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Résumé 

Dans cet article, nous présentons l'importance des différentes langues et cultures dont le Mali dispose, 

en mettant l'accent sur la langue Bambana en termes de sa factions ses dialectes, et son espace 

géographique. Nous nous focalisons particulièrement sur certains aspects qui donne une importance au 

coq dans la culture Bamana, entre autre, leur amour de son élevage, impression de ses couleurs, ses 

noms, ses adjectifs, et ses cris...etc.  La répercussion de ses attitudes sur la langue Bamana, nous ont 

laissé un ensemble des terminologies, que nous avons collectés dans différentes villes de la République 

du Mali. Les manuscrits anciens de Tombouctou sont un témoignage palpable sur l’importance du coq 

dans cette langue. 

Mots clés :  coq, culture, Bambana, Manuscrit, Tombouctou. 

************* 

Abstract 

In this article, we present the importance of the different languages and cultures that Mali has, focusing 

on the Bambana language in terms of its factions, its dialects, and its geographical space. We focus 

particularly on certain aspects that give importance to the rooster in the Bamana culture, among other 

things, their love of its breeding, impression of its colors, its names, its adjectives, and its cries...etc.  

The impact of its attitudes on the Bamana language, left us a set of terminologies, which we collected 

in different cities of the Republic of Mali. The ancient manuscripts of Timbuktu are a palpable 

testimony to the importance of the rooster in this language.  

Keywords: Bambana, culture , manuscript , rooster,Tombouctou. 

Cite This Article As : Barazi, I.Z., Cisse, A.AA., Koita, B. (2023). Le coq dans la culture Bamana à 

travers les manuscrits de Tombouctou : Approche anthropo- linguistique 2(6) (https://revue-

kurukanfuga.net/ Le coq dans la culture Bamana à travers les manuscrits de Tombouctou : 

Approche anthropo- linguistique.pdf 

Introduction   

     Le Mali d’aujourd’hui est riche de ses langues et de ses cultures diversifiées ; de 

même qu’il se distingue par sa diversité linguistique et culturelle à travers ses 
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différentes ethnies : le milieu de vie, les modes de vie, les conditions sociales, les 

métiers, les religions (les croyances1) …et autres. 

     Le mot "Bamana" a connu beaucoup d’interprétations. C’est pourquoi depuis le 

XIVème les espions, les missionnaires et chercheurs ne cessaient de chercher l’origine 

de ce mot. On retient des interprétations locales quelques-unes, dont : l’abstinence " 

ban " ; elle serait la plus répandue selon une analyse morphologique, ou le crocodile " 

bama"2, ou " bamba " au sens d’un assidu3.  

      Il est à noter que la langue Bamana, la plus répandue au Mali, est un dialecte du 

Mandingue, parlé dans beaucoup de pays de l’Afrique de l’ouest. Elle a connu de 

nombreuses études historiques, culturelle ou linguistique. Peut-être, cela est dû à la 

dimension historique du peuple mandingue qui eut érigé un vaste royaume (Royaume 

du Mali4).  

     La langue Bamana est issue de l’une des grandes familles linguistiques en Afrique ; 

à savoir la famille nigéro-congolaise qui occupe une grande sphère géographique. Elle 

se subdivise en sept (07) branches dont chacune est constituée de plusieurs langues. La 

langue Bamana est, de degré diffèrent, une langue de communication dans chacun de 

ces pays : la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, la Gambie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, 

le Burkina Faso, la Guinée Bissau etc5. 

      Ousmane HASSANE, sur un plan anthropologique, mena des recherches sur les 

germes primitifs de la civilisation humaine et il approfondit la recherche sur la nature 

du lien entre l’Homme et son prochain ; entre l’Homme et la nature en premier lieu6  

     Cette recherche a plusieurs objectifs. Le premier vise à mener une étude sur le coq 

dans la culture Bamana ses chants, ses prétentions et les termes utilisés dans sa 

dénomination et sa description. Le deuxième vise à répondre aux questions suivantes : 

À quel degré ce peuple est-il attaché à l’élevage du coq ? Quelles sont les Ramifications 

de cet élevage en langue Bamana ? Y a-t-il des références écrites qui les soutiennent ? 

Si la réponse est positive, quel est l’apport de ces références ? 

                                                 
1- Al-thaḳāfāt al-‘afriķiyya, Influences et tendances, Dr. Adam BAMBA, Revue "Lectures africaines", 

N°36, p. 100 et suivants. 
2- Les Bambara du Ségou du Kaarta, Charles MONTIER, p. 4-12. 
3- Entretien avec le frère griot Bourama SOUMANO à Djélibougou en date du 01/09/1436H soit 2015 

vers 23h. Il est un griot, chercheur, professeur d’histoire mandingue et du Mali en général ; c’est un 

spécialiste du domaine. Cette version est celle dans laquelle se reconnait la plupart des gens de la tribu à 

notre avis. 
4- Ḳaḍāyā lisāniyya, Dr. Ismaila Zangou BARAZI, p. 24-30, Ed. Club de Littérature et de la Culture, 

2011, Bamako-Mali. 
5- Al-‘aṣwāt wa al-ficl bayna al-carabiyyat wa al-bamanan, Etude comparative et contrastive, thèse de 

Doctorat en Linguistique arabe, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès- Maroc, 2007. 
6- Al-‘antropodjiyā al-lughawiyya, Dr. Maha Mohamed Fawzi Mouaz, Dar al-macrifat al-djāmiciyya, 

Egypte, 2009. 
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      Pour ce faire, nous avons adopté purement une méthode linguistique descriptive 

afin de parvenir à une revue des termes liés aux noms du coq selon une approche 

lexicale, sans aborder les raisons de ces dénominations et la métaphysique qui leur sont 

attribuée.Nous avons récolté ces informations dans différentes régions, notamment 

dans les régions de Koulikoro, Ségou et Bamako7.  

   Le plan de notre travail est organisé en deux parties. La première parle des animaux 

à travers les manuscrits. Ensuite, nous avons la seconde partie qui présente, analyse et 

explique les sens et les utilisations du coq dans la culture Bamana. Cette seconde 

constitue la dernière partie de notre recherche.        

1-Les animaux à travers les manuscrits : 

      Les manuscrits arabes et ajami connaissent un grand nombre d’animaux 

domestiques et sauvages. Ils les traitent en se focalisant sur leurs rôles, leurs 

importances et leurs descriptions. Notre article n’en est pas le premier, nous pouvons 

citer à ce sujet les manuscrits suivants : 

1) Le manuscrit de la bibliothèque Al-sayūṭī de Tombouctou, intitulé : Kitāb fīhi 

kalālm al-bahā’im wa al-ṭuyūr (livre sur la parole des animaux et de la volaille). 

L’âge estimé de ce manuscrit remonte jusqu’au XIXème siècle selon le Dr. 

Bandarive8. Il s’agit de l’interprétation d’un ensemble de cris de différents 

animaux, contenue dans un long hadith, rapporté par Manṣūr b. Thābit : Une 

dizaine de juifs sont venus à Umar b. Khaṭṭāb (qu’Allah l’agrée) … ils dirent : 

Parle nous au sujet des cieux… Quant au chameau, il dit : comment peut-il rester 

silencieux devant quelqu’un qui n'a pas la dévotion ... et de la même manière, il 

parle du mouton, de la vache et du chien ... etc. 

2) Le manuscrit N° 40229 de la bibliothèque Mama HAIDARA, il traite les cris des 

animaux, notamment la chèvre, accompagné de l’utilisation des khawātims (des 

tabulations), des versets coraniques avec des méthodes spéciales : 

… celui qui voudrait que la chèvre parle, écrira le verset mille fois… il y met de l’or 

et de l’argent en l’accrochant au coup de la chèvre noir ; au nom d’Allah, il parlera 

comme un être humain. 

"Mon voisin Fama DIARRA9 m’a dit : Ismaila je n’élèverai plus tes chèvres, car il 

y’en a une dont le bêlement prédit la mort (Sukasi). 

2-Le Coq dans la Culture Bamanan : 

      Le coq est une volaille connue pour ses plumes dorées et sa crête rouge. Le monde 

connaît le coq noir depuis le XIIème siècle. Ses origines remontent jusqu’à l'Indonésie, 

                                                 
7- Des étudiants ayant contribué à la recherche : Boubacar Boureima TRAORÉ, Hawaou TRAORÉ et 

Souleymane COULIBALY, classe de Licence III. 
8- Membre du corps professoral de l'Université de Hambourg, Centre pour l'Etude des Cultures 

Manuscrites (CSMC) 
9- Domicilié à Dougourakoro cité, commune de Baguineda. 
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où on le considérait comme symbole du pouvoir et de la force10. On le nommait, dans 

certaines cultures populaires, le coq au charbon, allusion faite de sa couleur, noir foncé. 

Il ressemble à la couleur du charbon tel que "Ayam cemani" surnom donné au "poulet 

le plus cher du monde11". Il fut vendu à 2 500 de dollars. 

     Le cocorico est le son émis par le coq, le plus souvent à l’aube. Plusieurs études 

montrent que le coq connait le temps exact de la journée grâce à son horloge interne, 

ce qu’on appelle l’horloge biologique. L’expérience de vie d’un coq pourra atteindre 

les dix ans. 

"sɛ" ou "siye" (le coq) est un terme commun de l’espèce ; son petit est appelé : sɛ deni 

(le poussin) ; le mâle adulte est appelé : dodon (le coq) ; et la femelle est : sɛ muso (la 

poule). Pour une démarche simple, nous utiliserons, dans cette étude, le terme "sɛ" (le 

coq) pour toute l’espèce, mâle et femelle. 

Le coq est l’une des volailles considérées par le peuple Bamana comme un porte-

bonheur. Ils y attachent de la valeur depuis fort longtemps dans leur milieu. De telle 

sorte qu’il est dit : "Le commerce qui débutera à partir d’un coq, à la chèvre, au mouton 

et ensuite à une vache, est un commerce bénéfique ; tu n’y connaîtras jamais de perte" 

dit Zoumana KONÉ12. Par conséquence, nous constatons que la vie rurale est basée sur 

l’élevage de diverses espèces de coqs dans les fermes et à la maison. Le coq se vend, 

s’achète et s’égorge au cours de certains rituels, et dans la pratique de l’exorcisme. 

C’est un constat ; la population rurale connait un taux plus élevé de natalité. Les parents, 

à l’occasion, offrent au nouveau-né un coq ou une poule, au moins, afin de prédire sa 

chance dans l’avenir. Comment différencier de multiples coqs d’appartenance 

différente ? 

Le peuple Bamana se donnait à des pratiques, telle que la coupure de l’un de ses doigts 

(kondoli) pour symboliser l’appartenance d’un coq à une famille ou à un tel individu… 

afin de prévenir les problèmes qui puissent surgir entre les propriétaires. 

2-1-Les Noms des Coqs dans la Culture Bamanan 

Dans cette recherche on n’a pu recenser des dizaines des noms du coq dans la culture 

bamanan, on peut citer entre autres :  

◊ bosimolo siye : La queue et les ailes sont blanches ou noires 

◊ siye bɔretigi 

: Les ailes sont comme le sac  

 

◊ siye fin : coq noir 

◊ siye kelege tigi : Les ailes sont comme le sac  

                                                 
10- Site Web de l'American Board Panda, a trave la vois du monde arabe du 02-01-2020 
11- le site: huwaidar Al sumari,du 02-01-2020 
12- Domicilié à Dougourakoro cité, commune de Baguineda 
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◊ kanjɛgɛn siye : cou penché 

◊ dajɛgen siye     : bec penché 

◊ dakise siye  : à la couleur de l’oseille 

◊ difo siye 
: la couleur blanche avec une queue noir, ou le tout noir 

avec une queue blanche 

◊ juguni siye  : couleur hérissonné 

◊ 
dɔgɔrɛ/ tu siyeni / cɔrɔ / 

bete siye   

: court 

◊ dolo siye  : coq à forme d’étoilé 

◊ dɔndɔn blɛn  : coq rouge. 

◊ dɔndɔn jɛ  : coq blanc. 

◊ dɔndɔn blen ngaco   : rouge foncée 

◊ 
dɔndɔn mugu/ fanbukuri 

sɛ   

: à la couleur de la cendre (gris) 

◊ duga siye  : coq à la forme du vautour. 

◊  kami siye  : coq à la forme du pintade. 

◊ kankelkele siye  : coq moins plumé 

◊ dusu suma siye   : joli 

◊ kɔlɔbuguri siye  : noyau 

◊ kolon   siye  : cauris 

◊ konsboro siye   : aux plumes renversées 

◊ manan siye  : aux plumes brillantes. 

◊ polopolo siye  : nu 

◊ ntalan/ ntara sɛ  : poulet noir à points blanches sur le cou 

◊ saga siye  : mouton. 

◊ sege siye  : à la forme d’aigle   

◊ tentan siye  : longue crête 

◊ ceksaka siye  : couleur blanche, mais la tête et la queue sont noires 

◊ wɔlɔ siye  : francolin 

◊ kulukulu siye  : dindon 

◊ bala siye  : porc-épic 

◊ sɛ kun fin  : tête noir 

◊ dondon kan bilen  : cou rouge 

◊ turu keme siye   : variété de crête   

◊ sanu siye  : doré 

◊ so siye   : domestique 

◊ sisaba siye   : tricolore 

◊ yogolen siye  : fanfaron 

◊ kaburuton siye  : tas. 

◊ Nawoloma siye    : choisi   

◊ woroji siye   : rosâtre   

2-2-Structure des Noms des Coqs 
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     La pluspart des noms des coqs font allusion au physique et à la structure 

morphologique comme suit : an13;  nnp;   na;  nnn;  nan. Tout cela indique à quel point 

les noms de coq sont largement utilisés dans cette langue. Sur la base de l’exposé d’un 

ensemble de données sur une dizaine de dénominations de coq et leurs descriptions et 

pour son importance, ne serait-il pas possible de rechercher un mécanisme pour 

développer, dans un premier temps, des règles par lesquelles s’inspirent les 

dénominations des coqs en Bamanakan ? En fait, c’est en quoi nous nous penchons 

dans cette étude. Voilà quelques règles par lesquelles le nom du coq est déterminé 

comme suit : 

R1. (C) = la couleur : le nom du coq est déterminé par rapport à sa couleur. On 

mentionne sa couleur en plus du nom (sɛ) ou le contraire ; que la couleur soit partout 

ou sur une partie de sa poil : les ailes, la tête, le cou, la queue ... etc. ou qu’elle soit 

foncée ou vive.  Voir : Bosimolo sɛ , sɛ fin, dɔndɔn sɛ, Fanbukuri sɛ, manan sɛ, woroji 

sɛ, dondon kan bilen, Sisaba sɛ. 

    

   

 

    

   

  

 

  

 R2. =(R) la ressemblance d’un organe à un objet ; qu’il soit un sac ou un cauris des 

graines… etc., comme : sɛ bɔretigi, sɛ kelege tigi , kolon sɛ (cauris); ou la ressemblance 

physique à un animal ou une créature, même un être humain. Voir : juguni sɛ , dɔgɔrɛ/ 

tu sɛni / cɔrɔ / bete sɛ , Duga sɛ , kami sɛ, kulukulu sɛ , Saga sɛ, Bala sɛ, wɔlɔ sɛ . 

    

 

 

 

                                                 
13 - a=adjactif; n: nom; p: possessif. 

 

   worodji 

 

dondon blen  

 

fanbuguri 

 

dondon kan blen  

 

dondon fin Dondon blen 

ngaco  

 

manan fin  

 

dondon kuje  

 

dondon ku fin  

 

bosimolo 

   

cɛ borɛtigi keleke tigi bala kolon  
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R3. (D) = la description ; le caractérise en se référant à un certain nombre de 

mouvements ; qu’ils soient naturels ou occasionnels : kanjɛgɛn sɛ, dajɛgen sɛ , kan jigin 

sɛ, etc. 

   

 

 

Ces règles sont les principales pour les dénominations du coq ; exception est faite due 

à la spécificité de la forme : 

  

   

2-3-Le Coq à travers les Manuscrits :  

     Le manuscrit N° MH 37923 de la bibliothèque Mama HAIDARA contient 6 folios. 

Il traite un nombre de questions relatives aux fā’idas (les avantages) en série selon les 

noms des Messagers et les Compagnons. Les sacrifices qui y sont liés en fonction des 

divers avantages pour l’obtention des profits matériels, en plus de la citation d’un grand 

nombre de noms d’animaux, particulièrement la chèvre, la vache, le caméléon et les 

différentes espèces de coq avec un nombre de caractéristiques telles que les couleurs, 

les descriptions et la forme. Aussi, la manière dont on procède au sacrifice et les 

méthodes d’utilisation. 

La langue d’expression du manuscrit : le manuscrit est en arabe, en Bamanakan et 

dans une autre langue. 

L’auteur et le copiste : le nom du copiste et l’auteur du manuscrit ne sont pas cités. 

À la lumière de la lecture du manuscrit, il ressort que le Bamanakan est très riche ; nous 

avons découvert un grand nombre de dénominations pour le coq, certaines sont 

répétées. Et nous n’en avons pas pu déchiffrer d’autres.  

  
 

 

sɛgɛ 

wɔlɔ 
kami 
 

douga 
 

saga 

   

  

dajengen 
  

   kanjɛgen kanjingin 
 

polopolo      dususuma 
 

dolo 
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 L’utilisation d’un ensemble de descriptions pour le coq et ses organes ; telle que la 

queue, le cou etc. 

 Les raisons d’utilisation du coq comme sacrifice et exorcisme africain (kilisi) 

 Les moments de l’utilisation : il s’égorge nuitamment. 

Le nombre : on le partage en sept ; 

La couleur : coq noir, rouge, cou rouge. 

La taille : un grand coq. 

La qualité du sacrifice : le bec du coq, la viande, la coupure de la tête, des tarses, 

enterré, poussin, pelé et avec force… etc. Voici quelques mots du coq dans le manuscrit: 
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M.Coq 

N° P  

Trensc  P. C 

Utilis  

1ص     

 Bosimboblo cɛ بوسِبرُُ سيسي

 

الزيل والجناح أبيضان أو 

 أسودان، والجسم أبيض أو أسود

دجاجة الأسود 

 أبيض الذنب
Difo siye 

 

 

  
 

 جسد الدجاج

  

 

 ذنب الدجاج

  

 

 صدقة الدجاج الأبيض

2ص     

 Dakisse siye سيس دء

 

 

3ص     

 ؟ دصَُل سيسي
 

 

  

 

 يذبح في الليل

  
 

 يقطع سبعا

  

 

 كرسِ سيسي

4ص     

  
 

 الديك البيض  

  
 

 الديك الأسود
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دجاج تسمى 

 سق سيسي

Saga cɛ 

         

 

  

 

6دجاجة كبير ص  

  

 

 يذبح الديك

  كُرُسيسي

 

 

  

 

 فم الدجاج

siye da 

 Dolo siye دوُْلُ سيسي
 

 

  

 

 لحم الدجاج

siye sogo 

7ص     

    دجاج ديغ؟

  
 

 صدقة دجاجة

  

 

 صدقة دجاج الأسود

  
 

 أسود عنق الأحمر

 ؟ دجاجة يفِرِ 

 

 

  
 

 قطع الرجلين

8ص     

  
 

 دجاجة أبيض

siye Je 

  
 

 يدحل فم الدجاج
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 تدفن في بيت

  
 

 

9ص     

اسمه دجاج 

 جُلْسْسِ 
§ 

 
 

  

 

 يذبح وقطع

  
 

 وقطع الرأس وقطع الرجلين

  
 

 الدجاج الأبيض

  
 

 دجاجة ولد

10ص      

دجاج مِفيرايْ 

 تابيل كُفُ 
§ 

 
 

  

 

 دجاج الأبيض في النساء كبير

 

 Dakise داد سيسي

 

 

 
Bosi / bosibolo  

sɛ 
 

الزيل و الجناح أبيضان أو   

 أسودان، والجسم أبيض أو أسود  

  
 

 دجاجة أبيض كبير

  
 

 كر سيس

سلغ سيسي   Sadaka siye 

 

  سَلَغَ سيسي

 

  

 

 سأكل اللحم

 

11ص     

  

 

 دجاج النساء كبير 
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Dans ce manuscrit, de nombreuses caractéristiques du coq sont mentionnées entre 

autres : les corps, la taille, les noms les sacrifices qui peuvent être cité de façon 

suivante :    

Corps   6 ; Taille 2 ; Noms 13 ; Sacrifice 16 

   Il est également a noté que certains noms mentionnés dans le manuscrit ne sont pas 

scientifiques. Nous avons donc recherché le nom scientifique, et nous avons essayé de 

lui attribuer un champ séparé. Nous avons également pu déchiffrer certains mots 

difficiles dans le manuscrit, mal gré que d’autres mots n’ont pas pu l’être. 

Conclusion 

    Nous pouvons dire qu’à travers les manuscrits exploités, nous sommes parvenus à la 

conclusion que la langue Bamana est très riche. A travers les données collectées et 

analysées, nous avons découvert un grand nombre de dénominations du coq et que 

certains sont répétées. Nous n’avons pas pu déchiffrer d’autres.  

L’utilisation d’un ensemble de descriptions du coq et ses organes, tel que la queue, le 

cou, etc. les raisons d’utilisation du coq comme sacrifice, les moments de l’utilisation, 

le nombre, la couleur, la qualité du sacrifice sont également explicités. 
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 سيسي كِرِ= ؟ البيض

 

  
 

 دجاج الأحمر اسمه كُرِ سيسي؟
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