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Yara bam tɩtʋŋɩ na yɩ te 

Kasɩna lugʋ nɩ tɩn 
 

Yara tɩtʋŋɩ dɩm yɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ 

na jɩgɩ kuri, yɩ dɩ kwəri dɩ yɩ 

tɩtʋŋ-kamunu tɩn, kasɩna 

ŋwaanɩ. Kʋ yɩ yara bam mʋ lu 

tɩtʋŋa zɩlo ba paɩ vala, yɩ ba 

maa tʋŋa. Valʋ na ba jɩgɩ 

vᴐrᴐ, n kɩ ta mʋ n wanɩ n tʋŋɩ 

n kara nɩ? 

Dɩ ́nan ye nɩ ba tɩtʋŋɩ dɩm jɩgɩ 

kuri, yara yɩ balʋ ba na ye ba 

tɩtʋŋɩ dɩm ni nɩ lanyɩranɩ, 

kasɩna lʋgʋ nɩ tɩn mʋ. Nan dɩ 

zɩm maama, dɩ ́ta jɩgɩ yara ba 

na je Tangasʋgʋ nawuuri 

dɩdʋa wʋnɩ, dɩ yɩrɩ mʋ lirəbiə 

sam. 

Ba jəŋə kam je batwarɩ dɩ 

Tangasʋgʋ yaga kam, ba na je 

ni jəgə kam nɩ tɩn, kʋ yi 

nɩnɛɛnɩ bɩna bi. Kʋ na puli 

kantʋ maŋa kam nɩ, sɩ kʋ ba 

kʋ yi zɩm tɩn, ba da ta jɩgɩ ba 

Les Forgerons  

en pays Kasena 

 

Le travail des forgerons 
est une activité de 
grande importance pour 
les Kasena. C'est eux qui 
fournissent les cultiva-
teurs de leurs outils en 
fer. Sans disposer d'une 
houe, comment le cultiva-
teur peut-il travailler 
dans son champ? 
En respectant ce fait, les 
forgerons sont des arti-
sans reconnus dans la so-
ciété Kasena. Aujour-
d'hui, on trouve des for-
gerons surtout dans un 
quartier de Tangassogo, 
qui a le nom Lirabie. 
Les forgerons de ce 
quartier, non loin du mar-
ché, se sont installés sur 
cet endroit, il y a à peu 
près un siècle. Depuis ce 
temps, ils exercent leur 
métier.  
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tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ ba tʋŋa. 

Ba luu vaanɩ dɩ doorə, dɩ 

sʋnɩ dɩdaanɩ lwə dwi təri 

təri, nɩ vala bam na lagɩ te 

tɩn. Nᴐᴐna maa ve ba yaga 

ba wəənu tɩn, ba na lugɩ 

tɩn ba tee nɩ, 

dɩdaanɩ ba kaana dɩ tee nɩ, 

maŋa kalʋ ba na jaanɩ ba 

vu yaga tɩn. 

Yᴐrᴐ tɩtʋŋɩ yɩ nᴐᴐn-dʋnnʋ 

nyɩm mʋ. Kʋ yɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ 

na jɩgɩ bwənə tɩn, 

bɛŋwaanɩ n maŋɩ sɩ n ta 

maɩ hamaarʋ tɩlʋ na dunə 

tɩn mʋ n tʋŋa, sɩ n daarɩ n 

ta n co viu n kɩ mini dɩm 

nɩ. 

Kʋ yɩ mini dɩm ŋwaanɩ mʋ 

yara bam yəni ba ja ba luu 

dɩm jəgə kam ba nuŋi daa. 

Ba waɩ ba je tiu kuri nɩ, 

naa ba te pwəŋə ba ma gaa 

ba pu. Yɩ ba je da ba luə.  

Ils produisent des houes, 

des haches, des couteaux  

et des perceurs selon les 

désirs des cultivateurs. On 

achète les objets forgés  

auprès des forgerons ou 

chez leurs femmes qui les 

amènent au marché. 

 

Forger est un travail des 

jeunes hommes. C'est un 

travail très épuisant parce 

qu'on doit manier les mar-

teaux lourds et les soufflets 

à proximité de la chaleur du 

feu.  

C'est aussi à cause de la 

chaleur que les ateliers des 

forgerons sont toujours ins-

tallés en plein air, à l'ombre 

d'un arbre ou sous un hangar 

de bois et de paille.  
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Sɩ kʋ yɩ zaŋɩ kʋ pa mini wanɩ 

dɩ zwɛ wəənu. Ba yəni ba ja 

ba luu dɩm jəgə kam ba fʋfᴐ 

ba nuŋi daa fɩnfɩɩn mʋ, ba 

sam dɩm tɩkəri nɩ. 

Nᴐᴐna batᴐ mʋ wəli daanɩ ba 

luə. Yarʋ wʋm tɩtɩ mʋ maɩ 

makʋ o maa jaanɩ luku kʋm o 

pipirə, wʋlʋ na saŋɩ tɩn ma 

maɩ makʋ kʋm o jaanɩ luku 

kʋm o məərə. Bɩtᴐ tu wʋm 

laan ma maɩ hama o magɩ 

luku kʋm, maŋa kalʋ ba na 

tiŋi-kʋ lu-kamunu kʋlʋ ba na 

magɩ wəənu kʋ baŋa nɩ tɩn. 

Lu-kamunu kʋntʋ tigi yᴐrᴐ 

kʋm tɩtarɩ nɩ mʋ, kʋ nyɩ dɩ 

kandwa-kamunu mʋ, ba na 

kwaarɩ tɩga nɩ. Nᴐᴐn-nᴐᴐnʋ 

wʋ maŋɩ sɩ o dwe dɩ yɩra, kʋ 

na daɩ yarʋ wʋm tɩtɩ yɩranɩ. 

Lu-kamunu kʋm kʋntʋ tɩkəri 

nɩ mʋ ba lᴐgɩ luu dɩm jəgə 

kam da. Ba lᴐgɩ dɩ dᴐgᴐ mʋ, 

Pour diminuer les risques 
d'incendie, les foyers de 
forge sont un peu éloi-
gnés des maisons. 
 
L'équipe d'un atelier est 
toujours composé de 
trois personnes. Le for-
geron lui même manie le 
fer avec la pince. Le pre-
mier assistant martèle le 
fer avec la pince. L'autre 
assistant martèle le fer 
quand celui-ci est posé 
sur l'enclume. 
L'enclume se trouve au 
milieu de la forge. C'est 
un grand caillou, presque 
entièrement foncé dans 
la terre. Personne ne doit 
la toucher, sauf le forge-
ron lui même. 
 
A côté de l'enclume est 
installé le foyer, qui est 
construit d'argile mélan-
gée avec une paille fine.  
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kʋ wəli dɩ gaa kʋlʋ na yɩ ga-

bwənə tɩn. Ba lᴐgɩ-kʋ nɩnɛɛnɩ 

zʋn-tanlaŋa mʋ te, ba pa kʋ 

yᴐᴐrɩ lu-kamunu kʋm seeni. 

Ba na co viu kʋm mɛ tɩn, 

tɩkəri nɩ ba mᴐᴐnɩ wəənu mʋ 

tɩ wʋrʋ na jɩgɩ bᴐᴐna ba tanɩ 

kʋ yɩra nɩ. Kʋntʋ ba na co viu 

kʋm, kʋ laan tᴐgɩ daanɩ mʋ, 

kʋ ve kʋ fuli mini dɩm. 

 

Coom dɩm jəgə kam mʋ yɩ 

kʋlʋ na yɩ kamunu tɩn, yᴐrᴐ 

kʋm tɩtʋŋa yam wʋnɩ. Ba mɛ 

dᴐgᴐ dɩ ga-bwənə mʋ ba maa 

mᴐ-kʋ. Kʋ nyɩ dɩ kabələ mʋ 

te, yɩ kʋ laan dwara. Ba laan 

ma kwe piə tᴐnᴐ ba ma pu kʋ 

ni dɩm, yɩ ba daarɩ ba puri 

bᴐn-balaŋa kʋ tɩtarɩ nɩ. Wʋlʋ 

na co tɩn laan maa yəni o 

vaŋɩ tᴐnᴐ kʋm wɛyuu nɩ, o 

daarɩ o pɩ bᴐᴐnɩ dɩm, yɩ o 

laan joori o yigi o yagɩ tɩga 

Elle a la forme d'une 
assiette légèrement ou-
vert vers le côté de 
l'enclume. En face, du 
côté des soufflets, on a 
modelé un petit tuyau 
du même matériel. Par 
ceci, l'air des soufflets 
passe pour ventiler le 
feu. 
 
Le soufflet est le plus 
grand outil de la forge 
et aussi le plus impor-
tant. Il est composé 
d'un large bol d'argile 
mélangé de la paille 
fine. Sur le bord de ce 
bol, une peau de mouton 
est montée en laissant 
une petite ouverture au 
milieu. L'assistant des 
soufflets tire la peau en 
haut, ferme cette ou-
verture et pousse la 
peau en bas.  
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nɩ. Kʋntʋ viu kʋlʋ na zʋ kʋ 

wʋ tɩn, laan wʋ́ vu dɩ dam 

mʋ, kʋ vu kʋ tᴐgɩ bᴐn-

kamunu kʋlʋ na wʋ kabələ 

kam kuri nɩ tɩn. Bᴐn-kamunu 

kʋm ni dɩm ve dɩ kwaarɩ bᴐn

-balɛ sɩm yɩra nɩ mʋ, ba na 

luu mɛ tɩn nɩ. 

Nᴐᴐnʋ wʋlʋ na co tɩn, 

jɩgɩ wəənu tɩle mʋ o co lɩla 

lɩla. Kʋntʋ kʋ paɩ viu kʋm 

laan ve dɩ dam mʋ, kʋ zʋʋrɩ 

yᴐrᴐ kʋm wʋnɩ. Yɩ viu kʋm 

laan wʋ́ pa cala yam tiini ya 

ja mini. Luku kʋm maŋɩ sɩ kʋ 

bɩ kʋ sɩɩnɩ mʋ, sɩ ba laan 

wanɩ ba magɩ-kʋ ba ma lu 

woŋo. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi l'air enfermé dans 
le bol est forcé et elle 
sort par un grand tuyau, 
qui se trouve dans la 
partie inférieure du bol. 
Le bout de ce grand 
tuyau se trouve juste-
ment dans la bouche du 
petit tuyau du foyer de 
la forge. 
L'assistant manie tou-
jours deux soufflets 
avec rapidité. Ainsi, un 
courant d'air forcé 
rentre jusqu'au milieu du 
foyer. Avec ce vent, le 
feu de charbon atteint 
une chaleur suffisante 
pour chauffer le fer. Le 
fer doit être rouge 
avant qu'on ne puisse le 
forger. 
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Kʋ nan daɩ lu-kamunu kʋlʋ 

ba na magɩ wəənu tɩm kʋ 

baŋa nɩ tɩn, dɩdaanɩ yᴐrᴐ 

kʋm luu dɩm jəgə kam, dɩ ba 

na co viu kʋm mɛ tɩn yɩranɩ 

mʋ yarʋ wʋm maa luə. O ta 

jɩgɩ hamaarʋ dwi təri təri 

mʋ, o wəli da tɩ na ba maɩ 

daanɩ. Kʋ daarɩ o jɩgɩ 

mɛ mʋ o na maa goni luguru 

tɩm. Yɩ o jɩgɩ luu nacə-dɩdᴐrᴐ 

o ma fᴐgɩ mini dɩm o kɩ da. 

O laan maa daarɩ o jɩgɩ makʋ 

dɩ, o maa pipiri luku kʋm ba 

na wᴐgɩ mini dɩm nɩ tɩn. 

Yarʋ wʋm dɩ wʋlʋ na jɩgɩ 

hama tɩm o maa magɩ tɩn, 

maama je kandwa baŋa nɩ 

mʋ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na co viu 

kʋm o kɩ da tɩn, wʋntʋ je 

yituŋu baŋa nɩ mʋ, kʋ na 

dwara fɩnfɩɩn. 

Kʋ na wʋ́ loori sɩ n puli n 

tʋŋɩ yᴐrᴐ tɩtʋŋɩ tɩn, n maŋɩ 

A part l'enclume, le 
foyer et le soufflet, le 
forgeron possède égale-
ment plusieurs mar-
teaux de différente 
taille. Pour trancher le 
fer, il a aussi un burin. 
Un gros bâton de fer lui 
sert pour arranger le 
feu. Finalement il dis-
pose d'une pince pour 
manier le fer chaud. 
Le forgeron et l'assis-
tant des marteaux sont 
assis par terre sur des 
cailloux. Pour l'assistant 
qui travaille avec les 
soufflets, on installe un 
tabouret de bois bien 
élevé. 
Avant de travailler dans 
la forge, on doit se 
fournir des matériaux 
nécessaires.  
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sɩ n da yigə n beeri hamaarʋ 

tɩlʋ maama, n na maŋɩ sɩ n 

ta n jɩgɩ tɩn mʋ. N maŋɩ sɩ n 

ta n jɩgɩ cala dɩ. Nᴐᴐnʋ 

maama nan ye ba na kɩ te 

ba maa naɩ cala. N dɩ tiu 

mʋ, n go-kʋ n zwɛ dɩ mini,  

n yagɩ n pa kʋ daanɩ nɩnɛɛnɩ 

luu bagratʋ, yɩ n laan dwe 

mini dɩm dɩ kasʋlʋ, yɩ tɩga 

na pʋʋrɩ yɩ n laan vu n guri-

ya. 

Luguru tɩlʋ ba na ma luu 

tɩn, zɩm nuŋi Gana mʋ tɩ tui 

tɩ paɩ dɩbam. Nan dɩ kʋ dɩ, 

Tangasʋgʋ yara bam ta ye 

ba na wʋ́ kɩ te sɩ ba wanɩ ba 

maa kɩ ba tɩtɩ luguru tɩn. 

Kʋntʋ ŋwaanɩ ba lᴐgɩ kurə 

mʋ, ka na yɩ gugulu, yɩ ka ni 

laan wʋ wɛɛnɩ. Kurə kam 

dɩdwarɩmɩ maɩ dɩ nᴐᴐnʋ na 

je tɩga nɩ te tɩn mʋ. Ba lᴐgɩ-

ka dɩ dᴐgᴐ dɩ ga-bwənə mʋ. 

Le charbon se fabrique 
de la façon bien connue 
un peu partout. Un arbre 
est abattu, morcelé et 
son bois est entassé et 
brûlé. Après quelques 
heures on éteint le feu 
avec du sable et le  
lendemain le charbon est 
enlevé. 
L'approvisionnement de 
fer se procède aujour-
d'hui par importation des 
barres de fer du Ghana, 
quand même les forge-
rons de Tangassogo      
sachent de produire leur 
propre fer. 
Pour ceci, on construit un 
fourneau de la forme 
d'une coupole avec une 
large cheminée en haut. 
Le fourneau a la hauteur 
d'un homme assis. Le 
fourneau bien modelé 
d'argile,  mélangé avec de 
la paille fine, doit bien  
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Ba na lᴐgɩ ba ti, kʋ maŋɩ sɩ 

ba pa ka tiini ka kʋ mʋ, sɩ 

ba laan kɩ mini ka wʋnɩ. 

Kurə kam yɩrɩ dɩ kasɩm mʋ 

yɩ jugu, ka jɩgɩ bᴐᴐna zanzan 

mʋ ka yɩra nɩ. Ka yuu kʋm 

nɩ mʋ saŋɩm je wʋra, yɩ 

dɩntʋ ta mʋ kwəri dɩ yɩ ni 

dɩlʋ, ba na kɩ cala yam da sɩ 

mini dɩm taa di tɩn. Daanɩ 

mʋ ba ta kwe kandwa yalʋ 

na jɩgɩ luguru ya wʋnɩ tɩn ba 

kɩ da.  

Kʋ daarɩ bᴐn-balaŋa mʋ ba 

puri kʋ yuu kʋm seeni, yɩ 

min-vʋgʋ kʋm tᴐgɩ-da kʋ 

nuŋi maŋa kalʋ ba na kɩ 

mini da sɩ ba maa tʋŋɩ tɩn. 

Maŋa kalʋ nyʋ-nazono na 

wʋ́ ba nuŋi tɩn, kʋ brɩ yara 

bam nɩ kurə kam tʋŋɩ 

lanyɩranɩ mʋ. 

Kʋ daarɩ bᴐᴐnɩ mʋ ta wʋ 

kurə kam kuri seeni, kʋ 

sécher avant d'y 
mettre le feu. 
Le fourneau, qui a le 
nom «djugu» en langue 
kassem, a plusieurs ou-
vertures. En haut il y a 
la cheminée, qui est en 
même temps la bouche 
par laquelle on alimente 
le feu avec du charbon. 
On y met aussi le mine-
rai de fer. Dans la par-
tie supérieure il y a un 
petit trou de respira-
tion par lequel sort une 
flamme pendant le 
fonctionnement du 
fourneau. La couleur 
bleue de cette flamme 
indique pour les forge-
rons le bon fonctionne-
ment du fourneau. 
Plus bas, juste au     
milieu du fourneau il y 
a un trou pour faire  
entrer l'air.  
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maŋɩ dɩ ka tɩtarɩ, sɩ kʋ pa 

viu taa tᴐgɩ-da kʋ zʋʋra. 

Maŋa kalʋ ba na kɩ mini 

kʋrə kam kuri nɩ tɩn, ba 

maŋɩ sɩ ba taa co viu mʋ 

ba kɩ da. Ba na co viu kʋm 

mɛ tɩn, bᴐᴐna yam ve ya 

kwaarɩ kʋrə kam ni dɩm nɩ 

mʋ. Kʋ nyɩ dɩ kʋrə mini na 

yɩ te tɩn mʋ. 

Ba na co viu kʋm ba kɩ da 

tɩn, kʋ paɩ mini dɩm fᴐgɩ dɩ 

jaan mʋ kurə kam wʋnɩ. 

Kʋ daarɩ bᴐᴐnɩ ta mʋ wʋ 

kurə kam kuri nɩ, tɩga nɩ. Ba 

mɛ kasʋlʋ mʋ ba sɩn dɩ ni, 

yɩ yarʋ wʋm laan yəni o 

puri dɩ ni dɩm, sɩ kʋ pa 

luguru tɩm bəənu tɩm na 

nyɩɩnɩ te ji na tɩn taa luri 

tɩga nɩ. 

O na lᴐgɩ kurə kam, o laan 

maŋɩ sɩ o beeri cala mʋ 

zanzan, dɩ dᴐgᴐ kʋlʋ na jɩgɩ 

Pendant tout le temps 
que le fourneau est  
allumé, on doit manier 
les deux soufflets, 
dont les tuyaux sortent 
au niveau de cette ou-
verture. Comme pour le 
feu du foyer, le feu du 
fourneau atteint sa 
chaleur nécessaire par 
l'air forcé qui rentre 
dans le fourneau. 
Finalement il y a une 
ouverture en bas, au 
niveau du sol. Elle est 
fermé avec du sable, 
mais de temps en temps 
le forgeron l'ouvre 
pour faire sortir les 
déchets du fer qui sont 
devenus liquide. 
 
A part la construction 
du fourneau le forgeron 
doit préparer une 
grande quantité de 
charbon et il doit 
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kandwa-biə kʋ wʋnɩ tɩn. 

Yantʋ mʋ yɩ kandwa yalʋ na 

jɩgɩ luguru ya wʋnɩ tɩn. O 

nan maŋɩ sɩ o ta ta jɩgɩ bu-

dʋnnʋ zanzan, sɩ ba taa ləni 

daanɩ dɩ viu kʋm coom. 

Ba na cwi kurə kam, dɩ viu 

kʋm coom wəənu tɩn ba ti, 

ba laan wʋ́ kɩ baniŋə kasʋrʋ 

mʋ kurə kam wʋnɩ, yɩ ba kɩ 

mini da. 

Kʋntʋ, kʋ na wʋ́ loori sɩ wɛ 

puli tɩn, ba laan wʋ́ kɩ cala 

mʋ, ba su kurə kam ni. Kʋ 

na kɩ fɩnfɩɩn, ba maa kwe 

kandwa-biə balʋ na jɩgɩ 

luguru ba wʋnɩ tɩn, zʋŋa yi 

ba lo kurə kam wʋnɩ. 

Baá kɩ kʋntʋ mʋ taan dɛ dɩm 

maama wʋnɩ. Cala yam na 

di ya tu kurə kam kuri, ba 

da wʋ́ lo cala mʋ ba su, yɩ 

ba daarɩ ba lo kandwa-biə 

bam dɩ zʋŋa yi da. 

chercher le gravillon de 
latérite, qui est le mine-
rai de fer. En plus il doit 
se rassurer de l'assis-
tance de plusieurs 
jeunes qui vont se re-
layer pour le travail au 
soufflet. 
Après avoir installé le 
fourneau et les souf-
flets, on allume le four-
neau avec un grand feu 
de tiges de petit mil, qui 
sont placées dans le 
fourneau. Ensuite, avant 
le lever du soleil, on 
remplit le fourneau avec 
du charbon.  
Après quelques minutes, 
on ajoute une calebasse 
du minerai. 
Ainsi, on continue pen-
dant toute la journée. 
Chaque fois, quand le  
niveau du charbon à 
l'intérieur du fourneau 
est descendu, on le rem-
plit encore une fois avec  
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Ba maa yəni ba puri tɩga 

kuri bᴐᴐnɩ dɩm, ba na sɩn dɩ 

kasʋlʋ tɩn, sɩ ba pa luguru 

tɩm bəənu tɩn na nyɩɩnɩ tɩn, 

ta tᴐgɩ-da tɩ nuŋə. Ba maŋɩ 

sɩ ba taa co viu kʋm taan 

mʋ, ba kɩ mini dɩm nɩ, halɩ 

kʋ taa ve wa-tʋʋrɩ. 

Wɛ bɩɩnɩ DƖ zʋ tɩn dɩdaanɩ 

luguru tɩm maama nyɩɩnɩ. 

Ba laan wʋ́ yagɩ kurə kam 

mʋ sɩ ka zuri. Yɩ ba tɩtɩ dɩ 

daarɩ ba sɩn, yɩ tɩga na pʋʋrɩ 

yɩ ba laan ba ba lɩ luguru 

tɩm. 

Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩtɩ, ba laan 

wʋ́ ba, ba zəŋi kurə kam 

maama mʋ wɛɛnɩ. Ba laan 

wʋ́ na luguru tɩm na nyɩɩnɩ, 

tɩ tanɩ daanɩ, nɩ kandwɛ te, 

kurə kam kuri nɩ, 

nazwəmzono. Kʋ daa ta 

yɩ digiru yɩranɩ mʋ, 

bɛŋwaanɩ cala yam dɩ weeru 

du charbon et on ajoute 
encore une calebasse de 
minerai. De temps en 
temps, on essaye aussi 
de faire sortir les 
déchets du fer par le 
trou en bas du fourneau. 
Le feu est maintenu jus-
qu'à la nuit, toujours 
sans cesser le travail 
des soufflets. 
 
Finalement le soir, déjà 
à l'obscurité, la fonte 
du fer est terminée. On 
abandonne le fourneau 
pour qu'il se refroidisse 
et on se repose avant 
d'examiner les résultats 
le lendemain. 
La matinée de la journée 
suivante, on soulève tout 
le fourneau. A la base, à 
l'intérieur, on trouve 
une masse de couleur 
noire : C'est le fer en-
core impur et mélangé 
avec les déchets et des  
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na tanɩ tɩ yɩra nɩ tɩn ŋwaanɩ. 

Kʋ fɩn sɩ o daa ta lᴐ-dɩ mʋ, 

sɩ o laan wanɩ o na luguru 

tɩm tɩtɩ kʋ wʋnɩ. Tɩ yɩ mɩɩna 

mɩɩna mʋ nɩ nafʋ-bwərə 

te. Yarʋ wʋm laan wʋ́ kwe 

lu-balɛ sɩm kʋntʋ, o wəli dɩ 

dᴐgᴐ o viiri o pi, o daa kɩ 

mini wʋnɩ, sɩ tɩ wanɩ tɩ 

nyɩɩnɩ tɩ tanɩ daanɩ. 

Kʋntʋ o na wʋ́ na lugu kʋlʋ 

tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ ja-guli 

yi mʋ dɩ, o waɩ o ma lu 

vᴐrᴐ. 

Kʋ daarɩ kurə kam na lana, 

o waɩ o nyɩɩnɩ bɩdwɩ, o na 

luguru, tɩ na wʋ́ yi sɩ o ma 

lu vaanɩ fugə-dɩnu naa 

Einle. 

 

 

 

 

 

morceaux de charbon. 
Il faut ensuite concasser 
cette masse. Au milieu on 
trouve les morceaux de 
fer, qui parfois ne dépas-
sent pas la taille d'un 
ongle du doigt. Le forge-
ron doit ramasser tous 
les petits morceaux. Il les 
enveloppe avec une argile 
liquide et les met au feu 
de la forge afin de coller 
ou plutôt souder les mor-
ceaux. 
Ainsi, avec une boule de la 
taille d'un poing conte-
nant les morceaux de fer, 
il obtient, après l'avoir 
chauffé, martelé et collé 
plusieurs fois, une masse 
de fer suffisante pour en 
forger une houe. 
Dans le meilleur cas, un 
fonctionnement du four-
neau peut lui fournir une 
quantité de fer suffi-
sante pour fabriquer 15 à 
20 houes. 
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Kʋntʋ, n na lagɩ n ni vᴐrᴐ 

luum dɩ luguru tɩm nyɩɩnɩ, 

kʋ daɩ bɩdwɩ. Bɛŋwaanɩ 

luguru tɩm nyɩɩnɩ tiini kʋ 

cana. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ yara 

bam soe sɩ ba taa ve yigə 

yigə, ba lɛ ba yagɩ luguru 

tɩm tɩtɩ, ba tui ba maa luə 

tɩn. 

Yarʋ na lagɩ o lu vᴐrᴐ, kʋ 

baá tiini kʋ daanɩ. Bɛŋwaanɩ 

o na dɛ yigə o jɩgɩ lu-pʋlᴐgᴐ, 

kʋ laan yɩ sɩ o magɩ-kʋ mʋ, 

sɩ kʋ ji vᴐrᴐ. 

Oó kwe-kʋ mʋ o kɩ mini 

wʋnɩ, yɩ o daarɩ o pa wʋlʋ 

na co tɩn, co viu o kɩ da. Kʋ 

na sɩɩnɩ o laan kwe-kʋ, o tiŋi 

lu-kamunu kʋm baŋa nɩ, yɩ 

nᴐᴐnʋ wodoŋ wʋm dɩ daa 

magɩ dɩ hama. Kʋ na zuri, o 

da ja-kʋ o vu o kɩ mini dɩm 

wʋnɩ, yɩ ba co viu ba kɩ da, 

kʋ na sɩɩnɩ yɩ o da kwe-kʋ o 

Comparé à la fonte du 
fer, le travail de for-
ger une houe est vite 
achevé. C'est la raison 
pour laquelle les forge-
rons préfèrent aujour-
d'hui aller loin pour 
acheter des barres de 
fer. 
La fabrication d'une 
houe ne dure qu'une 
demi heure. A partir 
d'un morceau de fer 
de taille suffisante, 
rectangulaire et aplati, 
le forgeron la façonne. 
Plusieurs fois, il le met 
dans le feu et demande 
à l'assistant de souf-
fler. Quand le fer est 
devenu rouge, il le 
prend avec la pince, le 
pose sur l'enclume et 
demande à l'autre as-
sistant de marteler. 
Après quelques ins-
tants, le fer s'est re-
froidi et le forgeron  
le remet dans le feu.  
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daŋɩ lu-kamunu kʋm baŋa 

nɩ, yɩ ba da magɩ. 

Baá kɩ kʋntʋ mʋ taan, yɩ 

ba magɩ lugu kʋm fɩɩn fɩɩn, 

halɩ 

kʋ ba ji nɩ vᴐrᴐ na yɩ te tɩn, 

yɩ yarʋ wʋm laan fᴐgɩ o 

kwɛ 

kʋ dɛ sɩm, sɩ kʋ ta 

swəlimə. 

Tɩtʋŋɩ dɩlʋ na yɩ kweelim 

tɩtʋŋɩ tɩn, laan yɩ yarʋ 

wʋm mʋ lagɩ o kɩ. Kasɩna 

luu vaanɩ dɩlʋ niə na goori 

tɩn mʋ, kʋntʋ ŋwaanɩ yarʋ 

wʋm ta jɩgɩ woŋo kʋdoŋ 

mʋ, kʋ na yɩ da-kukulu.  

O laan wʋ́ kwe vᴐrᴐ kʋm  

o daŋɩ daanɩ mʋ, o magɩ  

dɩ hama, o pa kʋ goori nɩ 

kʋ na maŋɩ te tɩn, o daa  

ba wᴐ-kʋ mini nɩ. 

 

 

On souffle jusqu'à ce que 
le fer soit chaud et on le 
pose encore une fois sur 
l'enclume. Les étapes de 
forge sont répétées 
maintes fois et chaque 
fois, la forme du fer 
change un peu.  
Finalement la forme de la 
houe est obtenue et le 
forgeron arrange les 
bords pour qu'ils soient 
bien lisses. 
La dernière étape du tra-
vail est faite par le forge-
ron lui-même. Une houe de 
qualité des Kassena doit 
avoir une lame légèrement 
courbée. Pour ceci, il a 
une deuxième petite en-
clume en bois qui est un 
peu courbée. Sans chauf-
fer la houe encore une 
fois, il la pose sur cette 
enclume et sous ses 
frappes fortes de son 
marteau, la houe prend sa 
forme définitive. 
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Yarʋ ba tʋŋɩ bɩnɩ dɩm 

maama wʋnɩ. O yəni o tʋŋɩ 

kʋ na puli dɩ bɩm-dʋʋrɩ 

cana kam wʋnɩ tɩn mʋ, kʋ 

ve kʋ kwaarɩ lweeru cana. 

Kantʋ maŋa kam nɩ, nᴐᴐna 

maama wʋra ba ti ba 

yigə mʋ, ba yagɩ vaanɩ ba 

varɩm ŋwaanɩ. Maŋa kam 

kʋntʋ nɩ, yara balʋ dɩ na yɩ 

vala tɩn, wʋra ba tʋŋɩ ba 

karɩ nɩ mʋ. Ba daa ba luə. 

Kʋ na ma ve bɩm dɩm tiim 

nɩ, yɩ kʋ maa twɛ faa kam, 

mʋ yara bam daa wʋ́ joori 

ba kwe ba tɩtʋŋa yam. Ba 

ma wʋ́ lu sʋm mɩna zagɩm 

ŋwaanɩ, kʋ na yɩ baniŋə dɩ 

wəənu dwi təri təri zagɩm 

ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ maŋa 

zanzan, ba ta yəni ba lu 

doorə dɩ lwə, dɩ cɩna dwi 

təri təri. Yara badaara wʋra, 

ba na waɩ naanɩ vaanɩ ba 

luə. 

Le forgeron ne travaille 
pas pendant toute l'an-
née. La plupart de son 
travail est dans les mois 
de janvier à avril.  
Tout le monde à besoin 
des houes pour se prépa-
rer à la saison de la cul-
ture. Ensuite les forge-
rons, qui sont eux-mêmes 
des cultivateurs, s'occu-
pent de leurs champs. 
Vers la fin de l'année, 
quand les récoltes s'ap-
prochent, le forgeron  
reprend son travail pour 
fabriquer des couteaux, 
qui sont nécessaires pour 
couper le mil, le sorgho 
et bien d'autres plantes. 
Mais entre-temps le for-
geron produit aussi des 
haches, des perceurs et 
des aiguilles. Certains 
d'entre eux sont ca-
pables d'arranger des 
charrues. 



19 

 


