcé e pa r  l e sacrificateu r  a u no m d u sacrifiant . 

4La primaut é d e l'âg e n'adme t  qu'un e seul e nuance :  quan d a u décè s 
d'u n che f  lignager ,  l e frèr e cade t  (classificatoire )  es t  plu s jeun e 
que l e fil s  (classificatoire) ,  un e préséanc e formell e lu i  es t  accordé e 
lor s de s sacrifice s à  caractèr e lignager . 
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Les yapèr è son t  bie n davantag e qu e de s récipient s (Tylor )  o u 

des réceptacle s (Haddon) .  Leu r  efficacit é tien t  à  leu r  procédur e 

de fabrication .  Bie n qu e chacu n d'entr e eu x ai t  s a spécialité ,  so n 

travai l  (bara) ,  il s  tenden t  tou s à  s e pose r  comme totalité s e t 

même à  intégre r  le s autre s puissances .  Le s grand s culte s mobilisen t 

de véritable s formation s d e plusieur s dizaine s d e yapèrè ,  comme 

on parl e d e formatio n pou r  de s avion s o u de s bateau x d e guerre .  Mai s 

ce son t  de s chose s qu e l'o n cache ,  qu'o n entour e d e secrets ,  qu'o n 

couvr e d'enveloppe s protectrices .  E n effet ,  leu r  puissanc e n e survi t 

que s i  l e détai l  d e leu r  compositio n échapp e au x investigation s 

des adversaire s d e ceu x qu i  le s détiennent .  Pa r  conséquent ,  tou t 

che f  d e famill e cherch e à  renforce r  so n statu t  e n s e posan t  comme 

détenteur ,  exclusi f  o u non ,  d'u n obje t  redoutabl e au x propriété s 

inconnues .  Pou r  c e faire ,  i l  adopt e deu x procédure s parallèle s : 

une procédur e d'allianc e dan s l e cadr e d'u n o u plusieur s grand s 

culte s e t  un e procédur e strictemen t  personnell e pa r  l'acquisitio n 

de yapèr è propres . 

Seul e un e trè s longu e enquêt e pourrai t  révéle r  l e yapèr è comme 

sign e insér é dan s un e logiqu e métonymiqu e qu i  lu i  donn e so n sens . 

Le microcosm e qu e formen t  le s yapèr è particip e d'u n vast e systèm e 

classificatoir e qu i  intègr e auss i  l a divinatio n e t  le s fabrication s 

magiques .  Déj à Maus s recommandai t  d'étudie r  l'obje t  qualifi é d e 

fétich e "te l  qu'i l  es t  défin i  pa r  l e cod e d e l a magi e e t  d e l a 

religion" ,  mai s c e mot  d'ordr e pré-structuralist e es t  particulièremen t 

difficil e à  suivre .  Comme dan s le s relation s qu'o n disai t  naguèr e 

totémiques ,  le s opposition s fournie s pa r  le s série s d e yapèr è doiven t 

bie n forme r  u n systèm e significatif ,  mai s chaqu e individ u n'e n 

détien t  qu'un e partie .  Nou s savon s qu'u n systèm e symboliqu e n' a 

nul  besoi n d'êtr e totalemen t  présen t  à  l a conscienc e pou r  fonctionner ; 

mais davantag e encor e qu e pou r  l a parent é o u l a mythologie ,  l a 

reconstitutio n d u cod e qu i  intègr e le s modalité s particulières , 

s'avèr e malaisée .  A u fu r  e t  à  mesur e de s progrè s d e l'investigation , 

l e systèm e sembl e s'éparpille r  sou s l'effe t  d u secre t  e t  de s spécula -

tion s liée s au x stratégie s sociales .  Comme s i  u n certai n flo u consti -

tuai t  un e d e se s loi s d e fonctionnement .  A  propo s d u sex e d'un e 

puissanc e tell e qu e Nya ,  d e l a compositio n d e se s autel s o u d'un e 
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recett e médicinale ,  l a caractéristiqu e majeur e sembl e êtr e l e polymor -

phism e e t  l a polysémie .  Dan s ce s conditions ,  i l  serai t  hâti f  d e consi -

dére r  comme représentative s d'u n culte ,  voir e d'un e cultur e tout e 

entière ,  quelque s modalité s d'u n ensembl e certainemen t  plu s complexe . 

Pour  prendr e tou t  so n sens ,  l a notio n structuralist e d e transformatio n 

devrai t  ic i  intégre r  un e analys e sociologiqu e d u secret . 

Bie n qu'i l  s'agiss e d'un e "matièr e réservée" ,  don t  o n n e parl e 

pas librement ,  i l  es t  possibl e d'obteni r  l a list e de s yapèr è d e 

certain s sanctuaires ,  leu r  compositio n e t  le s incantation s  (klisi-kan ) 

sans lesquelle s leu r  fabricatio n serai t  vaine . 

Les autel s d e Ny a 

Prenon s l'exempl e d u cult e d e Ny a qu i  es t  l e plu s répand u e n 

pays minyanka .  L e sanctuair e abrit e troi s sac s d e coto n renferman t 

plusieur s dizaine s d e yapèr è d e l a grosseu r  d'u n poing .  L a plupar t 

des initié s d e plu s d e quarant e an s connaissen t  "l e no m e t  l e travail " 

de chaqu e yapèr è mai s au-delà ,  leur s connaissance s varien t  fortement . 

Certain s initié s son t  respecté s e t  craint s à  caus e d e l'étendu e d e 

leu r  savoir ,  d'autre s passen t  pou r  ignorants .  Personn e n e reçoi t 

jamai s d'explication s complète s e t  systématiques .  L e savoi r  impliqu e 

une longu e quête ,  récompensé e pa r  de s résultat s proportionnel s au x 

effort s consentis .  On n'oblig e personn e à  s e perfectionne r  mai s e n 

principe ,  "s i  t u reste s dan s le s affaire s d e yapèrè ,  t u n'e n fini s 

pas d e chercher" . 

"Nya ,  dit-on ,  es t  u n peti t  mond e e t  i l  n e cess e d e s'étendre" . 

Ses autel s formen t  u n microcosm e ;  i l  opèr e un e synthès e d e tou s le s 

autre s cultes .  C'es t  ains i  qu'o n trouv e parm i  le s yapèr è d e Ny a 

dés forme s miniature s de s autel s Kan-sho o (jarr e d u village )  ,  Ka-shig é 

(boi s sacré) ,  Dasir i  (géni e d u village) ,  Nanko n (aute l  d e l a sociét é 

des chasseurs) ,  Many a (aute l  d e guerr e e t  d e chasse) ,  Kor o (sociét é 

d'initiatio n masculine) ,  Dub a (aute l  d'origin e bobo) ,  Serkol o (form e 

de Ny a mâle) ,  Nantaganyo n (aute l  d e l a sociét é de s bouffons) ,  Sandogn o 

(aute l  "hyène "  favorisan t  l'agriculture) ,  etc . 
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A parti r  d'un e bas e commune,  chaqu e famill e d e Ny a s'es t  cons -

titué e un e séri e spécifiqu e d'autels ,  qu e viennen t  encor e modifie r 

le s démarche s d e chaqu e che f  d e Nya .  "S i  t u t' y  connais ,  dit-on , 

t u transforme s Ny a à  t a main" .  Tou t  che f  d e Ny a "court "  :  i l  travaill e 

à renforce r  se s autel s pa r  l'adjonctio n d'objet s supplémentaire s 

que l'o n appell e yafaragha ,  "chos e ajoutée" .  Le s frontière s ethnique s 

importen t  peu .  A u cour s d e se s pérégrinations ,  u n che f  d e Ny a minyank a 

peut  trè s bie n acquéri r  u n aute l  bambar a e n pay s sénouf o e t  l'ajoute r 

à so n Nya .  Pou r  c e faire ,  i l  doi t  sacrifie r  u n poule t  su r  le s sac s 

de Ny a e n disan t  :  "J'a i  cherch é quelqu e chos e à  ajoute r  ;  est-c e 

que cel a peu t  êtr e mi s e n to i  ? "  S i  l e poule t  tomb e su r  l e dos ,  l e 

sacrific e es t  accept é e t  l'aute l  es t  incorpor é à  l a batteri e d u 

culte .  Celle-c i  n'es t  don c fix e n i  e n c e qu i  concern e l e contenu , 

ni  e n c e qu i  concern e l e nombre .  Voic i  cependan t  quelque s observation s 

générales ,  basée s su r  u n inventair e de s série s d'objet s provenan t 

de troi s sanctuaire s d e Nya . 

Les autel s son t  fabriqué s pa r  l'agglomératio n d e fragment s 

divers .  A  chaqu e étap e d e l a confection ,  ce s fragment s son t  lié s 

par  de s fil s  rouges ,  noir s e t  blancs ,  e t  collé s pa r  différente s 

sorte s d e terr e e t  d e substance s sacrificielles .  L e sacrific e sanglan t 

au-dessu s d e ce t  amalgam e s e fond e su r  u n systèm e d e rapprochement s 

analogique s e t  su r  un e théori e d e l'énergie .  L e suppor t  d e l'aute l 

renferm e e n effe t  un e énergi e statique ,  tandi s qu'un e énergi e fluid e 

s' y ajout e sou s form e d'eau ,  d e bière ,  d e crèm e d e mil ,  d e sang , 

de noi x d e col a e t  d e piment s mâchés ,  d e plumes ,  d e poils ,  d e poudre s 

végétale s don t  o n endui t  le s objet s o u ave c lesquelle s o n le s fume . 

Voyons d'abor d le s élément s constitutif s d e ce s autels ,  sachan t 

qu' à chacu n d'eu x correspon d un e poudr e médicinal e conservé e sépa -

rément .  Administré e secrètement ,  cett e préparatio n jou e l e rôl e d e 

vecteur ,  rée l  o u imaginaire ,  d e l'efficacit é d e l'autel . 

La plupar t  de s autel s on t  pou r  bas e de s racine s :  "le s yapèrè , 

dit-on ,  c e son t  de s arbres" .  D'un e manièr e générale ,  l a racin e es t 

considéré e comme u n obje t  miraculeu x qu i  cré e l a vi e à  parti r  d u 

monde souterrai n d e l a mort .  Ce s composant s végétau x son t  trè s 

secrets ,  no n seulemen t  e n c e qu i  concern e le s racines ,  mai s auss i 

le s feuilles ,  le s écorces ,  l e gu i  d e différent s arbre s e t  l a manièr e 
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de le s réduir e e n poudre .  C'es t  e n raiso n d e l a théori e d e l a forc e 

(nyama )  qu e le s diverse s sorte s d e gu i  son t  particulièremen t  prisées . 

Le gu i  pomp e l'énergi e pou r  l'accumule r  tandi s qu e l e tron c qu i  l e 

port e s'affaiblit .  Vivan t  au x dépen s d'un e autr e espèce ,  i l  ajout e 

le s qualité s d e celle-c i  au x siennes . 

Tout  yapèr è importan t  comport e u n noya u métalliqu e (or ,  cuivre , 

ou fer) .  Beaucou p renfermen t  de s produit s d e l a forg e miniaturisés . 

La meilleur e défens e étan t  l'attaque ,  bie n de s yapèr è son t  délibé -

rément  agressifs .  Ce s "noyaux "  métallique s on t  u n aspec t  figurati f 

(arm e o u outil )  mai s il s  son t  soustrait s a u regar d pa r  le s racine s 

et  tou s le s produit s don t  o n le s entoure .  Ce s petite s maquette s 

ultra-secrète s n e son t  don c pa s de s signe s destiné s à  u n systèm e 

de communication .  Elle s son t  e n quelqu e sort e de s images-acte s 

qui ,  intégrée s dan s un e préparatio n magique ,  doiven t  confére r  à 

celle-c i  le s qualité s miraculeuse s de s premier s outil s  e t  arme s 

révélé s au x hommes pa r  le s esprit s  (jinè) .  Elle s s e présenten t  comme 

l a projectio n d'u n cod e sociologiqu e fortemen t  imprégn é pa r  l e 

vocabulair e guerrie r  d e 1'époqu e précoloniale .  On pourrai t  parle r 

"d'arme s symboliques "  ,  tan t  leur s noms e t  leu r  organisatio n emprunten t 

à l'idéologi e d e l a lanc e e t  d u carquois .  On trouv e no n seulemen t 

parmi  le s yapèr è d e Nya ,  l e "che f  d e guerre "  (kashi-folo) ,  ave c 

ses "éclaireurs "  (nyablabla) ,  se s "lanciers "  (tama-fè) ,  se s "archers " 

(singbweghé-fè ) ,  e t  se s "fusiliers "  (marfa-fè) ,  mai s auss i  l a "chaîne " 

(shoeh) ,  l a "lance "  (tara.) ,  l e "sabre "  (gnopara) ,  l a "hache " 

(katyèrèkè) ,  l e "couteau "  (gmuu) ,  l a "flèche "  (gmagha) ,  le s "pinces " 

(shèrèyè) ,  l e "casse-tête "  (gbagha) ,  l a "bague "  (kapelene) ,  l a 

"houe "  (soo) ,  e t  le s "aiguilles "  (museme) .  C'es t  notammen t  parc e 

qu'i l  façonn e ce s objet s métallique s qu e l e forgero n bénéfici e 

d'u n prestig e particulier .  Héritie r  d u premie r  homme appar u su r 

terre ,  i l  perpétu e l a ligné e d u héro s civilisateur .  Jadis ,  i l  s e 

tenai t  à  l'écar t  de s champ s d e bataille .  I l  n' a aucun e vocatio n 

au pouvoir ,  mai s i l  maîtris e l'ea u (i l  creusai t  le s puits) ,  le s 

secret s d e l a terr e (o ù i l  trouvai t  l e minerai) ,  l e fe u (essentie l 

au travai l  d e l a forge) .  De plus ,  comme fabrican t  de s outils ,  de s 

armes e t  de s "noyaux "  de s autels ,  i l  es t  l'initiateu r  de s techniques . 
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L'enclum e étan t  considéré e comme un e sort e d e prototyp e d e tou s le s 

yapèrè ,  l e forgero n joui t  d'un e préséanc e qu'i l  tourn e d'ailleur s 

généralemen t  e n dérision .  Tou t  e n passan t  pou r  l e plu s dangereux , 

l'aute l  tumpugn o (l'enclume )  a  l a particularit é d'assure r  le s fonc -

tion s pacifique s d e réconciliateur .  C'es t  so n pouvoi r  dissuasi f  qu i 

l'habilit e à  impose r  l a médiatio n e t  à  favorise r  l a concorde ,  à 

l'aid e d e deu x autre s autel s appelé s le s "conciliateurs "  (susutaghi) . 

Un nombr e importan t  d'objet s renfermen t  de s parcelle s d u corp s 

des animau x sauvage s don t  il s  porten t  le s noms :  calao s  (tugbwagh a 

et  klèto) ,  hyèn e (sandogno) ,  vautou r  (tumpugno) ,  oryctérop e (timba) . 

Ce bestiair e repos e vraisemblablemen t  su r  u n substra t  mythologiqu e 

dont  n e subsist e qu'un e imageri e épars e :  1'oryctérop e connaisseu r 

de l a terr e souterraine ,  l e peti t  cala o appelan t  l a pluie ,  l e cala o 

d'Abysini e célibatair e malheureux ,  l'engouleven t  ennem i  de s enfants , 

l e lièvr e rus é a u souffl e desséchant ,  l a tourterell e bie n informée , 

l e cynocéphal e ancêtr e d u forgeron ,  l e vautou r  aîn é de s animaux , 

etc .  Quelque s récit s appartenan t  à  de s genre s littéraire s diver s 

évoquen t  encor e ce s figures ,  san s forme r  toutefoi s d e réci t  continu . 

Dans l e procè s d e fabricatio n de s yapèrè ,  l'intégratio n d e parcelle s 

particulièremen t  chargée s d e forc e prélevée s su r  l e corp s de s animau x 

(têtes ,  queues ,  poils ,  pattes ,  plumes ,  griffes )  constitu e un e opé -

ratio n essentielle .  Le s queue s  (nanga )  formen t  un e catégori e spécial e 

de yapèr è agressifs ,  qu'il s  s e présenten t  d e manièr e autonom e (comm e 

objet s personnels )  o u qu'il s  fassen t  parti e d e l a panopli e d u cult e 

de Nya . 

Parmi  le s autel s d e Nya ,  o n reconnaî t  de s petit s casse-tête s 

de chasseur ,  modèle s miniaturisé s de s autel s qu e port e l e posséd é 

du Nankon ,  u n autr e cult e important .  L e casse-têt e es t  l'archétyp e 

de l'arm e ave c laquell e l e premie r  chasseu r  assenai t  l e cou p d e 

grâce .  Tout e un e séri e d e yapèr è "décalquent "  le s technique s d e 

chasse ,  ave c leur s charmes ,  leur s pièges ,  leur s recette s magiques . 

Le chasseu r  es t  auréol é d'u n prestig e particulier .  I l  occup e un e 

positio n d e médiateu r  entr e l a brousse ,  conçu e comme u n lie u originel , 

sourc e d e toute s le s connaissances ,  e t  l e village .  L'origin e de s 

yapèr è es t  presqu e toujour s attribué e à  u n chasseu r  qu i  le s aurai t 

obtenu s de s animau x o u de s génie s  (jinè )  d e l a brousse .  Connaisseu r 
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des plante s e t  de s substance s animales ,  l e chasseu r  rempli t  souven t 

l a fonctio n d e guérisseur . 

Quelque s autel s on t  pou r  vocatio n d'assure r  l e succè s d u sanc -

tuair e e t  d'attire r  au x cérémonie s u n publi c nombreux .  Il s  son t 

fabriqué s à  bas e d'animau x e t  d'objet s évoquan t  l a foul e (terr e d e 

fourmilière ,  fourmis ,  sauterelles )  o u l e pouvoi r  d'attire r  de s 

adepte s (figues ,  miel) .  L e principa l  aute l  port e l e no m d e kuyir i 

("appell e l e village") ;  comme so n no m l'indique ,  i l  attir e le s 

villageoi s le s jour s d e sacrifice .  I l  es t  fum é ave c de s plume s 

calcinée s d e vautour ,  matéria u doublemen t  propr e à  symbolise r  l e 

gran d nombr e :  le s plume s son t  auss i  nombreuse s su r  l e corp s d e 

l'oisea u qu e l e son t  le s sauterelle s convoitée s pa r  l e vautour , 

lor s de s feu x d e brousse . 

Plusieur s autel s rattachen t  Ny a à  un e chaîn e d'ancêtres ,  qu'i l 

s'agiss e de s ancêtre s ayan t  habit é l e lie u o u de s ancêtre s lié s à 

des sanctuaire s plu s anciens .  Il s  exigen t  l e prélèvemen t  d e terr e 

et  d e fragment s divers ,  prè s d e l a plu s ancienn e port e d u village , 

prè s d u premier s puits ,  a u carrefour ,  a u cimetière ,  dan s l a plu s 

ancienn e cuisine ,  etc .  On y  incorpore ,  ave c l e temps ,  un e phalang e 

de l'inde x o u l a rotul e de s aîné s décédés .  L e doig t  symbolis e leu r 

enseignemen t  qu'i l  fau t  aujourd'hu i  applique r  ;  l e geno u symbolis e 

le s démarche s qu'il s  on t  effectuée s e n brousse ,  à  l a recherch e de s 

"médicaments" ,  o u dan s d'autre s villages ,  auprè s d e grand s connais -

seurs .  Ce s défunt s n e figuren t  pa s l à e n tan t  qu'ancêtre s lignager s 

mais e n tan t  qu'ancêtre s fondateur s d u culte .  Ayan t  cré é le s yapère , 

il s  garden t  u n certai n contrôl e su r  eux .  On peu t  même dir e qu'il s 

y son t  intégrés .  Dan s le s louanges ,  le s puissance s son t  appelée s 

par  l e no m d e l'ancêtr e fondateu r  :  Koné-Diarr a o u Togola-Bankal i 

pour  Nya ,  Goït a e t  Kon é pou r  l e Nankon ,  Morib a pou r  l e Komo,  Menkor o 

Coulibal i  pou r  certain s Tya-wara ,  etc .  L e simpl e énonc é d e c e no m 

et  d e celu i  d'ancien s chef s d e cult e excit e l a puissanc e e t  stimul e 

le s objet s actifs .  Lor s de s procession s semestrielles ,  le s possédé s 

de Ny a s e précipiten t  fréquemmen t  ver s l e cimetière .  Là ,  il s  s e 

couchen t  su r  le s tombes ,  écouten t  le s recommandation s de s aîné s 

disparu s e t  le s transmetten t  au x vivants . 
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L'aute l  Naghoo-nu ,  "mèr e de s enfants" ,  es t  responsabl e d e l'appe l 

des enfant s su r  terre .  C'es t  lu i  qu i  fai t  d e Ny a l e yiri-fol o ("maîtr e 

de l'appel" )  de s enfants ,  qu i  reçoiven t  d e o e fai t  u n no m théophore , 

comme Nyazyé ,  Nyanyéré ,  Nyangolo ,  Warazyé ,  etc .  Ce mécanism e assur e 

à l a foi s l a réincarnatio n de s principe s spirituel s de s ancêtre s 

et  l a perpétuatio n d u culte .  Le s enfant s apparaissen t  à  leur s propre s 

yeu x e t  à  ceu x d e leu r  entourag e comme consubstantiellemen t  lié s à 

l a puissanc e qu i  le s a  appelés . 

D'autre s yapèr è protègen t  e t  favorisen t  le s talent s de s diffé -

rente s classe s d'initiés ,  telle s qu e le s chanteurs ,  le s bouffon s 

et  le s possédés .  L a cris e d e possessio n n e saurai t  s e concevoi r 

sans l'interventio n d e certain s objets .  Le s  yapèrè-jor o ("autel s 

qui  parlent" )  son t  chargé s d e recrute r  le s possèdes ,  d e le s forme r 

et  d e leu r  dicte r  le s message s d e Nya .  On di t  qu'il s  "donnen t  un e 

bouch e à  Nya" .  L e tuntun-jy é (message-refuser) ,  don t  l a poudr e 

comport e de s substance s hallucinogènes ,  ramèn e l'individ u "chois i 

par  Nya "  qu i  ferai t  min e d e refuse r  l e rôl e d e posséd é à  d e meilleure s 

dispositions . 

Autr e paradigme ,  celu i  d e l a sorcelleri e qu i  démontr e qu e s i 

Nya peu t  lutte r  contr e c e fléau ,  c'es t  e n tan t  qu e sorcie r  suprême . 

Les Minyank a groupen t  sou s l e même terme ,  sinkama ,  deu x type s d'acti -

vité s e t  d e représentation s don t  l a distinctio n witch/sorcere r  n e 

suffi t  pa s à  rendr e compte .  L e premie r  donn e form e à  l a craint e 

d'un e persécutio n d u group e lignage r  pa r  u n ennem i  intérieu r  clan -

desti n (surtou t  féminin )  capabl e d e s e livre r  à  de s meurtre s sacri -

ficiel s invisibles .  L e secon d exprim e l a lutt e d'influenc e magico -

religieus e à  laquelle ,  dan s un e certain e mesure ,  tou t  l e mond e s e 

livre .  I l  exist e e n effe t  tout e un e panopli e d'attaque s occultes , 

dont  l a plupar t  s'appuien t  su r  le s yapère .  Plusieur s autel s typique s 

de l a sinkam a son t  présent s dan s l e matérie l  d e Ny a :  nampogho , 

kortè ,  benjugu ,  satyè ,  sinkamashoo ,  etc .  E n énonçan t  l e no m d'u n 

ennemi  e t  e n prononçan t  un e incantatio n spéciale ,  o n peu t  "l'attacher " 

sur  u n yapèr è dan s l'intentio n d e l e tue r  o u d e l e rendr e malade . 

Le yapèr è de s un s peu t  don c fair e l e malheu r  de s autre s :  j e peu x 

êtr e tu é pa r  l e yapèr è d e mon ennemi .  Certain s objet s permetten t 
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d'attaque r  de s proches ,  d'autre s de s individu s lointains .  Leu r  no m 

dénot e l e degr é d e proximit é d e l a cibl e :  l e cercl e de s ami s  (nyi -

gbo,  amis-tuer) ,  l a parent é (tshi-gbo ,  famille-tuer) ,  le s "étrangers " 

(kin-gbo ,  autres-tuer) ,  le s ennemi s déclaré s  (jugu-gbo ,  ennemi-tuer) , 

etc .  Ce son t  le s yapèr è appelé s  shikorl o (chasseur s d e brousse ) 

qui  permetten t  à  Ny a d'attaque r  le s sorciers . 

Pour  fabrique r  le s autel s d e Ny a e t  d'autre s puissance s liée s 

à l a lutt e anti-sorcelleri e i l  fallai t  autrefoi s un e doubl e mor t 

humaine ,  l'un e perpétré e pa r  le s hommes e t  l'autr e pa r  l a puissanc e 

elle-même .  L e sacrific e d'u n capti f  d e guerr e permettai t  l a confectio n 

des autel s qu i  exigen t  de s poudre s provenan t  d'organe s humain s 

pile s :  coeur ,  foie ,  vésicul e biliaire ,  os ,  etc .  Longtemp s aprè s 

l a pacification ,  ce s poudre s on t  continu é à  circuler ,  ca r  e n raiso n 

d'un e efficacit é métonymique ,  d e trè s petite s quantité s peuven t 

suffire .  L'impossibilit é d e renouvele r  ce s ingrédient s compt e aujour -

d'hu i  parm i  le s facteur s qu i  comprometten t  l a confectio n de s autels . 

La second e mor t  n'es t  pa s considéré e comme u n sacrifice :  ell e 

était ,  dit-on ,  provoqué e pa r  l a puissance ,  san s interventio n humaine . 

Pendant  qu e l'o n fabriqu e e n brousse ,  à  proximit é d u village ,  le s 

dernier s autels ,  i l  fau t  qu'i l  meur e quelqu'u n "don t  o n connaî t  l e 

nom".  Tan t  qu e c e décè s n' a pa s lieu ,  le s autel s n e peuven t  entre r 

au village .  E n effet ,  leu r  finitio n exig e u n pe u d e terr e provenan t 

d'un e tomb e fraîchemen t  creusé e e t  l e fi l  servan t  à  lie r  le s boi s 

du brancar d mortuaire .  Ceu x qu i  fabriquen t  le s autel s cachen t  ce s 

dernier s e n brouss e e t  attenden t  l'annonc e d'u n décès .  Tout e mor t 

survenan t  pendan t  cett e périod e es t  immanquablemen t  attribué e à  l a 

puissanc e don t  le s autel s son t  e n gestation .  C'es t  c e qu i  vau t  à 

ce Ny a s a réputatio n d e sérieux ,  e n qualit é d e tueu r  e t  d e sorcie r 

suprême .  E n s'installan t  a u village ,  l e complex e puissanc e +  autel s 

s'impos e pa r  u n act e comparabl e à  ceu x qu e so n entré e a  pou r  bu t 

de prévenir .  L e rit e d'installatio n serr e a u plu s prè s l'act e défendu . 

I l  révèl e qu e l a puissanc e n'es t  n i  bonn e n i  mauvais e mai s forte . 

Sa violenc e es t  propr e à  signifie r  l'arbitrair e qu i  es t  l'essenc e 

même d e tou t  pouvoi r  supérieur . 
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Echang e d e messag e e t  transfer t  d'énergi e 

Pour  êtr e maintenu s e n vie ,  ce s objet s doiven t  êtr e nourri s pa r 

l e san g d e sacrifice s a u cour s d e grande s cérémonie s semestrielles . 

Ces rite s permetten t  d'entreteni r  l a forc e statiqu e qu e renferm e 

l e suppor t  d e l'obje t  pa r  l'adjonctio n d'un e énergi e fluid e contenu e 

dans de s matière s liquides .  L a notio n d e yapèr è e n tan t  qu'obje t 

for t  n e peu t  s e concevoi r  san s effusio n d e sang .  L e sacrific e n e 

suffi t  pa s pou r  crée r  u n yapèrè ,  mai s i l  n'es t  guèr e d e yapèr è 

qui  n e doiv e périodiquemen t  êtr e endui t  d e sang .  I l  fau t  "nourrir " 

le s puissance s religieuse s pou r  le s service s qu'elle s rendent ,  l e 

premie r  d e ce s service s étan t  d'épargne r  leur s adepte s e t  d e mainteni r 

en vi e ceu x qu'elle s on t  "appelés "  su r  terre .  Chaqu e obje t  ayan t 

ses interdits ,  i l  fau t  auss i  "réparer "  le s offense s ;  travai l  d'autan t 

plu s délica t  qu e l'o n n'es t  pa s toujour s inform é de s erreur s commises . 

Le sacrific e e t  l e traitemen t  de s autel s postulen t  don c un e 

circulatio n d e message s :  le s hommes communiquen t  ave c le s puissance s 

religieuses ,  généralemen t  e n demandan t  l a bienveillanc e d e Kl é 

(Dieu )  e t  e n passan t  pa r  l'intermédiair e de s ancêtres .  Pa r  l a prière , 

l e messag e v a de s hommes ver s l a puissanc e :  dan s l e sen s inverse , 

i l  s'exprim e pa r  l a divinatio n e t  l a possession .  L e sacrific e lui-mêm e 

admet  un e dimensio n divinatoire .  Chaqu e foi s qu e l'o n offr e u n 

chie n à  Nya ,  i l  fau t  auss i  sacrifie r  "l e poule t  d e l a têt e d u chien" . 

C'es t  l a positio n d e c e poule t  à  l'agoni e qu i  indiqu e s i  l e chie n 

a ét é accepté ,  l e signa l  fonctionnan t  su r  l e mode binair e :  positi f 

(l e poule t  tomb e su r  l e dos )  /  négati f  (i l  n e tomb e pa s su r  l e 

dos) .  Mai s l a communicatio n impliqu e auss i  un e circulatio n d'énergie . 

Le term e nyama ,  conn u e t  compri s dan s un e bonn e parti e d e l'Afriqu e 

de l'Ouest ,  ren d compt e d e cett e conceptio n d e l a forc e vitale . 

En fonctio n de s élément s entran t  dan s l a compositio n de s yapèr è 

et  d e l'adéquatio n de s sacrifices ,  l e nyam a réalis e le s "travaux " 

spécialisé s de s différent s autels .  L e rit e sacrificie l  vis e à  l e 

canaliser ,  à  l'attirer ,  à  l e détourner ,  à  l e stocker .  L'aspec t 

énergétiqu e es t  essentie l  à  l a compréhensio n d e l a notio n d e yapèrè : 

celui-c i  s e charg e d e l a forc e libéré e pa r  l a mor t  violent e e t 
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véhiculé e pa r  l e sang .  L'analys e d e Marce l  Griaul e à  propo s de s 

Dogon vau t  certainemen t  pou r  le s Malinke ,  le s Bamana e t  le s Minyanka : 

"L'aute l  es t  l e carrefou r  puissance-victim e et ,  pa r  suite , 
puissance-sacrifiant .  I l  es t  auss i  l e réservoi r  o ù boi t  l a puis -
sance ,  o ù puis e l e sacrifiant .  I l  représent e d e plu s l a puissance" . 
(Griaule ,  1940: 27 -130) . 

C'es t  évidemmen t  parc e qu'i l  es t  un e substanc e fluid e contenu e 

dans l e corp s de s être s vivant s e t  don t  tout e "fuite "  peu t  entraîne r 

l a mort ,  qu e l e san g apparaî t  comme suppor t  d e l a forc e vitale .  Un e 

forc e qu i  n'es t  jamai s auss i  visibl e e t  présent e qu e lorsqu'ell e es t 

menacée d e disparaître .  L'effusio n d e san g es t  précédé e d'un e offrand e 

d'ea u qu i  donn e so n no m e t  résum e l'ensembl e d e l a séquenc e sacrifi -

cielle .  On di t  pa r  exempl e :  "l e jou r  o ù o n a  vers é l'ea u à  Nya" , 

ou bie n "Nya ,  voic i  to n eau ,  accepte-l a d e jou r  comme d e nuit..." . 

Dans un e deuxièm e offrande ,  l'ea u es t  associé e a u grain ,  sou s form e 

de crèm e d e mi l  (dègè )  e t  d e bière ,  elle-mêm e défini e comme d e 

"l'ea u d e mil" .  L e symbolism e d e c e gest e es t  clai r  :  l'aspersio n 

de quelque s goutte s suffi t  pou r  relance r  l e cycl e cosmique .  Mai s 

si  l'ea u apparaî t  comme l'élémen t  premie r  (l e plu s ancien) ,  ell e 

est  voué e à  disparaître .  Ne pouvan t  permettr e l e stockag e d e l'éner -

gie ,  ell e annonc e l e recour s a u sang ,  un e substanc e plu s pâteuse , 

qui  peu t  êtr e pétri e e t  collé e su r  u n suppor t  solide .  Lor s d u sacri -

fic e à  Nya ,  l'ea u es t  versé e pa r  terr e :  "Nya ,  voic i  to n eau ,  j e l a 

vers e à  te s pieds ,  no n su r  l a tête" .  L e sang ,  lui ,  es t  vers é su r 

le s yapèr è qu i  on t  ét é déposé s dan s d e grande s jarres .  On le s "crépit " 

(wologho )  d e sang ,  à  l a mai n e t  c e san g n e s'écoul e pa s complètement . 

I l  "s'arrêt e su r  l e yapèrè "  qui ,  à  force ,  s e recouvr e d'un e croût e 

noirâtr e e t  pren d d u volume .  Tou t  s e pass e comme s i  l e meurtr e 

sacrificie l  visai t  à  retenir ,  à  fixer ,  à  accumule r  l a forc e libéré e 

par  l a "liquidation "  d'être s vivants .  Pa r  l a mort ,  ceux-c i  s e déchar -

gent  d'un e puissanc e qu i  n e peu t  s e conserve r  qu'e n de s objet s spécia -

lemen t  conçu s pou r  l'absorber .  L a fabricatio n d u yapèr è elle-même , 

pui s so n entretien ,  pass e pa r  u n d e ce s acte s violent s don t  l a 

finalit é n'es t  pa s tan t  1'oblatio n (l'offre )  qu e l'effor t  d e rétentio n 

des force s dégagée s pa r  1'égorgement . 
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Aspect s magique s d e l a pratiqu e religieus e 

En dehor s de s cérémonie s semestrielles ,  le s chef s d e Ny a e t  le s 

initié s important s peuven t  avoi r  besoi n d'u n de s autel s d e leu r 

batteri e d e culte ,  pou r  u n "travail "  particulier .  Il s  procèden t 

alors ,  à  l'intérieu r  d u sanctuaire ,  à  de s sacrifice s visan t  à  un e 

efficacit é précise .  A u lie u de s poulet s e t  de s chien s d u cult e 

public ,  il s  égorgen t  e n secret ,  selo n un e procédur e rigoureuse , 

des lézards ,  de s margouillats ,  de s caméléons ,  de s souris ,  etc . 

Plutô t  qu'u n rit e religieux ,  ce s acte s s'apparenten t  au x sorti -

lèges ,  charmes ,  philtre s e t  poisons .  Dan s ce s opérations ,  l e recour s 

à de s poudres ,  le s incantations ,  l'énonc é d u no m d e l a personn e 

visée ,  l'adjonctio n d'élément s métonymique s "valan t  pou r  cett e 

personne "  (excréments ,  téguments ,  vêtements ,  traces ,  etc.) ,  passen t 

pour  essentiels . 

Le mot  wèrè ,  employ é dan s l e même context e qu e yapèrè ,  évoqu e 

le s recette s d e fabricatio n de s autel s e t  de s médicament s qu i  leu r 

correspondent .  Wèr è e t  yapèr è son t  quasimen t  interchangeables , 

mais l e premie r  signifi e littéralemen t  "feuilles" ,  e t  pa r  extensio n 

remède ,  médicament ,  autel ,  culte .  Quan d o n di t  "wèrè" ,  le s substance s 

végétale s liée s à  l'obje t  d e cult e viennen t  immédiatemen t  à  l'esprit . 

Les Minyank a francophone s traduisen t  souven t  l e mot  pa r  remède . 

C'es t  un e solutio n acceptabl e pou r  pe u qu'o n l'entend e comme remèd e 

à tou s le s problème s qu e pos e l a vie . 

Shibé ,  qu i  signifi e "poudres" ,  correspon d à  l a notio n africain e 

de médicament .  I l  peu t  s'agi r  d e drogues ,  d e poiso n o u d e substance s 

plu s magique s qu e réellemen t  active s su r  l e pla n pharmacologique . 

Ces poudre s son t  auss i  bie n destinée s au x yapèr è qu'au x hommes. 

Les yapèr è recouvert s d e san g frai s son t  "renforcés "  pa r  l e saupou -

drag e o u l a fumigatio n d e préparation s don t  l a recett e demeur e 

rigoureusemen t  secrète .  Pou r  le s chef s d e culte ,  l a connaissanc e 

de ce s substance s es t  s i  important e qu'u n aphorism e di t  :  "S i  t u 

entend s qu'u n yapèr è es t  bon ,  c'es t  grâc e au x poudre s à  verser" . 

Le che f  d e Ny a es t  à  l a foi s savant ,  prêtre ,  guérisseur ,  devi n 

et ,  d'un e certain e manière ,  sorcie r  (sikan-folo) .  L'acquisitio n d e 

yapèr è n'es t  pa s u n act e ponctue l  :  c'es t  un e entrepris e d e stockag e 
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de force s e t  d'accumulatio n d e puissanc e d e longu e haleine .  Le s 

pouvoir s su r  l'invisibl e doiven t  fair e leur s preuve s dan s l e mond e 

visibl e d e l a vi e quotidienn e :  i l  fau t  qu e le s adepte s d u cult e 

se senten t  protégés .  Quan d l e che f  d u cult e acquier t  le s autels , 

i l  doi t  fourni r  u n effor t  personne l  pou r  le s renforce r  e t  connaîtr e 

le s poudre s végétale s indispensable s à  leu r  efficacité .  S'i l  n e 

connaî t  pa s le s arbre s correspondan t  à  chaqu e catégori e d'autel s 

et  le s recette s d e fabrication ,  so n sanctuair e es t  vou é à  péricliter . 

Quand su r  un e longu e périod e le s chef s d e cult e s e révèlen t  com -

pétents ,  le s autel s accumulen t  un e puissanc e formidable ,  u n pe u 

comme s i  le s effort s d e tou s ceu x qu i  s e son t  succédé s à  cett e 

chefferi e avaien t  ét é capitalisés .  Un e sort e d e valeu r  ajoutée 5 

marque chaqu e transfer t  d e matériel ,  chaqu e nouvea u che f  déployan t 

tout e so n habilit é à  renforce r  l a crédibilit é d e se s autels .  Auss i 

l e che f  d e Ny a affecte-t-i l  un e par t  d e se s ressource s à  l a recherch e 

de c e savoi r  supplémentaire ,  qu'o n appell e shomalé .  Littéralement , 

l e mot  signifi e "c e qu'o n achèt e pou r  mettre" .  Voic i  comment  u n 

che f  d e Ny a expliqu e c e qu e doi t  fair e l e nouvea u che f  d e sanctuair e 

quand o n lu i  donn e le s autel s : 

"Dès qu'o n a  fin i  d e le s noue r  pou r  t e le s donner ,  toi-même ,  t u 
mets l a vérit é e n to i  e t  t u fai s l e travai l  afi n qu e Ny a ai t  un e 
bonne renommée .  S i  t u le s laisse s là-ba s e n t e bornan t  à  sacrifie r 
des chien s dessu s san s cherche r  le s arbres ,  à  quo i  Ny a va-t-i l  t e 
servi r  ?  Ce n'es t  qu e d e l a viand e qu e t u tue s bêtemen t  pou r  manger . 
Depui s qu e Ny a a  ét é attaché ,  to i  che f  d e Nya ,  s u t u n'e s pa s 
arriv é à  connaîtr e l e shomalé ,  qu e connais-t u d e Ny a ?  T u n e connai s 
rie n d e Nya" .  (Wolobougou ,  1984) . 

En fonctio n d u savoir-fair e d u che f  d e cult e e t  d e ceu x qu i 

l'assistent ,  le s yapèr è acquièren t  un e sort e d e cote ;  l a concurrenc e 

est  sévère .  A  l a manièr e d'un e entrepris e don t  le s gestionnaire s 

manifesten t  u n talen t  variable ,  le s sanctuaire s connaissen t  de s 

haut s e t  de s ba s a u gr é de s ajout s judicieu x o u de s erreur s de s 

haut s responsables .  Ce s derniers ,  e n tan t  qu'individu s fort s accordan t 

leu r  appu i  à  ceu x qu i  s e metten t  sou s leu r  protection ,  s'offren t 
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évidemmen t  comme cibles .  Auss i  le s grand s initié s disposent-ils , 

en plu s de s autel s placé s dan s le s sac s d u sanctuair e e t  don t  l a 

somme port e l e no m d e Nya ,  d'objet s visan t  à  assure r  leu r  sécurit é 

et  cell e d e leur s proches .  Chacu n garde ,  pa r  exemple ,  dan s u n coi n 

discre t  d e s a case ,  u n aute l  qu i  port e l e jol i  no m d e Nyusigengné , 

"cale-tête" ,  parc e qu'i l  "soutient "  e t  perme t  d e dormi r  e n paix . 

La réificatio n de s rapport s sociau x 

L'intérê t  véritabl e d e l'ethnologi e consist e à  décele r  de s 

logique s qu e l'o n puiss e comparer .  Parti r  d e c e qu e le s Minyank a 

disen t  e t  d e c e qu'il s  s e représenten t  s'imposai t  comme un e étap e 

nécessair e afi n d e dresser ,  comme dirai t  Mauss ,  l e "catalogu e de s 

catégories "  don t  il s  s e servent .  L'analys e doi t  ensuit e dépasse r 

l e poin t  d e vu e selo n leque l  l e yapèr è sembl e tout-puissan t  e t 

démonte r  l'opératio n qu i  produi t  cett e surestimation .  C'es t  l à 

que le s investigation s d e Kar l  Mar x relative s à  l a fétichisatio n 

de l a marchandis e e t  d e l a monnai e n e manquen t  pa s d'intérêt . 

I l  n e s'agi t  pa s d e défendr e un e démarch e économist e qu i  pri -

vilégierai t  le s force s productive s e t  u n aspec t  de s rapport s sociau x 

pour  le s érige r  e n facteu r  causa l  unique .  Aujourd'hui ,  souligne r 

l a difficulté ,  voir e l'impossibilit é d e sépare r  l'économi e d e l a 

parent é e t  d e l a religio n es t  deven u un e banalité .  Tro p d'auteur s 

bie n informé s de s travau x d e Mar x on t  montr é l a nécessit é d e dépasse r 

l a théori e d u symboliqu e considér é comme simpl e refle t  de s pratique s 

sociale s pou r  qu'i l  vaill e l a pein e d' y revenir .  Dan s l a réflexio n 

anthropologiqu e contemporaine ,  i l  sembl e acqui s qu e tout e tentativ e 

d'oppose r  l a pensé e e t  l a matièr e abouti t  à  un e impasse .  Ce qu i 

nous intéress e che z Marx ,  c'es t  so n effor t  pou r  comprendr e comment 

un obje t  conventionne l  paraî t  charg é d e force s infuses .  Le s yapèr è 

son t  inséparable s de s rapport s sociaux ,  mai s le s multiple s enveloppes , 

matérielles ,  sociales ,  e t  symbolique s don t  il s  son t  recouvert s 

contribuen t  à  le s présente r  comme de s corp s doté s d e pouvoir s auto -

nomes.  Si ,  aprè s avoi r  découver t  l a théori e d e l a valeur ,  Mar x s'es t 

serv i  d e l a métaphor e d u fétich e religieu x pou r  caractérise r  l a 
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marchandise ,  c'es t  qu e dan s u n ca s comme dan s l'autre ,  le s rapport s 

sociau x impliquen t  l a créatio n d'u n obje t  qui ,  bie n qu'étan t  l'oeuvr e 

des hommes,  leu r  échapp e e t  le s domine . 

"L a form e valeu r  e t  l e rappor t  d e valeu r  de s produit s d u travai l 
n'on t  absolumen t  rie n à  fair e ave c leu r  natur e physique .  C'es t 
seulemen t  u n rappor t  socia l  détermin é de s hommes entr e eu x qu i 
revê t  ic i  pou r  eu x l a form e fantastiqu e d'u n rappor t  de s chose s 
entr e elles .  Pou r  trouve r  un e analogi e à  c e phénomène ,  i l  fau t  l a 
cherche r  dan s l a régio n nuageus e d u mond e religieux .  Là ,  le s produit s 
du cervea u humai n on t  l'aspec t  d'être s indépendants ,  doué s d e 
corp s particuliers ,  e n communicatio n ave c le s hommes e t  entr e 
eux. "  (L e Capital ,  Livr e 1 ,  1867/1969:69) . 

L'analogi e fétiche-monnai e es t  s i  tentant e qu'o n l a retrouver a 

chez d'autre s auteurs .  Même M.  Mauss ,  e n 1934 ,  l'appuier a d e quelque s 

argument s ethnographique s a u cour s d'u n déba t  su r  le s fonction s 

sociale s d e l a monnai e (Mauss ,  1969 :  116 )  ;  u n déba t  a u cour s duquel , 

curieusement ,  aucu n de s savant s présent s n e cit e l e no m d e Marx . 

De pa r  le s exigence s auxquelle s répon d s a création ,  l a monnai e 

est  voué e à  caractérise r  tou t  systèm e d e pur e conventio n :  u n usag e 

bie n établ i  devien t  "monnai e courante" .  Pou r  souligne r  l e caractèr e 

illusoir e d e tell e o u tell e représentatio n collective ,  Maus s e t 

Durkhei m on t  parfoi s employ é l'imag e d e l a fauss e monnaie .  Mauss , 

par  exemple ,  comparai t  l'illusio n à  l'oeuvr e dan s l a magi e à  d e l a 

fauss e monnai e :  "E n définitive ,  disait-il ,  c'es t  toujour s l a sociét é 

qui  s e pai e elle-mêm e d e l a fauss e monnai e d e so n rêve "  (1950 :  119) . 

Pour  Durkheim ,  le s formule s individuelle s qu i  tenten t  d'imite r 

l'autorit é de s "expression s d e l a pensé e collective "  son t  "d e l a 

fauss e monnaie "  (1975 :  11-301) . 

Mai s l'intérê t  d u rapprochemen t  opér é pa r  Mar x résid e dan s 

l'analys e qu i  révèl e l a natur e d u produi t  socia l  d e l'objet-fétiche . 

Tant  pou r  l a monnai e e t  l a marchandis e qu e pou r  l'obje t  religieux , 

l a symbolisatio n agi t  comme un e pert e d e mémoir e :  l'obje t  invent é 

paraî t  dot é d'un e existenc e e t  d e qualité s intrinsèques . 

"L e yapèr è n e peu t  proveni r  d u villag e seulement .  I l  fau t  qu e l a 
brouss e s'ajoute.. .  Le s racine s d'u n arbr e n e peuven t  noue r  toute s 
seule s u n yapèrè .  I l  fau t  cherche r  beaucou p d'autre s choses ,  le s 
assembler ,  le s lier .  Dè s qu e t u le s a s liées ,  e t  qu e t u a s sacrifi é 
un poule t  dessus ,  cel a t e dépasse "  (Oywal é Coulibali ,  che f  d e Nya , 
nov .  1983) . 
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Les rapport s sociau x s e son t  condensé s e n u n obje t  s i  autonom e 

qu'o n lu i  attribu e vie ,  qu'o n l e nourrit ,  e t  qu'o n lu i  prêt e de s 

action s extraordinaires .  L'obje t  manufactur é s e présent e comme u n 

êtr e dominateu r  qu e quelques-un s seulemen t  peuven t  tente r  d'influen -

cer .  Toutefois ,  i l  n'apparaî t  comme un e réalit é indépendant e qu'e n 

faisan t  oublie r  le s rapport s sociau x qu i  l e créent .  Dan s l e langag e 

de Marx ,  o n dirai t  qu e l e rappor t  humai n es t  "mythifié "  sou s un e 

form e "réifiée "  (1905: IV -344). On peu t  à  just e titr e voi r  dan s 

l'obje t  "l e résulta t  d'un e dépens e d u cerveau ,  de s nerfs ,  de s muscle s 

des organes ,  de s sens ,  etc .  d e l'homme ,  don t  un e fantasmagori e masqu e 

l e caractèr e social" .  Indubitablement ,  le s effet s d'un e form e d'acti -

vit é social e son t  attribué s no n au x hommes mai s à  l a chose ,  a u produi t 

de leu r  activité .  L e statu t  d'u n détenteu r  d e yapèr è s'expliqu e pa r 

le s qualité s (force ,  clairvoyance )  d'u n obje t  qu i  n'exist e e t  n e 

se maintien t  qu e grâc e à  l'allégeanc e d e ceu x qu i  lu i  ajouten t 

foi .  L'efficacit é symboliqu e san s laquell e aucu n systèm e socia l  n e 

peut  fonctionner ,  s'investi t  ic i  dan s un e puissanc e (NYa ,  Komo, 

Nankon,  etc. )  qu i  revê t  l a form e fantastiqu e d'un e chos e :  l e yapèrè . 

Reprenon s libremen t  le s formulation s e t  l e raisonnemen t  d e 

Marx relatif s au x société s fondée s su r  l a dépendanc e personnelle . 

La descriptio n concern e l a sociét é féodal e e t  l'économi e d'auto -

subsistance ,  o ù pou r  l'esentiel ,  l a circulatio n de s bien s n' a pa s 

de caractèr e marchand .  Selo n Marx ,  le s rapport s sociau x y  apparais -

sen t  clairemen t  comme de s rapport s entr e le s personnes .  L a dépendanc e 

personnell e caractéris e auss i  bie n l a productio n matériell e qu e 

tou s le s autre s domaine s d e l a vi e sociale .  L e travai l  e t  se s produit s 

(qu i  n e passen t  pa s pa r  l'échange )  n'on t  nu l  besoi n d e prendr e un e 

form e différent e d e leu r  réalité .  Il s  s e présenten t  comme un e séri e 

de prestation s suivie s d e redistribution s e n nature . 

"De quelqu e manièr e donc ,  qu'o n jug e le s masque s qu e porten t  le s 
hommes dan s cett e société ,  le s rapport s sociau x de s personne s 
dans leur s travau x respectif s s'affirmen t  nettemen t  comme leur s 
propre s rapport s personnels ,  a u lie u d e s e déguise r  e n rapport s 
sociau x de s choses ,  de s produit s d u travail .  (... )  Le s objet s 
destiné s à  satisfair e le s besoin s s e présenten t  à  l a famill e comme 
l e produi t  d u travail ,  e t  no n comme de s marchandise s qu i  s'échangen t 
réciproquement .  (... )  L a mesur e d e l a dépens e de s force s indivi -
duelle s pa r  l e temp s d e travai l  apparaî t  ic i  directemen t  comme 
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caractèr e socia l  de s travau x eux-mêmes ,  parc e qu e le s force s d e 
travai l  individuelle s n e fonctionnen t  qu e comme organe s d e l a forc e 
commune d e l a famille" .  (L e Capital ,  I ,  1867/196 9 :73) . 

Mai s i l  rest e alor s à  explique r  un e curieus e inversion .  S i 

"l e mond e religieu x n'es t  qu e l e refle t  d u mond e réel "  (id .  p.74) , 

comment  s e fait-i l  qu e de s société s économiquemen t  "transparentes " 

metten t  e n oeuvr e de s religion s qu i  s e caractérisen t  pa r  l'opacité ? 

Au poin t  qu'un e de s modalité s d e cett e opacité ,  l e "fétichisme" , 

serv e d e métaphor e pou r  caractérise r  le s représentation s d e l'économi e 

capitalist e !  Que l  es t  alor s l e statu t  de s objets-fétiche s de s 

société s don t  le s rapport s d e productio n seraien t  "transparents "  ? 

Transparenc e e t  opacit é 

Observon s d'abor d que ,  depui s l'époqu e d e Marx ,  le s enquête s 

sur  l e terrai n s e son t  multipliée s e t  on t  affin é leur s méthodes .  Le s 

rapport s d e productio n à  l'oeuvr e dan s de s société s no n capitaliste s 

n'apparaissen t  plu s aujourd'hu i  auss i  transparent s qu e l e croyai t 

Marx .  Dan s bie n de s société s étudiée s pa r  le s anthropologues ,  c e 

sont  le s rapport s d e parent é qu i  règlen t  l'appropriatio n d e l a nature . 

Mai s il s  mobilisen t  de s représentation s qu i  n'on t  rie n d'immédia t 

et  passen t  pa r  un e constructio n symbolique .  Che z le s Minyanka ,  pa r 

exemple ,  il s  n e sauraien t  s e comprendr e indépendammen t  d'un e concep -

tio n "métaphysique "  d e l a masculinit é (justifian t  l a patrilinéarité , 

l a patrilocalité ,  l e pouvoi r  de s hommes su r  le s femmes )  e t  d e l a 

séniorit é (justifian t  l a préséanc e de s ancêtre s su r  le s aîné s e t 

des aîné s su r  le s cadets) .  D'autr e part ,  le s rapport s d e productio n 

ne son t  pa s le s seul s à  pouvoi r  s e condense r  e n "fétiches" .  L a 

puissanc e reconnu e au x yapèr è mérit e d'êtr e analysé e comme u n "fai t 

socia l  total "  ca r  ell e résult e d e détermination s à  l a foi s économi -

ques ,  politique s e t  religieuses . 

Les yapèr è son t  bie n plu s qu e de s produits ,  de s utilités ,  o u 

des bien s car ,  contrairemen t  au x vue s d u Présiden t  De Brosses ,  au-del à 

de l'objet ,  l'existenc e d'un e puissanc e es t  postulée .  Le s qualité s 

qu'o n attribu e au x objet s son t  bie n différente s d e celle s d e leur s 
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composant s physiques .  Au x yeu x d u croyant ,  l a créatur e dépass e so n 

créateur ,  l a chos e fabriqué e pou r  servi r  so n propriétair e devien t 

quasimen t  so n maître .  Ou plutôt :  l a chos e n e ser t  so n propriétair e 

que si ,  e n retour ,  i l  l a soign e e t  lu i  obéit .  A  défaut ,  ell e peu t 

se transforme r  e n véritabl e fléau .  Voyon s quel s son t  le s rapport s 

sociau x qu i  s e cachen t  e n ce s boule s noirâtre s supposée s puissantes . 

Pour  quelle s raison s l'effor t  humai n invest i  disparaît-i l  dan s de s 

produit s qu e l'imaginair e projett e dan s l e domain e religieux ? 

L'analogi e entr e l e fétich e économiqu e (monnai e o u marchan -

dise )  e t  l'obje t  religieu x trouv e rapidemen t  s a limite .  L e yapèr è 

mobilis e certain s rapport s d e productio n e t  nécessit e u n travail , 

mai s i l  n'es t  évidemmen t  pa s "un e méthod e pou r  échange r  d u travail" . 

I l  s'agi t  plutô t  d'u n mode d e reproductio n de s rapport s d e dépendanc e 

qui  sous-tenden t  l'institutio n socio-religieuse .  L e yapèr è es t  e n 

effe t  indifféren t  à  tout e déterminatio n économiqu e qu i  impliquerai t 

l a lo i  d u marché .  L e preneu r  d e yapèr è n'es t  pa s plu s u n acheteu r 

que l e donneu r  n'es t  u n vendeur .  L'obje t  s e paie ,  s e transmet ,  s e 

vole ,  mai s i l  n'es t  pa s vou é à  circuler .  So n autonomisatio n pa r 

rappor t  à  so n procè s d e fabricatio n n e résult e pa s d e l'échang e 

mais d e l a dépendance ,  d e l'allégeance .  Le s enjeu x s e situan t  su r 

l e pla n idéologique ,  le s notion s d e capital ,  d e capitalisation ,  d e 

valeur ,  d e plus-valu e doiven t  êtr e évitée s o u employée s a u sen s d e 

Bourdie u :  capita l  symbolique ,  plus-valu e symbolique ,  etc . 

En tan t  qu e résulta t  d'un e dépens e d e forc e vital e humaine , 

le s yapèr è de s grand s culte s collectif s représenten t  cependan t  d u 

travai l  matérialisé ,  même s i  notr e catégori e "travail "  n'exist e 

pas comme tell e dan s l a cultur e minyanka .  Il s  cristallisen t  de s 

centaine s d'heure s d'effort s conjugués ,  e t  s'obtiennen t  contr e l e 

paiemen t  d'un e "richesse "  (nafolo) .  I l  fau t  d'ailleur s de s année s 

pour  le s confectionne r  e t  leur s partie s constitutives ,  comme le s 

savoir s qu i  s' y rapportent ,  s e paient .  Dan s c e contexte ,  le s calcul s 

occidentau x son t  bie n artificiel s mai s il s  donnen t  u n ordr e d e 

grandeu r  :  l'ensembl e de s prestation s indispensable s à  l'installatio n 

d'u n sanctuair e d e Ny a représent e plu s d e 1  5  00 0 FF .  Auss i  l'acquisi -

tio n de s objet s d e cult e est-ell e impossibl e san s l e travai l  d e tou t 

un segmen t  d e lignag e localisé .  Grâc e a u concour s d e se s dépendants , 
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celu i  qu i  pren d l'initiativ e d e l a fondatio n d u sanctuair e "paie " 

le s yapèr è e t  devien t  che f  d e culte .  L'allégeanc e d'autre s familles , 

alliée s a u sei n d e l a sociét é d'initiatio n qu i  s e forme ,  es t  égalemen t 

nécessaire ;  c'es t  parm i  elle s qu e s e recruten t  le s autre s officiant s 

du cult e :  chanteurs ,  bouffon s rituels ,  sacrificateurs ,  e t  l e ca s 

échéant ,  possédés .  L a fonctio n d e che f  d e cult e s'hérit e pa r  ordr e 

d'âg e a u sei n d e s a descendanc e e n lign e paternelle . 

Pour  l e cult e d e Nya ,  d u Serkol o o u d u Komo,  l'acquisitio n 

des yapèr è es t  symboliquemen t  assimilé e à  u n mariage .  S i  c e qu'o n 

appellerai t  e n Occiden t  l a propriét é d'u n aute l  s'exprim e pa r  u n 

mariage ,  c'es t  évidemmen t  qu e l e term e propriét é es t  inadéquat . 

L'unio n d u che f  d e cult e e t  d e l a puissanc e amorce ,  comme l e mariage , 

un pouvoi r  générateu r  d e natur e cosmique .  Recevoi r  un e femm e e t 

recevoi r  u n yapèr è engendren t  tou s deu x un e dett e d e vi e don t  o n 

ne s'acquitt e jamais .  L e yapèrè ,  comme l a femme ,  es t  "acquis "  pa r 

un group e d e parenté ,  afi n d'assure r  s a perpétuation .  Souvent ,  le s 

prestation s libremen t  consentie s son t  comparée s a u travai l  servile , 

non e n raiso n d e l a contraint e qu'elle s impliquen t  mai s parc e qu'elle s 

ne s e mesuren t  pas .  E n effet ,  d e leu r  vivan t  tou t  a u moins ,  le s 

devoir s de s receveur s d e yapèr è enver s le s donneur s n e connaissen t 

pas d e terme .  Auss i  le s second s sont-il s  souven t  choisi s dan s u n 

villag e asse z lointai n pou r  qu e le s obligation s n e soi t  pa s tro p 

pesantes . 

Le che f  d'u n sanctuair e manipul e un e certain e richess e ;  so n 

vestibul e es t  l e poin t  d e passag e d'un e circulatio n impressionnant e 

de don s e t  d e contre-dons .  S'i l  reçoi t  beaucoup ,  sou s form e d e 

bête s sacrificielles ,  d e bière ,  d e pagne s e t  d'argent ,  so n rôl e 

l'oblig e à  redistribue r  largement .  Le s chef s d e cult e vénaux ,  qu i 

"travaillen t  comme de s charlatans" ,  son t  trè s mal  vu s e t  leu r  gloir e 

est  d e court e durée .  L a centralisatio n éphémèr e de s cadeau x revê t 

un caractèr e plu s socio-politiqu e qu'économique .  Pa r  le s don s e t 

contre-dons ,  le s individu s s'obligen t  mutuellement ,  s'imposen t  le s 

uns le s autre s de s devoirs . 

Le rit e sacrificie l  débouche ,  comme l'avai t  v u Durkheim ,  su r 

un banque t  auque l  le s fidèle s participen t  e n même temp s qu e le s 
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dieu x (Durkheim ,  1 9 0 7 / 1 9 7 5 : I I - 1 1 9 ) . Le s animau x son t  symboliquemen t 

adressé s au x puissance s religieuses ,  mai s leur s autel s n'absorben t 

que l e sang ;  l a viand e es t  partagé e a u cour s d e festin s bie n humains , 

selo n u n ordr e correspondan t  au x hiérarchie s sociale s e t  au x réseau x 

d'obligation s existan t  entr e le s individu s e t  le s groupes .  E n somme 

on pourrai t  dire ,  dan s l e langag e d e Marx ,  qu' à l'occasio n d e ce s 

distributions ,  l'échang e d'homme s à  hommes s'obscurci t  e n transitan t 

par  u n destinatair e métaphysique .  Mai s à  y  regarde r  d e plu s près , 

l a consommatio n carné e qu i  clôtur e l e rit e manifest e so n caractèr e 

socia l  :  l'ampleu r  de s sacrifice s es t  u n bo n instrumen t  d e mesur e 

du pouvoi r  de s chef s d e cult e e t  d e l a forc e d e leur s autels .  A  l a 

fi n d u banque t  e t  aprè s l a redistributio n de s cadeaux ,  l'épaisseu r 

du san g séch é qu i  recouvr e le s autel s constitu e u n résulta t  tangibl e 

apprécié .  Cett e accumulatio n à  caractèr e puremen t  symboliqu e révèl e 

bie n l a natur e d u yapèr è :  i l  demeur e aprè s l e rit e comme l e produi t 

coagul é de s relation s d e pouvoir . 

Sur  l e pla n cosmique ,  l e yapèr è s e présent e comme l a conditio n 

de l'échang e d e substance s entr e l a natur e e t  l'homme ,  mai s su r  l e 

pla n socia l  i l  condens e de s rapport s d e forc e complexes .  Seul s 

certain s individu s son t  reconnu s comme opérateur s légitime s d e 

l'échange .  D e c e poin t  d e vue ,  l e yapèr è n e masqu e pa s u n rappor t 

social ,  i l  contribu e à  l'établi r  e n tan t  qu e te l  e t  e n tan t  qu e 

rappor t  a u monde6 .  Pa r  "réificatio n d e rapport s sociaux" ,  i l  fau t 

comprendr e qu'u n obje t  jou e l e rôl e d'opérateu r  logiqu e d e l a cons -

titutio n d e ce s rapports .  L'obje t  n e vien t  pa s e n u n secon d temp s 

rempli r  un e fonctio n d e masqu e pou r  u n rappor t  socia l  qu i  lu i  pré -

existerait .  Ce qu i  es t  occult é pa r  l'objet ,  miraculeux ,  c'es t  l a 

natur e social e de s relation s qu i  lu i  donnen t  sens . 

La relatio n ave c l e mond e référentie l  (l a nature ,  l'au-delà , 

le s force s cosmiques )  établi e pa r  u n aîn é éminen t  grâc e au x presta -

tion s d e se s dépendants ,  s e présent e pou r  tout e l a communaut é comme 

un servic e dispensateu r  d e bienfaits .  L a croyanc e e n l'efficacit é 

des rite s effectué s pa r  l e "prédécesseur "  (nyah-fo )  es t  un e de s 

source s d e l a dépendanc e de s "suiveurs "  (kantugho-shyin) .  E n outre , 

6Voi r  le s analyse s d e M.  Augé ,  1975. 
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chacu n pens e devoi r  s a propr e existenc e à  un e puissanc e entretenu e 

par  l e travai l  de s génération s précédentes ,  e t  chacu n manifest e 

par  de s sacrifice s l a reconnaissanc e d e cett e dett e d e vie . 

La pratiqu e rituell e fix e un e hiérarchi e don t  le s différent s 

degré s son t  séparé s pa r  u n je u d'interdits .  L'importanc e statutair e 

des adepte s s e mesur e pa r  l e temp s pass é dan s l a fréquentatio n d u 

sanctuaire .  Ell e s e marqu e auss i  pa r  de s sacrifice s promotionnel s 

qui  rapprochen t  le s fidèle s d e l a puissance .  U n premie r  sacrific e 

permet  d'entre r  dan s l a sociét é religieuse ,  u n deuxièm e autoris e l'im -

plantatio n d'un e poteri e personnell e qu i  contien t  un e ea u miraculeuse . 

Ce liquide ,  constitu é pa r  l a décoctio n d e racine s identique s à  celle s 

qui  entren t  dan s l a fabricatio n de s yapèrè ,  es t  absorb é sou s form e 

de boisso n o u utilis é comme lotio n corporelle .  L'intimit é d e l'initi é 

et  d e l a puissanc e es t  encor e assuré e pa r  l a consommatio n d e l a 

viand e sacrificiell e e t  pa r  l e por t  d'u n peti t  obje t  personne l  dis -

tinc t  de s yapèr è collectif s mai s qu i  reçoi t  s a par t  d e san g sacrifi -

ciel .  Tout e successio n à  u n offic e quelconqu e doi t  êtr e marqué e pa r 

l e sacrific e d'u n quadrupèd e e t  de s poulet s "d e s a tête" . 

Dans l a sociét é minyanka ,  l a vi e politiqu e consist e e n u n je u 

d'équilibr e entr e différent s pôle s :  chef s d e famille ,  che f  d e 

terre ,  che f  d e village ,  chef s d e société s d'initiation ,  association s 

villageoises ,  individu s particuliers .  E n l'absenc e d e foye r  centra l 

de souveraineté ,  d e lo i  univoque ,  d'institution s politique s spécia -

lisées ,  c'es t  l e so l  mouvan t  de s rapport s d e forc e qu i  indui t  de s 

état s d e pouvoir7 .  Dan s certain s villages ,  le s responsable s d u 

sanctuair e d e Ny a o u d u Komo on t  plu s d e poid s qu e l e che f  d e village . 

Le recour s au x yapèrè ,  leu r  mode d e transmission ,  leu r  contrôl e 

et  leu r  gestio n son t  chargé s d e deu x altérité s fondamentale s :  l a 

différenc e sexuell e e t  l a différenc e d'âge .  S' y ajout e un e troisième , 

dépourvu e d e référenc e biologiqu e :  l e travai l  personne l  e t  l a 

recherch e d e connaissance s occultes .  Le s yapèr è son t  "de s chose s 

d'hommes "  même s i  certaine s femme s jouen t  u n rôl e ritue l  margina l 

7pour  un e descriptio n d u systèm e politique ,  voi r  Colley n &  Jonckers,1983 . 
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d'hôtess e o u d e ménagèr e d'u n sanctuaire .  Un e femme ,  dit-on ,  n e 

peu t  s' y connaîtr e qu e pa r  l e biai s d e l a sorcellerie .  I l  es t  spécia -

lemen t  interdi t  au x femme s d e touche r  le s instrument s d e cult e 

san s y  avoi r  ét é invitées ,  d e le s évoque r  oralement ,  d e pratique r 

un sacrifice ,  bref ,  d e s e mêle r  de s question s d e yapèrè .  Si  l a 

légitimit é d e ceux-c i  es t  reconnu e pa r  le s deu x sexes ,  il s  s e pré -

senten t  comme de s arme s spirituelle s qu i  complèten t  l'arsena l  idéo -

logiqu e masculin .  Réserv é au x hommes,  l e traitemen t  de s yapèr è 

vis e pou r  un e grand e par t  à  contrecarre r  l a sorcelleri e ( sinkama) . 

Or  cett e dernière ,  qui  fai t  plane r  un e grav e menac e pou r  l a vi e 

sociale ,  apparaî t  comme l e domain e privilégi é de s femmes .  E n matièr e 

de sorcellerie ,  elle s on t  toujour s u n temp s d'avanc e su r  le s hommes. 

Selo n l'expressio n consacrée ,  u n homme qu i  divulgu e le s secret s 

lié s au x yapèr è es t  "quelqu'u n qu i  s e donn e au x femmes "  (c'est-à-dir e 

aux sorcières) . 

L'accessio n a u statu t  d'homme ,  pui s d e che f  d'un e famill e 

prospèr e e t  nombreuse ,  impliqu e qu e l'o n compens e pa r  l a connaissanc e 

d'autel s (yapèrè )  l e retar d pri s su r  le s femme s e n matièr e d e savoir s 

cachés .  L a démarch e pren d un e form e défensiv e qu i  justifi e au x yeu x 

des hommes l e monopol e qu'il s  exercen t  dan s l e domain e rituel . 

La croyanc e e n de s société s d e sorcière s invisible s volan t 

l'âm e de s enfant s pou r  le s incorpore r  dan s de s victime s animales , 

le s sacrifie r  e t  le s consommer ,  débouch e su r  de s manoeuvre s visan t 

à intimide r  ce t  ennemi  intérieu r  clandestin .  E n effet ,  l e cham p 

d'actio n privilégi é d e l a sorcièr e es t  l a communaut é lignagèr e o ù 

ell e es t  venu e s e marier .  Le s hommes,  e t  surtou t  le s aînés ,  son t 

beaucou p moin s souven t  accusé s d'êtr e responsable s d e l a mor t  d e 

leur s enfants .  Leu r  forc e e t  leu r  savoi r  s e mesuren t  pa r  l a prospérit é 

de leu r  group e d e dépendanc e patrilinéaire .  I l  y  a  de s hommes sor -

ciers ,  mai s d'un e manièr e générale ,  "s i  le s hommes on t  de s yapèrè , 

c'es t  parc e qu e le s femme s on t  l a sorcellerie" . 

En aucu n cas ,  u n cade t  n e peu t  s e procure r  u n yapèr è ni  "fair e 

un travai l  su r  u n yapèrè "  san s e n référe r  à  se s aînés ,  qu'i l  jouiss e 

par  rappor t  à  eu x d'un e autonomi e économiqu e o u non .  L'obtentio n 

d'u n te l  obje t  rest e soumise ,  n e fût-c e qu e formellement ,  à  l'appro -

batio n de s aîné s d u segmen t  d e lignag e localisé .  I l  es t  égalemen t 
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sévèremen t  interdi t  d e s e livre r  à  l'ins u d e se s aîné s e t  à  de s 

fin s personnelles ,  à  de s opération s su r  de s yapèr è existant s : 

aspersio n d e poudres ,  incantations ,  sacrifices ,  prières ,  etc .  L a 

violatio n d e cett e règl e es t  assimilé e à  un e actio n d e sorcelleri e 

(sinkama) .  E n revanch e u n che f  d e segmen t  d e lignag e o u d e famill e 

étendue ,  qu i  n'es t  pa s soumi s à  l'autorit é d'u n aîné ,  s'affili e 

libremen t  à  un e o u plusieur s institution s socio-religieuse s pou r 

renforce r  so n statu t  e t  celui  d e se s dépendants . 

Pour  l'entretie n de s yapèrè ,  no n seulemen t  tou s le s membre s 

du group e d e parent é a u sei n duque l  il s  peuven t  s'hérite r  son t 

mobilisés ,  mai s auss i  toute s le s famille s qu i  compten t  de s initié s 

parm i  leur s membres .  E n outre ,  le s relation s rituelle s dépassen t 

l e cadr e d u villag e e t  s'étenden t  parfoi s su r  un e zon e géographiqu e 

asse z vaste .  Tout e sociét é d'initiatio n s e situe ,  pa r  rappor t  au x 

sanctuaire s d e même origine ,  dan s un e structur e hiérarchiqu e trans -

villageois e lié e à  l'anciennet é d e leur s autels .  L a capacit é d'accu -

mule r  de s yapèr è form e don c u n systèm e institutionne l  qui  défini t 

le s statut s sociau x e t  dress e l'enceint e de s lutte s d'influence . 

L'activit é religieus e pren d e n charg e l a répressio n de s atteinte s 

aux usage s institutionnalisé s e t  l a régulatio n de s conflits .  Chaqu e 

sanctuair e -  e t  i l  peu t  y  e n avoi r  plusieur s pa r  villag e -  défini t 

un espac e structur é obéissan t  à  de s loi s d e fonctionnement .  E n 

raiso n d e 1  '  âge ,  d e 1 '  ancienneté ,  de s relation s d e parenté ,  d '  allianc e 

et  d'allégeance ,  l e cult e me t  e n oeuvr e u n systèm e hiérarchique . 

Comme i l  es t  dirig é pa r  u n collèg e form é d'aînés ,  so n activit é 

ressemble ,  a u premie r  abord ,  à  un e conspiratio n d'homme s âgé s soucieu x 

de renforce r  leu r  autorit é su r  leur s dépendants .  Lor s de s grande s 

cérémonie s d e Nya ,  d u Manyan ,  d u Nanko n e t  d u Komo ,  fréquente s 

son t  le s scène s o ù le s aîné s (chef s d e Nya ,  témoins ,  possédés , 

forgerons )  s'accroupissen t  pou r  chuchoter ,  tandi s qu e l a jeuness e 

sembl e absorbé e pa r  le s chant s e t  l a danse .  Mai s le s aîné s n'appa -

raissen t  pa s comme le s véritable s détenteur s d u pouvoi r  :  le s yapèr è 

son t  considéré s comme l'instrumen t  de s ancêtre s fondateur s d u culte . 

Les sacrifice s offert s à  l a puissanc e son t  d'ailleur s toujour s 

confié s à  leur s soins .  Le s incantation s comprennen t  de s demande s 
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aux ancêtres ,  supposé s plu s capable s d e fair e agi r  le s yapèrè . 

Cett e mainmis e de s ancêtres ,  qu i  d e l'au-del à continuen t  à  contrôle r 

le s yapèrè ,  donn e au x aîné s le s moyen s d e s'effacer .  Soucieu x d e 

prouve r  l'innocenc e d'u n pouvoi r  bas é su r  l'âge ,  il s  s'infantilisen t 

devan t  de s puissance s plu s âgée s encore .  Le s prière s commencen t 

toujour s pa r  l a même formul e :  "J e n e sui s qu'u n enfan t  ;  j e n e 

distingu e pa s ma mai n droit e d e ma gauche... "  Cett e humilit é n'es t 

pas exempt e d'ostentatio n :  i l  n' y aurai t  pa s d'aînés ,  seulemen t 

des enfant s qu i  interprèten t  le s volonté s de s vieux ,  aujourd'hu i 

disparus .  L a manipulatio n de s yapèr è n e peu t  no n plu s s'interpréte r 

seulemen t  e n terme s d e répression .  D'abor d parc e qu e l'accor d de s 

dignitaire s d'u n cult e n'es t  jamai s acqui s d'avanc e :  souvent ,  le s 

rivalité s o u le s conflit s  d'intérêt s qu i  le s opposen t  compliquen t 

le s stratégies .  I l  n'es t  pa s rar e qu'u n cade t  o u un e femm e voi e 

son poin t  d e vu e approuv é pa r  l e je u d'un e coalitio n complexe . 

Ensuite ,  parc e qu e l a mis e e n scèn e rituell e fondé e su r  l a possessio n 

(Nya ,  Nankon ,  Sandogno ,  Serkolo ,  Duba ,  Dagoro )  o u su r  le s masque s 

(Komo,  Kono ,  Namakoro ,  Tyi-wara )  déploi e auss i  bie n de s procédure s 

de réconciliatio n qu e de s technique s d e coercition . 

Quand un e famill e es t  enlisé e dan s de s conflit s  internes , 

l'interventio n extérieur e e t  le s médiation s organisée s pa r  le s offi -

ciant s permetten t  souven t  d e débloque r  l a situation .  C'es t  certai -

nement  un e de s fonction s d e ce s institution s socio-religieuses .  L e 

chef  d e famill e a  beaucou p d e chance s d e voi r  s a positio n renforcé e 

mais se s manière s d'agi r  peuven t  êtr e mise s e n cause .  On voi t  de s 

aîné s redoute r  l a médiatio n de s dignitaire s responsable s de s sacri -

fice s au x yapèrè .  Jamai s cependant ,  u n cade t  n e pourr a veni r  s e plain -

dr e d e so n che f  d e famill e au x responsable s d'u n sanctuaire .  Ceux-c i 

ne prennen t  le s conflit s  e n compt e qu e lorsqu'il s  empoisonnen t  le s 

relation s sociales ,  e t  qu'i l  n'es t  plu s possibl e d e fair e autrement . 

Un litig e entr e deu x personne s es t  toujour s transform é (pa r 

un devi n o u u n porte-parol e attitré )  e n deu x relation s individuelle s 

avec l a puissanc e religieus e :  c'es t  Nya ,  l e Komo o u l e Nanko n qu e 

celu i  qu i  a  tor t  a  offensé .  Ce glissemen t  d e responsabilit é présent e 

un avantag e éviden t  :  personn e n e peu t  s e senti r  humili é d e devoi r 

rendr e de s compte s à  un e entit é supra-humaine .  Le s bien s exigé s 



Objet s fort s e t  rapport s sociau x :  le s yapèr è minyank a 255 

par  celle-c i  n e visen t  d'ailleur s jamai s à  répare r  u n dommage;  il s 

consisten t  e n offrande s adressée s à  l a puissance ,  qu i  son t  redistri -

buées pa r  l e che f  d e culte . 

La théori e d e l a sorcelleri e donn e form e à  u n rappor t  d e forc e 

au nivea u familia l  e t  villageoi s :  s i  u n cade t  os e s e procure r  u n 

yapèrè ,  s i  un e femm e os e hausse r  l e to n pou r  critique r  le s hommes, 

c'es t  qu'il s  s'appuien t  su r  un e connaissanc e lié e à  l a sorcellerie . 

Or  l a pratiqu e d e l a sorcelleri e déclench e automatiquemen t  l a fureu r 

des yapèrè .  L e poid s de s intimidations ,  l'autorit é d u complex e 

puissance-yapèr è provoqu e souven t  l'ave u d e l a personn e incriminé e 

ou soupçonnée ;  à  moin s qu'i l  s'agiss e d'un e manièr e "héroïque "  d e 

se libére r  d e pulsion s agressives . 

En s e clôturan t  pa r  un e séanc e médiumniqu e a u cour s d e laquell e 

l e posséd é o u l e porteu r  d e masqu e chuchot e l e vra i  su r  toute s 

choses ,  un e fêt e d e Nya ,  d u Nanko n o u d u Komo actualis e u n rappor t 

de forc e e t  lu i  donn e so n sens .  Ell e fourni t  égalemen t  un e grill e 

d'interprétatio n de s aléa s d e l a vie .  Quan d quelqu'u n tomb e gravemen t 

malad e pa r  exemple ,  lui-mêm e auss i  bie n qu e so n entourag e spéculen t 

sur  le s cause s d u mal .  L e devi n consult é peu t  mettr e e n caus e un e 

puissanc e à  yapèrè ,  à  moin s qu e c e n e soi t  l e posséd é o u l e porteu r 

de masqu e qu i  n e révèl e l'étiologi e d e l a maladi e :  ruptur e d'inter -

dit ,  désobéissanc e à  u n aîné ,  o u actio n sorcière .  De s sacrifice s 

au yapèr è seron t  alor s prescrits . 

Ces cérémonie s admetten t  don c un e dimensio n quasimen t  judiciaire , 

mais le s délibéré s n e peuven t  s e compare r  à  ceu x d'u n tribunal .  Le s 

aînés ,  e t  même le s cadet s s i  o n le s y  autorise ,  discuten t  l e ca s e t 

marchanden t  le s offrande s exigées .  L e "dialogu e ave c le s dieux "  n'es t 

pas exemp t  d'insultes ,  d e moqueries ,  d e contestations .  D e so n côté , 

l a rumeu r  publiqu e colport e égalemen t  de s diagnostic s qui ,  à  l'occa -

sio n d e malheurs ,  d e maladies ,  d e décès ,  fon t  souven t  interveni r  le s 

yapèrè .  Tou s ce s jugement s s e présenten t  moin s comme l e consta t  d e 

sentence s réellemen t  exécutée s qu e comme de s interprétation s a  poste -

rior i  confortan t  u n rappor t  d e forc e :  "Unte l  s'es t  attaqu é à  plu s 

for t  qu e lui" ,  "Unte l  a  romp u le s interdit s d e Nya" ,  "Unetell e s'es t 

disputé e ave c l e che f  d u Komo" ,  etc .  E n somme,  l e cod e fonctionn e 
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selo n l e princip e :  te l  act e es t  considér é comme fauti f  parc e qu e 

le s événement s vécu s pa r  celu i  qu i  l' a commi s peuven t  êtr e considéré s 

comme un e conséquenc e méritée . 

Jusqu' à l a fi n d e l'époqu e coloniale ,  le s noms de s personne s 

"tuée s pa r  le s yapèrè "  étaien t  clamé s bie n haut .  Dan s le s ca s d e 

sorcellerie ,  leur s habit s étaien t  étalé s su r  l e toi t  de s sanctuaires . 

De no s jour s encore ,  o n considèr e qu e ce s puissance s exécuten t  le s 

gens qu i  le s on t  défiée s e n rompan t  de s interdits ,  mai s o n s e fai t 

trè s discre t  su r  cett e question .  Le s dignitaire s d u cult e craignen t 

que l'administration ,  qu i  s'occup e davantag e qu e pa r  l e pass é de s 

affaire s villageoises ,  n e fass e un e enquêt e su r  d e tel s décès .  Le s 

risque s d e conflit s  d e droit s s e multiplien t  e t  le s adepte s de s 

culte s traditionnel s e n son t  pleinemen t  conscients .  Nya ,  l e Komo 

et  d'autre s puissance s cessen t  tou t  doucemen t  d'apparaîtr e comme 

l'expressio n d e l a violenc e social e légitime ,  c e qu i  concour t  à 

leu r  progressiv e pert e d e crédit .  L a natur e politiqu e d e l'organisa -

tio n porteus e d e yapèr è transperc e cependan t  encor e dan s le s chants : 

"L e Commandant s parl e aujourd'hu i  d e pouvoir ,  notr e Ny a e n parl e 

éternellement "  (décembr e 1986) . 

Conclusio n 

L'étud e d u statu t  d e ce s objet s dan s l e systèm e de s représenta -

tion s e t  de s pratique s sociale s fai t  clairemen t  ressorti r  qu e reli -

gion ,  magi e e t  sorcelleri e n e peuven t  êtr e posée s comme de s domaine s 

séparés .  Elle s s'intègren t  toute s troi s dan s c e qu e le s Minyank a 

appellen t  l e Bamanaya ,  qu i  correspon d à  u n mode d e vi e e t  à  u n 

systèm e d e pensé e qu e Comt e eu t  qualifi é d e fétichist e e t  Tylo r 

d'animiste .  L e déba t  su r  l e fétichism e s'es t  souven t  enlis é dan s le s 

querelle s d e mot s e t  i l  n'es t  pa s certai n qu e le s objet s "forts " 

de tou s le s peuple s d e l a terr e soien t  justiciable s d'u n même concept . 

De tout e fagon ,  un e définitio n formalist e d e c e qu'es t  u n "fétiche " 

^Titr e désignan t  l e Che f  d'Arrondissemen t  o u l e Commandant  d e Cercle . 
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ne présent e pa s gran d intérêt :  san s dout e n e parle-t-o n d e l a même 

chos e qu' à l'intérieu r  d e c e qu'i l  fau t  bie n appele r  un e air e cultu -

relle .  Curieusement ,  l a fascinatio n qu e le s objet s religieu x on t  exer -

cée su r  le s auteur s tel s Comte ,  Tylor ,  Mauss ,  Haddon ,  Malinowsk i 

et  bie n d'autres ,  a  oblitér é u n aspec t  d e leu r  réalité .  Tou t  s e pass e 

comme s i  le s objet s avaien t  masqu é l e caractèr e socia l  de s relation s 

qui  le s fon t  existe r  e t  auxquel s il s  son t  nécessaires . 

Renonçons ,  s'i l  l e faut ,  au x terme s d e fétich e e t  d e fétichisme , 

qui  n e peuven t  plu s prétendr e à  l a neutralit é scientifique ,  mai s 

retenon s quelqu e chos e d e l'idé e marxist e d'un e "fétichisation " 

des rapport s sociaux .  Cett e idé e nou s aid e à  comprendr e qu e dan s 

un systèm e politiqu e acéphal e comme celu i  de s Minyanka ,  rapport s 

sociau x e t  artefact s symbolique s s'impliquen t  réciproquement .  De 

ce poin t  d e vue ,  l'anthropologi e religieus e e t  l a sociologi e n e 

se séparen t  pa s e n discipline s distinctes .  Le s différenciation s 

sociales ,  dan s c e cas-c i  construite s à  parti r  d u sexe ,  d e l'âge , 

et  d u savoir ,  son t  a u coeu r  d u symboliqu e san s leque l  elle s n e 

sauraien t  s'établir .  Religion ,  magi e e t  sorcelleri e formen t  u n 

systèm e uniqu e qu i  soulèv e l a questio n majeur e d e l a croyance . 

C'es t  e n effe t  l e leg s de s ancêtres ,  l'héritag e d'u n fond s symboliqu e 

commun qu i  perme t  au x hommes d e s'entendr e pou r  divise r  l e temp s 

en cycles ,  pou r  pose r  leu r  travai l  ritue l  comme conditio n vital e 

et  pou r  établi r  de s rapport s d e dépendanc e interpersonnels .  S i 

le s résultat s d u travai l  ritue l  n e son t  pa s toujour s auss i  favorable s 

qu'o n l'escomptait ,  l'attent e n'es t  jamai s no n plu s tou t  à  fai t 

déçue ;  même pou r  le s morts ,  qu i  on t  toujour s leu r  mot  à  dir e dan s 

l'au-delà ,  l a vi e continue . 

La vi e social e de s Minyank a n e s e règl e pa s à  coup s d e griffe s 

et  d e dents .  Nou s n'avon s pa s affair e à  de s gen s plu s angoissé s 

que d'autres .  Comme tou t  l e monde ,  il s  s e préoccupen t  de s menace s 

qui  pèsen t  su r  eu x e t  trouven t  dan s leu r  cultur e de s modèle s d'inter -

prétation .  Il s  n e son t  pa s obsédé s pa r  le s agression s d e sorcellerie , 

mais il s  s'e n soucien t  e t  s'intéressen t  au x technique s d'auto-pro -

tection .  Dan s cett e sociét é san s grand e mobilit é sociale ,  san s 

concurrenc e économiqu e véritable ,  un e lutt e compétitiv e s e livr e 
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dans l'ombr e pou r  l'obtentio n d e yapèrè ,  d e poudres ,  d e formule s 

secrètes .  E n l'absenc e d'autorit é politiqu e centralisée ,  le s sanc -

tuaire s abritan t  le s yapèr è constituen t  de s pôle s d e pouvoi r  permet -

tan t  l'expressio n de s lutte s d'influence .  Le s individus ,  hommes e t 

femmes,  accepten t  le s règle s d'u n je u qu'il s  connaissen t  e t  le s 

manipulent .  Leur s désir s e t  leur s crainte s s'incarnen t  e n de s objet s 

puissants .  Mai s l a forc e d e l'obje t  es t  toujour s plu s o u moin s 

consciemmen t  mis e e n relatio n ave c l'envergur e social e d e celu i 

qui  l e détien t  comme d e celu i  qu i  l e brave . 

On pourrai t  ic i  tire r  profi t  d e certaine s analyse s qu e Pierr e 

Bourdie u a  consacrée s au x lutte s symboliques .  N'oublion s pa s qu e 

l a principal e qualit é d'u n yapèrè ,  c'es t  d'êtr e dangereux ,  mauvais , 

méchant .  C'es t  pourquo i  i l  es t  l e sign e distincti f  de s individu s 

classé s comme fort s .  Mai s c e je u d e l a distinctio n n '  a  rie n d  '  ostenta -

toire :  i l  s'agi t  d e paraître ,  no n e n montran t  mai s e n suggérant. '  I l 

fau t  donne r  l'impressio n d'êtr e for t  e n cachan t  c e qu e l'o n sait . 

Dans c e contexte ,  l'âg e es t  un e valeu r  politique :  "avoi r  dur é dan s 

le s affaire s d e yapèrè "  es t  u n exploi t  ten u e n haut e estime .  Cel a 

signifi e qu'o n a  p u vaincr e se s ennemi s grâc e à  l a manipulatio n 

d'objet s souverains ,  san s y  succombe r  soi-même .  C'es t  u n exercic e 

auque l  o n affect e d'importante s ressource s e t  auque l  o n consacr e 

beaucou p d'énergie . 

En partagean t  le s préoccupation s quotidienne s de s initiés ,  o n 

s'aperçoi t  qu e l a connaissanc e secrèt e d e l a compositio n de s yapèrè , 

l a connivenc e d e ceu x qu i  prétenden t  savoir ,  l a recherch e de s valeur s 

ajoutée s e t  l e sermen t  d e discrétion ,  procuren t  u n immens e plaisir . 

Comme l a cultur e elitist e d e notr e société ,  l'accessio n à  l'ar t  d e 

l a bamanay a es t  "u n enje u socia l  qu i  suppos e e t  impos e à  l a foi s 

qu'o n entr e dan s l e je u e t  qu'o n s e prenn e a u jeu "  (Bourdieu ,  1979: 

279) .  L a quêt e qu'o n eû t  naguèr e qualifié e d e "fétichiste "  offr e 

l e prétext e à  d e multiple s intrigues .  Le s démarche s entreprise s 

pour  obteni r  u n savoi r  qu i  n e cess e d e s e dérobe r  e t  l a roueri e 

nécessair e pou r  égare r  le s curieu x son t  l'ornemen t  d e l a vi e d e 

ceux qu i  sacrifien t  au x yapèrè .  E n outre ,  le s grande s cérémonie s 

semestrielle s destinée s à  "nourrir "  le s yapèr è baignen t  dan s un e 

atmosphèr e festive ,  ave c abondanc e d e viande ,  d e bièr e e t  d e discus -
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sion s su r  le s grand s thème s d e l a vi e auss i  bie n qu e su r  les rumeur s 

qui  agiten t  l'opinion . 

Une de s fonction s essentielle s de s yapèr è public s es t  d e fourni r 

des procédure s d'arbitrag e au x conflit s qu i  déborden t  l e cadr e 

domestique .  Seu l  u n pouvoi r  supra-humai n peu t  obteni r  d'u n individ u 

qui  s e respecte ,  de s excuse s e t  de s offrande s d e réparation .  Le s 

culte s actualisen t  périodiquemen t  l'allégeanc e de s adepte s pa r  l e 

travai l  ritue l  qu i  leu r  es t  demandé .  Il s  fournissen t  auss i  un e 

explicatio n au x adversité s e n même temp s qu'il s  proposen t  l e moye n 

de le s infléchir .  Ce s interprétation s son t  toujour s travaillée s 

par  le s tension s inévitable s dan s u n milie u socia l  o?  l'o n vi t 

prè s le s un s de s autres .  Dan s l a chroniqu e d'u n te l  milieu ,  c'es t 

toujour s l'inciden t  qu i  fai t  l'événement .  L e cour s heureu x de s 

chose s appell e pe u d e commentaires . 
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