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UNE REPRESENTATIO N P L A S T I Q U E EU TEMP S 

par 

Michè l e Coquet &  Lu c Rég is 

Le savoi r  concernan t  l a mesur e d u temp s n'es t  partag é qu e pa r  quelque s 

individu s dan s l a sociét é bwanu .  S i  l'alternanc e d u jou r  e t  d e l a nuit , 

l a cours e d u soleil ,  le s phase s d e l a lune,son t  de s phénomène s observa -

ble s pa r  tou s e t  appartiennen t  au x donnée s d u temp s véc u e t  à  se s qua -

lité s sensibles ,  leu r  maîtris e selo n u n mod e d e pensé e abstrai t  e t  sym -

bolisan t  relèv e d e l a compétenc e de s forgerons .  Détenteur s d u savoi r 

religieu x e t  organisateur s d e l a vi e rituell e d e l a communaut é (1) ,  c e 

son t  le s forgeron s e n effe t  qu i  son t  amené s à  utilise r  u n compu t  calen -

daire ,  e n procédan t  à  u n découpag e d u temp s qui ,  bie n qu e reposan t  su r 

des observation s astronomiques ,  es t  interprét é a u traver s d'un e grill e 

de lectur e particulière ,  cell e d e l a pensé e mythique . 

Ce savoi r  es t  ésotériqu e :  so n enseignemen t  es t  réserv é au x adul -

te s ayan t  généralemen t  attein t  l a cinquantaine ,  e t  s a divulgatio n serai t 

puni e d e mort .  L'apprentissag e a  pa r  ailleur s lie u e n brousse ,  su r  l a 

montagn e d u sei n d e laquell e es t  extrai t  l e minera i  d e fer .  O n voi t 

alor s combie n l a maîtris e qu e le s forgeron s exercen t  e n c e domain e 

es t  grande ,  puisque ,  indépendammen t  de s rite s spécifique s à  chaqu e li -

gnag e forgero n o u paysan ,  c e son t  eu x qu i  organisen t  l a vi e rituell e 

communautair e e n calculan t  le s période s e t  le s jour s favorable s a u bo n 

déroulemen t  de s cérémonie s (2) . 

Systèmes  de  Pensée,  Cahie r  7 ,  198 4 
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Si  le s règle s calendaire s e t  l e discour s mythiqu e qu i  le s inter -

prèt e son t  de s donnée s ésotériques ,  e n revanche ,  l'expressio n graphi -

que d u temp s o u d'u n rythm e tempore l  occup e un e larg e plac e dan s l'uni -

ver s plastiqu e de s Bwaba ,  no n seulemen t  celu i  de s objets ,  mai s égale -

ment  celu i  de s corp s à  traver s le s scarifications ,  puisqu'a u comptag e 

des jour s e t  de s moi s v a parfoi s correspondr e u n comptag e de s trait s 

incisé s dan s l a peau .  A  côt é d e l a représentatio n figurativ e d e l a lun e 

en quartie r  (e n hau t  de s masque s e n bois ,  d'origin e étrangère ,  don t  l a 

symboliqu e graphiqu e sembl e avoi r  ét é réinterprété e e t  redessiné e pa r 

le s Bwaba) ,  i l  exist e u n ensembl e d e signe s abstrait s expriman t  le s 

donnée s d'un e mesur e temporelle . 

I  .  L A MYTHOLOGIE DE S ASTRES 

Nous nou s attacheron s e n premie r  lie u à  comprendr e comment  l'in -

terprétatio n mythiqu e pénètr e l e compu t  calendair e e t  c e qu i  e n es t  en -

suit e transcri t  su r  l e pla n graphique .  Nou s n e parleron s don c qu e trè s 

peu d e l'organisatio n de s rite s e n fonctio n d e c e calendrier ,  e n bie n 

des point s encor e obscur ,  pou r  tente r  d e n'e n défini r  qu e l a structur e 

organisatrice . 

Les Bwab a utilisen t  pou r  exprime r  leu r  compréhensio n d e cett e di -

mensio n s i  difficilemen t  définissabl e d u temp s e t  d e s a duré e troi s 

concept s fondamentaux ,  qu i  semblen t  organise r  e n généra l  leu r  percep -

tio n d u mond e e t  de s forme s d u mond e :  sanaa,  jaho,  wiini.  Dan s l'uni -

ver s de s formes ,  sanaa  -  corp s désignerai t  l a substanc e de s choses , 

leu r  matière ,  jaho  -visag e leu r  surfac e apparent e su r  laquell e viennen t 

s'inscrir e le s  wiini,  d e wi,  inciser ,  graver ,  term e employ é pou r  nommer 

le s scarifications ,  e t  tou t  c e qu i  apparaî t  comme un e trace ,  su r  u n pla n 

ou dan s l'espace ,  faisan t  interveni r  dan s l e contin u d u mond e l'idé e d'un e 

discontinuité .  Replacé s dan s l e discour s cosmologique ,  l e sanaa  es t  l e 

Solei l  ( wii ,  term e désignan t  l'astr e solaire )  l e jaho  es t  l a Lun e ( piihun , 

«la  lune») ,  e t  le s  wiini  son t  le s jour s ( wiizonle ) . 

La genès e d u mond e a  comme acteur s principau x e t  originel s l e 

Solei l  e t  l a Lune ,  l e sanaa  e t  l e jaho.  D e c e premie r  coupl e céleste , 

naissen t  l a terre ,  le s hommes e t  surtout ,  avan t  l'apparitio n d u premie r 
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êtr e humain ,  de s créature s surnaturelles ;  ce t  ensembl e form e un e bas e 

numériqu e stabl e qu i  vien t  explicite r  l a comptabilit é calendaire . 

Le solei l  étai t  seu l  avan t  l a créatio n d u monde .  Désiran t  avoi r 
une compagne ,  i l  fabriqu a l a Lune ,  han  piihun,  «Femme-Lune» ,  ave c 
l a terr e don t  i l  étai t  fait ,  e t  d e l'eau .  L e Solei l  e t  l a Lun e 
restèren t  «collés » ensembl e (référenc e à  l'accouplemen t  céleste ) 
tandi s qu e l'obscurit é régnait .  L e Solei l  cré a ensuit e deu x être s 
invisible s e t  androgynes ,  toujour s à  parti r  d e so n propr e corps , 
l a terr e :  doo  (appel é auss i  wii  tienro ,  «l  '  ombr e d u soleil» )  (3),e t  s a 
jumell e handoo  (dit e auss i  piihun  tienro  « !  '  ombr e d e l a Lune») ;  doo  es t 
un «homme à seins» ,  jenbaa,  mai s d e sex e masculin ,  e t  handoo,  bie n 
que d e sex e féminin ,  es t  barbu e e t  n e possèd e qu'u n seu l  sein . 
Ces jumeau x son t  cependan t  conçu s comme étan t  a u nombr e d e trois . 
Le troisièm e s e nomme binluio  :  tou t  d'abor d enfan t  conç u e n rê -
ve pa r  doo  e t  handoo,  i l  devien t  comme ceux-c i  oeuvr e d e terr e 
du Soleil .  I l  es t  bicéphal e e t  bisexué ,  d e sex e masculi n dan s s a 
parti e gauch e e t  fémini n dan s s a parti e droite .  Ce s deu x partie s 
son t  considérée s comme jumelles ,  ca r  «l'homm e es t  jumeau ,  heribeni, 
dan s so n corps» ,  d e tell e sort e qu e l e jumea u mâl e es t  appel é 
douro  e t  so n homologu e fémini n hankoro,  «mauvais e femme» . 

Suit e à  l a créatio n d e ce s cin q premier s êtres ,  vien t  cell e 
du monde ,  demandé e pa r  han  piihun,  l a Femme-Lune ,  o ù s'installen t 
l e coupl e célest e e t  se s descendants .  C e mond e es t  archaïque ,  n e 
connaî t  pa s encor e l'alternanc e d u jou r  e t  d e l a nuit ,  e t  chacu n 
s' y nourri t  d e cueillette ,  de s fruit s de s arbres ,  dan s un e erran -
ce désordonnée .  Un e faut e es t  alor s commis e pa r  hankoro  qu i  tu e 
so n père ,  doo,  gest e qu i  v a marque r  l'apparitio n d e l a mor t  su r 
terre .  Pou r  rachete r  l a faute ,  handoo,  appelé e dan s ce t  épisod e 
de s a vi e terrestr e maani  pon,  «mai n gauch e fermée» ,  e n référen -
ce à  so n rôl e d'initiatric e auprè s d u genr e humain ,  es t  sacrifié e 
ave c so n fil s  e t  «jumeau » binluio,  enterré s tou s le s deu x vivant s 
sou s l e boi s d e l'enclum e sacré e d e l a premièr e forge .  Ce t  évé -
nement  marqu e l'entré e dan s l'èr e terrestre ,  cell e de s hommes dé -
sormai s mortel s e t  tenu s d e peine r  pou r  s e nourrir ,  e t  l a sépa -
ratio n irrémédiabl e d'ave c l e mond e surnature l  e t  divi n :  e n 
effet ,  à  parti r  d e c e moment-là ,  l e Solei l  e t  l a Lun e s e son t 
séparé s d e l a terr e e t  «décollés » dan s l e ciel ,  l'u n engendran t 
l e cycl e de s jour s e t  de s années ,  l'autr e celu i  de s nuit s e t  de s 
moi s . 

Les cin q être s surnaturels ,  doo,  handoo,  binluio,  douro  e t 

hankoro  son t  appelé s  wiini  d u Solei l  e t  d e l a Lun e : 

«°Le s  wiini  son t  le s enfant s d u sanaa  e t  d u jaho,  il s  son t  jahoza » 

(«°enfant s d e jaho »). 

Il s  son t  pa r  ailleur s dissocié s dan s leur s fonctions ,  ayan t  chacu n u n 

rôl e spécifiqu e e t  donnan t  chacu n u n no m à  u n jou r  d e l a semaine ,  cett e 

semain e d e cin q jours ,  qu i  apparaî t  alor s comme l e frui t  d e l'accouple -

ment  d u Solei l  e t  d e l a Lune . 

Si  le s cin q jour s son t  chacu n fil s  o u fill e d u coupl e céleste , 

Ce réci t  restitu e un e mythologi e qu i  nou s a  ét é donn é pa r  fragments . 
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il s  son t  aussi ,  dan s leu r  successio n e t  leu r  éterne l  recommencement , 

l a manifestatio n d e l a cours e perpétuell e d u solei l  derrièr e l a lun e 

(«°l e jaho  es t  toujour s devan t  l e sanaa  e t  l e sanaa  n e peu t  pa s marche r 

san s l e jaho °» ),  leu r  rencontr e n e s e produisan t  qu'épisodiquemen t  lor s 

de l'éclips é d e soleil ,  wii  wan  piihun,  «°le  Solei l  a  aval é l a Lune°»(4) . 

Le myth e dit : 

«°Le s jour s son t  comme un e femm e e t  so n mari .  C'es t  un e rencontr e 
ca r  c'es t  l e sanaa  e t  l e jaho  qu i  on t  donn é l a semain e d e cin q 
jour s pou r  s e rencontrer°» . 

En effet ,  le s cin q jour s son t  le s enfant s d u sanaa  e t  d u jaho, 

et  son t  appréhendé s comme un e successio n o ù l'u n engendr e l'autre , 

indéfiniment .  Chaqu e jou r  es t  don c gard é e n quelqu e sorte ,  o u confié , 

karafa,  à  l a divinit é don t  i l  port e l e nom .  Chacun e port e plusieur s 

noms selo n le s rôle s qu'ell e jou e dan s u n context e narrati f  précis . 

Ains i  s e succèdent : 

karafahan,  «°femm e confiée°» ,  jou r  d e handoo  :  ell e command e l'ea u 
du marigot .  Lorsqu e celui-c i  s'assèch e d e faço n impré -
visible ,  c'es t  qu e de s faute s on t  ét é commise s a u vil -
lage . 

karafako,  jou r  d e doo  :  i l  command e l e feu ,  e t  e n particulie r 
le s feu x d e brousse .  Mai s c'es t  kavafahan  qu i  ordonn e 
de mettr e l e fe u à  l a brousse . 

karafaza,  «°enfan t  confié°°» ,  jou r  d e binluio,  qu i  command e au x 
abeilles .  Mai s c'es t  karafako  qu i  lu i  ordonn e d e fair e 
s'envole r  l'essai m pou r  puni r  le s hommes d e leur s fau -
tes . 

douro  ,  es t  l e gardie n d e l a brousse .  Mai s c'es t  karafaza 

qui  donn e le s ordre s :  n e pa s fair e tombe r  l a plui e e n 
hivernag e s'i l  y  a  e u accouplemen t  e n brousse ,  o u per -
dr e l e chasseu r  qu i  n' a pa s respect é le s règles . 

hankoro  ,  «°mauvais e femme°» ,  es t  cell e qu i  détourn e le s esprit s 
et  apport e l a discord e entr e le s humains . 

Ce mod e paraboliqu e d'expressio n d e l a productio n de s jour s le s un s 

par  le s autre s révèl e combie n es t  grand e l'interdépendanc e entr e cha -

que jour ,  considér é comme un e unit é temporell e pris e dan s un e succes -

sion .  Chaqu e jour/unit é devien t  ains i  l e maillo n d'un e chaîn e e t  s e 

trouv e e n corrélatio n ave c l e jou r  pass é e t  l e jou r  à  venir . 

La disjonctio n originell e d u Solei l  e t  d e l a Lun e d'ave c l a terr e 

provoqu e l'alternanc e d u jou r  e t  d e l a nuit ,  de s saisons ,  saiso n de s 

pluie s e t  saiso n sèche ,  l'organisatio n de s moi s e t  de s jours .  Cependant , 

ce phénomèn e conjonction/disjonctio n s e renouvell e chaqu e jour ,  lorsqu e 

l e solei l  s e couch e (conjonctio n ave c l a terre) ,  lorsqu'i l  s e lèv e à 
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nouvea u (disjonction) .  Selo n l a mythologi e forgeronne ,  l e solei l  con -

join t  à  l a terr e es t  localis é sou s l e boi s d e l'enclum e sacrée ,  a u 

centr e d e l a forge . 

La lun e également ,  selo n de s phase s temporelle s plu s espacées , 

c'es t  à  dir e lor s d e s a périod e descendant e e t  lorsqu'ell e n'es t  plu s 

visible ,  s e conjoin t  à  l'ea u d u marigo t  sacré ,  nioun  dani,  lie u o ù ré -

siden t  le s enfant s à  naître . 

En conclusion ,  nou s diron s qu e l e temps ,  à  l'imag e d e tout e chos e 

organisée ,  es t  constitu é d'u n sanaa  ,  d'un  jaho  et :  d e wiini,  e t  qu' à c e 

titre ,  s i  l'o n s e réfèr e à  l a pensé e bwanu ,  l e temp s es t  u n êtr e vivant , 

résulta t  d'u n engendremen t  (exprim é pa r  l e term e wiini  e t  représent é 

par  le s cin q descendant s d u coupl e célest e e t  l a cours e d u Solei l  aprè s 

l a Lune) ,  e t  s e défini t  égalemen t  comme u n processu s d e productio n 

(successio n de s jours )  (5) . 

I I  .  LE S RYTHMES TEMPORELS E T LEU R REPRESENTATION 

Les rythme s temporel s qu i  composen t  l e temp s sensible ,  indé -

pendamment  de s fait s astronomiques ,  son t  transcrit s graphiquemen t 

et  formellement .  Au x différent s rythme s d e l a réalit é objectiv e 

von t  correspondr e autan t  d e signifiant s plastiques .  E n repartan t 

des structure s mythiques ,  nou s nou s référeron s au x ordre s temporel s 

fondamentaux ,  celu i  d u Solei l  e t  celu i  d e l a Lune ,  principe s actif s 

et  organisateurs ,  pui s au x unité s d e temps ,  mesurée s e t  comptées , 

qu i  e n découlent . 

Le temps  solaire 

L'astr e solair e organis e l e temp s d e l a journée ,  wiizonle,  tandi s 

que l a nui t  es t  régi e pa r  l'ordr e lunaire .  L'apparitio n d u solei l  à 

l'aub e s e di t  wii  ha,  l e solei l  s'es t  levé ,  pui s  bon,  l e solei l  es t 

mont é (litt .  «°solei l  cuit°» ,  d e be,  bon,  cuire) ,  wii  zon  mi  kahun,  l e 

solei l  es t  rentr é dan s so n trou ,  à  l'instan t  d u zénith ,  pui s wi i  jenie , 

«°solei l  incliné°» ,  interprét é égalemen t  comme l e solei l  s'étan t  déplac é 

dan s so n trou ,  e t  enfi n wii  to,  «°le  solei l  es t  tombé°» . 

La journé e es t  bipartit e :  l a périod e s'étendan t  d u leve r  a u débu t 
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du décli n es t  appelé e sanaa.  Arriv é a u zénith ,  l e solei l  es t  a u poin t 

culminan t  d e s a course ,  e t  l a second e parti e d e l a journé e es t  nommée 

jaho,  comme s i  o n évitai t  d e parle r  d e l a phas e déclinant e d e l'astre . 

Cett e périod e es t  pensé e comme faisan t  parti e d u lendemain .  E n fonc -

tio n d e cett e bipartitio n s'organis e l a vi e rituell e :  ainsi ,  le s sa -

crifice s à  l a forge ,  à  l'enclum e sacrée ,  au x ancêtre s d u lignage ,  doi -

ven t  s'effectue r  avan t  l'amorc e d u décli n d u soleil .  Pa r  contre ,  u n 

gran d nombr e d e cérémonie s d e masque s on t  lie u l'après-mid i  e t  duran t 

l e crépuscule .  L e jàho  es t  alor s no n seulemen t  l a lune ,  mai s égalemen t 

l a référenc e à  l'obscurit é à  veni r  e t  l e fai t  qu e l e temp s d e l'après -

mid i  soi t  jaho,  c e qu i  es t  «°toujour s devan t  l e sanaa °» ,  marqu e bie n cett e 

volont é d'exprime r  l'orientatio n d e l'écoulemen t  d u temps . 

La positio n zénithal e d u solei l  es t  égalemen t  appelé e wii  kotin, 

«°le  solei l  es t  a u coeur°» ,  c'es t  à  dir e a u centre .  Le s expression s «°le 

solei l  es t  rentr é dan s so n trou°» ,  pui s «°le  solei l  s'es t  déplac é dan s 

so n trou° » fon t  référenc e a u moment  o ù l'êtr e mythiqu e sanaa-Soleil 

retourne ,  aprè s s a cours e dan s l e ciel ,  sou s l e boi s d e l'enclum e sa -

crée .  Pourtant ,  cett e formul e désign e l'instan t  o ù l'astr e es t  a u som -

met  d e s a course .  I l  semblerai t  qu e c e soi t  e n relatio n ave c cett e 

non-considératio n d e l a phas e déclinante ,  appréhendé e peut-êtr e comme 

dysphoriqu e pou r  préfigure r  l a conjonctio n d u solei l  e t  d e l a terr e e t 

reveni r  ains i  à  l'obscurit é primordiale .  Quo i  qu'i l  e n soit ,  l a journé e 

solair e es t  envisagé e comme un e e t  indivisibl e e t  s e répétan t  à  l'iden -

tiqu e chaqu e jour .  L e temp s solair e s'inscri t  dan s u n continu ,  su r  u n 

mode duratif ,  o ù l'homm e s e trouv e pri s dan s u n temp s éternel ,  qu i  es t 

l e temp s physique ,  linéair e e t  infini ,  égalemen t  l e temp s d e l a matiè -

re ,  celle-l à même (l a terre )  don t  son t  fait s l e sanaa,  le s premier s hu -

mains ,  e t  à  laquell e ceux-c i  retournen t  à  leu r  mor t  :  l e sanaa,  disen t 

le s Bwaba ,  es t  «°le  corp s d e toute s le s choses°» . 

Deux signe s graphiques ,  l a spiral e e t  l a figur e d u rayonnement , 

serven t  à  signifie r  l'astr e solair e e t  exprime r  l'ordr e tempore l  qu i 

lu i  es t  corrélé .  O n le s trouv e su r  de s médaillon s e n bronze ,  appelé s 

wii,  porté s pa r  le s enfant s mâle s qu e l'o n di t  mouri r  e t  renaîtr e suc -

cessivement .  Pou r  arrête r  l a répétitio n d u cycle ,  o n procède ,  entr e 

autre s rituels ,  à  l a fabricatio n d u pendenti f  (6) .  Le s motif s spirale s 

ou rayonnant s qu e l'o n trouv e su r  ce s objet s on t  attein t  un e grand e 

perfectio n géométriqu e (fig .  1 ,  3 ,  4 ) .  O n le s rencontr e égalemen t 
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su r  d'autre s supports ,  comme le s instrument s métallique s :  manche s 

spirale s d e couteau x d e sacrifice ,  bracelet s torsadés ,  lame s d e scarifi -

cations ,  briquet s traditionnel s (fig .  2 ) .  L a volut e spiralé e qu i  ter -

min e ce s outil s  es t  nommée «°queu e d u caméléon°» .  L e moti f  rayonnant , 

quan t  à  lui ,  es t  inscri t  plu s généralemen t  su r  le s corps ,  autou r  d u 

nombril ,  kuiare,  o u kuiotienhun ,  «°le  milie u d u corps°» .  Cett e scarifi -

catio n es t  considéré e comme l a premièr e à  avoi r  ét é révélée ;  l e nombri l 

es t  l e lie u o ù s e trouv e l'âm e boni  e t  es t  comme l e centr e d e l a ter -

r e (7) . 

Nous n e nou s attarderon s pa s su r  l e symbolism e d e l a spiral e 

(conn u d e l a traditio n mythiqu e e t  religieuse) ;  rappelon s simplemen t 

se s propriété s signifiante s d e structur e ouverte ,  tendan t  a u non-fin i  : 

l e rythm e spirale ,  d e même qu e l e rayonnant ,  obéi t  à  un e logiqu e inter -

ne d e développemen t  tempore l  s'inscrivan t  dan s un e spatialit é e n expan -

sion .  L a spiral e e n tan t  qu e courb e tournan t  autou r  d'u n pôl e e t  l e 

rayonnement ,  organis é lu i  auss i  autou r  d'u n point ,  marquen t  l'importan -

ce d u centre ,  appel é l à auss i  la  kotin,  «°centr e d e l a terre" .  A u vers o 

du médaillo n (fig .  3 )  s e trouv e un e croix ,  moti f  égalemen t  présen t  dan s 

l a structur e rayonnante .  Cett e croi x es t  l a représentatio n d u premie r 

forgero n cré é pa r  l e sanaa,  e t  indiqu e égalemen t  le s direction s d u le -

van t  e t  d u couchant .  Nou s avon s ainsi ,  su r  u n même objet ,  l'idé e d u 

temp s dilaté ,  qu i  es t  l e temp s solaire ,  transcri t  spatialemen t  pa r  le s 

motif s rayonnant s e t  spirales ,  e t  un e définitio n d e l'homm e comme si -

tu é a u centre ,  observateu r  idéa l  d e l a cours e d u soleil ,  d'Es t  e n 

Ouest . 

Le temps  lunaire 

Le temp s d u jaho  début e dè s l'instan t  o ù l e solei l  commenc e à 

décliner ,  jusqu' à l'aube .  O n observ e qu e d u décli n jusqu'a u crépuscule , 

l e temp s solair e e t  l e temp s lunair e «°s  '  interfèrent°» . 

Comme ceu x d e l a journée ,  le s moment s d e l a nui t  son t  nommés : 

la  junbikaa,  l e crépuscule ,  la  hun,  i l  fai t  nuit ,  o u tinanhun,  «°jou r 

obscurci°» ,  d e hi,  hun,  épaissir ,  deveni r  compact ,  employ é entr e autr e 

pou r  désigne r  u n certai n éta t  d e l a potass e o u d u beurr e duran t  leu r 

préparation ,  pui s  la  van  ,ju,  l a nui t  s'es t  avancée ,  la  ne  marqu e l e 
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milie u d e l a nui t  qu e le s Bwab a situen t  ver s un e heur e d u matin ,  d e 

ni,  ne,  «°éclater°» ,  qu i  es t  l e même verb e utilis é pou r  signifie r  l a dé -

tonatio n d u fusil .  Ensuite ,  le s chant s de s coq s von t  annonce r  l'aube , 

celu i  d u kojaba,  l e premie r  coq ,  pui s  mandi  kobia,  l e «°co q d u dos°» , 

c'es t  à  dir e l e dernie r  coq :  la  tan  es t  l'aube ,  d e ti,  griller ,  brûler , 

ou la  bara,  l e jou r  s'es t  dépli é (comm e o n l e di t  d'u n tissu) . 

Cett e list e n'es t  bie n sû r  pa s exhaustiv e e t  d'autre s expression s 

permetten t  san s dout e d e défini r  le s moment s d e l a nuit .  Cependant , 

ell e nou s amèn e à  note r  l a présenc e d e l a métaphor e d e l a cuisson ,  re -

levé e déj à dan s  wii  bon,  «°solei l  cuit "  (8) . 

Les Bwab a n e semblen t  prendr e e n compt e qu e l a phas e ascendant e 

de l a lune ,  jusqu' à c e qu'ell e soi t  pleine .  L e mois ,  piikere  ,  «°lun e 

unique°» ,  es t  d e quinz e jours ,  le s quinz e autre s jour s d e l a phas e des -

cendant e n'étan t  pa s comptabilisés .  L a phas e décroissant e es t  appelé e 

pinbii,  «°lun e noire°» ,  o u piihun  tibiri,  «°lun e obscurité°» .  L'année , 

lulure,  compt e le s sep t  moi s o u le s sep t  lune s d u temp s d e l'hivernag e 

(dè s l'apparitio n de s première s pluies) ;  l e septièm e moi s serai t  lemoi s 

d'entré e e n saiso n sèche .  Celle-ci ,  no n comptabilisée ,  es t  compris e com -

me l'intervall e entr e deu x saison s de s pluies ,  venan t  prépare r  pa r  se s ma -

nifestation s religieuse s l e bo n déroulemen t  de s activité s agricole s d e l a 

saiso n de s pluies ,  moment  o ù han  piihun,  «°Femme-lune°» ,  divinit é d e l  'eau , 

(s e rappele r  so n séjou r  dan s l e marigo t  )  fai t  tombe r  l a pluie .  D e celle-c i 

dépenden t  don c l a fécondit é de s sol s comme cell e de s femmes .  C'es t  à  ell e 

que sacrifi e l e la  Banso  lor s de s sécheresse s (o u de s manque s d'enfants) . 

Les phase s d e l a lun e son t  définie s e n fonctio n d e l a positio n 

de l'astr e dan s l e cie l  pa r  rappor t  a u leve r  e t  a u couche r  d u soleil . 

La phas e ascendant e es t  pin  finie,  «°lun e neuve°» ,  piihun  man, «°la  lun e 

es t  vue° » lorsqu'ell e apparaî t  à  l'oues t  e n quartie r  trè s mince ,  o u 

pinza,  «°lun e enfant°» ;  l a plein e lun e es t  ka  kirikiri,  «°comm e l e cer -

cle°» ,  o u piikoomu,  «°en  plein e lumière°» ,  comme o n di t  d u cham p dégag é 

des haute s herbe s e t  sarclé ,  o u piidau,  «°la  lun e a  fin i  d e croître°» , 

comme l e mi l  lorsqu'i l  es t  arriv é à  maturit é e t  es t  prê t  à  êtr e récol -

té ,  o u encor e piihun  zon  mi  kahun, «°la  lun e es t  rentré e dan s so n trou° » 

Le même phénomèn e sembl e alor s s e produir e qu e lor s d u cycl e solair e : 

l'astr e lunaire ,  a u quinzièm e jour ,  es t  arriv é à  so n développemen t 

maxima l  e t  s a disparitio n prochain e es t  anticipé e à  traver s se s déno -

minations .  C e moment  arrivé ,  le s Bwab a considèren t  qu e «° hanpiihu n a 
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fin i  s a visit e a u monde°» .  Survien t  u n temp s d e si x jours ,  associé e à 

l a périod e menstruell e d e hanpiihun  (9 )  o ù l a lun e es t  jieniè  «°penchée°» , 

ou huara,  «°agenouillée°» ,  à  l'est ,  à  pein e visibl e au-dessu s d e l'hori -

zon .  Ce t  «°agenouillement° » es t  conç u comme u n ritue l  d e «°pardon°» ,  sabara, 

destin é à  préveni r  le s mau x pouvan t  arrive r  ave c l a disparitio n d e l a 

lune ,  moment  considér é comme l e plu s dangereu x d e l a phas e décroissan -

te .  Lorsqu e l'astr e aur a dispar u à  l'est ,  i l  ser a a.ppel é piihun  lu, 

«°lun e immergée°» ,  e n référenc e à  l'époqu e d u myth e o ù hanpiihun ,  laFemme -

Lune ,  résid e dans ,  l'ea u d u marigo t  sacré ,  nioun  dani. 

La phas e ascendant e es t  l a périod e bénéfiqu e o ù v a s'exerce r  l a 

majeur e parti e d e l'activit é rituelle .  C'es t  à  c e moment-l à qu e le s 

semaille s son t  faite s (l a récolte ,  elle ,  commencerai t  a u premie r  jou r 

de l a lun e décroissante) .  C'es t  égalemen t  l a périod e duran t  laquell e 

s'effectuen t  le s mariages ,  o ù s e pratiquen t  le s consultation s divina -

toires ,  o ù le s accouchement s qu i  surviennen t  son t  bénéfique s à  l'enfan t 

nouveau-né ,  o ù on t  lie u le s funérailles ,  o ù le s masque s d e feuille s à 

plume s d e calao ,  bieni ,  sortent ,  o ù l'o n di t  le s contes ,  etc . 

Par  contre ,  l a périod e d e décour s d e l a lun e sembl e vécu e comme 

un moment  dangereux .  Dè s qu e l'astr e n'es t  plu s visible ,  de s sacrifi -

ces animau x son t  exécuté s pa r  l e che f  de s forgeron s a u bor d d u marigo t 

sacré ,  e t  à  l'aute l  de s ancêtre s forgerons .  Un e mor t  survenan t  à  c e mo -

ment-l à pourr a dan s certain s ca s n e pa s êtr e suivi e d e funérailles ,  o u 

tou t  d u moin s nécessiter a u n certai n nombr e d e rite s propitiatoires ; 

de même pou r  un e naissance .  Duran t  cett e même période ,  le s rapport s 

sexuel s son t  interdit s à  ceu x qu i  on t  de s charge s sacrificielles . 

Pour  le s femme s née s e n lun e noir e -  e t  semble-t-i l  pou r  le s en -

fant s mâle s issu s d'u n rappor t  sexue l  pratiqu é alor s qu e l a mèr e étai t 

en périod e menstruell e - ,  es t  fabriqu é u n pendentif ,  à  vocatio n propi -

tiatoire ,  e n form e d e croissan t  d e lune ,  dan s l a positio n piihun  jienié, 

«°lun e penchée°» ,  o u pinbii,  «°lun e noire°» .  C e pendenti f  (fig .  6 )  es t  com -

pri s comme l a réunio n d e deu x partie s symétriques ,  corp s d e deu x camé -

léon s don t  le s queue s spiralée s s e retrouven t  au x deu x extrémité s d e 

l'objet .  U n autr e pendenti f  (fig .  5 ) , destin é au x enfant s né s jumeaux , 

égalemen t  e n ar c d e cercle ,  figur e deu x caméléon s superposés ,  e n posi -

tio n d'accouplement .  L e caméléo n es t  u n anima l  trè s présen t  dan s l a 

cosmogoni e :  s i  l a spiral e d e s a queu e es t  un e représentatio n d u Soleil , 

sa tâch e es t  d e conduir e l'astr e lunair e tou t  a u lon g d e s a cours e noc -
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turne ;  i l  serai t  égalemen t  l'un e de s nombreuse s manifestation s d e doo. 

I l  jou e u n rôl e importan t  dan s le s rituel s d e plui e e t  so n effigi e es t 

utilisé e à  cett e occasio n pa r  le s devins .  L e caméléo n es t  conç u e n cou -

ple ,  d e natur e gémellair e e t  bisexuée .  D e l a même façon ,  le s deu x pha -

se s d e l a lune ,  pin  finie  e t  pinbii,  son t  pensée s pa r  le s Bwab a comme 

deu x partie s jumelles .  L e temp s lunair e repos e su r  u n princip e d'alter - 

nanc e .  Un e de s manifestation s plastique s le s plu s remarquable s e n es t 

cell e qu e l'o n trouv e su r  le s couvertures ,  portée s pa r  le s hommes le s 

plu s vieu x d u lignage ,  nunu,  e n damie r  noi r  e t  blanc ,  chaqu e carr é noi r 

représentan t  un e phas e d e l a lun e décroissante ,  e t  chaqu e carr é blan c 

une phas e d e l a lun e croissant e (10)(Cf .  figur e 7  )  .  Princip e d  'alternanc e or -

ganis é égalemen t  selo n un e structur e symétrique ,  s e développan t  autou r  d'u n 

axe .  L a bipartitio n d u jaho-lune  es t  attesté e dan s l a définitio n même 

du jaho  :  l e jaho  présuppos e l e sanaa,  comme l a «°face°»  présuppos e pou r 

existe r  u n «°corps°» ,  alor s qu e l e sanaa,  e n tan t  qu e matièr e originelle , 

se suffi t  à  lui-même . 

Par  ailleurs ,  l a courb e qu i  reli e le s deu x extrémité s spiralées , 

don c solaires ,  d u pendenti f  pinbii  (fig.6 )  contien t  c e mouvement ,  cett e 

représentatio n synthétiqu e d e l a cours e d e l a lun e allan t  d u levan t  a u 

couchant ,  le s incision s su r  l e croissan t  marquan t  l a successio n de s 

jour s nécessaire s à  l'astr e pou r  accompli r  s a révolution .  Ainsi ,  su r 

le s deu x pendentif s (fig .  5 & 6 ) , s e trouven t  no n seulemen t  l e sign e so -

lair e d e l a spirale ,  mai s égalemen t  u n résea u d e hachures ,  kahalanki 

wiini,  le s «°scarification s d u caméléon°» ,  c e qu i  nou s amèn e à  parle r  d e 

ce modul e d e comptabilit é d u temps ,  l a semain e d e cin q jours ,  issu e d e 

l'observatio n de s deu x cycle s lunair e e t  solair e et ,  comme nou s l'avon s 

vu ,  d e l'unio n d u coupl e céleste . 

Les  jours  de  la  semaine,  wiini. 

L'élaboratio n d u calendrie r  religieu x s e bas e su r  u n décompt e d e 

jour s groupé s e n un e semain e traditionnell e d e cin q jours .  Celle-c i  es t 

ponctué e pa r  u n march é coutumie r  intervenan t  chaqu e cinquièm e jou r  dan s 

chaqu e village ,  e t  cec i  e n dépi t  d'un e par t  de s grand s marché s mi s e n 

plac e pa r  l'administratio n coloniale ,  ayan t  lie u tou s le s sep t  jour s 

dan s le s village s le s plu s importants ,  d'autr e par t  d e l'adoptio n quas i 
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général e d e l a semain e musulman e d e sep t  jour s -  teniè,  haraBa,  tarata, 

laamus a ,  jazuma,  tibiri,  hati.  L e clivag e existan t  entr e l a semain e 

traditionnell e e t  l a semain e musulman e entraîn e un e adaptatio n d e cett e 

dernièr e à  l'ancienne ,  s e manifestan t  pa r  l e respec t  d u modul e d e bas e 

de cin q jour s e t  l'adjonctio n d e deu x jour s «°qu i  sont°» ,  mai s qu'«°o n n e 

compt e pas°» . 

Wiini  es t  u n term e génériqu e désignan t  no n seulemen t  tou t  c e qu i 

fai t  trace ,  pa r  incisio n o u gravure ,  mai s auss i  l a charpent e linéair e 

qu i  sembl e structure r  tou t  êtr e vivant ,  l e squelette ,  le s branche s d'u n 

arbr e o u le s nervure s d'un e feuille ,  d e même qu e le s poteau x d e boi s 

qu i  soutiennen t  l a maiso n o u le s sillon s d'u n cham p d e culture .  L e 

temp s de s  wiini,  celu i  de s jours ,  un e journé e comportan t  un e nui t  e t 

l a phas e montant e d u solei l  (l'après-mid i  appartien t  déj à a u jou r  sui -

vant )  es t  l a duré e segmentée ,  qu i  structur e l e temp s vécu ,  l e travers e 

et  l e divis e e n autan t  d'unité s semblables .  Chaqu e jou r  d e l a semaine , 

toujour s recommencé ,  es t  cependan t  individualis é pou r  êtr e sou s l a tu -

tell e d'u n de s cin q être s surnaturel s d e l a mythologie .  U n ensembl e d e 

prescription s e t  d'interdiction s dépendan t  d e ce s divinité s régissen t 

le s acte s qu e l'o n doi t  accompli r  e t  organisen t  ains i  l a vi e social e 

et  rituell e d e l a communauté .  E n voic i  quelque s exemple s : 

-  l e premie r  jour ,  jou r  d e handoo ,  es t  favorabl e au x baptême s e t  au x 
mariages . 

-  l e deuxièm e jour ,  jou r  d e doo,  es t  égalemen t  favorabl e au x baptême s 
et  au x mariages ,  mai s le s sacrifice s destiné s à  l'autel-grenie r 
construi t  pou r  le s jumeau x son t  interdits ,  ains i  qu e d e mange r  d u 
t ô d e sorgh o rouge . 

-  l e troisièm e jour ,  jou r  d e binluio  :  l'enlèvemen t  de s femmes ,  l'ex -
cisio n e t  l e ritue l  de s scarification s son t  prohibés . 

-  l e quatrièm e jour ,  jou r  d e douro ,  es t  favorabl e au x sacrifice s 
fait s pa r  le s devins ,  a u modelag e de s statuette s divinatoire s e t 
aux chasseurs . 

-  l e cinquièm e jour ,  jou r  d e hankoro,  es t  u n jou r  néfast e o ù l'acti -
vit é rituell e es t  suspendue . 

Ainsi ,  pou r  accompli r  u n ritue l  sacrificie l  important ,  i l  faudr a 

teni r  compt e d e ce t  ensembl e d e prescription s pou r  choisir(pa r  divina -

tion )  l e jour ,  considére r  l e moment  d e l a journé e (avan t  l e décli n d u 

soleil )  e t  d u moi s (phas e ascendant e d e l a lune) .  Ce s calcul s d e temp s 

se représenten t  pa r  de s succession s linéaire s d e traits ,  chaqu e trai t 

renvoyan t  à  u n jour ,  quinz e trait s faisan t  quinz e jours ,  soi t  u n mois . 
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I l  apparaî t  cependan t  qu e l'ensembl e d'un e séri e d e trait s effective -

ment  représenté s n e correspond e jamai s à  un e somme idéale ,  comme l a 

somme d e quinz e qu i  es t  signifiante .  L a formul e serai t  plutô t  :  dan s 

ce t  ensembl e d e traits ,  i l  y  a  le s quinz e jour s d u mois ,  o u bie n le s 

sep t  jour s qu e l'o n compt e avan t  d e fair e te l  sacrifice .  I l  s'agirai t 

alor s d e l a représentatio n d u concep t  d e comptabilit é plutô t  qu e d e 

cell e d'un e comptabilit é réell e e t  arithmétique .  L e princip e itérati f 

qu i  régi t  cett e transcriptio n es t  l e même qu e celu i  qu i  structur e le s 

signe s de s scarification s corporelle s bwaba . 

Pourtant ,  tou s le s signe s d u visag e o u d u corp s n e semblen t  pa s 

êtr e interprété s comme l a représentatio n d e jours ,  mai s seulemen t  cer -

tain s d'entr e eu x te l  qu e l e sign e d e l a cithare ,  aienhun,  qu e tou s 

le s Bwab a doiven t  porte r  e t  qu i  s e situ e su r  chaqu e temp e (fig .  8 ) . 

"Tou s le s jour s e t  le s moi s son t  dan s l a cithare "  disent-ils . 

Ce sign e s e compos e e n princip e d e deu x ruban s d e quinz e trait s 

chacun ,  su r  chacun e de s deu x tempes ,  soi t  trent e incision s à  gauch e e t 

trent e à  droite .  Chaqu e ruba n équivau t  à  u n moi s e t  l e vid e entr e le s 

ruban s es t  l à o ù sièg e hanpiihm  boni,  l'âm e d e l a Femme-Lune .  Leu r 

exécutio n exig e d e l'opératrice ,  l a femm e forgeronn e qu i  fai t  le s sca -

rifications ,  u n comportemen t  singulie r  qu i  lu i  impos e d e reteni r  s a 

respiratio n lorsqu'ell e coup e l a pea u tou s le s troi s trait s (chiffr e 

de l'homme) ,  pui s tou s le s quatr e trait s (chiffr e d e l a femme) . 

Deux autre s signes ,  situé s d e par t  e t  d'autr e d u front , 

renvoien t  eu x auss i  à  un e comptabilit é d e jours .  L e premie r  es t  desti -

né aux.enfant s mâle s (de s forgeron s e t  de s famille s d u che f  d e terre ) 

qu i  auron t  à  rempli r  de s charge s sacrificielle s importante s e t  l e se -

con d au x future s sages-femmes .  Dan s le s deu x cas ,  i l  n e s'agi t  pas , 

encor e un e fois ,  d'un e somme d e jour s correspondan t  à  un e somme d e 

traits ,  mai s d'u n certai n nombr e d e jours ,  propr e à  chaqu e signe ,  qu i 

son t  ceu x qu e l'o n compt e avan t  d e sacrifie r  à  l'objet .  L a même chos e 

se produi t  pou r  l e sign e d e l a cithare :  le s troi s ob j  et s appartiennen t 

en effe t  à  l a mythologi e lunaire .  Il s  son t  d'ailleur s d e structur e 

identiqu e :  composé s d e brin s d e paille ,  accolés ,  pou r  l a cithare ,  e t 

de baguette s d e bambou s pou r  le s deu x autres ,  le s tige s étan t  liée s 
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entr e elle s pa r  un e cordelett e d e coto n e t  d e cuir .  Dan s l e même ordr e 

d'idée ,  tou s le s objet s construit s pa r  additio n d'élément s semblable s 

seron t  de s objet s «°calendaires°» ,  o u s e référan t  à  l'idé e d'un e segmen -

tatio n d'un e duré e temporell e :  ainsi ,  l a successio n de s plume s blan -

che s (couleu r  d e pinfinle,  l a «°lun e neuve°» )  d u cala o portée s e n cimie r 

su r  certain s masque s d e feuille s (l e sign e de s plume s d e calao ,  bakuun 

kuzaaho,  s e retrouvan t  lu i  auss i  dan s le s signe s d u visage) .  L e cala o 

es t  pa r  ailleur s un e de s manifestation s d e binluio  e t  étai t  charg é d e 

guide r  doo,  l e futu r  masqu e d e feuilles ,  dan s ce s temp s originel s d u 

myth e o ù l a terr e étai t  plongé e dan s l'obscurité .  C e sign e es t  réserv é 

aux enfant s de s prêtre s d u doo,  doo  Banso  e t  au x enfant s d e l a famill e 

du che f  d e terre . 

Les  wiini  segmenten t  e n unité s égales ,  e n quantit é fixes ,  l e con -

tin u d u temps ,  e t  remplissen t  ains i  cett e fonctio n d e charpent e qu i  es t 

l a leur . 

La subdivisio n e n cin q jours ,  le s activité s prescrite s duran t  ce s 

cin q jour s d'aprè s le s donnée s d u mythe ,  n e changen t  rie n à  cett e fonc -

tio n d e divisio n d'un e duré e infinie ,  traduit e graphiquemen t  pa r  u n mo -

ti f  linéaire ,  interromp u d e faço n régulière ,  san s centre ,  à  l'invers e 

de l a spiral e (11) . 

Nous reprenon s pou r  résume r  l'obje t  pinbii  (fig.6 )  comme exempl e 

de l a transcriptio n d e ce s troi s qualité s d e temp s auxquelle s s e réfè -

ren t  le s Bwab a : 

l a spiral e l e temp s  sanaa,  qu i  es t  u n temp s no n segment é e t  contin u 

mai s comportan t  u n poin t  d e dépar t  (l e centre )  renvoyan t 

à l a créatio n d u monde . 

l a structur e l e temp s  jaho,  qu i  es t  u n temp s segment é e n unités ,  le s 

bipartit e mois ,  mai s don t  l'organisatio n repos e su r  u n princip e  

d'  alternance . 

l a successio n l e temp s  wiini,  qu i  es t  u n temp s segment é e n unité s plu s 

de trait s petites ,  le s jours ,  mai s qu i  es t  u n temp s uniforme , 

obéissan t  a u princip e d'itération . 

La successio n d e trait s régulièremen t  inscrit s qu e son t  le s 

wiini  sembl e apparteni r  à  u n mod e d'expressio n parm i  le s plu s archaï -

ques .  Nou s nou s référeron s ic i  à  A .  Leroi-Gourha n (12 )  qu i  remarqu e 

que c e graphism e es t  l a premièr e trac e d'expressio n qu e l'o n ai t  trou -
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v é dan s l'histoir e de s forme s e t  correspon d à  u n rythm e primaire ,  celu i 

de l a parole ,  mai s auss i  d u coeur ,  d e l a march e o u d u martèlement . 

Sans alle r  s i  loin ,  nou s noton s simplemen t  qu e dan s l'univer s forme l 

bwanu,  l a successio n d e trait s es t  e n effe t  u n mod e d e représentatio n 

plu s élémentair e qu e l a figur e e n croissant ,  l a spiral e o u l e rayonne -

ment  qu i  son t  d e natur e plu s complexe .  O r  cett e successio n d e trait s 

es t  c e qu i  compos e l e systèm e graphiqu e de s scarifications ,  considérée s 

par  le s Bwab a eux-même s comme c e qu'i l  y  a  d e plu s ancie n dan s leu r 

culture .  Qu e cett e itératio n ai t  a v o i r  ave c u n rythm e primair e s e 

manifesterai t  pa r  deu x comportement s particuliers ,  qu e nou s avon s 

déj à noté s :  l'un ,  lorsqu e l a femm e qu i  fai t  le s scarification s retien t 

so n souffl e e n pratiquan t  le s incisions ,  marquan t  ains i  1'importanc e d u 

rythm e respiratoire ,  l'autre ,  lors *  d u ritue l  d e l'éclipsé ,  qu i  consis -

t e e n u n martèlemen t  régulie r  d'un e pierr e contr e l'autre ,  comme s i  le s 

Bwaba énonçaien t  ains i  leu r  dési r  d e reveni r  a u rythm e norma l  d e l a 

successio n de s jour s e t  de s nuits ,  interromp u pa r  l'éclipsé . 

Une dernièr e remarqu e concernan t  l e sen s invest i  dan s le s signe s 

de l a spiral e e t  d u rayonnemen t  pa r  rappor t  à  l a successio n de s traits , 

d'u n poin t  d e vu e spatia l  :  le s deu x premier s renvoien t  à  u n espac e 

centr é qu i  es t  égalemen t  interprét é comme l e village ,  tandi s qu e l e 

dernie r  sembl e êtr e utilis é pou r  exprime r  l'idé e d'u n déplacement . 

Quoi  qu'i l  e n soit ,  tou s le s Bwab a ont ,  inscri t  su r  l e corp s e n 

résea u complex e d e signes ,  ce t  ordr e tempore l  organisateu r  e t  régula -

teu r  qu'es t  l e calendrie r  lunaire .  L a fonctio n d e reconnaissanc e de s 

scarifications ,  e n particulie r  l e sign e d e l a cithare ,  de s deu x natte s 

et  même l e sign e solair e d u nombril ,  reposerai t  entr e autr e su r  l e fai t 

que le s Bwab a s e pensen t  comme ceu x qu i  partagen t  l e même temp s e t  qu i 

obéissen t  a u même calendrier . 
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NOTES 

(1 )  Nou s feron s tou t  d e suit e deu x remarque s : 
a)  l e term e buanu,  pl .  buaBa,  es t  l a dénominatio n utilisé e pou r 
désigne r  le s agriculteurs ,  le s forgeron s étan t  nommés  liKinu,  pl . 
likiBa .  I l  n'exist e pa s d'appellatio n concernan t  l'ensembl e d e l a 
communauté .  Nou s transcrivon s pa r  bwanu ,  bwab a e t  conservon s c e 
term e comme dénominatio n générique . 

b )  che z le s Bwab a méridionau x d e l a régio n d e Houndé ,  le s forgeron s 
formen t  u n group e endogam e e t  chaqu e lignag e d e forgeron ,  dan s u n 
villag e donné ,  es t  attach é a u servic e d e lignage s paysans .  A  côt é 
du systèm e d'échange s d e prestation s habituelle s d'ordr e économique , 
une parti e de s récolte s contr e l a fournitur e d'outil s  agricoles , 
exist e égalemen t  u n échang e d e service s religieu x :  l a forg e es t 
l'air e rituell e central e d u village ,  e t  le s forgerons ,  le s déposi -
taire s de s rite s e t  de s mythe s d e l a communauté .  Tout e l a connais -
sanc e d e l a cosmogoni e leu r  appartien t  e t  le s paysan s leu r  reconnais -
sen t  cett e science ,  tou t  e n ayan t  d e leu r  côt é de s rite s e t  de s my -
the s propres ,  concernan t  l a terr e e t  l e travai l  d e l a terre .  Cepen -
dant ,  le s forgeron s conserven t  l à encor e un e positio n dominante , 
d'un e par t  parc e qu'il s  son t  le s pourvoyeur s d e tou s le s instrument s 
en méta l  d u rituel ,  d e l'autr e parc e qu e l e prêtr e d e doo ,  religio n 
communautaire ,  réunissan t  le s buaB a e t  le s liKiBa ,  es t  presqu e tou -
jour s l e che f  d u lignag e forgeron . 

(2 )  I l  arriv e qu'u n lignag e forgero n s'éteign e pa r  manqu e d e descendant s 
mâles .  Afi n qu e l a vi e religieus e s e maintienne ,  l a communaut é peu t 
fair e appe l  à  u n lignag e forgero n d'u n villag e voisin ,  o u bie n à  un e 
catégori e particulièr e d'individu s appelé s  zumBa.  Ceux-c i  son t  issu s 
d'union s adultérine s entr e forgeron s e t  paysans .  S i  l a mèr e es t 
buanu ,  l'enfan t  rest e buanu ,  mai s es t  appel é à  teni r  u n rôl e parti -
culier ,  celu i  d e chasseu r  e t  d e guerrier .  A  ce t  individ u ser a confié , 
en ca s d e besoin ,  u n certai n nombr e d e connaissances ,  e t  e n particu -
lie r  cell e d e l a maîtris e de s jours ,  e n attendan t  qu'u n nouvea u 
group e forgero n vienn e s'installe r  a u village . 

I l  exist e d'ailleur s égalemen t  l e ca s d'enfan t  d e mèr e forgeronn e e t 
de pèr e paysan .  L'enfan t  rest e alor s forgeron ,  mai s o n lu i  reconnaî -
tr a ensuit e certain s comportement s spécifique s du s à  s a natur e double , 
celu i  e n particulie r  d'êtr e toujour s e n mouvemen t  e t  d e n'êtr e jamai s 
à l a forge ,  tou t  comme le s  zumBa  buaBa,  qu i  n e resten t  pa s a u villa -
ge pou r  êtr e toujour s e n brousse . 

(3 )  L'ombr e es t  considéré e comme l a manifestatio n visibl e d e l'âm e boni: 
«°l'ombre ,  c'es t  cel a to n die u qu i  doi t  êtr e toujour s à  côt é d e toi°» . 

(4) Lorsqu'u n te l  évènemen t  survient ,  le s villageoi s cessen t  tout e acti -
vit é e t  le s forgerons ,  afi n d e sépare r  le s deu x astres ,  frappen t 
deu x pierres-marteau x l'un e contr e l'autre . 

(5 )  Cett e fonctio n d'engendremen t  e t  d e transformatio n attribué e à  l a 
réunio n d u sanaa  e t  d u jaho  s e retrouv e exprimé e d e faço n similair e 
dan s l a symboliqu e d e l a forg e :  s i  l e sanaa  es t  l a terre ,  i l  es t 
égalemen t  l e feu ,  e t  l a manipulatio n combinatoir e de s deu x éléments , 
fe u e t  ea u (jaho) ,  perme t  l'obtentio n de s objet s métalliques ,  d u mi -
nera i  à  l'outil ,  l e fe u pou r  l e coule r  e t  l e chauffer ,  l'ea u pou r 

l e refroidi r  e t  l e durci r  à  l a détrempe . 
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(6 )  L e bijo u es t  ensuit e gard é pa r  l e che f  d e terre ,  la  Banso,  e t  serai t 
égalemen t  utilis é dan s certain s sacrifice s à  l a terre . 

(7 )  O n présenter a d'ailleur s l e nouveau-n é e n u n lie u géographiqu e nom -
mé la  kotin,  «°centr e d e l a terre°» ,  qu e possèd e chaqu e village , 
avan t  d e lu i  coupe r  l e cordo n ombilical . 

(8 )  A  l'inverse ,  lor s d e l a préparatio n d e l a sauc e c ieni ,  «°feuille s 
de baobab°» ,  dan s u n context e ritue l  (accouchements ,  baptêmes) ,  le s 
étape s d e l a cuisso n seron t  comparée s au x phase s d e l a lun e :  l a cuis -
so n s e partag e e n deu x temps ,  un e phas e montant e d u liquid e e t  un e 
phas e descendante .  L'ea u dan s laquell e son t  plongée s le s feuille s 
de l a cueillett e es t  mis e à  chauffe r  dan s u n canari .  Lorsqu'ell e 

se me t  à  bouilli r  jusqu' à menace r  d e déborder ,  c'es t  l a phas e as -
cendante .  L e volum e d e liquid e port é à  so n maximu m correspon d à 
l'apogé e d u cycle ,  lorsqu e l a lun e s e présent e comme u n disqu e com -
plet .  A  c e moment-là ,  l a cuisinièr e jett e quelque s pincée s d e potas -
se qu i  suffisen t  à  fair e diminue r  l a préparation ,  e t  remu e à  l'aid e 
d'u n fouet ,  vinKo ,  l e corp s d e han  piihun,  «°Femme-Lune°» ,  afi n d e 
lie r  l a sauce ;  c e gest e es t  accompagn é d e parole s rituelle s d e sa -
lutatio n à  han  piihun.  L'actio n d e l a potass e fai t  baisse r  l e li -
quid e e t  cett e phas e es t  comparé e à  l a phas e descendant e d e l'astre . 

(9 )  L'associatio n phas e lunaire/cycl e menstrue l  d e l a femm e es t  trè s 
présent e dan s l a pensé e bwanu .  Cett e périod e d e si x jour s es t  don -
née comme «°amenan t  d e mauvaise s chose s dan s l'espri t  de s femmes°» . 

(10 )  L e même damie r  s'observ e su r  le s masque s à  lame s d e l a même régio n 
(fig .  7 ) . 

(11 )  Cett e transcriptio n d u temp s uniform e mai s segment é exist e évidem -
ment  dan s d'autre s cultures .  Nou s e n avon s trouv é u n exempl e cit é 
par  Patric k Bidou ,  i n «°Le  chemi n d u soleil°» ,  L'Homme,  n°93 ,  janv -
mars 1985 ,  p .  93 .  I l  exist e che z le s Indien s Tatuy o u n term e kari, 
don t  l e sen s nou s sembl e asse z proch e d e celu i  d e wiini .  kari,  di t 
l'auteur ,  «°correspon d à  un e configuratio n horizontal e d e l'espace ; 
i l  reli e de s élément s d e même natur e d e manièr e à  forme r  u n ensem -
bl e continu ,  i l  aboli t  l e temp s e n l e rendan t  étale°» ,  kari  entr e 
ains i  dan s l a compositio n d e mot s désignan t  de s objet s composé s 
d'un e successio n d'élément s identique s tel s qu e collie r  d e dent s 
d'animal ,  coiffure s d e plume s e t  même le s main s unissan t  le s dan -
seur s le s un s au x autres . 

(12 )  A .  Leroi-Gourhan ,  i n Le  Geste  et  la  Parole,  L a mémoir e e t  le s ryth -
mes,  Albi n Michel ,  1965 ,  Paris ,  p .  142 . 



Fig .  1  à  6 

1 2 1 .  Pendenti f  wii.  2 .  Brique t  traditionne l 

3 4  3  &  4 .  Rect o e t  vers o d'u n autr e typ e d e pendenti f  wii 

5 6  5 .  Pendenti f  pou r  le s jumeaux .  6 .  Pendenti f  pinbii 



Fig .  7 .  Sorti e d e masque s pou r  marque r  l a fi n d e l a périod e 
d'initiation .  L a figuratio n e n damie r  es t  l a même qu e 
cell e de s couverture s tissée s  nunu.  Villag e d e Bon i 



(cl.  Coquet) 

Fig .  8 .  Exempl e d e scarificatio n dit e d e l a cithare , 
cienhun,  su r  l a tempe . 


