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R E F L E X I O NS SU R L A PAROLE , 

LE S A C R I F I C E E T L A MORT DANS QUATRE 

P O P U L A T I O NS D E L ' A F R I Q U E D E L 'OUES T 

par 

Germain e Dieterle n 

L'analys e d e prières ,  d'invocation s e t  d e devises ,  recueillie s ave c 

leur s commentaire s dan s certaine s population s d'Afriqu e d e l'Ouest , 

nou s a  condui t  à  nou s interroge r  su r  le s relation s établie s dan s leu r 

pensé e entr e l a mor t  — e n particulier ,  l a mor t  sacrificiell e — e t 

l a parole . 

Comme nou s l'avon s di t  dan s un e précédent e étud e su r  le s Dogon , 

pou r  ce s derniers ,  tou t  sacrifice ,  quel s qu'e n soien t  l e bu t  e t  l e 

mode opérationnel ,  réédit e l e sacrific e primordia l  d u géniteu r  mythiqu e 

de l'humanité ,  l e Nommo (1) .  Comme dan s so n cas ,  tou t  sacrific e actue l 

impliqu e u n statu t  particulie r  de s victimes .  I l  y  a ,  e n effet ,  un e 

différenc e fondamental e entr e l e meurtr e d'u n animal ,  à  l a chass e pa r 

exemple ,  e t  l a mis e à  mor t  sacrificielle .  L e chasseu r  s e protèg e a u 

moyen d'amulette s e t  d'offrande s faite s su r  le s autel s d e chass e de s 

attaque s d e l a forc e vital e ( nyama) ,  devenu e vengeresse ,  de s animau x 

occis .  L e prêtre ,  e n revanche ,  rest e à  l'abr i  de s attaque s dangereuse s 

du nyama  de s victime s qu'i l  a  fai t  sacrifie r  rituellemen t  — immola -

tion s accompagnée s d e prière s — dan s so n sanctuaire .  L a mis e à  mor t 

ne provoqu e pa s d e sentimen t  d e culpabilit é che z l e sacrificateur , 

l e sacrifian t  o u le s bénéficiaire s d u rite .  Ca r  tou t  sacrific e impliqu e 

l a pris e e n charg e pa r  l a puissanc e invoquée ,  a u moye n d e parole s 

(1 )  G .  Dieterlen ,  Introductio n à  d e nouvelle s recherche s su r 
l e sacrific e che z le s Dogon ,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire, 
Cahie r  2 ,  L e sacrific e 1 ,  1976 ,  p .  46 . 
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rituelles ,  de s principe s spirituel s d e l a victim e don t  l a vi e s e pour -

suivr a e n passan t  à  u n autr e stade . 

Le rôl e d u verb e es t  fondamenta l  dan s l'efficacit é d u rit e sac -

rificie l  :  chaqu e opératio n es t  accompagné e d'un e récitation ,  d'un e 

prière ,  d'un e invocation .  San s parole s l e ritue l  n' a poin t  d'effe t  ; 

à l a limite ,  c'es t  l a parol e qu i  compte .  Dan s un e assemblée ,  o n n'ob -

serv e pa s d'attitud e particulièr e lorsqu e l e sacrificateu r  procèd e au x 

libation s o u à  l'égorgemen t  de s victimes ,  i l  n' y a  poin t  d e recueille -

ment .  E n revanche ,  tou t  l e mond e s e tai t  lorsqu e l e doye n énonc e — e t 

que l e neve u utéri n répèt e — l'adresse ,  s i  court e soit-elle .  I l  s e 

pass e l à quelqu e chos e d'importan t  don t  tou s le s assistant s on t  pleine -

ment  conscience . 

Sous de s forme s différentes ,  mai s parallèlement ,  le s mythologie s 

des Bambara ,  de s Malinké ,  de s Dogo n e t  de s Peu l  révèlen t  de s associa -

tion s particulière s entr e l a parol e e t  l a mort ,  notammen t  l a mor t  sac -

rificielle . 

Parol e e t  mort .  S i  l'o n s e réfèr e à  l a mythologi e bambara ,  c e 

lie n paraî t  associ é à  un e pris e d e conscience .  L e myth e d e l a genès e 

relat e qu e l'univer s dan s so n ensembl e fu t  réalis é e n plusieur s étape s 

par  u n Dieu ,  uniqu e e t  créateur .  Lor s d e l a formatio n d e l a Terre , 

l'un e d e se s créatures ,  Pemba ,  descendi t  dan s l'espac e e t  l'occupa . 

Sous so n règne ,  le s hommes qu i  peuplèren t  l a planèt e "ignoraien t  l e 

langag e e t  l e vêtement ,  vivaien t  nu s e t  communiquaien t  entr e eu x pa r 

geste s e t  pa r  grognements "  (2) .  Il s  étaien t  alor s immortels ,  mai s il s 

subissaien t  un e autorit é qu i  abusai t  d e s a force .  Pemba ,  qu i  avai t 

pri s l a form e d'u n arbre ,  l e balanza,  s e nourrisai t  d e leu r  san g e t 

abusai t  sexuellemen t  d e leur s femme s ;  e n contrepartie ,  le s victime s 

étaien t  assurée s d'u n rajeunissemen t  perpétuel .  Die u dépêch a alor s 

su r  l a Terr e un e autr e d e se s première s créatures ,  Faro ,  maîtress e d e 

l'eau ,  pou r  mettr e u n term e à  cett e exploitation .  I l  y  eu t  entr e eu x 

colèr e e t  comba t  e t  Pemba ,  encor e trè s puissan t  bie n qu e vaincu , 

(2 )  G .  Dieterlen ,  Essai  sur  la  religion  bambara,  Paris ,  PUF , 
1951 ,  p .  17 . 
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(3 )  G .  Dieterlen ,  op .  cit.,  pp .  24-25 . 

(4 )  G .  Dieterlen ,  Myth e e t  organisatio n social e a u Souda n fran -
çais ,  Journal  de  la  Société  des  Africanistes,  Tom e XXV ,  Fasc .  I  e t  II , 
Paris ,  1955 ,  pp .  39-76 . 

Dans l a mythologi e malink é comme dan s cell e de s Dogon ,  i l  s'agi t 
de quatr e frère s qu i  descendiren t  ave c leur s jumelle s d u cie l  su r  l a 
Terr e à  bor d d'un e "arche "  dirigé e pa r  leu r  géniteu r  mythique .  Il s  de -
viendron t  le s ancêtre s apicau x d e l'humanité . 

décid a d'abandonne r  le s hommes .  Ceux-ci ,  désespéré s n e suren t  plu s 

que faire ,  ca r  il s  pensaien t  qu e Pemba étai t  leu r  géniteu r  e t  leu r  père . 

"Il s  commencèren t  à  dépéri r  e t  leu r  patriarch e s e rendi t  auprè s d e 

l'arbr e pou r  implore r  so n pardon .  "I l  l e pri a vainement .  I l  s e rendi t 

alor s prè s d e l'ea u e t  entendi t  l a voi x d e Far o e t  à  caus e d e l a forc e 

de cett e parole ,  i l  s'évanouit .  U n pe u d'ea u l e ranima ,  mai s i l  fu t 

effray é pa r  un e ombr e noire .  Tendan t  le s bras ,  i l  pri a e n disan t  : 

"L'arbr e a  mi s l'obscurit é entr e to i  e t  nous. "  Alor s l'ombr e devin t 

blanch e e t  l a fraîcheu r  d e Far o entr a dan s so n corps .  I l  all a cherche r 

le s sien s e t  Far o le s instruisit ,  disan t  :  "J e donnera i  l a plui e néces -

sair e au x cultures ,  le s sources ,  le s mares ,  le s torrents ,  u n gran d 

fleuve ,  l e Niger .  Mai s sache z qu e tout e ea u es t  saint e e t  doi t  êtr e 

respectée .  J e n e peu x vou s soustrair e à  l a mort ,  mai s j' y  remédierai. " 

Et  i l  leu r  enseign a l a parol e e t  leu r  langue. "  A u premie r  d'entr e eux , 

qui  port a dè s lor s l e no m d e kumabana  (litt .  "i l  n' y a  plu s d e paro -

les") ,  i l  di t  :  "T u va s mourir" .  C e dernier ,  sentan t  approche r  s a fin , 

se rendi t  a u bor d d e l'ea u e t  di t  à  ceu x qu i  l'entouraien t  :  "Nou s 

n'avion s pa s l a parol e ;  pa r  l a puissanc e d e Faro ,  nou s l'avon s reçue . 

Voil à qu e maintenan t  i l  nou s fau t  mourir .  J e n e m'attendai s pa s à  cett e 

souffrance ,  à  cett e tristess e :  tou s vou s connaître z l a même. "  (3 ) 

A parti r  d e c e moment ,  l a mor t  apparu t  dan s l e genr e humain ,  comme ell e 

se produi t  encor e aujourd'hui . 

La mythologi e malink é insist e égalemen t  su r  l a révélatio n d e l a 

parol e au x premier s être s humain s (4) .  "L e troisièm e ancêtre ,  Simboumb a 

Tagnagati ,  reçu t  d e Far o trent e première s parole s e t  hui t  graine s d e 

céréale s dan s l a mar e dan s laquell e i l  pénétr a aprè s l a chut e d e l a 

premièr e plui e su r  l a Terre .  E n sortan t  d e l'eau ,  i l  di t  :  nko,  "j e 

parle" .  I l  construisi t  u n sanctuair e dan s leque l  i l  mi t  le s graines . 

A l a port e d e c e sanctuaire ,  Simboumb a Tagnagat i  révél a à  se s frère s 
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le s trent e parole s d e Far o ;  i l  parl a tout e l a nui t  e t  cess a d e parle r 

lorsqu'i l  vi t  s e leve r  ensembl e à  l'horizo n Siriu s e t  l e soleil" . 

Aprè s quo i  l a plui e tomb a su r  l a terre ,  e t  le s hommes délimitèren t  l e 

premie r  cham p pou r  y  seme r  le s graine s reçues .  Plu s tard ,  un e autr e 

séri e d e parole s fu t  révélé e pa r  Far o à  Simboumb a Tagnagat i  e t  fu t 

égalemen t  transmis e au x hommes ,  aprè s l a victoir e d e Far o su r  Pemba 

et  Mouss o Koroni ,  e t  l'extensio n d e so n pouvoi r  su r  l a terre .  Cett e 

transmissio n s'effectu a a u bor d d u Niger ,  l'ancêtr e parlan t  su r  un e 

riv £ e t  l e grio t  répétan t  s a parol e e n jouan t  d u tambou r  su r  l'autre . 

Simboumba Tagnagat i  pri t  alor s l e pouvoi r  " à caus e d e l a parole" . 

Le quatrièm e ancêtr e rompi t  ensuit e u n interdi t  fondamenta l  e t  mourut , 

ayan t  contreven u au x instruction s d e Faro . 

Le même schèm e apparaî t  dan s le s séquence s d e l a mythologi e 

dogo n relative s à  l a parole .  L e troisièm e ancêtr e pénétr a dan s l'ea u 

de l a premièr e mar e o ù i l  reçu t  d u Nommo,  géniteu r  mythiqu e d e l'huma -

nit é (Far o che z le s Malink é e t  le s Bambara),l a parol e e t  l'enseigne -

ment .  I l  le s révél a ensuit e à  se s frères ,  second é pa r  l e griot .  L a 

récitatio n fu t  suivi e d e l a consommatio n d'un e bièr e fait e d u premie r 

mi l  récolté ,  dan s de s condition s su r  lesquelle s nou s reviendrons . 

Cett e séquenc e a  fai t  l'obje t  d e représentation s e t  d'aménage -

ment s dan s un e cavern e d e l a régio n d e Sanga .  Un e petit e constructio n 

sis e dan s l a cavern e représent e l e premie r  sanctuair e dan s leque l 

l'ancêtr e a  parlé ,  tourn é ver s l'extérieur .  D e l'autr e côt é d'u n 

ruissea u temporair e qu i  coul e e n contreba s e t  représent e symbolique -

ment  l e Niger ,  de s roche s aménagée s a u lon g d'u n escarpemen t  évoquen t 

l e grio t  répétan t  le s paroles ,  so n tambour ,  le s ancêtre s qu i  1'écouten t 

et  le s astre s qu i  s e son t  levé s aprè s cett e révélation . 

La même année ,  l e quatrièm e ancêtr e appri t  u n autr e langage ,  ce -

lu i  qu i  avai t  ét é enseign é pa r  l e Nommo au x génie s d e brouss e pou r 

leu r  permettr e d e célébre r  le s funéraille s d e l'u n de s leurs .  Mai s 

l'anné e suivante ,  l'ancêtr e commi t  un e trè s grav e ruptur e d'interdi t 

qui  perturb a l'ordr e établ i  ;  l a terr e devin t  sèche ,  l a plui e cess a 

de tomber ,  i l  n' y eu t  plu s d e naissance s parm i  le s hommes .  I l  fu t  alor s 

sacrifi é pou r  purifie r  l a terr e e t  mourut ,  un e premièr e fois .  L e créa -

teur ,  Amma,  lu i  accord a cependan t  d e ressusciter ,  comme c'étai t  alor s 

l a règle ,  sou s l a form e d'u n serpent .  Mai s l e géniteu r  Nommo,  qu i 
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sièg e dan s le s eau x terrestres ,  lu i  refus a l'un e d e se s âme s d e sexe . 

Incomple t  e t  stéril e sou s s a form e d e serpent ,  i l  tent a d e l a lu i 

demander ,  mai s en-vai n ;  i l  mouru t  cett e fois-c i  définitivement .  I l 

fu t  alor s êvir é pa r  ceu x qu i  l'avaien t  sacrifié ,  pou r  remettr e so n 

sex e a u géniteu r  e t  assure r  ains i  un e descendanc e à  tou s le s hommes . 

La premièr e versio n d e cett e séquenc e d u myth e me t  l'accent  su r  l a 

parol e ;  ell e doi t  reteni r  notr e attention . 

Les jeune s gens ,  qu i  n'avaien t  pa s préven u l'ancêtre-serpent , 

dansaien t  masqué s ... .  "e t  descendaien t  ver s l e village .  A  cett e vue , 

l a colèr e d u serpen t  débord a ;  s'étan t  plac é e n traver s d u chemi n qu e 

suivaien t  le s masques ,  i l  leu r  fi t  e n langu e dogo n le s plu s violent s 

reproches ,  c e qu i  caus a s a perte .  I l  avai t  e n effe t  employ é l a langu e 

des hommes ,  alor s qu'i l  avai t  pri s l a form e d'u n anima l  appartenan t 

au mond e de s  yeban.  Deven u d e c e fai t  impu r  pou r  eux ,  i l  n e pouvai t 

plu s vivr e ave c eux .  So n nouve l  état ,  d'autr e part ,  l'empêchai t  d e 

retourne r  che z le s hommes .  I l  mouru t  su r  l e champ "  (5) . 

Sacrifice ,  mor t  e t  parole .  Leu r  associatio n s e trouv e exprimé e 

dan s u n text e initiatiqu e peu l  o ù es t  relat é l'enseignemen t  donn é a u 

premie r  pasteur ,  Silé ,  pa r  u n personnag e mythique ,  Koumen ,  gardie n 

des troupeaux .  L'instructio n donné e à  c e futu r  berge r  s e poursui t 

pendan t  u n voyag e a u cour s duque l  Sil é s'arrête 1 dan s diverse s "clai -

rières "  o ù so n maîtr e lu i  parle .  Dan s l a dernièr e clairière ,  Koume n 

énonc e un e longu e incantation ,  adressé e à  Dialan ,  maîtr e de s pâtu -

rage s ;  pui s i l  di t  à  Sil é :  "J e vai s t e ramene r  à  l a lisièr e d e me s 

domaine s e t  t' y  abandonne r  à  te s propre s force s .. .  t u va s avoi r  un e 

lutt e à  mene r  contr e u n lio n .. .  i l  port e entr e le s sourcil s un e 

touff e d e poil s .. .  t u l e tuera s .. .  pou r  cela ,  i l  t e suffir a d e 

récite r  l'incantatio n à  Diala n e t  d e frappe r  l'anima l  su r  l e ne z .. . 

i l  perdr a connaissanc e e t  ser a à  t a merc i  ...t u 1'égorgera s e t  t u l e 

brûlera s tou t  entie r  aprè s avoi r  arrach é l a touff e d e poil s .. . 

(5 )  Cf .  M .  Griaule ,  Masques  dogon,  Paris ,  Institu t  d'Ethnologi e 
1938 ,  T .  XXXIII ,  p .  62 .  Le s  yeban  son t  de s génie s qu i  occupen t  l a 
brouss e :  le s animau x sauvage s son t  leur s troupeaux . 
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celle-c i  ser a cousu e dan s un e band e d e coton ,  d e faço n à  confectionne r 

un talisma n .. .  c e dernie r  mi s sou s t a têt e pendan t  so n sommei l  pro -

voquer a u n rêv e a u cour s duque l  l e vra i  no m d e l a vach e t e ser a révél é 

par  "l'espri t  de s eaux" ,  pasteu r  de s bovidé s marins "  (6) . 

Sil é récit e l a litani e e t  c'es t  ell e qu i  perme t  l a mis e à  mor t 

du lio n e n l e mettan t  à  s a merci .  I l  s'agi t  l à clairemen t  d'u n sac -

rific e ritue l  ordonn é pou r  parfair e un e initiation ,  comportan t  un e 

immolatio n associé e à  l'énonc é d e paroles ,  rendu e possibl e pa r  u n dis -

cours .  I l  fau t  auss i  souligne r  qu e l'enseignemen t  initiatiqu e s e con -

clu t  e t  s e résum e à  l a foi s pa r  l'acquisitio n d'u n no m — celu i  d u 

bovid é sacr é — "qu e l e vieu x berge r  souffl e dan s l'oreill e d e Silé" , 

nom qu e celui-c i  souffler a à  so n tou r  dan s l'oreill e d e so n successeu r 

quan d l e temp s ser a venu . 

I l  n'es t  pa s questio n d'examine r  ic i  toute s le s valeur s e t  tou s 

le s sen s qu e le s diverse s société s d'Afriqu e d e l'Oues t  réunissen t 

sou s l e term e "parole "  (7) .  Notr e propo s concern e le s conception s 

relative s à  l'oralit é — s i  fondamental e dan s leur s tradition s — et , 

notamment ,  a u discour s contenan t  u n enseignemen t  susceptibl e d'agi r 

dan s l'espac e e t  l e temps .  C e qu i  l e distingue ,  bie n entendu ,  d e l a 

conversatio n courante ,  d u bavardage ,  d u brui t  e t  d u cri ,  e t  même d u 

rythm e musical ,  encor e qu e celui-c i  soi t  considér é comme l'expressio n 

sonor e d'u n langag e intellectuellemen t  compri s pa r  le s usagers . 

Comme nou s l'avon s relat é ci-dessus ,  d e même qu e che z le s Bambar a 

et  le s Malinké ,  l a mythologi e dogo n précis e qu e l a mor t  es t  apparu e 

dan s l e mond e humai n aprè s l a révélatio n d e l a parol e orale .  Or ,  c'es t 

ave c s a "parole "  qu e l e Die u créateur ,  Amma,  a  réalis é l e mond e e n l e 

dessinan t  d'abor d a u moye n d e signe s "abstraits" ,  expression s première s 

et  fondamentale s d e s a pensé e créatrice .  Ce s signes ,  bummo,  litt . 

(6 )  Cf .  A .  Hampat é B a e t  G .  Dieterlen ,  Koumen,  Texte  initiatique 
des  Pasteurs  Peut,  Cahier s d e l'Homme ,  Pari s L a Hay e Mouton ,  1961 , 
pp .  8 1 à  91 . 

(7 )  Voi r  notammen t  G .  Calame-Griaule ,  Ethnologie  et  langage  :  la 
parole  chez  les  Dogon,  Paris ,  Gallimard ,  1965 ,  58 9 p . 
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"traces" ,  représentan t  cett e parole ,  impliquen t  un e manipulatio n de s 

quatr e éléments . 

Le systèm e graphiqu e de s Dogo n présent e un e progression ,  e n 

quatr e étapes ,  d e l a form e d u signe .  L a premièr e es t  cell e de s signe s 

abstrait s don t  nou s venon s d e parler .  L a second e comport e de s signe s 

fait s d e pointillés ,  dit s  yala,  "marque "  o u "image" ,  qu i  évoquen t  l e 

caractèr e d e l a chos e représenté e plutô t  qu e s a forme .  Le s signe s d e 

l a troisièm e étape ,  dit s  tônu,  "schéma "  o u "figure" ,  son t  fait s d e 

tracé s no n lié s e t  représenten t  l'ébauch e d e l'objet .  Enfin ,  l a quat -

rièm e étap e es t  cell e de s "dessins" ,  lié s e t  e n couleur ,  qu i  s e veulen t 

réaliste s e t  représenten t  l'obje t  o u l'êtr e fini . 

Lorsqu'o n examin e ce s diverse s figure s dan s un e cavern e o u su r 

l a paro i  d'u n sanctuaire ,  o n peu t  voi r  de s exemple s de s troi s dernière s 

catégories .  Le s signe s qu i  relèven t  d e l a premièr e catégori e son t  tra -

cé s à  l'intérieu r  d u sanctuaire ,  trè s raremen t  à  l'extérieur .  L a situa -

tio n d e ce s diverse s catégorie s d e graphie s e t  leu r  orientatio n su r 

le s paroi s on t  un e valeu r  e n so i  :  c e qu i  a  ét é cré é à  l'intérieu r  d u 

sei n d'Amm a es t  fai t  à  l'intérieur ,  c e qu i  a  ét é réalis é à  l'extérieu r 

es t  reprodui t  à  l'extérieu r  d u sanctuair e e t  toujour s orienté .  O r 

qu'est-ce ,  pou r  le s usagers ,  qu'u n dessi n réalist e ?  I l  s'agi t  d'u n 

êtr e o u d'u n obje t  achev é ;  i l  es t  terminé ,  comple t  e t  "sorti" ,  i l 

va ver s s a disparitio n dan s l e temps . 

I l  e n es t  d e même d e l a parole .  L a parol e oral e es t  considéré e 

comme l'extériorisatio n d e cett e sourc e d e vi e qu i  s e trouvai t  au x 

origine s dan s l e secre t  d u sei n d'Amm a e t  qui ,  à  cett e étape ,  étai t 

silencieus e e t  créatrice .  Lorsqu'ell e es t  "sortie" ,  complèt e e t  orga -

nisé e sou s form e d e discours ,  ell e es t  allé e ver s un e fin .  L e myth e 

de l a révélatio n d u langag e e t  d e l'enseignemen t  qu'i l  contient , 

implique ,  pou r  le s hommes ,  l a pris e d e conscienc e d e leu r  situatio n 

dan s l'espac e e t  l e temp s et ,  partant ,  d e l a vi e e t  d e l a mort . 

En contrepoint ,  soulignan t  cett e représentation ,  l e même myth e relat e 

l a déchéanc e d u fauteu r  d e désordre ,  Ogo .  Transform é e n renard ,  rédui t 

au stad e animal ,  i l  rester a à  jamai s priv é d e l a parol e oral e ;  i l 

vivr a isolé ,  hor s d e l a vi e collectiv e d e se s "frères "  mythique s e t 

de leur s descendants . 
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La séquenc e d u myth e relativ e à  l a révélatio n d e l a parol e me t 

en évidenc e le s lien s établi s entr e parole ,  sacrific e e t  mort .  Le s 

cérémonie s d u Sigui ,  qu i  s e déroulen t  su r  l e territoir e dogo n tou s le s 

soixant e ans ,  commémoren t  cett e révélation ,  qu i  fu t  accompagné e d e l a 

consommatio n communiell e d e bièr e fait e d e mi l  récolt é dan s l e premie r 

champ collectif .  Or ,  pou r  le s Dogon ,  l e traitemen t  préalabl e auque l 

son t  soumi s le s graine s d e mil ,  pui s leu r  cuisson ,  connoten t  le s 

étape s d u sacrific e d u Nommo.  Nou s rappelons ,  ci-dessou s ce s relation s 

symbolique s e n nou s référan t  à  un e étud e précédent e (8) . 

— " F a i r e trempe r  l e grain "  provoqu e l a germination ,  soi t  l a sorti e d u 

germe qu i  donner a naissanc e à  un e nouvell e plante .  Cett e opératio n 

techniqu e es t  assimilée :  à  cell e qu i  fu t  réalis é ave c l e eorp s d u Nommo 

don t  l e sex e fu t  d'abor d tranch é e n même temp s qu e l e cordo n ombilical . 

Le sperm e prélev é contenai t  l'ea u d e l a plui e qu i  devai t  pa r  l a suit e 

tombe r  régulièremen t  su r  l a terre ,  pou r  purifie r  l e so l  e t  permettr e 

l e développemen t  d e l a vi e animal e e t  végétal e ;  i l  contenai t  auss i 

le s germe s de s naissance s future s dan s l e mond e humain . 

— "L'étale r  a u solei l  e t  l e fair e sécher. "  L e grain ,  sépar é d e so n 

germe ,  s e dessèch e e t  meurt ,  vid é d e s a substance .  C'es t  e n plei n 

solei l  qu e l e Nommo évir é fu t  ensuit e égorg é e t  qu'i l  perdi t  à  l a 

foi s so n san g e t  se s symbole s claviculaires . 

— "Ecrase r  l e grain ,  l e fair e cuir e pou r  prépare r  l a bière" ,  réédit e 

l e doubl e travai l  d'Amm a ave c l e corp s d e l a victim e ;  tou t  d'abor d 

l e découpag e d u corp s e n parcelles ,  pou r  l a réorganisatio n d e l'es -

pace ,  parcelle s don t  le s témoin s son t  le s astre s e t  le s constella -

tion s ;  pui s l e regroupemen t  de s organe s vitau x pou r  ensuit e forme r 

un corp s humain . 

I l  fau t  ic i  évoquer,e n le s résumant ,  le s représentation s asso -

ciée s pa r  le s Dogo n à  l a cuisso n d e l a bière .  Cett e opératio n es t 

assimilé e à  un e manipulatio n de s quatr e élément s :  l'élémen t  terr e 

es t  représent é pa r  l e contenant ,  un e poteri e ;  l'ea u pa r  cell e dan s . 

laquell e son t  mise s le s graine s concassée s ;  l e fe u pa r  celu i  qu i 

es t  entreten u sou s l e récipien t  ;  l'ai r  pa r  celu i  qu i  s'échapp e sou s 

(8 )  G .  Dieterlen ,  Analys e d'un e prièr e dogon ,  in  L'autre  et 
l'ailleurs,  (Hommage à  Roge r  Bastide) ,  Paris ,  Berger-Levrault ,  1976 , 
pp .  24 8 à  272 . 
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form e d e vapeu r  d u liquid e bouillant .  Cett e manipulatio n es t  symbo -

liquemen t  mis e e n parallèl e ave c cell e qu i  fu t  inauguré e pa r  Amma, 

leque l  brassa ,  mélange a le s quatr e éléments ,  pou r  ensuit e forme r  l a 

grain e primordiale ,  p? pilu,  dan s laquell e il s  furen t  intégrés .  Cuir e 

l e liquid e réédit e l'un e de s étape s d e l a créatio n d u "germe "  d u 

monde.  L e Créateu r  a  manipul é le s partie s d u corp s d u Nommo — comme 

i l  l'avai t  fai t  de s quatr e élément s — pou r  réorganiser ,  c'es t  à  dir e 

remodele r  l'univer s su r  d e nouvelle s bases. "  (9 ) 

— Mettr e dan s l e liquid e l e suppor t  à  ferment ,  leque l  représent e ic i 

l e "placent a d'Amma" .  Tress é e n form e circulair e su r  u n moule ,  i l 

support e quatr e pompon s qu i  évoquen t  le s quatr e direction s cardinale s ; 

assimil é à  s a matrice ,  i l  représent e l a gestatio n d u mond e entie r  dan s 

l e sei n d'Amma .  I l  es t  auss i  l e solei l  iss u d e c e "placenta "  initia l 

auque l  Amma a  confi é le s travau x d e fermentation .  L e trempe r  dan s l a 

bièr e e n préparatio n qu i  vien t  d e bouilli r  e t  don t  le s graine s on t 

perd u tout e vie ,  c'es t  remettr e l e solei l  e t  se s rayons ,  ains i  qu e l e 

monde orient é dan s u n milie u mort ,  mai s prê t  pou r  l e renouvea u e t 

qu'i l  fau t  fair e passe r  pa r  le s phase s d e l a création .  L e bouillonne -

ment  d e l a fermentatio n rappell e l e moment  o ù le s être s cherchaien t 

à "sortir "  d e leu r  enveloppe . 

De plus ,  l e tressag e d e l'apparei l  rappell e celu i  d u bonne t  d u 

che f  religieu x suprêm e de s Dogon ,  réalis é lor s d e so n intronisatio n 

(10) .  I l  es t  fai t  de s tige s d e toute s le s céréale s cultivée s e t  con -

not e l e moment  o ù le s hommes entrèren t  e n possessio n d e ce s graines . 

L'identit é porte-fermen t  -  solei l  -  bonne t  jou e u n rôl e fondamental . 

C'es t  à  caus e d'ell e qu e chaqu e semain e l e Hogo n d'Aro u doi t  présente r 

so n bonnet ,  don t  l e porte-fermen t  es t  l e substitut ,  à  l'es t  pui s au x 

autre s direction s cardinale s pou r  qu e l a bièr e ferment e partout .  L e 

Hogon "command e au x élément s d e l a bière ,  qu i  es t  affair e d e che f  e t 

d'autorité ,  ca r  l a parol e d u che f  qu i  l' a bu e es t  cell e d u Nommo qu i 

l' a révélée" .  Lor s de s cérémonie s soixantenaire s d u Sigui ,  don t  l'u n 

des rite s principau x es t  un e consommatio n communiell e d e boisso n fer -

mentée ,  l e Hogo n d'Aro u fai t  bouilli r  l a premièr e bièr e e t  e n prélèv e 

(9 )  G .  Dieterlen ,  op.  cit.,  p .  259 . 

(10 )  G .  Dieterlen ,  L e titr e d'honneu r  de s Aro u (sou s presse) . 
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une par t  qu i  es t  distribué e dan s chaqu e famill e pou r  êtr e mélangé e 

aux boisson s particulières .  Ains i  l e che f  marque-t-i l  s a prééminence . 

Les participant s a u Sigui ,  aprè s avoi r  entend u le s "paroles "  e t  reç u 

l'enseignemen t  d u Nommo,  assi s su r  leur s crosses-siège s qu i  repré -

senten t  so n sex e fécon d — il s son t  se s "enfants "  — boiven t  l a bièr e 

qui ,  à  ell e seule ,  réédit e so n sacrific e e t  s a résurrection .  E n 

même temps ,  o n commémor e l e décè s d e l'ancêtr e e n taillan t  un e nou -

vell e imag e d u serpen t  e t  e n récitan t  so n histoir e dan s l a langu e 

qu'i l  avai t  apprise ,  l a "langu e d u Sigui" .  Ains i  son t  intimemen t  ass o 

ciées ,  dan s u n rit e magistra l  itinéran t  qu i  s e déroul e e n pay s dogo n 

tou s le s soixant e an s e t  pendan t  sep t  année s consécutives ,  l a révé -

latio n d e l a parol e oral e e t  l'apparitio n d e l a mor t  dan s l e mond e 

humain . 


