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Rewe Sciences sociales et sport n"I - Septembre 2408

Football et mobilisations identitaires au Rwanda: ethnohistoire
d'une invention coloniale (1945-1959)

Thomas Riot*

Introduction

Comme l'affïrme Jean-Pierre Chrétienl, et notamment depuis le
génoeide nûsî de 1994, l'histoire de la région des Grands lacs africains a

suscité plus d'émotions humanitaires que d'interrogations scientifiques. La
<< redécouverte D - notarnment par les médias occidentaux - doun pays tel que le

Rwanda, en réveillant les imaginaires de la < barbarie africaine >, a pu

largement porter préjudice à la reconstruction d'une histoire complexe
contenant les racines d'un ûel drame. Heureusement, de nombrcuses

dynamiques, en particulier socioæthnigues et politiques - mais essentiellement
postcoloniales - ont depuis vu le joul. Mais I'histoire sociale €t culturelle de

l'enûeprise coloniale, ses effets sur la société et les modes de vie, reste

largement oubliée. Et si on aborde la question des pratiques du corps, ou
I'importation d'activités physiques occidentales, on se ûouve face à un grand

vide3. Iæ te)de ici présenté se propose de donner quelques pistes quant au
phénomène d'implantation et de diffiision, dans le Rwanda du colonial tardit
d'une pratique telle que le football. Dans ce petit pays sous administation
indirecte, le jeu du ballon rond frrt pour ainsi dire le seul sport moderne (usqu'à
la fin des années 1950) à réellement pénéûer la société rwandaise coloniale.
Evoluant parallèlement à la reconversion des pédagogles corporelles localesa,

I'approcher revient alors à scruter - à tnavers une pratique privilégiée par les

acteurs de la colonisation - les avatars de l'enraoinement corporel d'une culture
issue doun modèle européen.

I CHnsïB{, Jean-Pieûe. 200/J,. L'AfrW des grands lacs, dett mtlle aw d'hlstolrc, Prif Chanps-
Flanmarioq p.9.
2 A ce sujet, on pouna par oremple consulter: PRUNE& GéErd. 197. The fuvnda crtsls: htstory of a
genoctde, London, Hunt; ou encore: CÏnËtml, Jem-Piere. l99?. I4 d4 de l'etlntsne: Rwanfu et
Bnrlprdt I 990-1 996,Ptis, Karthala"
! Il fant ponrtort mentionner I'excellent træail de Balr, John. 2002. Inaet red OWbns bdy alaæ od
colntal representatloq b kwarrd4 Minnéapolis, University of Minnæou Press. Mais oe trarrail, qui
s'intéresse essentiellement à dæ activités alhlétiques (saut en hauteur), insisæ srn les représentations et

imæinaires occidentax de la prdiqræ. De ce fait il ne nous donne que rès peu d'indications relatives arx
efree de s acthités sur le ûmsfornrations sociales et culturellæ de la société rtandaise coloniale.
4 La dense guerrière, des præiques athlétiques looales témoignont de ceÉe reconversion.

t47

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
90

.4
8.

12
3.

56
 -

 1
6/

08
/2

01
5 

18
h3

2.
 ©

 L
'H

ar
m

at
ta

n 
                        D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 90.48.123.56 - 16/08/2015 18h32. ©
 L'H

arm
attan 



Football et ntobilisæions identitaires au Rwmda

On pourrait alors se demander dans quelle mesure une pratique
<< récréative >, la plupart du temps < impensée > par les acteurs sociaux - < il
n'y avait rien de spécial, tout simplement c'était pour passer un après midis > -
peut-elle en réalité contenir les marques de nombreuses transformations
oulturelles et socio-politiques. Nous avons le sentiment que le football, mais
surtout les exffriences éducatives et corporelles qu'il enûa1ne, porteo au
Rwanda, loinvention d'une ûaditionu issuè de I'appropriation locàle d'une
activité d'origine occidentale. Ce phénomène serait alors venu marquer
l'émergence de nouvelles identités à mi chemin enûe la société coloniale et la
société colonisée : les catégories << évoluées >. Certains de ces groupes
semblaient mobiliser, dans le conter<ûe du colonial tardit un ensemble de
manæwres pédagogiques visant un basculement du pouvoir: le passage d'une
tradition coloniale dominatrice à une modernité se détachant peu à peu d'un
joug < ethnique > bien s@ifique à l'histoire rwandaise. Il en ressort que les
éléments (signes, symboles et pratiques) qui façonnèrent I'activité football
pourraient bien ête pergus comme un ensemble d'<< armes > capables
d'alimenter læ shatégies entre différentes fi:actions er cours d'émancipation.

Ainsi, apês avoir dégagé les logiques de dérivation oréative à I'origine
dnune telle invgntion, nous verrons comment le jeu véhiculé par ce phénomène
de créolisæiof peut-il oftir une nouvelle grilb ae lecture de l;évènement
colonial: il semble qu'il se réalise au tavers d'une concurrence mimétique
rendue d'autant plus complexe par I'intériorisation de nouveaux schémas socio-
ethniques.

I - Ltimplantation du jeu: aspects d'une domination construite
(191&194O

L'implantation du jeu de balle (mupira\ se réalisa dans le cadre d'une
société sous domination ooloniale: un régime d'administation indirecte
consistant à gowerner la masse des colonisés à partir d'un groupe de dirigeants
africains formés par l'institution coloniale. Les missions catholiques, en
s'associant au gouvernement allemand (1899-1916) puis belge (1916-1962),
oonstituèrent les premiers espaoes sociaux aptes à porter le < procès de

5 SHuAruRq Félicien, né en 1935 en brritoire de Kibungu. Errretien réalisé le 30 aott 2007, Butare, Rwanda
6 En éférence À Hotsnawu, Eric; R.atorn Terence. ISSI. Ihe ltwentlon of tradltlon, Cambridge-London-
New Yorlq Carnbridgs University Press.

' En référence à IIANNER4 LJlf. 1987. < The world in creolisaion >, A/rtu,LYll,4. pp. 54G559.
8 [ s'agit du ærme Kinfmrarda deignart le << jeu de balle >.
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Reuue Sciences sociales et sport no| - Septembre 2008

civilisatione >r des Bæryæ'vttmda. C'est dans ces centes d'instruction et

d'évangélisation qu'apparurent les premiers balbutiements footballistiques ; une
pratique s'inscrivant - dans les années 1920 - dans une volonté de plus en plus

apparente, pour l'église, d'acquâir le monopole de l'æuvre d'éducation et de

formation de lajeunesse rwandaise'u. Il faut cependant noter qu'à cette époquen

la question des loisirs oooidentaux était très peu abordée.

La politique scolaire se fixait d'abord comme priorité I'apprentissage de

la lecture et de l'écriture, quin couplé arx convetsions, avait pour but de

favoriser I'ancrage d'une nouvelle société chrétienne : un royaume du Christ au

centre I'Afrique. Ce projet attira en premier lieu des individus issus de la masse

de la populæion: une catégorie essentiellement composée d'agriculteurs et

désignée par le vocable << Hutu>r. Les Hutu, enmmeles Tûsi, constituaient dans

le Rwanda pé-colonial des catégories lignagères se différenciant par des

fonctions sooio-économiques, les premiers étant plutôt agriculteurs, les seconds

plutôt éleveurs. Ces deux groupes partageaient un même cadre de langage, de

culture et de religiont'. L'ancien Rwanda composait une société dans laquelle
snétait constituê- à partir du l7h sièole, un royaume relativement bie'n

centalisé et dirigé pur une élite potitique se désignant comme Tutsir2. Ce

schéma, dès les premières années de la colonisation, fut réinærprété sous forme
d'une opposition d'ordre racial: elle consista, pour les premiers occidentaux
présents au pays, à instiûrer un clivage sensé différencier de < grands et
puissants pasteurs d'origine nilotique > (assimilés à I'ensemble des lzlsf) d'une
( masse de serfs cultivateurs d'origine bantoue > (assimilée aux Hun\. Au
moment où le football initiait son implantation, la société rwandaise se trouvait
face à une orientation coloniale en partie issue de oette mythologie. L'option
retenue consistait alors en << la consfiuction d'un Rwanda de type médiéval avec

son aristocratie Tutsi faite pour commander, sa paysannerie Hutu faite pour

travailler et son Eglise faiæ pour éclairer I'ensemble, la main dans la main avec

le pouvoir civil.t3 > Ce projet impliquait alors la formation d'une élite Tutsi, un
groupe minoritaire sur lequel devait reposer les destinées du territoire. Le jeu de

e L'expræsion a ici un double s€Nts : le premio se rattache à une perspective évolutionnisce caract&istique de

la psùn€ occidengle eir siûrdion coloniate. Iæ second est plus proche du < processus de civilisæion > que

décrit Norb€rt Elias: l'évolution dæ mcpurs d'une société face à une série de changsmenn hisloriqu€s Gt

socian. ELLAS, Norbert 1973 tl969l. Ia ctvtllstlon des manrs,Pais,Calmann'Lévy.
f0 Voir notsnrnent le favail de Lnton.t, lan. 1999119791. CMsttnlsne el potoolrs an Rttanda (1900-1990),

Paris, Ikthala

rr Il s'agit des trois critèræ classiçes définissæt ce que I'on appelle un groupe eûnique. La populationt

rwandaise précoloniale ne composait pas me société pluri*thnique,
D En éfâence à VAltsD.tA Jdr. 2@1, 14 Riltûda nclen : le royaoneNyignya, Paris, l&rthala"
rr Cm,Érml, Jean-Pi o,ire. op, ctt., p. 238.
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Football et nnbilisûions identitaires au Rwmda

football y participa. Ia première équipe reconnue par le régime en place frrt
composée de jeunes gens proches de I'autorité << coutumière D : un Européen"
< grand amateur de sport tient absolument à un match de football entre ses

Batusi qu'il a formés et nos enfants qui n'ont jamais joué d'après les vraies
règles et qui de plus sont fatigués.'" r>

Ces fils de chef, < avides de savoir >, << désireux de connalfie ce qui
vient d'Europe, ainsi que d'imiter les Euroffensls >, représentaient alors h Clé
dnune æuvre capitale : l'éducation des jeunes nobles, < conscients-qu'ils sont
destinée, par leur naissance et leur intelligence à diriger le pays.'o > Celle-ci
devait alors faciliter la feùrique d'une société socio-racialement sûatifiée au
sein de laquelle, << dans toutes les bmnches de I'Administrationo les places tant
soit peu importantes seront réservées aux jeunes Batutsi.lT > Pourtan! le
football, conûairement à d'auûes activités physiqueslt, n'était pas
exclusivemeNrt réservé à cette catégorie de la population. Tandis que la politique
que nous venons d'énoncer battait son plein (des années 1920 ut début des
années 1940), < lejeu de football a des partisans ardents sur toutes les collines.
Dans tous les coins du pays des équipes se forment.te > Il faut donc noûer que
oette diffirsion ne fut pas exclusive; l'activité pénéfra peu à peu les entourages
de la missiono et des individus issus des couches plus défavorisées eurent de
même la possibilité d'y participer. Mais reste que cette première étape de son
implantation s'inscrivit dans un contexte social et politique assurant à une
minorité Ttttsiun avantage considérable. Celui-ci se situait dans la détention des
armes pédagogiques aptes è marquer l'élaboration d'une nouvelle société
conçue sous forme de féodalisme colonial; un système par lequel l'exploitation
et l'adminisnation du peuple devait reposer sur la collaboration d'une << caste de
seigneurs > en réalité assignée aux prescriptions des instances dominatrices:
l'administation belge et I'instihrtion missionnaire. La deuxième étape du
développement du jeu marqua alors une période de contestation progressive de
cefre configuration: le temps d'après seconde guere mondiale; il devait
conduire à une lente émancipæion des masses face à une hégémonie Tutsi
conshuite par la société coloniale.

ra Joumat du ftit séninaire de Kabgayi, l0 juillet l9lt, Archives de la Société des Missioûnoires d'Afrique,
Rome.
rr Lettre an résident Mortehan ù 2l sepæmbre l!D7, citée par CrnÉrnx, Jean-Piene, qp. ctt.,p.239.
16 R4ports annuels de la SociéÉ des Missiomairæ d'Aûique, années l923,-19 24,p.349.
" Rryport sn I'Adminisûation belge du Ruanda-Urundi pcndat f mnée 1923,p.29.
It Iæ recnrtement des darseun guerriers était en efret bien plus enolusif et disoriminmt
re Journal de la mission de Rulindo, 3t aott 1941, Archives de la Société dcs Missiomraires d'Afrique, Rome.
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Rarye Scîences sociales et sport n"I - Septenbre 2008

II - L'ancrage colonial de ltactivité: I'inventlon dtune tradition
sportive (194$1952)

a - Un basculement socla-pédagoglque

Si donc le football était déjè connu dans le Rwanda des années 1920-

1930, I'ancmge colonial de I'activité ne se réalisa pleinement qu'à partir de la
fin des années 1940. L'inauguration doune sfucture destinée à encadrer ce jeu
dans tout le pays en fait acte; il s'agit de I'Association Sportive Au Ruanda
(A.S.A.R.), créée au cours de l'exercice 1947-1948^. L" projet prit forme dans

un contq<te favorisant un basculement progtessif de la politique coloniale. Il
consista à promouvoir l'émergence d'une éliæ représentante des aspirations de

la masse des colonisés face à une domination Tûsi pourtarfi élaborée (comme

nous I'avons vu) par I'administration coloniale et missionnaire des décennies
précédentes. Ce revirement est certainement du à une cor{onction de multiples
fasteurs. L'arrivée d'une seconde génération de missionnaires en est un. Animés
par les idéaux d'un catholicisme social européen, la société rwandaise leur fut
présentée comme une organisation dans laquelle <<les Hutu étaient pressurisés

un peu comme les manants dans notre Moyen-âge'' >>; un peuple leur
appamissant comme soumis à une multitude d'irfustices orchesûées par
l'oligarchie Tasi aa pouvoi#. il fallait dono redonner vie à la masse, diriger
son évolution dans un sens social, porter son émancipation vis-à-vis d'un
féodalisme fallacieusement assimilé à l'organisafion traditionnelle du Rwanda.
A ceci s'adjoignait un contexte international plus large : les nouvelles direotives
de I'O.N.U. devaient conduire à une autonomisation graduelle des territoires
sous domination colonialeæ. En s'appliquant à la société rwandaise, ces

presoriptions orientèrent les devoirs du colonisateur vers la masse. Il oonvenait
qu'elle s'approprie, dans des délais relativement brefs, les fennents d'une
civilisation capable de la dégager d'une colonisation perçue comme interne: un
mode d'exploitation dont h éaiégori e T*si était tenue pour responsable2a.

m L'Aml, <<rùçvtedes évolués de fEst de la colonie >, 1948, p. 153.
2r Dr RrNBsse, Wenoeslæ, missionnaire arrivé au Rvurda en janvier 1944. Entretien ddM le 5 janvier

2fr)7, Bruxelles, Belgique.2 Un ph6romène se,nsiblsmont similaire se produisit ar niveau de fadminisûation belç: I'anivée de

nouveau. a&tinisÛdeurs Flamands, çi identifièrent le olivage existmt à leur comhl confe les

Frarcophonæ. Source : CrnÉner.l, Jar -Piare, q, ctt., p. 2il.
B ldloptÉc le 26juin t945, la oharte de San Pranoisco en fait acte.
u L'administdion coloniale, en assur&t un tsansfert de responsôilité sur læ < notablæ Baûrtsi D, eut ainsi

tout le loisir de faire valoir une nouvelle politique sociale à d€stination du peuple. Cette mauvaise foi,
f,agrurte, €st visible àtraven læ rapporB des ditrérents t€rritoires du Rwanda

l5l
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Football et mobilisations îdentitaires au Rvmda

Ainsi" et notamment à partir de 1948, le développement du football s'inscrivit
dans une nouvelle conjoncture destinée à porter l'essor d'un idéal
démocratique:

< II serait dn phts lwtt intérêt social que le football, avec ses effets
salûaires tant pott les spectateurs que pour la jetmesse qui s'y
adonne, torche la masse des indigènes coutuniers. Ce sport est
susceptible d'éveiller chez etn un entlnusiasme et de lesfaîre sorttr de
lew indffirence et de leur apathie.2t >

Iæs << autorités coutumières D, en s'associant à l'activité des missions,
furent appelées à devenir les médiateurs de telles initiatives26: bon nombre
d'équipes s'établirent par une collaboration enûe les chefs de province et
certains missionnaires désireux de voir grandir ( I'idéal sportif dans le milieu
indigène2? >. Pour l'administration belge, le rôle des notables autochtones était
bel et bien << de comprendre la portée des buts poursuivis par le Gouvernement,
sinêrement désirerx de coopérer au relèvement général du pays et prêts à
consacner toute leur énergie à l'éducation sociale de la masse sous leurs
ordres.æ n C'est ainsi qu'én 1952, I'A.S.A.R. concentait cent vingt equipes
composées de tois mille membres issus des couches < évoluantes > de la
population': << des gens qui avaient regu une certaine éducæion mais qui
n'appartenaient pas forcément aux couches dominantes de la population.3o >
L'institution football était née : < ce sport était intégré à noûe culture d'une
certaine façon ; nous étions passionnés." r>

b - Aspeds d'une accultwatbn en doable tcinte

L'enracinement colonial de cette activité importée par la mission
catholique allait ainsi pouvoir marquer le projet d'acculhration attendu. La
pratique facilitait en effet I'incorporation d'ensembles sociaux et culturels
d'origine occidentale : mise en place d'un calendrier sportif s'associant à une
temporalité chrétienne, délimitation d'espaces sfrictement footballistiques,

É Rapport du territoire d'Asrida porn I'mnée 1949, p. 54. Archives afticaines, Bnxetles, R {/RU 65.- ll semble biern qu'aprb æoir enùainé c€fte ( élib traditiormelle > dans I'erploitation de la masse,
I'in$itrtion coloniale lui demandade prendre en charge son < évolution >.
u lænre du P&e Louis Gi[es à Monseigneur Dunieu,-Nyanz4 te 8 déoembrê 1948, Archiv€s de la Société des
Missionnaires d'AÊiqug Rome.
a Rapport du territoire Oettyanzaprl'année 1949, p.34. Arohives aûicaines, Bruxelles, RA/RU 92.
" Rapport sr I'Adminiscation belge du Ruûda-Unmdi pendant t'année 1952,p.206.
" lKlt-tsutAlvtr, Justb né en 1924 dans l€ tenitoire de Kibrmgrr. Enûeti€n réalisé le 15 déoembre 2006,
Paris, France,
tt lbtd.

t52

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
90

.4
8.

12
3.

56
 -

 1
6/

08
/2

01
5 

18
h3

2.
 ©

 L
'H

ar
m

at
ta

n 
                        D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 90.48.123.56 - 16/08/2015 18h32. ©
 L'H

arm
attan 



Rewe Sciences sociales et sport nol - Septembre 2008

uniformisation dnune série de règles devant orienter le comportement et
l'attitude afiendue de chaque joueur, etc. Pourtant, au moment où un prêûe

rwandais du nom d'Alexis Kagame enregistrait (au début des années 1950) une

série de chants composés par les équipes de football de l'époque, voilà ce qu'il
annota sur la notice explicative de I'un d'eux :

< Le chætt vætte les lauts faits d'me équipe de football, celle ou nom
de guene 'Amagaju', dont l'appellationrappelle celle des troupeau de

vaches à robe bnn clair. A noter que l'aræienne émulation des

compagnies militaîres a été reloyée pæ celle des équipes de football,
dès l'innaùrction de ce ieu au Rwm.da" ieu qui daint immédidement

populaire.32 l

Il semble alors ici impossible de considérer la diffirsion du jeu conrme

une <ruvr€ d'acculturation à sens unique. L'histoire du football, au Rwand4
apparaît eomme intimement liée à une culûre pastorale et guenière datant de

l'époque pré-coloniale. Cet ensemblg initialement indépendant d'une culture
occidentale, s'était notamment développé au sein des anciens processus de

socialisation gUerrière: I'armée, aocompagnée de ses dispositifs d'éducation.
Les sfuctures militaires de l'ancien royaume Nyiginya étaient composées, à leur
base, de différentes milices où chaque membre masoulin du royaume devait
avoir un rôle à jouer : elles rænrtaient des guerriers, brancardiersn porteurs de

vivres, gardes frontières, etc. Les unités d'élite de ces corps belliquerx étaient

appelées < oompagrri es d' intore > (élus, sélectionnés). Des dispositifs
institutionnalisés (itorero) assuraient alo-rs - à ûavers une gamme de pratiques

corporelles, militaires et langagièresrr - la tansmission des valeurs et
comportements capables de façonner une jeunesse guerrière sonforme aux
attentes d'une société se définissant comme conquérante*. Cette configurationo

dès les années 1910, se vit renversée par la mise d'une domination occidentale

se voulant << moderniser >, < civiliser > les populations sous son conûôle. Ce
genre de phénomèng dans le conte:rte colonial, est ainsi souvent analysé

comme une enûeprise ayant désagrégé une trdition multiséculaire"". Mais le

32 Notice musicologique 76.82117, Section d'etlnomusioologie du Musée Royal de fAûique Cenbal€,

Temrerq Belgique.
33 En voici quelqu€s unes : chorégrryhies guerrières, courses, saui gr harûeur, tir à l'anc, lutte, podsie ggqrière

etpastoralg chants de loudrg€s, etc.
s Cete conflgurdion a été établie à prtir d'un déoryptage d€s tilar|x d'Alexis I(AoAt'tE sur les stucttt€s
militaires de I'anoien Rwanda: KAGAIIE, Alexis. 1963. Les mtltæa ù Rrrûtdo prëcolonlal, Bruxelles,

Académie Royale des Sciencæ d'Oure Mer; l(lcAME, Aloxis. 1952. Iz cde ntlttatre. Le cde des

tttstluttons pollttques ùt h+mdaprëcolonial, Bnxelles, lnstitutroyal colonial belge.
It Nous évoguons ici læ trsvau d'histoire coloniale ne timrt pas suffisamment profit de I'hisûoricité aûicaine
liée Àune sitrdion d'enûederx oulnrel.
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Football et nobilisaions identitaires au Rwmda

procès d'acculhrmtion des Rwandais ne peut s'envisager sous un mode
unilatéral. C'est ce que nous apprend, enûe aufes, I'appropriation locale de
I'activité footballistique. Les équipes qui se formèrent à partir de la fin des
années 1940 se virent souvent athibuer un nom à caractère guenier. Ces
dénominations se prolongèrent d'une série d'odes panégniques, artefacts
langagiers et musicaux assurant la constitution d'un esprit de corps propre à
chacrme des formafions. Certains de ces épertoires s'élaborèrent par le
réinve$issement d'une eslhétique guerrière localeo et ceci face è la projection
d'un cadre de normes et de valeurs européennes. Signes d'une culture pré-
coloniale éinventée par ces apports occidentaux, ils véhiculaient par là même
un ensemble symbolique céolisé et créolisant: un univers à mi chemin enûe le
local et le cosmopolite, où circulaient les items d'une noblesse (pnépoloniales
en cours dooccidentalisation. Cet exûait de I'ode Urv'intwoi (La lutæ acharnée
des braves) dévoile bien ce processusr d'invention d'une tadition coloniale3T :

tt Votts qui avez contemplé Le4ombades-Broves,
A quoi ressemblent-ils ? Admire toi-même L'Impertwbable,
Membre des Tout-Beatn, ah qu'ils sont waiment beaw,

Le gædien &t but est Ngamije, qui secowt Iefront de la bataille,
Est aæsi membre de Combatdes-braves, les Toû-Beaw (ils sont
beaw).

Le brisew des boucliers, (frIs) de Vaillætt, le Toû-Beau de grande
laille,
Lui aussi est membre de Combat-des-Braves, les Tout-Beatn (ils sont
beaw). t

On remarque que cette ode, après son infioduction, est composée de
différents couplets passant en r€vue les joueurs pour y magnifier leur adresseo

leur élégance, leur bravoure guenière. Dans l'ancienne société rwandaise, les
compagnies militaires se composaient de même un panég4ique collectif, dont
une strophe était consacrée à chacun des meilleurs gueriers3E :

s Elle est issus ûr dévetoppement, notammant à partir du XVIIF siète, d'une culturc de cour fallacieusem€nt
qsimilée, dans le contoG colonial, à un ensernble historique propre à la catégorie inventée d€s ?T.rsi.t Cerole Saim Paul de Nyakibardc 1958. Tultlrnbe lCtianrons..;, Sutare, Grand Séminaire de Nyakibanda
Traduction réalisée par Jean-Barptisb Nkulikiyinka, Dépotement d'ethno-musicologie du Musée Royal de
f Afrique Centale, Tervuren, Belgique.
" Cownz, Anùé; KAMAMT îhomæ. 1970, Ltttéranre de cour au Rwoùa, Odord, Ctarcndor Press, p.
t04.
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Revue Sciences sociales et sport nol - Septenbre 2008

< On te redoute pow ta.frapp", 6 Brave qui ne ncmque ianaîs me
expédition.
J'emporte le pont de malætce,
Je suls an gts qui m'élætce a,ec mon borclier,fils de Croclrct-d'arc.
Le mîen n'est pas à aclrcver, il ressemble à celui de Fréquentew'de'
mêlée.
Je me précipite avec I'æme qui ensevelitvigotnetn.3e>

Iæs louanges footballistiques consistaient essentiellement à exalter les

explois (passés ou à venir) des équipes. Dans une ambiance musicale souvent
empruntée à des mélodies occidentales, la composition des couplets reprenait
alors le slyle narratif de I'ancie,nne poésie guerrière : le même que les danseurs-

guerriers utilisaient pour magnifier leurs hauts faits militaires. Qu'elles soient

individuelles ou collestives, ces compositions issues d'une culture locale sont

appelées lbyiivugdo (morceaux où I'on parle de soi même). Dans le cadre des

chorégraphies guerrièresn le danseur, brandissant sa lance, déclamant ses éloges,

affirme un honneur, une bravoure guerrière qui sont autant de signes d'une
identité à la fois noble et belliqueuse ; ici, le joueur de football a recours à cette

tradition qui démonfe, face à l'occidentalisation d'une société, l'élasticité d'une
oulture africaine en cours de reconversion. Notons que le terrne Intwæi - si il
s'applique ici à un groupe de footballeurs - était initialement le qualificatif
désignant la compagnie d'élite de I'ancien monarque Rwabugirî,"' Les anciens

dispositifs de socialisation guerrière avaient ainsi trouvé un relais tout à fait
approprié au redressetnent d'une pédagogie menacée par l'en&eprise coloniale.
La légitimation de cetûe invention passait par I'assimilation de la culture de

derrx catégories de dominants : I'aristocratie locale << coutumière n, le
colonisateur européen. Ce processus pouvait ainsi marquer, et notamment face à

l' < éfangera2 >, ia projedion d'une lutte sociale dèJ brs envisageablent. En
effet, le football colonial rwandais ne dévoile pas la victoire d'une
européanisation des populations africaines. Il suffit par exemple de relever le
registe des noms atfibués à ces sportifs - << Celui-quî-s'engageJà-où-d'autres-

te lbt4p.los.s On pouna consulter à cc sujet: Stwrn, Piene. 1985. (Aspects de I'esthétique an Rwandan, L'I{otmæ,
)O(V.d no 96, octobredécæmbre, p. tl-13.
ar qui régna sur lercyarne Nytg@aenbe 186? et 1895. La fin de son êgne fut concomitante de I'arrivée des

premiers explorateurs européens au Rwanda
at A prth du milieu dæ arurécs 1954 une minorité leûée de Huu oonsidérait læ dirigeotts ?Ltsi comme læ
pre,lniers <r colonisdeua n du Ruranda" [æs phénornè,lræ de réinvention et de réécritûe de l'histoire y
oontribuèrent largernent
a3 En rfférsnce à BAYART, Jean-François. 1989. L'Eta, en Afttque : la pollttqæ &t vante, Parts, Faya4 pp.

50-52.
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Football et mobilisdions identitaires au Rwanda

craignent4'allerq >> - <<Celui-atn-exploits-immédia#s >r puis de le comparer
aux qualificæifs désignant les anciens guerriers du Rwanda : << FréEtentew-de-
mêlée6 >>, << Le-hérosgui-frappe-avec-aùessê1 >>; si la ressemblance est
frappante,.les enjeu:<, bien entendg diffèrent. Iâ où il s'agissait de tuer pour
s'ennobliro', il fallait - dans les années 1940-50 - ( marquer un but D pour
espérer une meilleure place au sein d'un ordre sous domination coloniale. Un
footballeur qui parvenait à se faire remarquer par la qualité de son jeu pouvait
en effet espérer une ascension sociale :

< A l'époque tm jouew qui avaît bien joué pouvait recevoir me vache
de la pwt d'm cluf qui l'avait apprécié. Ca m'ryportait anssi du
respect sur Ia colline, Unefois la Reine luftre qui m'avait conmre pæ le
foot m'a dit d'écrire me lettre pow du trovail. II s'agissaît de conduire
sonfils le Roi kdahigwa J'ai apporté la leme à lareine et qrès dew
jotm d'ûtente on m'a appelé à son bweau et le Roi m'a dit : < nais toi
je te connais, tu joues ou foot. > C'est potû te dire qu'il rn'avait
remæqué. Donc J'ai d'abord travaillé à I'imprimerie puis j'ai conduit
Ie Roi.w l

Dans une société où à peine quelques milliers d'individus parvenaient à
se détacher des obligations de travail, des corvées imposées par
I'adminisûation, où quelques centaines avaient accès à I'instnrction secondairg
la possession de gros bétail, I'accès à un travail < libre > représentait une forte
promotion. Dans la mesure où le football pouvait permettre d'y accéder, il se
mit en place, au début des années 1950, une forte concurence entre les équipes.
Elle se manifesta enoot€ une fois par le recours à une tradition réinventée : celle
des imihigo (défis) footballistiques. En voici un exemple :

< Kamonyi await bien voulu refuser le rffich, cæ il n'y avait que 5
mois Eæ l'équipe étaît à l'entralnenent et la renommée de Rulindo
étaît dejà faite. IvIais le chef Rwanpmgu tenait à ce match: << Notts
viendrons clpz vous le 23 mos ; si votts ne voulez pas jouer, .fuyez,

* Chant th'tttt'ùrtvtl, op. ctt.
45 Ode des Ingenmbahd (Cemrqui-aooulent-les rivarn). Equipe de la mission de Nemba (Nord du peys),
Section d'entlmemusicologie du Musée Royal de I'Aftiqræ Ccnûale, Tervure4 BelgCue.* CoupEz, André ; KAMAl.rzL Th@tæ. Op. ctt., p. 104.
"' I(.IGAITIE, Alexis. 1952. < Un mot sur la poésie du Ruanda >, I, 'Amt, 1952,p. ll7.
" Un guerrier Fwaiq grâce à lélimindion de sept errremis $n le même champ de bcaillg recevoir la
< décoration des sept victoires. > Cstains jouars de football en appelaient de mêrne à cette ascqrsion
symboliquemem hb forte.
{e NKUBno, Eliag né en 1928 en teniùoire de Nyanza. Entetien réalisé le 20 aoitt 200? près de Kabgayi,
Rwanda
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Rerrue Sciences sociales et sport nol - Septenbre 2008

maîs nortc serons là.,. tt Nous awions pu refiiser mais fuir, nowt ne

l'avons pas voulu, Bîen now en prit d'aillerfrs.t' ),

Il n'était pas possible, Pow ce joueur de l'équipe de Kamonyi, de firir
face à cette provocation sportive. Question d'honneur ? Sans doute. Si les armes

devenaient occidentales, il n'en reste pas moins que le renversement institué par

I'importation de cete pratique s'accompagnait doune réinterprétation dnun

modèle ayant acquis, depuis l'époque précolonialeo ces leûtes de noblesse.

Comme nous l'avons vu, l'honneur dépendait des vertus guerrières de

l'individu" et même si chacun n'y avait pas directement accès,

I'accomplissement d'un homme dépendait en partie de son identification au

guerriet'l. Ces données semblent alorc nous indiquer qu'ici, le processus

d'incorporation de nonnes et de valeun occidentales ne peut se penser en

dehors de son articulation avec une gamme de pratiques et de comportements

locatx. Dans la société rwandaise colonialeo I'appropriation du football pounait
se traduire par un travail syncrétique: il procède d'un enchevêtrement d'items
locarx réinventés, acolimatés à la vision coloniale de cette culture, et d'autres
apports originellement oscidentau:q qui se réadaptent à la culture du colonisé.

Ces mécanismes produisent ainsi une pratique culturelle en oorns de

syncrétisation tout À fait originale52; mais de plus, ils élaborent un modèle de

valeurs oapable de porter la promotion d'individus se détachant peu à peu du
joug colonial. Le football peut alors êt'e appréhendé comme un ensemble de

techniques, de biens et de signes assuranq dans une logique hierarchique,

l'émergence de groupes situés enûe le colonisateur et la masse des colonisés:
des populations appelées < évoluées >.

c - Lefootball : une pëdagogie colonlale

Le modèle de l' << évolué > fut essentiellement défini par le colonisateur,

et en particulier l'institution missionnaire. Elle loexpose de la f4on suivante :

( t...1 dans le sena conventionnel du mot, m futdtvidu qui sort de Ia
cîvilisation înfériewe et primitive de ses ancêtres pow acquérir, pas à
pæ, pt son efort personnel, certaines qualités qui sont propres à la

n L'anl. 1947. Rwue des êvolués de I'Est de la oolonig p' I I l.
tr Smnf Pierre op. ert, p. 18. [e tavail de Jean-Jacquæ tr4aquet met de même e'n relief ce mécanisme:

MAeLTET, Jean-Jacques, 1954. Le systène des rebtlotts soctales dans Ie R:wûrda oden, Anndlæ du musée

royal du Congo belge, p. t37-141.
t2 Des tavarn portant sur les prdiques religieuses illusfent les memes 6D€s de phénomènes : MARY, André.

2000. Iz brtcolage Srtatn des Mros clrétlens,Ms, Rlitions du Cerf

t57

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
90

.4
8.

12
3.

56
 -

 1
6/

08
/2

01
5 

18
h3

2.
 ©

 L
'H

ar
m

at
ta

n 
                        D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 90.48.123.56 - 16/08/2015 18h32. ©
 L'H

arm
attan 



Football et mobilisaions idmtitaires au Rwmda

civilisation occidentale ou clrétienne qu'ainsi il assimile
progressivemenfs. >

Il s'agirait donc d'adopter le caractère moral et intellectuel d'une
civilisation considéree oornme suffrieure. L'enjeq pour l'église, était bien de
former des < hommes nouveaux" >, garants, dans un sens chrétieno de leur
propre évolution; le sport oocidental, cette forme d'action catholique
spécialisée, devait y contibuer :

< Si nous voulons au Ruqtda gagner la jewtesse à l'église, il est temps
de s'y mettre, en travaîllwtt str les idéaw sportfs qui se sont créés par
Ia force de Ia civilîsdion penétrant petit à petit. Les sports nous
donnent une jetmesse pleîne d'ædetr, mettons-y me goune de
clristimisme et toute cette jemesse sera pour notrc, et la civilisotion du
Irsys se fera dms I'ordre _alors que d'mires voudraient y mettre du
désorùe toujours possible.tt tt

On constate qu'il ne s'agissait pas simplement de faciliter l'intégration
des valeurs catholiques; il convenait aussi de se rapprocher dounejeunesse qui
pouvait en intéresser d'auûes : les protestants, les << matérialistes >, les
oommunistes. Pourtant l'église catholique détenait une longueur d'avance:
tandis que la quasi-totalité des < chefs coutumiers >> s'étaient convertis (dès les
annéos 1930) au cætrolioisme, les écoles primaires et secondaires - tout en se
conformant au prograrnme colonial belge - étaient adminisûées par les missions
du < Christ-Roi >. Le monarque Maæa III fuidahigva,prernier représentant de
loautorité baditionnelle, avaiû, en effet - dès 1946 - investi le Christ en tant
qu'incarnation suprême de l'autorité légale et monarchique. Le football dut
donc, dans ces années de modernisation et dnémancipation d'une partie des
colonisés, faciliter l'imprégnation d'une religion assimilée à un pouvoir
d'Etaf6. Mais au Rwanda, ilist indispensable dàconsidérer que la naissance de
ces groupes intermédiaires firt de même liée au découpage à caractère ethnique
de la population. Nous avons vu comment, jusqu'au milieu des années 1940,
une position ûout à fait privilégiée fut accordée à la composante inventee des
frtri. Dès les premières décennies de la période coloniale, le colonisateur,
l'anthropologue et le missionnaire avaient largement contibué à l'édifîcation

s < Etes vous un évolué ? >, 1945, &nir, gp, ?Âl-267.* Mg Rov, Camille. 1945. < Hommes nouveaux... >, &mtr,pp.107-109.
- Iætte du Père JLLES à Mgr ttuRRrEU, op. ctt.
" DE LAIUE, Ilanielle, 1916. Ute cvllbu ente mtlle au le cabne ayant la tenpête, Trûr{ortutons et
blocages fu Rwanda nral, Annales Scienc€s Humaines, vol. 154 Temreq Musée Royal de I'Aûique
Centrals, pp.48-52.
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Ra,ue Scîences sociales et sport nol - Septembre 200E

d'un clivage socio-racial consistant à créer des ethnies (constuites comme des

races) là où il n'en exisûait pas57. La fraction dominante des Tutsi, par l'accès à

une matière pédagogique conditionnant son asoension, avait reçu ( le monopole
culturel lié aux positions préém-inentes (pour les autochtones) dans une

organisation étatique européanisée.'o D Dans ce cadre, il était aisé de distinguer
une poignée d'instruits (Tatrrsfi d'une masse << d'ignorants >> en maiofité Hau.
C'est ce qui nous permet d'afftrmer que jusqu'au début des années 1950, le

modèle de l'évolué et le pouvoir d'attraction qg^'il représentait fut
essentiellement congu dans le sens doune hégémonie Tutsi".

Ces nouvelles fractions de la population' en s'adonnant à des pratiques

cultgrelles et éducatives locales réinventées, de même qu'occidentales adaptées,

avaient ainsi pu s'approprier les éléments façonnant < l'évolué type > du

Rwanda colonial. Ce < tlpe idéal D peut se définir par quatre modalités
essentielles : doté d'une moralité chrétienne inéprochable, sa noblesse physique

et intellectuelle lui perme! tout en sauvegardant des éléments valorisés propres

à sa culture d'origine, d'adopter un s[yle de vie européanisé. Ainsi, il devient
apte à représenter un véritable modèle dnhonneur, de témérité, d'abnégation et
de discipline oapable d'influencer chaoun de ses compafiotes. Ce système de

nonnes et de valeurs firt véhiculé, à l'école, dans les cercles pour ( évolués >,

par une pratique telle que le football :

< La force physique seule ne ferait pas le sport, ll faa y ioindre les
qualitës morales ; la science du jea Ia connaissance du tenain et de

ses adversaires, Ia bonne hurnetr, Ie calme, I'acceptation des pénalités
surtout lorsqu'elles ont été imposées à tort, et i'm pcrsse. L'esprit
sponif sera donc Ia possessîon de toutes ces qtnlités. Plaise à Dieu que

tous les sportifs le possèdent auphæ hout degrë.* >

Pour qui le pratiquail le football devenait alors une aotivité relayant un

ensemble de modes d'organisation et de processus de socialisation par lesquels

des identités se recomposaient sur une base à la fois sociale et ethnique. Le
contexte des années 1950 - suite au revirement politique énoncé plus haut -
allait ainsi porter un mouvement de mobilisation devant conduire une << contre-
élite > Hutu à engager une lutre socio-politique destinée à renvener un pouvoir
Tutsi enc;ore tnès present.

t tæ tavail de Ctaudine Vidal le montre: VneL Claudine. l99l. Soclologte des passtons, Rretdq C6te

d'hoire, Pris, Karthala
s lbu.
te I"€ truvail ds lan LINrDan, op, ctt,,rejointnohe aralyse.
û L'amt,l950 p. 86.
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Football et mobilisations identitaîres ou Rwmda

III - Un jeu de balle dans le basculement d'une féodalité cotoniale
(p52.r959)

Nous avons w que les missions cæholiques frrrent en grande partie
responsables du dévelopfment du football dans le Rwanda colonial. Oufre les
équipes qui se multipliaient dans les années 1950 au sein des écoles primaires et
secondaires, des formations offioielles - établies en connivence avec des chefs
do provinces à 98% Tnsi - avaient vu le jour. I* fuIwmri Mutara III Radahigwa
disposait également de son équipe (Anaregwa). Impuissant sur le plan
politique, ce monarque catholique avait entepris une sfratégie culturelle
s'appuyant sur la mise en valeur d'un ordre monarchique << ûaditionnel > pergu
comme Tutsî. Mais les fiuipes des missions étaient sans connaitre les
proportions (variables en fonction de la région et du propriétaire de l'équipe),
<ethniquement>r mixtes. Au milieu des années 1950, la diffirsion de plus en
plus massive du jeu colnoidz avec l'immixtion croissante de fractions
< évoluées >> Htûu dans I'arène pédagogique et politique. En prenant notamment
appui sur la pressen l'éduoation et les sfuctures paroissiales, elles initièrent un
discours social et idéologique visant l'émancipation d'une élite issue du
< peuple Muhutu n. Leurs revendications dénongaient un joug colonial, mais qui
potn eux s'apparentait à l'hégémonie d'une < race de colonisateurs internes6l > :

les Tutsi. Pour la conteélite Htûu,les << serfs taillables et corvéables à merci >>

n'étaient plus disposés à subir, par le canal de la culture, des discriminations
sociales, politiques et éoonomiques basées sur une hiérarchie des races62.

Quelques années auparavant I'administration coloniale avait tenté de methe en
avant une politique sociale visant à répondre à ce projet: son rapport de l95l
précise qu'au cours du championnat du Rwanda-Sud ( une-- équipe de
cultivateurs firt classée devant une Quipe d'erctra-coutumiets.o" D Mais il
semble que cette orientation eut plutôt pour effet de servir la scotomisation du
regard porté sur l'agencement socio-ethnique de la population. L'année
suivanteo le rapport se poursuit en ces termes: l'Association Sportive Au
Rwanda (A.S.A.R.) regroupe environ << ûois mille membreso groupés en cent
vingt équipes, sans préjugés de raoss, de conditions sociales et de
confessionsq >. Des chersheurs eornme Claudine Vidal ou Jean-Pierre

6r læs termes et expressions enrployées enEe guillanrets sont issus du discours racial de l'époque, Ces
emprunb sont destinés à mieux travener une lecture raoiate de la société incorporée par les éliæs nvandaises
des amées 1950.
o Voir à ce sqlet ta < Note srn I'aspect social du problème raoial indigène au Ruanda r>, connue sous le nom
de < Manifesæ des Bahutr >. Elle fut publiée le 24 nlrrrs 1957.
6 Rryport sr t'Administation belge du Ruanda-Unmdi pendant I'année 1951.q 

Rapports &blis porn I'arnée 1952,p.206.
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Revue Sciences sociales et sport n"I - Septenbre 2008

Chrétien65 ont montré commen! au Rwanda, I'ethnicité a pu se constnrire sw la
base d'un clivage entre éleveurs et agricultews. Celui-si fut en effet réifié sous

forme d'une composante pastorale < naturellement dominante >> (Tutsi) opposée

à une catégorie agricole < condamnée à la misère et à la servitude r, (Hutu).

Comment ne pas voir ici le voile posé par le colonisateuro et le rôle de la
pratique dans la reproduction, sous couvert de différences socioéconomiques,
d'une fragmentation ethnique légitimant la mobilisation d'une masse agricole
face à une élite < civilisée >.

Cette mobilisation des déclassés de l'ordre colonial devait donc passer

par I'adoption des afmes leur conférant le niveau de < civilisation > tant
attendu: << Comme préalable aux revendications, la meilleure sFatégie est de

nous imprégner d'abord du ferment de cette civilisation6 >>, I'e Mowement
Socîal Multtûu, première association à caractère ethniquq se fixa un ensemble

d'objectifs à caractère sociaux, culturels et Sdagogiques. L'un d'eux était bien
de pousser les << Bahutu > à participer activement et librement à toutes les

Guvres de relèvement socio-économique, comme les loisirs organisés d'une
fagon moderne6T. A partir du milieu des années 1950, les futurs dirigeants Hutu

- portés par la volonté de jouer leur rôle social d'élite - exprimèrent un très fort
désir de soapproprier les artefacts de la oulture occidentale et chrétienne.

Parallèlemen! ils rejetèrent avec doautant plus de vigueur l'inoorpomtion, par la
masse, d'un comportement < tutsifié D Perçu oomme responsable de leur
<< asservissement multi-séculaire >. Cette étude a montré comment le football
avait été redéfini dans un regisûe pastoral et guerrier procédant de sa

créolisation. Il semble qu'à la fin des années 1950, ces items précoloniaux se

soient vues pris au piège du poison ethnique :

< La raionalisatlon la plw évidente d'ane struchte de caste reside
stntout dqw la croyotuce qu'il ertste des dffirences înnées et

fondamentales entre les ntentbres des diférents groupes. Hors cette

croyûtce ëtaitforte chez les tutsi (sic), îls étaient obligés àfaire uoire
mordiqa que Ie nufutsi est I'homme intelligent, aoarageax, në pour Ie
commætdement, tætdis que le mubutu était très peu malin, bon

travaillew obéissmt mais sans crtlcune nanière. (sîc) Pow cultiver cet
esprit de grcupe, les jetmes Batutsî recauîent ùtoû des années, tme

sorte de cullwe dms des compagnies (itorerQ exclwivenent faites
poar etfi. Plusiews Bmyarwanda en énîmt ætivés à croire que nêtræ

65 Op.ctt..6 Muttyltqoeru, Aloys, in MuREco, Donat 1975. La r&ohttton rlr!ûtddse. 1959-1962. Essa,

d'tnterpÉtatton, lowairL Publications de I'lnstiûrt des Sciencæ politiquæ et socialæ, p' 6t7.
67 Tenps Noweaud'Afrique,lS æ'ril 1958.
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Football et mobilisaions identitaires au Rwmda

si tm rmtlnnu ou rm mtfrwa a tnte égale intelligence ou wte égale

formation que Ie tmûtrts| celane clunge rien à Iaclpse..,* >

Ces discours manifestaient donc une mémoire de I'exclusion des Hutu
des institutions précoloniales de socialisation guerrière des jeunes éliæs
(Itorero). Mais ils véhiculaient de même une mythologie rationalisée parvenant
à essentialiser la structure des rapports ente deux groupes. Il faut souligner que
cette analyse ressemblait tès fortement à celle de loanthropologue Jean-Jacques
Maquet qui publi4 en 1954, son étude sur <<Le systèîne des relûîons sociales
dms te kmrda mcien.6'> Pro.letant dans le passé une situation issue du
oontexte colonial, cette réinterprétation de l'histoire réifiait par la même
occasion la ffidition invontée du football. I*s imihigo dont il a été question
devinrent alors des << serments de féodalité7o D; l; modèle du guerrier se
fiansforma en celui du << Tutsi conquérant >, de l' << esclavagiste D. Cette lecture
de la société coloniale entrait dans un phénomène plus large, au sein duquel la
race devenait un référent social orientant I'action da la poignée d'<< évolués >r se
référant à ce schéma. Mais malgré ce phénomène d'essentialisation culturelle, il
semble bien que ces éléments, véhiculés par le modèle du < footballeur-
guerrier >, se soient vus désirés et incorporés par une partie des promoteurs du
Motnement Social Muhtttu. L'engouement footballistique exprimé par ces <
déclassés > de l'ordre colonial se concrétisait bien par I'acceptation et
l'assimilation d'une gamme de pratiques et de comportements issus doun
qyncrétisme <<Tûsi-européen>. Ces gens devenaient donc en mesure de
s'approprier des dispositifs symboliques et formels qui étaient à la fois ceux des
euroffens à imiter et cerx des Tutsi privilégiés à combatrre. Ce phénomène
pourrait alors marquer doun côté, I'accomplissement d'une pure concurence
mimétique consistant à s'approprier une série d'armes valorisées, de l'autre un
processun incon_scient exercé par le pouvoir de fascination des privilégiés de
l'ordre colonialTr. Mais en réalité, le modèle dominant de l' << évolué > s'était
essentiellement stnrsûré par des éléments empruntés à une culture importée, et
ceci par des réinterprétations propres à une culture locale assimilée à celle d'une

6 Temps Noweau d'lfrtque,le 14 décembre 195t.
- Ibldem
o Lætre de GrrnnÀ Joeeph. 28 janvier 1959, Astida læ document était adressé an vice gowerneur gtrérat
du Rusrds'Urundi. Dossier du chef Gæhugi, Archivæ aûicaines, Bruxellæ, RWA 8.
tr Comme te fait rcnrarquer Daniel Denis dars le cas Oæ peAagôgie cotoniates û'ançaise. BANcEt Nicolæ ;
Dnqs, Daniel ; FATES, Youssef, 2@3. De l'htdochbre à l'Algérte : IaJetmesse en mowement des dew côtés
ùr mboir colonial 1940-I962,Puis, [a Dfuuverte, pp. 195-t96.

t62

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
90

.4
8.

12
3.

56
 -

 1
6/

08
/2

01
5 

18
h3

2.
 ©

 L
'H

ar
m

at
ta

n 
                        D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 90.48.123.56 - 16/08/2015 18h32. ©
 L'H

arm
attan 



Rante Sciences sociales et sport n"I - Septetnbre 2008

( race des seigneurs Tuts{z >r. Ainsi la violence produite par cette atûaction

mimétique traduit loémergence d'une lutte symbolique oftant une nouvelle

lecture de l'évènement colonial : l'expérience du football devint capable d'offrir
aux différentes fractions du pays ce qu'ils attendaient des transformations de la

société. Le contrôle de l'activité paf, un g;.oup€ de conservateurs devait porter

I'essor d'un mouvement nationaliste destiné à se dégager de la domination
occidentale. L€ soutien que les Euro$ens manifestaient à l'égard des

< représentants de la masse > avait facilité cete radicalisation de loattitude des

dirigeants Tutsi. Mus face à celle-ci, la démocratisation des pédagogies

coloniales finissait par nourrir l'idéologie raciale d'une oonfe4liæ Htttu
fagonnée autour de la docfine sociale de l'église. Son objectifétait bel et bien

de conquérir - cotte que cotte - les places détenues par cet ordre conservateur.

La tournure < ethnique > du conflit avait favorisé le développement de

orispations et sentiments d'exclusion associés à sette lecture socio-raciale de la
crise. Le football ne put y échapper :

< C'est à lafin des annëes 1950 que ça s'est déclenché. (stc) Certairæ

n'ont plus voulu venir iouer, Quelques urw ne voulaient pas iouer ; la
politique avatt déià comrnencé. Et à potir de Ià les gens ne

s'entendaient pas bien. Ils ont commencé à ne pasiouer, alors l'équîpe
s'est efondrëe conme ça, en 1958. (sic) Notn avons anêté deiouer et

Ies gens de l'équipe se sont épæpillés, ils se sont dispersés de garche à
droite." tt
< A partir de 1958, lefootball n'a pas continué dms cetteforce là. (sic)

Lerrs idées étaient aillews, étaient puties ailleurs... Alors les lwines

ræiales sont da,enues trop violentes, et on a eu petfr queloæ ces

TtûsïHtûu, il y aît des afrontemmts, qui soient trop violents.'" tt

Un vent de < révolutiontt > soufflait sur le Rwanda. L'histoire du < jeu
de balle > colonial a tenté d'en dévoiler quelques racines pédagogiques. A partir
de la fin des années 1950, cette pratique avait favorisé l'éclosion d'une
concurrence mimétique conçue en termes sosio-raciaux. La dissolution
temporaire de l'institution football n'empêcha pas à cette violence symbolique
de se transformer, entre 1959 et 1961, dans ses aspeots meurfiiers. Mais ces

2 Il n'est pas inutile de rappeler qu'une fois de plus, aqr propæ oon€spor'rdent arx représentations raciales qui

avaient coun à t'épque. Èien qu'elles ne se fonde,lrt pt sur une réalité historique, il n'en resæ pas moins
qu'elles firænt bien mobilisées par la poignée d' < évolués > que nous éroçons.
É Gnsncunr, Edouard : né en 1934 en tqriloire de Kigali. Entretien réalM le3l wîn2007, Kigpll Rwanda.
ta DBRg.Esss, lVencg;las,op, clt,
a Iæ terme de ( révolution > est ioi enrptoyé dans le sens du rcnversement d'un ordre féodo-colonial construit

an cours du )Of siècle. Frécision utile lonque I'on sait corrmat I'idéologie de ce basculsment du powoir ffl
réerçloitée sous la période républicaine...
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Football et mobilisations identitaires au Rwmda

actes ne correspondirent pas à une logique génocidaire: ils visèrent à enterrer
un pouvoir racialement naturalisé en écartant ses détenteurs directs. Pourtan!
I'histoire montre que ce renversement est en éalité celui d'une féodalité
constnrite dans le temps colonial, et dont les ftturs leaders Htmt ne parvinrent
pas à se dégager. Au conbaire, une partie des pierres de l'ffifice réiublicaif6
firent bien celles d'une féodalité détournee dans le colonial tardif.

En concevant la colonisation comme une articulation syncrétique issue
d'une renconûe enûe deux cultures, on se rend compte que l'invention de
football, dans le Rwanda du solonial tardit faduit moins la victoire de
I'institution coloniale qug comme le souligne Bayarq < l'exfraordinairc
élasticité >r des populæions sous son empriseTT. Façonnée dans un moule
éint€rprétatit oette innovation culturelle vint alors fagonner des identités de
I'entredeux par lesquelles émergeaient les catégories << évoluées > destinées à
produire les futurs cadres africains. Dans un contexte d'indépendance proche,
leur appropriation de la pmtique devait alors leur permetûe de conquérir, à
l'aide des armes du colonisateur, les places de choix qu'ils étaient susceptibles
d'atendre. Mais au RwandA le piège ethnique rend ce phénomène plus
complexe. L'intégration - par ces nouvelles fractions - d'une lecture raciale de
la sociétéo normalisant la dialectique d'un sentiment de supériorité native (Tlatrlsi)
à un ressentiment d'exclusion (IIutu), eut pour effet de produire une dynamique
émancipafice vis-à-vis du colonisateur européen qui se doubla de cette
concurrence raciale naturalisée. L'adoption, par des mécanismes mimétiques,
des armes syncrétiques par lesquels se jouèrent les évènements qui suivirent se
confronta donc à ce phénomène: si doun côté ils offiirent un ûerreau oapable de
faire germer l'unité nationale conservatrice que revendiquait le parti des
monarchistes Tutsi, ils marquère'nt de l'auûe le développement d'un mouvement
de masse devant finalement porter, après 1959, les < évolués de campagne > au
devant de la scène sociale et politique.

'lTtomas Rlot: Doctomnt - LJFR STAPS - Université Marc Bloch, Sûasbourg
tr - CIES ALSACE- (EA 1342) - triot@umb.-strasbg.fr

tt
*

æ [a prenrière république nuandaise fut proclam& te 2t jarvier t96L
" BAYART, Jean-Frærçois, ap. clt,pp.50-52.
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