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TTiirraaiilllleeuurrss  aaffrriiccaaiinnss  eett  mmaallggaacchheess  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  FFrraannccee

LL’’eexxppoossiittiioonn  dduu  115500ee aannnniivveerrssaaiirree

FFrrééjjuuss  22000077



AA  ll''oorriiggiinnee

DDèèss  llee  XXVVIIee  ssiièèccllee,, lleess  pprreemmiieerrss  nnaavviiggaatteeuurrss  eeuurrooppééeennss  qquuii  aabboorrddeenntt  lleess  ccôôtteess  ddee  ll''oouueesstt  ddee  ll''AAffrriiqquuee  rreeccrruutteenntt  ddeess  aauuxxiilliiaaiirreess  iinnddiiggèènneess  cc''eesstt--àà--ddiirree  nnééss  ssuurr

llee  tteerrrriittooiirree.. AApprrèèss  llaa  mmaarriinnee  qquuii  ffoorrmmee  ddeess  ppiillootteess,, lleess  ttrroouuppeess  ddee  mmaarriinnee  eennrrôôlleenntt  ddeess  ccaavvaalliieerrss,, ddeess  ffaannttaassssiinnss  eett  ddeess  aarrttiilllleeuurrss.. PPoouurr  ccoonnssoolliiddeerr  llaa  ssuupp--

pp rreessssiioonn  ddee  ll''eessccllaavvaaggee  iinntteerrvveennuuee  eenn  11884488,, llee  rraacchhaatt  ddee  ccaappttiiffss  ppeerrmmeett  ééggaalleemmeenntt  ddee  rreeccrruutteerr  cceess  pprreemmiieerrss  ttiirraaiilllleeuurrss  aauuxxqquueellss  FFaaiiddhheerrbbee  ddoonnnnee  uunn  ssttaattuutt

ooffffiicciieell.. CCoommmmeennccéé  aauu  SSéénnééggaall,, llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  ttiirraaiilllleeuurrss  ss''éétteenndd  rraappiiddeemmeenntt  àà  ttoouuss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ccoonnqquuiiss  ppaarr  llaa  FFrraannccee.. LLeess  ssoollddaattss  rreeccrruuttééss  eenn

AAffrriiqquuee  eett  àà  MMaaddaaggaassccaarr  ssoonntt  aappppeellééss  iinniittiiaalleemmeenntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  rrééggiioonn  dd''oorriiggiinnee  :: ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss,, hhaaoouussssaass,, ggaabboonnaaiiss,, mmaallggaacchheess,, ssoommaalliiss……

PPaarr  llaa  ssuuiittee,, oonn  uuttiilliissee  ppeennddaanntt  qquueellqquueess  aannnnééeess  ll''eexxpprreessssiioonn  ttiirraaiilllleeuurrss  ccoolloonniiaauuxx.. DDaannss  llaa  pprraattiiqquuee,, cc''eesstt  ll''aappppeellllaattiioonn  ggéénnéérriiqquuee  ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss qquuii

ss''iimmppoossee  àà  ttoouuss,, llee  SSéénnééggaall  ééttaanntt  llee  pprreemmiieerr  ppaayyss  aayyaanntt  ffoouurrnnii  ddeess  ssoollddaattss  àà  ll''iinniittiiaattiivvee  ddee  FFaaiiddhheerrbbee.. QQuuaanntt  aauu  tteerrmmee  ttiirraaiilllleeuurr,, ddééssiiggnnaanntt  àà  ll''oorriiggiinnee  uunn

ccoommbbaattttaanntt  ddoottéé  dd''uunnee  cceerrttaaiinnee  lliibbeerrttéé  ddee  mmaannœœuuvvrree  qquuii  ttiirree  eenn  ddeehhoorrss  dduu  rraanngg,, iill  ss''aapppplliiqquuee  iinnddiifffféérreemmmmeenntt  àà  ddeess  ssoollddaattss  sseerrvvaanntt  ccoommmmee  ffaannttaassssiinnss,,

ccaavvaalliieerrss,, aa rrttiilllleeuurrss,, oouu  mmêêmmee  eennccoorree  ccoommmmee  ccoonndduucctteeuurrss,, iinnffiirrmmiieerrss,, oouuvvrriieerrss  ddeess  bbaattaaiilllloonnss  dd''ééttaappee……



LLaappttoott  ddee  GGoorrééee

Le bataillon d'Afrique créé en avril 1763 ayant été décimé par la maladie, le gouverneur de Mesnager lève en 1765 un corps permanent africain pour la défense de l'île de Gorée et de ses 

dépendances, où servent Blancs, Noirs et mulâtres. Le terme laptot signifiant matelot ou mousse en langue wolof désigne à l'origine en Afrique de l'ouest les matelots ou les bateliers 

indigènes au service de l'armée française. Les laptots sont vêtus d'une longue culotte à la matelote de toile blanche ou grise et d'un gilet ou veste courte de même étoffe, avec boutons blancs, 

col jaune et turban à la turque à fond blanc, revers jaune et houppe de laine jaune. Ils sont armés d'une lance de sept pieds et demi (2,43 m) à banderole jaune. Leurs chefs portent un habit court

ou une grande veste blanche avec collet et parement à la polonaise jaune et une petite veste courte et jaune. Ils sont armés d'épées ou de sabres et de fusils avec baïonnettes et gibernes.

LLee  ggéénnéérraall  LLoouuiiss  FFaaiiddhheerrbbee  ((11881188  --  11888899))

Après de brillantes études qui l'amènent à Polytechnique, il opte pour le génie et part en Algérie. Au cours de ce séjour de trois ans, il apprécie l'œuvre de Bugeaud et observe attentivement le

monde musulman. En 1852 il est envoyé au Sénégal. Pendant deux ans, il s'efforce de comprendre le pays ; il s'initie aux mœurs des populations, s'informe des problèmes en suspens, étudie 

l'œuvre de ses devanciers. En 1854, à 36 ans, il prend le gouvernement du Sénégal en tant que chef de bataillon. Date capitale, car elle marque le début de l'expansion de ce territoire. En dix 

ans, avec peu de moyens, il donne un certain essor économique au pays. Comme tous les grands coloniaux, Faidherbe a su mesurer l'importance primordiale du facteur humain. Son œuvre 

s'exerce à la fois dans le domaine militaire, social et économique. Il quitte le Sénégal en 1865 pour raison de santé, sans jamais abandonner le pays à qui il s'est tant donné. Commandant 

l'armée du Nord en 1870, il gagne les batailles de Pont-Noyelle et de Bapaume. Doué d'une grande bonté sous une apparence glaciale, d'une intelligence pénétrante et méthodique, d'un 

courage exemplaire, travailleur acharné, Faidherbe reste une grande figure de l'armée de marine.







TTeennuuee  mmooddèèllee  11885577

Lors de son engagement, le tirailleur reçoit une chéchia, un turban de toile blanche, un manteau avec capuchon, une veste et un gilet turc en drap bleu roi, bordé de jaune, deux pantalons turcs

sans soutache, en cotonnade bleue dite guinée et un pantalon turc en toile blanche. Cette tenue de tirailleurs sénégalais modèle 1857 à l'orientale avec veste, gilet et pantalon identiques à ceux 

des zouaves est portée jusqu'en 1889.

FFuussiill  ddoouubbllee  ddee  mmaarriinnee,, mmooddèèllee  11886611  ddee  ttiirraaiilllleeuurr  sséénnééggaallaaiiss

Arme à deux canons calibrés à 18 mm utilisant des balles Minié. Canons en acier monobloc forés en même temps et rayés 

ensuite. Dernière arme réglementaire à chargement par la bouche Marquée TS sur la plaque de couche. Ancre sur la plaque 

de couche, à la croisée de la baïonnette et sur le fourreau. La fabrication de premiers fusils doubles remonte à 1848 et 1850 

pour les voltigeurs corses. Arme des tirailleurs sénégalais jusqu'à l'adoption du Kropatschek vers 1880, ce fusil n'a pas été 

employé à bord des bâtiments de la flotte mais uniquement au Sénégal ou dans les territoires ressortissant au ministère de

la Marine et des Colonies.

Savorgnan de Brazza 
Malamine



LLeess  ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss  aavvaanntt  llaa  GGrraannddee  GGuueerrrree

LLee  2211  jjuuiilllleett  11885577  àà  PPlloommbbiièèrreess  ((VVoossggeess)),, NNaappoollééoonn  IIIIII  ssiiggnnee  llee  ddééccrreett  oorrggaanniissaanntt  llee  bbaattaaiilllloonn  dd''iinnffaanntteerriiee  iinnddiiggèènnee  àà  qquuaattrree  ccoommppaaggnniieess,, ssoouuss  llaa  

ddéénnoommiinnaattiioonn  ddee  ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss.. DDèèss  11886600,, llee  nnoommbbrree  ddeess  ccoommppaaggnniieess  eesstt  ppoorrttéé  àà  ssiixx,, ppoouurrvvuuee  cchhaaccuunnee  dd''uunn  ooffffiicciieerr  iinnddiiggèènnee.. LLeess  ttiirraaiilllleeuurrss  

ppaarrttiicciippeenntt  aauuxx  eexxpplloorraattiioonnss  eett  aauuxx  ccoonnqquuêêtteess  ccoolloonniiaalleess.. EEnn  11888800,, uunn  ddeeuuxxiièèmmee  bbaattaaiilllloonn  eesstt  ccrréééé.. EEnn  11888844,, uunn  ddééccrreett  rreeggrroouuppee  lleess  ddeeuuxx  bbaattaaiilllloonnss  eenn  uunn

rrééggiimmeenntt,, ddaannss  lleeqquueell  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ppoosstteess  ddee  sseerrggeennttss  eett  ddee  ccaappoorraauuxx  eesstt  rréésseerrvvééee  aauuxx  iinnddiiggèènneess.. LLee  ggéénnéérraall  AArrcchhiinnaarrdd,, llee  pprreemmiieerr,, eenn  11889911,, uuttiilliissee  lleess

tt rroouuppeess  iinnddiiggèènneess  ssaannss  llaa  rréésseerrvvee  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  jjuussqquuee--llàà  lleess  aaccccoommppaaggnnaaiitt.. LL''aappppeellllaattiioonn  ddee  ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss  ss''aapppplliiqquuee  àà  ttoouuss  lleess  mmiilliittaaiirreess  iinnddii--

ggèènneess  oorriiggiinnaaiirreess  ddee  ll''OOuueesstt  aaffrriiccaaiinn,, àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  cceeuuxx  ddeess  qquuaattrree  ccoommmmuunneess  ddee  SSaaiinntt--LLoouuiiss,, DDaakkaarr,, GGoorrééee  eett  RRuuffiissqquuee  qquuii  ssoonntt  cciittooyyeennss  ffrraannççaaiiss  eett

sseerrvveenntt  ddaannss  lleess  ccoorrppss  ddee  ll''iinnffaanntteerriiee  ccoolloonniiaallee.. LLee  1144  jjuuiilllleett  11889999,, lloorrss  ddee  llaa  rreevvuuee  ddee  LLoonnggcchhaammpp,, PPaarriiss  rreenndd  hhoommmmaaggee  aauuxx  ttiirraaiilllleeuurrss  ddee  MMaarrcchhaanndd,, àà

lleeuurr  rreettoouurr  ddee  FFaacchhooddaa.. EEnn  11990000,, lleess  ttrroouuppeess  ddee  llaa  mmaarriinnee  ppaasssseenntt  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  GGuueerrrree  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ttrroouuppeess  ccoolloonniiaalleess

eett  llee  rrééggiimmeenntt  pprreenndd  llee  nnoomm  ddee  11eerr  rrééggiimmeenntt  ddee  ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss  ((11eerr  RRTTSS)).. EEnn  AAffrriiqquuee  oocccciiddeennttaallee  ffrraannççaaiissee  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ttrrooiiss  rrééggiimmeennttss,,

uullttéérriieeuurreemmeenntt  ppoorrttééss  àà  qquuaattrree,, eett  ttrrooiiss  bbaattaaiilllloonnss  ffoorrmmaanntt  ccoorrppss.. EEnn  AAffrriiqquuee  ééqquuaattoorriiaallee  ffrraannççaaiissee,, ddeeuuxx  rrééggiimmeennttss  eett  ddeeuuxx  bbaattaaiilllloonnss  ssoonntt  oorrggaanniissééss.. AA

ppaarrttiirr  ddee  11990088,, lleess  SSéénnééggaallaaiiss  ssoonntt  eennggaaggééss  aauu  MMaarroocc  aauu  sseeiinn  ddee  rrééggiimmeennttss  mmiixxtteess.. PPoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  iillss  ssoonntt  eemmppllooyyééss  hhoorrss  ddeess  ccoolloonniieess  dd''AAffrriiqquuee  

nnooiirree..







VVooiittuurree  LLeeffeebbvvrree

Améliorant considérablement les conditions de transport dans les convois, métalliques (fer ou aluminium) et démontables, les voitures Lefebvre sont de plusieurs types : à couvercle, à ridelles, 

à plate-forme, téléphonique, à réservoir ou à bascules. La voiture type comprend un coffre métallique étanche (et flottant, ce qui permettait de s'en servir pour le franchissement des cours d'eau) 

reposant par un fer en U sur un essieu coudé muni de roues métalliques ; une limonière mobile s'adapte au coffre. D'un poids de 270 kilos, attelée à un mulet, elle pouvait transporter 500 kilos 

en terrain plat. Au Soudan, elles furent employées en grand nombre pour les convois des lignes de ravitaillement. 60 voitures Lefebvre furent utilisées pendant la campagne du Dahomey et plus 

de 5 000 pour l'expédition de Madagascar.

Un des privilèges dont bénéficient les tirailleurs sénégalais est d'être autorisés à se faire accompagner par leurs femmes et leurs enfants, non seulement dans les 

cantonnements occupés au gré de leur affectation, mais aussi en campagne. " Madame Tirailleur " assure notamment l'intendance pour son mari et il lui arrive aussi 

de préparer les repas pour quelques-uns de ses camarades célibataires qui profitent ainsi de la popote familiale. Cet usage observé en Afrique noire comme en 

Afrique du Nord reste en vigueur jusqu'à la campagne du Maroc, à la veille de la Première Guerre mondiale. Lorsque les tirailleurs sénégalais sont appelés à com-

battre en France à partir de l'été 1914, ils ne sont plus accompagnés par leurs femmes. Photographies et cartes postales ont abondamment diffusé les images de ces 

familles, suggérant l'idée que ces enfants de soldats africains seraient sans doute un jour, à leur tour, des soldats de " la plus grande France ". Dans les récits des grands

témoins de la vie coloniale avant 1914, la description pittoresque des cantonnements des tirailleurs n'occulte pas le fait qu'en certaines circonstances " madame 

Tirailleur” participe aussi aux opérations militaires. Approvisionnant son mari en munitions ou rechargeant les armes sous le feu de l'ennemi, " madame Tirailleur "

partage les risques du combat aux côtés de son mari, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Comportement exceptionnel qui vaut à quelques-unes de ces discrètes héroï-

nes d'être citées à l'ordre du jour, comme" Mouina, épouse du caporal goumier Ahmed Yacoub, blessée mortellement au combat de Talmeust, en distribuant des cartou-

ches sur la ligne de feu ". 

MMaaddaammee  TTiirraaiilllleeuurr



Sur la tenue modèle 1889, les tirailleurs portent des écussons de drap bleu foncé sur lesquels deux lettres en drap écarlate découpées à l'emporte-pièce identifient leur unité. Les tirailleurs 

sénégalais (TS) sont les premières unités levées dès 1857. De façon éphémère, dans les années 1890, des compagnies ou bataillons portent des noms particuliers : tirailleurs haoussas (TH),

tirailleurs gabonais, soudanais, avant d'être tous dénommés tirailleurs sénégalais. Seuls les tirailleurs malgaches (TM) gardent jusqu'à la fin leur identité propre, en ayant absorbé les

tirailleurs sakalaves.

LLaa  FFoorrccee  NNooiirree

Le reproche fait aux coloniaux de se détourner de la Revanche en partant à la conquête de l'Empire les oblige à réduire la présence des Européens en Afrique et à faire davantage appel aux indi-

gènes. Les plus clairvoyants comprennent qu'ils doivent faire plus et que les colonies ne se justifient que par la métropole. Mangin envisage de recruter annuellement une force de 

8 000 hommes pour disposer de 40 000 hommes, voire 120 000 par la suite. Il développe ses idées dans un livre publié en 1910. La force noire ne voit pas le jour, mais les effectifs sont 

augmentés : les Sénégalais sont 30 000 en 1914.

LLaa  tteennuuee  aavvaanntt  11991144

La tenue portée aux colonies avant 1914 est de couleur bleu marine, les tresses des manches, du col et les passepoils jonquille, les galons de grade rouge ou or. Au col, deux écussons de drap

noir fixés par des agrafes portent les lettres TS (TH ou TM) en drap rouge. Outre cette tenue de drap, les tirailleurs disposent d'une tenue de toile kaki, de même coupe et avec les mêmes 

tresses jaunes. La ceinture rouge se porte dessus ou dessous. La tunique revêt la forme de celle de l'infanterie coloniale avec le col abaissé. Les culottes sont serrées au-dessus du genou. Les

molletières de forme triangulaire sont en toile bleu ou kaki selon la tenue portée. Les tirailleurs délaissent les brodequins et préfèrent les sandales. Depuis sa mise en service par le colonel 

Négrier, la cartouchière de poitrine (ou cartouchière Négrier) est une poche de toile destinée à mettre les paquets de cartouches supplémentaires, plus à portée 

de la main que dans le sac. Au lieu du sac rigide, le tirailleur porte ses effets dans une toile de tente roulée, retenue aux épaules. La façon de porter le fusil, de la main gauche, par l'extrémité

du canon et en arrière des épaules est caractéristique des tirailleurs sénégalais.

LLaa  tteennuuee  mmooddèèllee  11991144

Cette tenue, composée des " effets spéciaux aux militaires sénégalais de l'Afrique du Nord ", comprend un paletot croisé et une culotte en molleton bleu 

foncé, un collet à capuchon du modèle des zouaves en drap gris de fer bleuté et une paire de bandes molletières en laine bleu foncé. L'ancre prend la

place des lettres TS sur le collet chevalière. La chéchia, la ceinture de laine écarlate et les équipements de cuir noir, avec notamment le ceinturon 

modèle 1870 à boucle à un ardillon propre aux troupes coloniales, sont conservés de l'ancienne tenue. Le paletot est ici dépourvu de la tresse jonquille 

qui borde le collet et dessine les parements en pointe. Avec leur arrivée en métropole, les tirailleurs abandonnent les sandales pour porter les brodequins.

La tenue bleu marine est encore portée en 1915, notamment aux Dardanelles.

Le départ par Clapiès



LLee  ddrraappeeaauu  dduu  11eerr  rrééggiimmeenntt  ddee  ttiirraaiilllleeuurrss  sséénnééggaallaaiiss

LLee  11eerr  RRTTSS  rreeççooiitt  ssoonn  ddrraappeeaauu  eenn  11990055.. IIll  ppoorrttee  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  SSéénnééggaall--SSoouuddaann  11889900,, DDaahhoommeeyy  11889922,, CCôôttee--dd''IIvvooiirree  11889933--11889955,, MMaaddaaggaassccaarr  11889955,, CCoonnggoo--

TTcchhaadd  11990000.. AAvvaanntt  llaa  gguueerrrree  iill  rreeççooiitt  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  MMaauurriittaanniiee  11990044--11991133 eett MMaarroocc  11990088--11991133.. EEnn  11991133,, llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  GGuueerrrree  EEuuggèènnee  EEttiieennnnee

pp rrooppoossee  :: ""   PPoouurr  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee  mméérriittee  ddee  cceess  gglloorriieeuusseess  eett  vvaaiillllaanntteess  ttrroouuppeess,, jj''aaii  ll''hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  pprrooppoosseerr  ddee  lleeuurr  ccoonnfféérreerr  lleess  iinnssiiggnneess  ddee  llaa  LLééggiioonn  

dd''hhoonnnneeuurr,, qquuii  sseerraaiieenntt  aattttaacchhééss  aauu  ddrraappeeaauu  dduu  11eerr  rrééggiimmeenntt  ddee  ttiirraaiilllleeuurrss,, lleeuurr  pplluuss  aanncciieenn  rrééggiimmeenntt "" .. LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  RRaayymmoonndd  PPooiinnccaarréé

ssiiggnnee  llee  ddééccrreett  llee  2233  fféévvrriieerr  eett  aaccccrroocchhee  llaa  LLééggiioonn  dd''hhoonnnneeuurr  aauu  ddrraappeeaauu  dduu  11eerr  RRTTSS  llee  1144  jjuuiilllleett  11991133  àà  LLoonnggcchhaammpp.. LLee  ggéénnéérraall  PPiinneeaauu,, ccoommmmaannddaanntt

lleess  ttrroouuppeess  ddee  ll''AAOOFF,, ppuubblliiee  llaa  ddéécciissiioonn  :: ""   CCeett  hhoonnnneeuurr  iinnssiiggnnee  ccoonnssaaccrree  eett  rrééccoommppeennssee  llee  mméérriittee  ddeess  gglloorriieeuusseess  ttrroouuppeess  qquuii,, ddaannss  llee  ppaasssséé,, oonntt  ppoorrttéé  llee  

ddrraappeeaauu  ddee  llaa  FFrraannccee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoonnttrrééeess  ddee  llaa  tteerrrree  aaffrriiccaaiinnee  ;;  iill  eesstt  aauussssii  uunn  pprréécciieeuuxx  ssttiimmuullaanntt  ppoouurr  cceelllleess  qquuii,, ddaannss  ll''aavveenniirr,, aauurroonntt  àà  llee  ccoonndduuiirree

ppaarrttoouutt  ooùù  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  vvoouuddrraa  lleess  eemmppllooyyeerr.. ""

14 juillet 1913 à Longchamp par Katie Gabet



LLee  bblleeuu  hhoorriizzoonn

Adopté à la fin de l'année 1914, le bleu horizon fait son apparition dans les unités des troupes coloniales au printemps 1915. Marsouins et tirailleurs le reçoivent en même temps. Chacun reste

fidèle à une tenue qui l'identifie : le marsouin garde son paletot à col droit, le tirailleurs un paletot à col rabattu. La principale différence est indiquée par l'emploi de la couleur écarlate pour l'un

et de la couleur jonquille pour l'autre. En tenue de combat, l'équipement et l'armement sont les mêmes. Avec cette tenue, l'adoption de la capote par les tirailleurs, de fait portée 

depuis l'automne 1914, est rendue officielle. Ce vêtement chaud est confectionné indifféremment en drap bleu horizon et en drap kaki.

LLee  bbaarrddaa

Pour la vie en campagne, les tirailleurs utilisent le barda sénégalais, fait d'une toile de tente enveloppant le paquetage et porté aux épaules. Un sac ou une musette

fantoche (modèles particuliers de confection non réglementaire) se substitue parfois à l'ancien barda. 

Dans leur mission de " nettoyage des tranchées ", les Sénégalais usent le plus souvent du coupe-coupe. Parfois, dans les combats au corps à corps, certains tirailleurs

utilisent un casse-tête de fabrication non réglementaire. Cet objet fut donné en souvenir des combats communs et en témoignage d'estime par un tirailleur sénéga-

lais à son chef de section, adjudant-chef dans les troupes coloniales.

CCoouuppee--ccoouuppee  oouu  ssaabb rree  dd''aabbaattttiiss  ddee  ttiirraaiilllleeuurr  sséénnééggaallaaiiss

Le coupe-coupe ou sabre d'abattis est un outil réglementaire des tirailleurs. Son utilisation en 1914-1918 au cours des plus durs affrontements à 

l'arme blanche contribue à établir la réputation combative des troupes noires. Elle leur a valu aux heures sombres de 1940 d'être souvent odieuse-

ment massacrées par les Allemands. " A Esservillers en juillet 1916, une compagnie du 69e bataillon de tirailleurs sénégalais se replie légèrement 

sous la poussée d'une contre-attaque boche, le tirailleur Mansa Mano s'aperçoit au bout d'un moment qu'il a perdu son coupe-coupe. Il n'hésite pas,

il retourne à l'ancien emplacement de la compagnie et se fait tuer en engageant la lutte avec un groupe d'Allemands. " (extrait d'un historique) 

La coiffure qui accompagne le premier uniforme donné aux tirailleurs sénégalais en 1857 est une chéchia. La chéchia est 

conservée par les tirailleurs pendant un siècle et portée avec les différentes tenues qu'ils revêtent tout au long de la période. 

Cette coiffure devient emblématique des tirailleurs. Elle est rouge, c'est-à-dire de l'une des couleurs prisées par le prophète 

Mahomet. Elle ne comporte pas de visière pour permettre au croyant de se prosterner jusqu'au sol lors de la prière. Pendant la

Première Guerre mondiale, la chéchia portée au combat est parfois recouverte d'un manchon en toile kaki clair, puis confec-

tionnée en drap bleu foncé dès la fin de 1914, puis en drap bleu clair et enfin kaki en 1916. Après cette date, le casque écarte 

la chéchia du champ de bataille ; elle peut alors reprendre sa couleur d'origine. Le port de cette coiffure est abandonné après la 

Seconde Guerre mondiale.

CCaassssee--ttêêttee  ddee  ttiirraaiilllleeuurr  sséénnééggaallaaiiss

Sculpture de J. Gras

LLaa  cchhéécchhiiaa
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Aux lendemains de la reprise de Douaumont, ce tirailleur est photographié alors qu'il descend du fort conquis.

" Un jour, sur le front, je voyais passer comme ça, de loin, une troupe de gens avec un homme à cheval qui tournait autour d'eux. Je demande ce que c'est. On me répond

qu'on n'en sait rien. Alors, avec ma voiture j'y vais. C'étaient des Noirs qui revenaient des tranchées, où on les avait laissés dix-huit jours ! Vous devinez ce que ça

pouvait être ! Des blocs de boue ! Ils revenaient avec des fusils cassés, des vêtements en loques… magnifiques ! Et quand ils m'ont vu, ils se sont mis à jouer La 

Marseillaise, avec je ne sais quoi, en tapant sur des morceaux de bois, des pierres. Je leur ai parlé. J'ignore s'ils m'ont compris. Je leur ai dit qu'ils étaient en train de

se libérer eux-mêmes en venant se battre avec nous ; que nous devenions frères, fils de la même civilisation et de la même idée... Des mots qui étaient tout petits à côté

d'eux, de leur courage, de leur noblesse. " Georges Clemenceau

LLee  bbaattaaiilllloonn  ddee  ttiirraaiilllleeuurrss  ssoommaalliiss

Le bataillon somali est formé à Majunga (Madagascar), le 11 mai 1916, avec des éléments recrutés en Côte française des Somalis. Rassemblés à Fréjus, le 10 juin 1916, les Somalis mettent sur

pied une unité de marche, en octobre 1916, qui est rattachée au régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Formant le troisième bataillon du RICM, les Somalis font une entrée en guerre remar-

quée en participant à l'assaut sur le fort de Douaumont, le 24 octobre 1916. La reprise du fort a un retentissement considérable. Le drapeau du RICM est décoré de la croix de la Légion 

d'honneur et obtient sa troisième citation à l'ordre de l'armée (croix de guerre 1914-1916 avec 1 palme). Les 2e et 4e compagnies de Somalis, associées au RICM dans le texte de cette citation, 

reçoivent également la croix de guerre 1914-1916 avec une palme. En mai 1917, les Somalis prennent part à l'attaque du Chemin des Dames ; le bataillon obtient sa première citation, à l'ordre

de la division (croix de guerre 1914-1917 avec une étoile d'argent). Le bataillon participe ensuite à la bataille de l'Aisne et remporte au sein du RICM la victoire de la Malmaison, le

23 octobre 1917. Pour la première fois, le bataillon de tirailleurs somalis est cité à l'ordre de l'armée. En mai et juin 1918, les Somalis participent à la troisième bataille de l'Aisne au Mont-de-

Choisy, et en juillet, à l'attaque de la Xe armée du général Mangin lors de la deuxième bataille de la Marne. En août et septembre 1918, le bataillon somali combat sur le front de l'Oise. En

octobre, pour la deuxième fois, il est cité à l'ordre de l'armée. Avec cette citation, le 1er bataillon de tirailleurs somalis obtient le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix 

de guerre 1914-1918. Sur 2 434 tirailleurs recrutés en Côte des Somalis, 2 088 sont venus combattre en Europe : 517 sont morts pour la France. Quant au nombre des blessés, les chiffres connus

varient entre 1 035 et 1 200.

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss

Dans cette nouvelle forme de guerre totale qu'est la Grande Guerre, qui mobilise toutes les forces de la nation en premières lignes comme à l'arrière, près de 300 000 travailleurs sont recrutés 

aux colonies. Quant aux tirailleurs, plusieurs de leurs bataillons sont affectés à des travaux de manutention dans les ateliers travaillant pour la Guerre : poudreries, dépôts de chemin de fer…à 

Toulouse, Moulins, Sorgues, Toulon, Vénissieux ou Montluçon. D'autres Africains servent dans des bataillons dits d'étapes, unités qui, à proximité immédiate des premières lignes, sont 

chargées de l'entretien des voies et de l'acheminement des matériels, ou bien encore utilisées dans les formations sanitaires. Missions obscures mais vitales, sources de nombreuses pertes, pour

lesquelles les Malgaches et les Indochinois prendront peu à peu le relais des Africains.

L’Armée Mangin juin 1918

par J. Ernotte


