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M A R C H A N D A GE D 'AME S 

ENTRE V I V A N T S E T MORTS 

par  Roberte  Hamayon 

I l  s'agi t  ic i  avan t  tou t  d'ajoute r  u n spécime n à  l a collectio n d e sacri -

fice s réuni e pa r  l e L .  A .  221 .  Libr e d e tout e armatur e théoriqu e pré -

alable ,  l'exposé ,  consacr é à  l a modalit é bouriat e d u sacrifice ,  devr a 

beaucou p à  l a spontanéit é qu'on t  montré e le s matériau x eux-même s à 

répondr e à  l'appel . 

Appel  a u demeuran t  for t  modeste ,  reposan t  su r  l a représentatio n d u 

sacrific e comme mis e à  mor t  rituelle .  Malgr é l'imprécisio n d e c e sign e 

de'reconnaissanc e pou r  l a sélectio n de s données ,  l'act e sacrificie l  n e 

se laiss e confondr e n i  ave c l a guerr e n i  ave c l e meurtr e n i  ave c l a 

quêt e alimentaire ,  n i  encor e ave c l e châtimen t  légal .  Caractéris é pa r 

l a destructio n matériell e d'être s vivant s — destructio n san s caractèr e 

utilitair e apparen t  — ,  l e sacrific e sembl e s e récuse r  e n tan t  qu e mis e 

à mort ,  e t  s e présente r  comme un e offrande ,  u n suppor t  d e message ,  un e 

incitatio n à  l'échange ,  u n facteu r  d e transformatio n o u d e transfert . 

Mai s à  quo i  bo n détruir e pou r  offri r  ?  N e peut-o n transfére r  san s avoi r 

au préalabl e altér é ?  E t  comment  s e justifi e u n act e consistan t  à 

offri r  un e chos e détruit e ?  San s dout e l a notio n d e destructio n doit -

ell e êtr e limité e a u sor t  concrètemen t  sub i  pa r  l a victime ,  e t  n e pa s 

êtr e autorisé e à  déborde r  su r  l e o u le s aspect s no n concret s d e c e sort . 

Par  ailleurs ,  fui r  l'assimilatio n à  un e destructio n entraîne-t-i l  l a 

promess e d'u n desti n posthum e particulie r  pou r  le s sacrifié s ?  Certaine s 

prétention s fonctionnelle s d u sacrific e supposen t  l'existenc e d e parte -

naires ,  d'autre s représenten t  de s manipulation s originale s de s êtres , 

toute s s e référan t  implicitemen t  à  de s instance s symbolique s (1) . 

La cohort e de s question s similaire s qu i  on t  surg i  a u fi l  d e 
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l'exame n de s données ,  san s épuiser ,  loi n s'e n faut ,  l e mystèr e d u sa -

crifice ,  a  dict é le s étape s d e l a démarch e analytiqu e suivi e ic i  : 

seron t  d'abor d décrit s brièvemen t  le s diver s type s d e rite s comportan t 

des sacrifices ,  pui s examinée s le s situation s d e sacrifian t  (bénéfi -

ciaire) ,  d e sacrifi é e t  d e dédicataire ,  chacun e d e ce s situation s 

mettan t  e n lumière ,  à  s a façon ,  l e rôl e d u chaman .  O n tenter a ensuit e 

de dégage r  l a spécificit é d u sacrific e e n tan t  qu e gest e (d'offrande , 

de transfert ,  d e rétribution )  fai t  à  l'égar d d e partenaire s symbolique s 

en tan t  qu e mis e à  mort ,  e t  e n tan t  qu e traitemen t  ritue l  d'être s vi -

vant s . 

Cousin s septentrionau x de s Mongols ,  le s Bouriate s e n parta -
gent ,  à  quelque s nuance s près ,  l a langu e e t  l a culture .  Il s  viven t 
de par t  e t  d'autr e d u la c Baïkal ,  e n Sibéri e centrale . 

C'es t  à  l'ouest ,  o ù l a géographi e fai t  alterne r  l a montagne , 
l a stepp e e t  l a taïga ,  qu e l'implantatio n bouriat e es t  l a plu s 
ancienne .  Nomade s d e toujours ,  le s Bouriate s s'adonnaien t  autre -
foi s à  l a chass e e t  à  l'élevage .  A  celui-c i  s'es t  pe u à  pe u asso -
cié e l'agriculture ,  depui s l a colonisatio n russe ,  qu i  a  début é a u 
XVIII e siècle .  Dan s so n sillage ,  s'es t  imposé e l a sédentarisatio n 
qui ,  joint e au x nouvelle s mesure s administratives ,  boulevers a l e 
régim e clanique .  L e chamanism e s e trouva ,  quan t  à  lui ,  relative -
ment  pe u attein t  pa r  l'influenc e orthodoxe .  E n dehor s d u départe -
ment  nationa l  d'Ust'-Orda ,  le s Bouriate s occidentau x s e dissol -
ven t  aujourd'hu i  dan s un e populatio n sibérienn e mélangée . 

Quant  au x steppe s d e l'es t  d u Baïkal ,  peuplée s e n majorit é 
de groupe s issu s d e Mongolie ,  elle s furen t  l e cadr e d'u n pasto -
ralism e nomad e d e grand e amplitude ,  trè s proch e d e celu i  qu e 
connaissen t  le s Mongols .  Comme eux ,  il s  adoptèrent ,  mai s plu s tar d 
(XIX e siècle )  e t  moin s profondémen t  semble-t-il ,  l e lamaïsm e héri t 
du Tibet .  A u nombr e d e 31 5 000 ,  il s  son t  constitué s aujourd'hu i  e n 
une Républiqu e autonom e d'URSS . 

C'es t  de s Bouriate s occidentau x d e l a fi n d u XIX e siècl e e t 
du débu t  d u XX e qu'i l  ser a questio n ici ,  e n raiso n d e l a natur e 
des fait s e t  d e cell e de s sources .  Fatal e à  l a structur e d e l a 
sociét é à  l'Ouest ,  l'acculturatio n fu t  fatal e à  l a vi e rituell e 
traditionnell e à  l'Est .  L a littératur e russ e antérieur e à  l a Ré -
volutio n d'Octobr e es t  trè s copieus e ;  un e parti e e n es t  du e à 
des Bouriate s bilingue s issu s d e l'intelligentsi a qu i  s e form e à 
l a fi n d u XIX e siècle .  Depui s lors ,  l a littératur e oral e n' a cess é 

I .  I l  es t  coutumie r  d e faire ,  à  propo s d u sacrifice ,  usag e d e 
l'oppositio n sacré/profane ,  d e plu s e n plu s abandonné e toutefoi s e n 
raiso n d e se s embarrassante s implications ,  o u d e l'oppositio n visible / 
invisible .  Cett e dernièr e n e peu t  êtr e retenu e à  propo s de s représen -
tation s bouriate s :  i l  arriv e e n effe t  à  certain s humain s d e voi r  ce s 
autre s êtres ,  qu'o n désigner a ici ,  faut e d e mieux ,  comme symboliques . 
Pour  de s raison s analogues ,  l e term e d e victime ,  qu i  insist e su r  l e 
préjudic e subi ,  ser a abandonn é a u profi t  d e celui ,  descriptif ,  d e sa -
crifié ,  lorsqu'i l  s'agir a d e défini r  so n statut . 
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d'êtr e collectée ,  parfoi s assorti e d e commentaire s e t  d e descrip -
tion s d e rituels .  Quan t  à  l'enquêt e ethnologiqu e actuell e (2) , 
impuissant e à  observe r  de s survivance s clandestines ,  ell e perme t 
d'un e par t  d'atteindr e de s aspect s considéré s comme anodin s d e l a 
traditio n (don t  de s trait s plu s fondamentau x viennen t  s e greffer , 
épars ,  su r  ce s trait s prétendu s anodins) ,  d'autr e part ,  d e com -
prendr e e t  d'évalue r  tan t  l a littératur e descriptiv e qu e l a litté -
ratur e religieus e bouriat e elle-même ,  trè s riche . 

I  .  RITES  A  SACRIFICE 

I l  n' y a  d e term e spécifiqu e n i  pou r  l e sacrific e n i  pou r  le s rite s 

comportan t  u n sacrifice .  L'épisod e d e l a mis e à  mor t  rituell e es t  dési -

gné ,  comme un e mis e à  mor t  ordinaire ,  pa r  l e term e alalga,  form é su r  l a 

racin e d e "tuer "  (alaxa).  O n rencontr e troi s type s d e rite s à  sacrifice s 

a.  tajlgan. 

C'es t  u n no m d'actio n form é su r  un e racin e qui ,  e n emplo i  rituel ,  a 

l e sen s d e "fair e u n rit e d e sacrific e e n faveu r  d e quelqu'un" ,  et ,  e n 

emplo i  profane ,  celu i  d e "choyer ,  dorloter ,  courtiser" .  Centr é su r  l e 

dédicatair e auque l  o n donn e ains i  un e marqu e d'attention ,  c e term e s e 

distingu e d u "sacrifier "  français ,  centré ,  lu i  — d u moin s dan s se s 

emploi s dérivé s — su r  l'obje t  qu i  fai t  le s frai s d e cett e marqu e 

d'attention ,  su r  l'obje t  immolé . 

Intimemen t  li é à  l'institutio n clanique ,  c e ritue l  s e déroul e su r 

l e flan c d'un e montagn e censé e avoi r  ét é choisi e pa r  le s ancêtre s pou r 

y résider ,  e t  situé e e n généra l  su r  l e territoir e d'estivag e d u clan . 

"Maîtres "  de s lieux ,  le s ancêtre s dispensen t  l e droi t  d e le s occuper . 

Leu r  résidenc e a  pou r  expressio n concrèt e un e o u plusieur s pierres ,  d e 

2.  Troi s mission s on t  ét é effectuée s e n Bouriatie ,  a u titr e de s 
échange s entr e l e CNRS e t  l'Académi e de s Science s d'URSS .  Deu x d'entr e 
elle s s e son t  déroulée s che z le s groupe s s e rattachan t  à  l a traditio n 
de l'oues t  d u la c :  e n pay s Barguzin ,  peupl é d'exiri t  émigrés ,  e t  e n 
pay s Tunka ,  a u sud-ouest . 
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form e e t  d e taill e variables .  Ce s pierres ,  e n tan t  qu e propriét é d u 

cla n e t  marqu e d e l'espac e sacrificiel ,  fon t  l'obje t  d e litige s entr e 

clan s a u ca s o ù chang e l'attributio n d u territoir e :  s i  l'ancie n occu -

pan t  revien t  sacrifie r  auprè s d'elles ,  i l  port e atteint e a u droi t 

d'occupe r  l e so l  d u nouve l  occupan t  e t  pa r  l à à  s a prospérit é ;  s'i l 

emport e se s pierres ,  i l  priv e so n successeu r  de s "maîtres "  d e so n 

territoir e (cf .  Baldae v 1970 ,  pp .  63-64) . 

La participatio n de s hommes d u cla n es t  auss i  impérieusemen t  pres -

crit e qu e cell e d e leur s épouse s es t  interdite .  S'absteni r  revien t  à 

s'exclur e d u clan ,  d u moin s à  e n perdr e l a solidarit é (3) . 

C'es t  a u débu t  e t  à  l a fi n d e l'estivag e qu'on t  lie u le s princi -

pau x  tajlgan.  Jalon s d e l a vi e nomade ,  il s  resserren t  le s lien s entr e 

le s membre s vivant s e t  mort s d u clan .  Entr e le s deu x pôle s d e l a saison , 

viennen t  s'insére r  d'autre s  tajlgan,  d e nombre ,  d'importance ,  d e des -

tinatio n e t  d'obje t  variables ,  toujour s spécialisés .  Leur s destinataires , 

localisé s san s êtr e pou r  autan t  détenteur s d e territoires ,  issu s d'âme s 

de mort s san s êtr e de s ancêtres ,  son t  le s "maîtres "  d e diverse s chose s 

de l a vi e :  activité s économiques ,  maladies ,  etc .  O n le s "courtise "  a u 

gr é de s calamité s naturelle s o u sociales .  Qu'un e anné e connaiss e un e 

sécheress e abusive ,  un e épidémi e d e strangulatio n déciman t  l a jeuness e (4) , 

une épidémi e d e pest e déciman t  l e bétail ,  e t  pa r  précautio n le s année s 

suivantes ,  l'esprit  identifi é comme responsabl e recevr a u n sacrifice . 

Ains i  a-t-o n vu ,  à  l a fi n d u XIX e siècle ,  comme un e génératio n sponta -

née d e tajlgan,  suscité s pa r  le s multiple s trouble s consécutif s à 

l'acculturatio n :  resserremen t  d e l'espace ,  dissolutio n de s lien s so -

ciaux ,  banditisme ,  etc. ,  créan t  un e atmosphèr e d e catastroph e latente , 

3.  Pa r  ailleurs ,  i l  exist e de s fête s féminine s qu i  on t  de s point s 
communs ave c le s  tajlgan  (Vjatkina ,  p .  55 )  e t  le s femme s participen t 
aux  tajlgan  adressé s au x maître s de s eaux . 

4.  Comme celle s qui ,  dan s l a second e moiti é d u XIX e siècle ,  frap -
pèren t  l a commune d'Ule j  d u gouvernemen t  d'Irkoutsk ,  selo n l e modèl e 
fourn i  pa r  l a jeun e Düx e qui ,  malheureus e e n ménag e e t  contrecarré e 
dan s s a vocatio n chamanique ,  s'étrangla .  Bell e e t  gaie ,  ell e incit e 
depui s lor s le s jeune s à  l'imite r  pou r  partage r  se s fantaisiste s plai -
sirs .  Cett e joyeus e band e d'esprit s d e suicidés ,  a u nombr e d e 30 0 ver s 
1890 ,  es t  censé e avoi r  ét é récemmen t  réduit e d e moiti é pa r  suit e d e 
participatio n à  l a 2èm e guerr e mondiale . 
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que l a répétitio n d e précaution s rituelle s allèg e e t  conjure .  L e cla n 

jangu t  accomplissai t  un e dizain e d e tajlgan  (Manzigeev ,  195) ,  l e pre -

mie r  clanAbagana t  d e hui t  à  dix ,  l e deuxièm e cla n Abagana t  onze.. . 

(Gircenko ,  74) .  D e quo i  occupe r  l e temp s d e l'ét é e t  mene r  à  l a ruine . 

Le sacrific e claniqu e d'ouvertur e o u d e clôtur e d e l'estivag e ser t 

de modèl e plu s o u moin s fix e à  tou s le s  tajlgan.  E n voic i  un e descrip -

tio n schématiqu e : 

Une collect e préalabl e auprè s de s membre s d u clan ,  s i  éloi -
gné s soient-ils ,  perme t  d e réuni r  le s ingrédient s nécessaire s : 
animau x sacrificiel s (5) ,  alcool-de-lai t  (6 )  e t  autre s denrées , 
peau x d e petit s carnassiers ,  récipients .  L e rit e s'ouvr e a u ma -
ti n dan s l a yourt e d'u n vieux ,  pa r  un e purificatio n de s accessoi -
re s rituel s e t  de s assistant s (7) .  O n procèd e à  un e premièr e 
aspersio n d'alcoo l  e n faveu r  de s ancêtres ,  avan t  qu e n e s'ébranl e 
ver s l a montagn e claniqu e l e cortèg e de s participant s à  cheva l  (8) . 
Tous s'installen t  à  flan c d e montagne ,  dan s l'ordr e rigoureu x 
qu'impos e l a séniorit é généalogique .  Devan t  chaqu e patrilignag e (9 ) 
son t  disposée s se s auges ,  e t  es t  planté e s a branch e d e boulea u si -
gnalêtique ,  tandi s qu e derrièr e trônen t  d'énorme s chaudrons .  A 
l'écart ,  ver s l'ouest ,  de s groupe s d e mince s bouleau x planté s a u 
nom d e tout e l a communaut é ;  o n y  accroch e le s peau x d e carnassier s 
(zibeline ,  putois,... )  e t  o n le s reli e entr e eu x pa r  de s cordes . 
Chaque patrilignag e délègu e u n d e se s membre s pou r  conduir e un e 
nouvell e aspersion ,  accompagné e d'un e prièr e à  l'unisso n e t  suivi e 
de divinatio n su r  l e lance r  de s bol s vides .  L'"aspergeur "  (xajalga?a) 
doit ,  e n principe ,  surtou t  s'i l  es t  chaman ,  s e contente r  d e flai -
re r  l e liquid e avan t  d e l e répandre ,  d e l e goûte r  après ,  pou r 
transmettr e enfi n l e rest e au x assistants ,  pa r  ran g d'âge . 

5.  Le s jument s sacrificielles ,  bajtahan,  son t  achetée s e n commun 
pou r  de s pri x trè s élevé s à  de s famille s qu i  e n on t  l e monopol e (Manzigee v 
56 ,  140) .  Brebi s e t  chèvre s son t  fournie s séparémen t  pa r  le s patriligna -
ges .  Pou r  l e gran d tajlgan  d u deuxièm e cla n Abaganat ,  i l  fallai t  quatr e 
juments ,  un e brebi s e t  un e chèvr e (Gir?enko ,  14 ) 

6.  Alcoo l  distill é à  parti r  d u lai t  fermenté ,  complét é hor s saiso n 
par  d e l'alcool-de-grain ,  adopt é ave c l'agriculture . 

7.  Le s accessoire s son t  fumigé s à  l'aid e d'u n morcea u incandescen t 
d'écorc e d'épice a ;  le s assistant s doivent ,  a u sorti r  d e l a yourte ,  en -
jambe r  u n fe u aromatis é d e serpole t  o u d e bruyère .  A  c e fe u chaqu e 
maîtr e d e maiso n purifi e l a "part "  xubi  (alcoo l  e t  récipients )  qu'i l 
apporter a su r  l a montagn e (cf .  Hamayo n ,  1977) . 

8.  S'i l  n' y a  pa s asse z d e chevau x pou r  tou t  l e monde ,  o n mont e à 
deu x su r  l e même ;  l a traditio n sembl e interdir e d e s' y rendr e à  pied . 

9.  San s entre r  dan s l a complex e réalit é clanique ,  o n peu t  indique r 
qu'e n moyenn e 5  à  8  patrilignage s viven t  dan s u n même campement ,  comp -
tan t  d e 2 5 à  4 0 maisons .  L e cla n (jahan,  "os" )  regroup e 3  o u 4  d e ce s 
campements .  Un e famill e nucléair e — augmenté e d'éventuel s isolé s — 
occup e un e maison .  A u tajlgan  chaqu e patrilignag e (urag)  a  s a branch e 
de boulea u signalétiqu e (tüürge)  e t  so n chaudron . 
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Avan t  d'êtr e abattus ,  le s animau x on t  droi t  eu x auss i  à  goûte r 
au lai t  ferment é o u à  l'alcool .  U n chama n s'approch e d e chacu n 
d'entr e eux ,  lorsqu'o n l'abat ,  pou r  invite r  so n âm e à  s'e n alle r 
dan s l a directio n fixée ,  ver s laquell e s a têt e déj à es t  tournée . 
Aprè s dépeçage ,  l a chai r  d e chaqu e anima l  es t  mis e à  cuir e dan s 
un chaudro n à  part .  Longu e es t  l a cuisson ,  laissan t  au x vieu x 
tou t  loisi r  d e boire ,  au x jeune s tou t  loisi r  d e danser ,  jouer , 
lutter ,  courir .  L a viand e qu i  s e détach e elle-mêm e de s o s (avan t 
cuisso n selo n Sanzeev ,  aprè s selo n d'autre s auteurs) ,  appelé e 
dalanga,  es t  destiné e à  êtr e rapporté e à  l a maison .  Cell e qu i 
rest e su r  le s o s  (?uladahan,  term e form é su r  l a racin e "racler" ) 
es t  soigneusemen t  enlevée ,  pui s transporté e dan s le s auge s jusqu'a u 
tüürge  commun,  ensembl e d e bouleau x signalétique s a u rôl e d'autel . 
Quelque s menu s morceau x e n son t  jeté s a u fe u commun,  dan s u n cré -
pitemen t  couver t  pa r  le s invocations ,  e t  l e rest e es t  obligatoire -
ment  consomm é su r  place . 

Les o s son t  incinéré s su r  l a o u le s pierre s clanique s (parfoi s 
de vraie s petite s constructions ,  ?eree )  san s mélange ,  pou r  chaqu e 
anima l  séparément ,  comme pou r  l a viande .  Quan t  au x dépouilles , 
conservan t  d'u n seu l  tenan t  l a tête ,  l'apparei l  respiratoire ,  le s 
poumons e t  l e coeu r  (10) ,  ave c d e surcroî t  d e petite s branche s d e 
boulea u dan s le s narine s e t  d e l'écorc e d'épicé a su r  l e front ,  ell e 
son t  enfilée s su r  de s perche s dan s l a directio n d e l a zon e surna -
turell e o ù résiden t  le s dédicataires . 

Arros é d'alcool ,  l e festi n ba t  so n plei n jusqu e for t  avan t  dan s 
l a nuit ,  agrément é d e jeu x e t  danse s rituels ,  a u ran g desquel s fi -
guren t  le s pantomime s d u chaman ,  incarnan t  diver s esprits .  O n re -
viendr a che z soi ,  chacu n à  so n heure ,  ave c l a viand e dalanga. 

Le pla n d e c e rit e compt e pou r  épisode s marquant s :  l a purificatio n 

l e dépar t  ver s l'espac e sacrificie l  e t  s a délimitation ,  l'aspersio n 

accompagnan t  l'invocatio n au x ancêtres ,  l e traitemen t  d e l'âme ,  d e l a 

chai r  e t  d e l'o s d e l'anima l  sacrifié ,  l e festi n à  interlude s dramati -

ques .  E n tan t  qu e ritue l  sacrificiel ,  l e tajlgan  s e présent e comme 

collectif ,  régulier ,  préventi f  o u propitiatoire ,  e t  structurellemen t 

li é à  l'institutio n clanique . 

b.  xereg. 

Ce nom ,  traduisibl e pa r  "affaire" ,  port e un e nuanc e d'utilité , 

voir e d e nécessité .  Affair e privée ,  c e typ e d e rit e peu t  toutefoi s 

connaîtr e un e larg e participation .  So n moti f  peu t  êtr e auss i  bie n l e 

10.  L'ensemble ,  appel é huuraj  o u hülde  selo n le s régions ,  n' a pa s 
de traductio n français e appropriée .  L e term e d e fressure ,  e n effet , 
inclu t  l e foi e e t  l a rate ,  mai s n e recouvr e pa s l a tête . 
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rappe l  d e l'âm e d'un e femm e déprimé e pa r  l a discord e conjugale ,  qu'un e 

demande d'enfan t  pou r  u n coupl e stérile ,  l a guériso n d'un e calamiteus e 

maladi e frappan t  l a famill e o u l e bétail ,  l a solutio n d'u n confli t  pro -

voqu é pa r  l a colonisation ,  l a récupératio n d'un e parti e égaré e d u trou -

peau ,  etc .  Cependan t  l a majorit é de s "affaires "  es t  accompli e pou r 

affermi r  o u recouvre r  l a sant é de s enfants .  Un e affaire-typ e s e déroul e 

grossièremen t  ains i  : 

Les accessoire s rituel s son t  fumigé s sou s l a yourt e devan t  l a 
famill e assis e pa r  l e chaman ,  don t  l e concour s es t  ic i  expressé -
ment  requis .  A u sorti r  d e l a yourte ,  l e chama n asperg e e t  invoque . 
Le ritue l  propremen t  di t  s e déroul e dehors ,  à  quelque s mètre s de -
van t  l a yourt e (11) .  L'autel ,  fai t  d'un e branch e d e boulea u (tüürge), 
marqu e l e coeu r  d e l'espac e sacrificie l  :  a u nor d u n chaudron ,  entr e 
le s deu x un e pièc e d e feutr e couvert e de s récipient s sacrificiels . 
Une nouvell e aspersio n précèd e l'abattag e d e l a o u de s victimes . 

C'es t  alor s qu e l e chama n chamanis e :  e n sueu r  e t  secou é d e 
tremblements ,  i l  mim e so n voyag e à  l a rencontr e d e l'espri t  dédi -
catair e ;  l e réci t  de s péripétie s d e s a vi e terrestr e e t  d e se s 
apparition s posthumes ,  te l  es t  l e prélud e à  l'invit e fait e à  l'es -
pri t  d'accepte r  c e qu'o n lu i  offr e ;  pe u après ,  l e chama n s'enquer -
rer a s i  l a victim e es t  agréé e o u non .  E n ca s d e refus ,  l e sacrific e 
devr a êtr e recommencé .  C'es t  égalemen t  l a divinatio n qu i  avai t 
permi s a u chama n d e décele r  l e responsabl e d u désordre ,  détermin é 
l e sacrific e propr e à  y  remédier ,  l'espèc e e t  l a couleu r  d e l a 
victime . 

Au retou r  dan s l a yourte ,  l e chama n fer a un e dernièr e aspersio n 
d'alcool . 

En somme,  tou t  e n préservan t  le s grande s ligne s d e so n déroulement , 

1'"affaire "  s'oppos e a u sacrific e claniqu e pa r  so n caractèr e priv é (mo -

tif ,  espace ,  assistance) ,  occasionnel ,  curati f  o u expiatoire ,  e t  pa r  so n 

lie n fondamenta l  ave c l'activit é chamanique . 

c.  dolig  (doljoo). 

Plu s qu'u n typ e ritue l  à  propremen t  parler ,  l e dolig,  "rançon" , 

apparaî t  comme u n ca s particulie r  d'"affaire" .  So n no m même évoqu e 

clairemen t  l e sen s d u rite .  Formellemen t  analogu e à  l"'affaire" ,  l a 

"rançon "  s'e n distingu e dè s l'abor d pa r  l a gravit é d e so n propo s (c'es t 

l a vi e d'u n agonisan t  qu i  es t  e n jeu) ,  pa r  l a tensio n d e so n atmosphère , 

II .  Prescriptio n rituell e qui ,  comme l e remarquen t  plusieur s au -
teur s (pa r  exempl e Man?igeev ,  175) ,  risqu e d'êtr e for t  préjudiciabl e 
au malade ,  s i  l'o n es t  e n hiver . 
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et  pa r  l a minuti e anxieus e mis e pa r  l e chama n a u choi x divinatoir e d e 

l a victime ,  don t  tout ,  sexe ,  âge ,  couleur ,  doi t  êtr e approprié .  C'es t 

l e rôl e assign é à  l a victim e qu i  fai t  l'originalit é d e l a "rançon" . 

Aprè s le s préparatif s habituels ,  o n fai t  entre r  l'anima l 
dan s l a yourt e auprè s d u malade ,  qu i  doi t  lu i  crache r  dessu s troi s 
foi s (12) .  Puis ,  o n l'emmèn e dehor s pou r  l'immole r  e t  l e prépare r 
comme à  l'accoutumée ,  à  l'exceptio n d e s a pseudo-fressure ,  huuraj 
(cf .  not e 10) .  Celle-c i  es t  apportée ,  agrémenté e d'u n pe u d e bouil -
lon ,  a u malad e qu i  e n inhal e l a vapeur ,  e t  es t  conservé e jusqu' à 
sa guériso n (Xangalov ,  I ,  51 2 e t  II ,  202-212) . 

Le substitu t  propos é e n ranço n pouvai t  êtr e jadi s u n humain ,  dan s 

un temp s encor e accessibl e à  l a mémoir e d e l'homme ,  e t  l a mythologi e 

en compt e plusieur s exemples .  L e traitemen t  réserv é a u substitu t  humai n 

vari e :  celui-c i  es t  tantô t  vraimen t  sacrifi é comme l'animal ,  mai s in -

cinér é ( à l'exceptio n d e so n huuraj) ,  tantô t  seulemen t  propos é (sou s l a 

form e d e so n âme )  pa r  l e chama n à  l'espri t  avid e — c e qu i  suffi t  à 

l'entraîne r  dan s l a maladi e e t  l a mort . 

Ce secon d traitemen t  symboliqu e es t  l e plu s fréquen t  dan s le s ré -

cits .  I l  es t  l e fai t  d'u n chama n noi r  e t  puissant ,  qu i  effectu e e n accor d 

ave c l e malad e o u l e che f  d e famill e l e choi x d e l a victim e offert e e n 

"rançon" .  C e choi x port e d'ordinair e su r  le s proche s d u malade ,  surtou t 

su r  ceu x qu i  son t  encor e dan s l'enfance .  L'âm e valan t  pou r  l a personne , 

étan t  so n doubl e e t  conditionnan t  s a sant é et ,  à  l a longue ,  s a vie ,  i l 

suffi t  a u chama n d e ravi r  un e âm e pou r  l'offri r  e n ranço n d e l'âm e d u 

malade ,  détenu e o u tourmenté e pa r  quelqu e esprit .  Auss i  lorsqu'u n cha -

man vien t  officie r  pou r  u n gran d malade ,  entretient-on ,  dan s le s your -

te s d u voisinage ,  d u fe u tout e l a nui t  pou r  s'empêche r  d e dormi r  e t 

préveni r  ains i  tout e fugu e d e l'âme .  E n effet ,  l'âm e profit e d u sommei l 

pou r  fair e d e petit s tour s hor s d u corps ,  e t  s e trouv e alor s vulnéra -

ble .  S i  ell e es t  interceptée ,  l a mor t  d u corp s s'ensuivr a fatalement . 

Le chama n doit ,  ic i  plu s qu e jamais ,  vérifie r  l'acceptatio n d u 

substitu t  pa r  l e dédicataire .  Celle-ci ,  d u reste ,  n e procur e a u malad e 

rachet é qu'u n sursi s provisoir e :  so n âm e réintégré e risqu e toujour s 

une nouvell e capture .  Cett e restrictio n particip e d'u n princip e fonda -

menta l  d u chamanism e bouriat e :  born é à  1'éloignemen t  de s désordres , 

l e pouvoi r  chamaniqu e n'assur e à  l a sociét é qu e l e maintie n d u statu 

quo  d e so n existenc e dan s l e monde ,  san s prétendr e lu i  fair e retrouve r 

un éventue l  paradis ,  initial ,  n i  lu i  laisse r  entrevoi r  quelqu e issu e qu e 

ce soit . 
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La "rançon "  rejoin t  1'"affaire "  d u côt é d u priv é e t  d u curatif , 

ains i  qu e dan s l'étroit e dépendanc e à  l'égar d d u chaman ,  mai s à  so n 

encontre ,  impliqu e éventuellemen t  u n manqu e apparen t  d e solidarit é 

entr e humains . 

Un bila n provisoir e montr e qu e seu l  l e tajlgan,  l a "cou r  fait e au x 

esprits "  meu t  tout e l a collectivité .  I l  s e situ e e n tan t  qu'act e ritue l 

du côt é d e l a norme ,  d u maintie n d e l'ordr e implicite ,  alor s qu e le s 

deu x autre s rite s assuren t  l a restauratio n d e ce t  ordre ,  pa r  éloignemen t 

des désordre s réels ,  a u pri x parfoi s d e transgressio n d e règle s socia -

le s o u symboliques . 

II.  SACRIFIANTS  (BENEFICIAIRES) 

Sont  qualifié s ic i  d e sacrifiant s ceu x qu i  fournissen t  l a victime , 

organisen t  l e sacrific e e t  e n règlen t  l'exécution ,  soit ,  dan s l e ca s d u 

sacrific e clanique ,  tou s le s membre s mâle s adulte s d u cla n e t  e n parti -

culie r  le s aînés ,  et ,  dan s l e ca s d e 1'"affaire "  comme dan s celu i  d e l a 

"rançon" ,  l e che f  d e l a famill e touché e pa r  l e désordre ,  qu e celui-c i 

soi t  matériel ,  biologiqu e o u psychologique .  I l  n' y a  don c pa s d e sacri -

fian t  professionnel ,  offician t  a u servic e d'autrui .  Sacrifi e qu i  re -

cherch e u n bénéfice ,  pou r  lui-mêm e o u c e qu i  dépen d d e lu i  :  famille , 

troupeau ,  territoire ,  l e rôl e d u maîtr e de s cérémonie s échouan t  e n gé -

néra l  à  u n aîné .  Tou t  cec i  amèn e à  constate r  un e identificatio n rela -

tiv e entr e sacrifian t  e t  bénéficiair e (direc t  o u indirect) . 

I l  arriv e qu e de s lignage s o u même de s campement s entier s soien t 

acculé s à  l'endettemen t  et ,  d e là ,  à  l'asservissement ,  pou r  avoi r 

épuis é leur s ressource s e n sacrifices ,  à  l a suit e d e catastrophe s réi -

térées ,  o u pa r  excè s d e précautions ,  o u encor e pa r  soumissio n a u zèl e 

12.  Crache r  équivau t  simplemen t  ic i  à  tente r  d e transfére r  so n 
mal  à  l'animal . 
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de quelqu e chama n pe u désintéressé . 

Les face s sociale s e t  religieuse s d u sacrific e claniqu e s e mêlen t 

étroitemen t  :  gran d rassemblemen t  saisonnie r  de s membre s épar s d'u n 

clan ,  i l  sauvegard e s a cohésion ,  s a solidarité ,  réaffirm e se s préroga -

tive s territoriales .  E n c e sens ,  i l  apparaî t  comme un e communion ,  a u 

larg e déploiemen t  synchroniqu e e t  diachronique ,  à  l'allur e d e grand e 

fête .  I l  entretien t  auss i  l a sécurit é spirituell e d u groupe ,  placé e 

sou s l a gard e de s ancêtres-maître s de s lieu x qui ,  moyennan t  l a rétribu -

tio n qu e constitu e pou r  eu x l e sacrifice ,  garantissen t  aussi ,  symboli -

quement ,  s a sécurit é physiqu e e t  matériell e :  fécondit é de s hommes ,  de s 

troupeaux ,  clémenc e météorologique ,  protectio n d e princip e contr e tout e 

catastroph e d e typ e conn u o u inconnu .  C e qu'o n atten d concrètemen t  d'eux , 

cett e prièr e l e dir a mieu x : 

Au lou p qu i  traîn e s a queu e 
Emoussez le s dents , 
Au voleu r  qu i  traîn e s a longu e perche-lass o 
Raccourcisse z l a perche-lass o ! 
Repousse z c e qu i  a  d u noir ,  c e qu i  a  d u gris , 
Amenez c e qu i  es t  bon ,  c e qu i  es t  bea u ! 
Devan t  nou s soye z l a vigile , 
Derrièr e nous ,  soye z l'ombr e ! 
Ne nou s laisse z pa s mordr e pa r  le s chiens , 
Empêchez l a nuisanc e de s méchants , 

Rendez-nou s riche s e n chevaux , 
Souhaitez-nou s prolifique s e n petits-fils , 
Nous vou s offron s d e l'alcool-de-lai t 
Abondan t  comme l a grêl e célest e ! 

Du hau t  d u cie l  donnez-nou s chanc e e t  fortune , 
Du larg e d e l a terr e donnez-nou s chanc e e t  richess e ! 
Parent s d'origin e don t  nou s sortîmes , 
Parent s d'origin e don t  nou s naquîmes , 

Dîte s c e qu e nou s n'avon s poin t  dit , 
Pense z c e qu e nou s n'avon s poin t  pensé , 
Comprene z c e qu e nou s n'avon s poin t  compri s !  (Baldaev ,  1975,174 -
175) . 

Invocations ,  aspersions ,  divinatio n incomben t  au x plu s âgé s o u au x 

plu s doués .  S i  u n chama n entr e e n scène ,  c'es t  seulemen t  e n tan t  qu e 

membre d u cla n particulièremen t  romp u à  c e genr e d e tâche .  Immole r  le s 

victime s n e revien t  n i  au x vieu x n i  au x chaman s (13) ,  mai s à  qu i  excell e 

13.  L a seul e occasio n o ù l e chama n doiv e lui-mêm e immole r  l'anima l 
es t  so n ablutio n sanglant e d e "pris e d'habit" . 
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dan s l e maniemen t  d u couteau ,  possèd e l e savoir-fair e e t  l a forc e re -

quis e d'u n sacrificateur .  So n rôle ,  limit é à  l'abattage ,  es t  concret , 

tandi s qu e celu i  dévol u au x invocateur s a  auss i  un e par t  symboliqu e : 

chargé s d e rendr e l e sacrific e efficace ,  il s  doiven t  respecte r  le s rè -

gle s liturgiques ,  présente r  l a victim e d e manièr e à  contraindr e le s 

dédicataire s à  l'accepte r  e t  à  agi r  e n conséquence .  Il s  y  on t  tou t  in -

térê t  :  eux-mêmes ,  leur s familles ,  troupeaux ,  pâturage s e n son t  le s 

bénéficiaire s présumés . 

Dans l"'affaire" ,  l'assistance ,  quoiqu e moin s nombreuse ,  n e s e li -

mit e pa s à  l a famill e d u sacrifiant .  A  l'idé e qu e l a présenc e humain e 

exerc e un e pressio n positiv e su r  l e chama n e t  su r  l'esprit  fauteu r  d e 

troubl e s'ajouten t  un e insatiabl e curiosit é (14 )  e t  l'attent e d u festin . 

Si  l e chama n es t  ic i  indispensable ,  c'es t  autan t  pou r  choisi r  l'anima l 

et  l'envoye r  à  bo n por t  qu e pou r  obtenir ,  s i  j'os e dire ,  l'accus é d e 

réception .  E n effet ,  de s esprit s autre s qu e celu i  qu i  es t  invoqu é 

— surtou t  ceu x d e chaman s défunt s d e clan s ennemis ,  toujour s au x 

aguet s — ,  pourraien t  intercepte r  l'offrande .  Mai s l e plu s gran d risqu e 

es t  d e commettr e un e erreu r  liturgiqu e :  le s esprit s n'e n tolèren t  au -

cun e ;  l e chama n tient-i l  à  l'enver s l'écorc e d'épicé a (cf .  not e 7 ) , 

place-t-i l  à  droit e l a poulich e blanch e e t  à  gauch e l e bélie r  blan c a u 

lie u d e l'inverse ,  s e trompe-t-i l  d e couleur ,  qu e l a victim e es t  refusé e 

et  qu e tou t  es t  à  recommencer .  "Ains i  chant e u n chaman ,  agitan t  u n mor -

cea u d'épicé a plong é dan s l e san g d e l'anima l  : 

Substitu t  pou r  un e vie , 
Cadeau pou r  u n corps , 
Félicit é approche-toi , 
Calamit é éloigne-to i  ! 

Si  l'invocatio n n'es t  pa s comme i l  faut , 
Que l a faut e e n retomb e su r  l e chama n ! 
Si  l a victim e n'es t  pa s bie n préparée , 
Que l a faut e e n retomb e su r  qu i  l' a préparé e ! 
Si  tou t  es t  comme i l  fau t 
Et  qu e le s esprit s n e son t  pa s miséricordieux , 
Que l a faut e leu r  retomb e dessu s !.. . 
Plu s légèr e qu e l a plume ,  plu s rapid e qu e l a flèche , 
Calamit é écroule-to i  !  (15). " 

14.  Suscité e pa r  l a fonctio n dramatiqu e rempli e pa r  tout e activit é 
chamanique . 

15.  "Puis ,  poursui t  Ordynskij ,  41-42 ,  l e chama n entr e e n transe ,  in -
corpor e l'espri t  caus e d u mal ,  crie ,  gémit ,  hurle ,  gesticule .  O n l e re -
tien t  ;  i l  s'endor t  enviro n un e demi-heure ,  pendan t  laquell e i l  rencontr e 
le s esprits .  A u réveil ,  i l  tremble ,  l'oei l  lointain ,  fiévreu x ;  o n lu i 
donn e un e tass e d'alcool ,  e t  i l  chant e un e nouvell e supplique. " 
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C'es t  l e chama n lui-mêm e qui ,  pa r  divination ,  décèl e se s erreur s 

— comme l e chama n Laxta n qu i  mouru t  d'avoi r  présent é e n sacrific e u n 

cheva l  noi r  a u lie u d'u n blan c (San?eev ,  607) .  Parc e qu'u n suppor t  d e 

dépouill e étai t  plant é à  l'envers ,  l e cla n Jangu t  fu t  rédui t  à  so n 

dixième ,  le s rescapé s devan t  émigre r  (Man?igeev ,  23-24) .  D'un e faut e 

liturgique ,  l e malad e n e ser a pa s plu s ma l  e n point ,  l a sécheress e n e 

ser a pa s plu s épouvantable ,  mai s u n anima l  aur a ét é tu é pou r  rien .  E n 

effet ,  l e résulta t  n e découl e pa s d e l'applicatio n automatiqu e d e rè -

gle s préexistantes .  Un e par t  de s décision s es t  élaboré e a u fu r  e t  à 

mesur e pa r  l a divinatio n d u chaman ,  qu i  s'évertu e à  choisi r  un e victim e 

exempt e d e défaut s susceptible s d e déplair e a u dédicataire .  S i  le s hu -

main s maîtrisen t  l a manipulatio n d u concre t  e t  détiennen t  l'initiativ e 

de l a conduit e d u sacrifice ,  il s  n e déciden t  pa s d e so n exécutio n e t 

tremblen t  san s cess e devan t  le s facétie s qu'il s  prêten t  à  l a surnatur e 

(16) .  Qu'un e par t  d e l'issu e d'u n act e soi t  laissé e au x caprice s d u 

symbolique ,  e t  l'angoiss e es t  là . 

16.  Pa r  convention ,  es t  appel é "surnature "  l'ensembl e de s être s 
symbolique s peuplan t  l'univer s de s Bouriate s ;  cel a n e préjug e nulle -
ment  qu e ce s être s fassen t  l'obje t  d'un e croyanc e d e natur e différent e 
de cell e qu i  port e su r  le s être s réels .  L e term e d e surnatur e recouvr e 
plusieur s catégorie s d'êtres ,  qu'aucu n term e bouriat e n e désign e glo -
balemen t  : 

— tengeri,  cie l  atmosphériqu e e t  espri t  qu i  y  résid e e t  qu i  maîtri -
se l e phénomèn e correspondan t  (grêle ,  orage ,  etc. )  ;  le s 5 5 tengeri 
blanc s d e l'Ouest ,  détenan t  l e pouvoi r  légitim e e n tan t  qu'aînés ,  son t 
de c e fai t  plutô t  bénéfique s ;  le s 4 4 tengeri  d e l'Est ,  noir s e t  cadets , 
contraint s à  l a subversion ,  son t  à  l'origin e d e tou s le s fléaux . 

— Ancêtre s e t  héros ,  maître s d e terre s e t  de s eaux ,  e t  simultané -
ment  maître s de s diverse s activité s humaine s (chasse ,  forge ,  élevag e de s 
chevaux ,  etc. )  e t  d e l a sant é physiqu e e t  mental e de s hommes e t  de s ani -
maux domestiques .  I l  e n es t  d'échell e national e e t  d'échell e régionale . 
Alor s qu e le s ancêtre s s e fonden t  dan s u n ensembl e anonyme ,  le s héros , 
mythique s o u historique s (souven t  d e grands ,  chamans )  son t  individualisés . 
Aux premier s son t  dédié s le s  tajlgan  d'ouvertur e e t  d e clôtur e d e l'es -
tivage ,  au x second s le s  tajlgan  occasionnels . 

— zajaan,  litt .  "destin" ,  esprit s de s trépassés ,  mort s d e mor t  no n 
naturelle ,  cf .  plu s e n détai l  l e chap .  IV ,  Dédicataires .  Perdan t  ave c l e 
temp s d e leu r  nuisance ,  un e par t  d'entr e eu x a  tendanc e à  s e confondr e 
ave c le s héro s (cf .  ci-dessus) . 

— Foul e de s esprit s issu s de s âme s d e mort s ordinaire s e t  même d e 
mort s irrégulier s n'ayan t  pa s attein t  l e degr é d e zajaan  ;  leu r  influen -
ce es t  mineur e ;  il s  n e reçoiven t  pa s d e culte . 

La méfianc e enver s le s être s d e l a surnatur e provien t  essentielle -
ment  d e c e qu e ceux-ci ,  ancien s hommes ,  garden t  dan s l'au-del à leur s 
défaut s e t  leur s qualité s d'hommes . 
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La "rançon "  réuni t  un e assistanc e plu s restreint e ;  l a clandes -

tinit é es t  d e règl e lorsqu e l e substitu t  es t  humai n :  dan s c e ca s deu x 

personne s seulemen t  son t  indispensables ,  l e bénéficiair e e t  l e chaman , 

l a victim e n'entran t  e n scèn e qu e symboliquemen t  à  l a suit e d u rap t  d e 

so n âm e pa r  l e chaman .  L a "rançon "  offr e l e seu l  exempl e d'identifica -

tio n entr e l a victim e — qu'ell e soi t  anima l  rée l  o u humai n symboli -

que — e t  l e bénéficiaire ,  l'u n étan t  l e substitu t  avou é d e l'autre . 

Une tell e substitutio n n'es t  possibl e qu'a u sei n d e l a parent é d u bé -

néficair e s i  l a victim e es t  un e âm e humaine ,  a u sei n d e so n chepte l  s i 

l a victim e es t  u n anima l  — comme s i  l e substitu t  devai t  provenir ,  e n 

tou t  éta t  d e cause ,  d u patrimoin e d u group e e n hommes o u e n bêtes , 

comme s i  auss i  un e âm e d e bêt e valai t  bie n un e âm e d'homm e a u goû t  du 

dédicatair e (17) .  Rie n d e semblabl e n'étai t  perceptibl e dan s le s deu x 

premier s rites ,  o ù l e traitemen t  de s victime s excluai t  même l'éventua -

lit é d'un e identificatio n ave c le s bénéficiaire s (18) . 

III.  SACRIFIES 

a.  Victimes  animales. 

Le gibie r  es t  pa r  princip e excl u d u sacrifice .  Prélev é dan s l a 

surnature ,  i l  n e saurai t  y  êtr e retourné ,  dédié .  C'es t  don c dan s so n 

chepte l  o u pa r  acha t  qu e l e sacrifian t  s'approvisionn e e n victimes .  E n 

Cisbaïkalie ,  l'élevage ,  d e typ e extensif ,  port e d e faço n conjoint e e t 

complémentair e su r  quatr e espèce s (chevaux ,  bovins ,  ovins ,  chèvres) , 

17.  L'efficacit é d u sacrific e repos e su r  de s mécanisme s symboli -
ques ,  don t  celu i  d e l a substitutio n (cf .  Lévi-Strauss ,  Le  totémisme 
aujourd'hui,  Paris ,  PUF ,  1962 ,  p .  8  ) .  Celle-c i  toutefoi s n e peu t 
s'exerce r  qu' à l'intérieu r  d e certaine s limites ,  concordan t  ave c le s 
principe s taxinomique s (cf .  p .  suiv.) . 

18.  E n revanche ,  un e identificatio n implicit e s e fai t  jou r  dan s 
deu x croyance s apparemmen t  contradictoire s rapportée s pa r  Xangalo v 
(I ,  39 6 e t  II ,  210 )  :  "l e cheva l  qu i  meur t  dispens e so n maîtr e d e mou -
rir" ,  e t  "d e l a mor t  d u cheval ,  s'ensuivr a tô t  o u tar d l a mor t  d u 
maître" ,  correspondan t  chacun e à  u n context e différent . 
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auxquelle s s'ajoutent ,  e n Transbaïkali e e t  e n Mongolie ,  le s chameaux . 

La taxinomi e populair e attribu e au x chevau x e t  au x mouton s de s museau x 

chauds ,  au x autre s de s museau x froids .  E n principe ,  seul s le s museau x 

chaud s son t  sacrifiables ,  mai s o n constat e qu e plusieur s rite s imposen t 

d'immole r  de s chèvres .  Certes ,  o n n e surprendr a jamai s u n Bouriat e à 

sacrifie r  u n bovin ,  e t  o n l e stupéfierai t  e n lu i  suggéran t  d'immole r  u n 

chie n :  tou t  n'es t  pa s bo n à  servi r  d e substitu t  à  tou t  (cf .  not e 17) . 

Les victime s n e doiven t  êtr e n i  castrées ,  n i  marquées .  Leu r  couleu r 

es t  impérativemen t  prescrit e (l a couleu r  pi e es t  exclue )  :  blanch e o u 

du moin s clair e pou r  le s dédicataire s relevan t  d e l a moiti é blanch e d u 

cie l  (cf .  not e 16) ,  selo n l e princip e d'assortimen t  d e l a couleu r  de s 

attribut s d u maîtr e à  cell e d e celui-ci .  Le s règles ,  asse z lâche s pou r 

l e tajlgan  à  l'exceptio n d u sex e (femelle s exigées) ,  son t  plu s précise s 

pou r  le s "affaires "  e t  surtou t  pou r  le s "rançons" ,  comme e n témoignen t 

le s nombreu x exemple s d'éche c pou r  caus e d'erreu r  su r  l a couleu r  o u l a 

dispositio n de s animaux .  O n trouv e spécifié s un e jumen t  jaun e rouss e 

pou r  le s funéraille s d'u n père ,  u n poulain ,  u n bélie r  e t  u n bou c pou r 

l e maîtr e de s eaux ,  u n chevrea u blan c à  chatoiemen t  jaun e pou r  te l  rit e 

de petit e enfanc e masculine.. .  L'éta t  actue l  de s recherche s n e perme t 

pas d'établi r  le s base s d u choix ,  n i  l'éventuell e correspondanc e entr e 

l e typ e d e victim e d'un e part ,  l e typ e d e rite ,  d e bénéficiaire ,  d e dé -

dicatair e o u d e désordr e à  réparer .  O n peu t  tou t  just e pressenti r  quel -

que s orientations .  Obscure s resten t  le s raison s d'immole r  de s bouc s e t 

des chèvre s qu'e n princip e leu r  musea u froi d ren d inapte s a u sacrifice . 

Les rituel s qu i  le s veulen t  pou r  victime s metten t  e n généra l  e n scèn e 

des être s e n éta t  d'infériorit é sociale ,  provisoir e o u permanen t  : 

— d'un e part ,  le s jeune s enfant s de s deu x sexes ,  ains i  qu e l e 

chaman,  assimil é à  u n nouveau-n é lor s d e s a "pris e d'habit "  ; 

— d'autr e part ,  le s femme s ;  le s petite s fille s lor s d e l'ablu -

tio n d e naissanc e (budlja)  ,  rit e qu i  impos e l e sacrific e d'u n bélie r 

pou r  le s garçons .  C'es t  au x femme s qu'es t  donn é l e chevrea u sacrifi é 

lor s d e l a "pris e d'habit "  d u chaman .  Un e aïeul e mythique ,  mèr e d e troi s 

ancêtre s fondateur s issu s d u la c Baïkal ,  serai t  apparu e sou s form e d e 

chèvr e d e faço n que ,  pa r  l a suite ,  o n lu i  e n offrî t  (Xangalov ,  III ,  104) . 

Dans l a hiérarchi e culinaire ,  l e pla t  d e chèvr e es t  ten u pou r  in 1-

férieu r  (19) .  Victim e inférieur e pou r  bénéficiaire s inférieur s o u e n 

éta t  d'infériorité ,  te l  serai t  l e statu t  de s caprins . 
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Pour  fini r  l e recensemen t  de s victime s animales ,  i l  fau t  cite r  quel -

que s mention s isolée s d e poisso n offer t  à  l a Lott e Pie ,  maîtress e d u 

Baïka l  e t  ancêtr e de s Exirit ,  d e gelinotte s e t  d e coq s d e bruyèr e à 

l'Aigl e maîtr e d e l'îl e d'Ol'xon ,  premie r  chama n (Xangalov ,  passim). 

b.  Victimes  humaines. 

Ne son t  clairemen t  définie s comme humaine s qu e le s victime s immo -

lée s à  l'emblèm e militair e d'u n groupe ,  l e hülde  (mongo l  süld  ;  cf . 

Burdukov ,  ?ukovskaja) .  Queu e d e ya k o u d e cheval ,  ce t  emblèm e garanti t 

l a prospérit é d u group e tan t  qu'i l  es t  intact .  O n l'abreuv e d u san g 

d'ennemi s prisonnier s pou r  donne r  l e goû t  d'e n boir e à  nouveau ,  au -

tremen t  di t  l'ardeu r  à  l a guerre ,  e t  finalemen t  l a victoir e au x guer -

rier s qu i  s'e n réclament .  C'es t  l e seu l  ca s o ù l e san g coul e (20) . 

Quant  a u choi x d e l a "rançon "  humaine ,  l'appartenanc e a u même patri -

moin e est ,  comme i l  a  ét é di t  ci-dessus ,  l a principal e prescription . 

c.  Tvaitement  des  victimes  animales. 

C'es t  l'exame n d u traitemen t  réserv é au x victime s qu i  peut ,  à  cett e 

étape ,  nourri r  quelqu e réflexio n su r  leu r  positio n symbolique . 

L'abattage ,  qu'i l  soi t  ritue l  o u profane ,  sui t  toujour s l e même 

processu s :  l'anima l  es t  d'abor d fumig é e t  régal é d e laitag e ferment é ; 

puis ,  le s patte s liée s deu x pa r  deux ,  i l  es t  renvers é su r  l e do s e t 

couch é su r  u n feutr e blanc .  D'u n cou p d e coutea u éclair ,  o n lu i  fen d 

l a poitrine ,  e t  d'un e mai n lest e o n lu i  arrach e l'aorte .  Quelque s se -

condes ,  e t  l a mor t  es t  là ,  san s un e goutt e d e san g su r  l e feutr e blanc . 

Le san g es t  recueill i  pa r  pressio n su r  l'aorte ,  dan s u n récipien t  spé -

cia l  :  le s femme s e n feron t  d u boudin . 

19.  L a chèvre ,  cuit e dan s s a pea u à  l'aid e d e pierre s portée s a u 
rouge ,  es t  l e seu l  pla t  d e viand e frai s à  êtr e consomm é totalemen t  e n 
plei n air .  C'es t  l e pla t  d e pique-niqu e pa r  excellence ,  e t  u n de s meille u 
cadeau x alimentaire s offert s à  qu i  par t  e n voyage ,  san s qu'i l  y  ait ,  dan s 
ce s cas ,  l a moindr e nuanc e dépréciative . 

20 .  L a perspectiv e d'avoi r  so n san g qu i  coul e fai t  frémi r  le s guer -
rier s d e l'Empir e fait s prisonnier s (cf .  Jamuqa ,  dan s  L'Histoire  Secrè-
te  des  Mongols)  ;  c'es t  semble-t-i l  u n présag e funest e pou r  leu r  descen -
danc e tou t  autan t  qu'un e pert e d e leu r  pouvoi r  symboliqu e au-del à d e l a 
mort .  D e même l e chama n condamn é pa r  l e jugemen t  populair e doi t  êtr e 
batt u jusqu'a u san g pou r  perdr e tou t  so n pouvoi r  e t  s a nuisance . 
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Si  l e san g anima l  (21 )  n e sembl e pa s intéresse r  le s esprits ,  celu i 

de l'homm e leu r  plaî t  s i  l'o n e n jug e pa r  le s invocation s d'esprit s 

avide s e t  repu s d e chai r  e t  d e san g humain s (Xangalov ,  II ,  203) .  L a 

viand e sacrificiell e n e sembl e pa s no n plu s être ,  en  premier  lieu,  u n 

alimen t  d'espri t  ;  toutefoi s certain s rite s interdisen t  tou t  sacrific e 

ou tout e distillatio n sou s prétext e qu e l e dédicatair e n e mang e pa s d e 

viand e o u n e boi t  pa s d'alcool .  C'es t  à  l'intentio n d e l'esprit-maîtr e 

du fe u qu e quelque s menu s morceau x son t  jeté s dan s le s flammes ,  pou r 

l e nourrir .  L a quasi-totalit é d e l a viand e es t  ouvertemen t  e t  explici -

temen t  consommé e pa r  le s humain s selo n de s manière s qu i  tiennen t  d e l a 

communion . 

Les os ,  quan t  à  eux ,  n e doiven t  jamai s êtr e fracturé s n i  égrati -

gné s lor s d u dépeçag e e t  d u raclag e d e l a viand e :  l e moindr e dommage 

empêcherai t  l a victim e d'êtr e agréée .  E n effet ,  l a croyanc e fai t  d e 

l'intégrit é de s o s l a conditio n d e l a réincarnatio n su r  terr e e t  d e 

l a survi e symboliqu e dan s l e troupea u surnaturel .  L e squelett e est ,  e n 

quelqu e sorte ,  l'armatur e essentiell e d e l'individu ,  associ é à  un e âm e 

qui  es t  so n double ,  o s pa r  o s e t  globalement .  S i  le s o s son t  incinérés , 

ce n'es t  pa s e n tan t  qu e reste s qu i  doiven t  disparaître ,  mai s pou r  qu e 

soi t  symboliquemen t  transfér é a u troupea u surnature l  l e squelett e :  à 

parti r  de s cendres ,  l'anima l  pourr a y  êtr e reconstitu é (22) .  L'inciné -

ration ,  qu i  abouti t  apparemmen t  à  un e destructio n totale ,  es t  e n fai t 

l e typ e bouriat e d e dénaturatio n qu i  exclu t  l a réincarnatio n su r  terre . 

Car  seul e un e dénaturatio n définitiv e ren d l e transfer t  irréversible . 

"Prenan t  appu i  su r  te s quatr e sabot s noirs ,  entr e [-z-y] 
Grinçan t  d e te s quarant e dent s blanches ,  entr e [-z-y] " 
di t  l e chama n — selo n Sanzee v (p .  579 )  — à  1'"âme-sosie "  d u 
squelett e à  reconstituer . 

On retrouv e dan s le s funéraille s l e même princip e d e dénaturatio n 

21 .  Le s ancien s Mongol s buvaien t  l e san g frai s d e leur s chevaux , 
révèlen t  le s voyageur s d u Moye n Ag e (Rockhill ,  xv-xvi) .  O n s e ser t 
che z le s Bouriate s (San?eev ,  légend e p .  934  )  d u san g provenan t  d u 
coeu r  d e l'anima l  sacrificie l  pou r  peindr e le s figuration s d'esprits . 

22 .  D e même,  le s héro s d e l'épopé e son t  reconstitué s à  parti r  d e 
leur s cendres ,  pui s ranimés . 
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destiné e à  rendr e l e trépa s irréversibl e :  l'âm e s'échapp e pendan t  l a 

crématio n (23 )  d u cadavre ,  e t  n e trouv e plu s ensuit e d'envelopp e o ù 

s'incorporer .  E n revanche ,  o n s e gard e d e touche r  a u cadavr e d e l'en -

fan t  e n ba s âg e :  u n enfan t  doi t  renaîtr e dan s l a famille .  Le s seul s 

mort s don t  l'âm e rôd e malencontreusemen t  son t  ceu x qu e l'irrégularit é 

de leu r  vi e e t  d e leu r  mor t  a  empêché s d'êtr e incinéré s comme tou t  l e 

monde. 

Le sor t  réserv é à  l a dépouill e sacrificiell e procèd e d e l a même 

intentio n d'augmente r  l e troupea u surnature l  d'un e unité ,  prélevé e su r 

l e troupea u terrestre .  Tou s le s détail s rituel s l e confirmen t  : 

— l e soi n d e laisse r  d'u n seu l  tenan t  l e huuraj  (cf .  not e 
10)  qu i  es t  l e suppor t  organiqu e d u souffl e vital ,  amin,  leque l 
es t  l a seul e instanc e indispensabl e à  l a vie ,  e t  don c l e gag e d e 
l a re-vi e symboliqu e d e l'anima l  (qu'i l  soi t  laiss é dan s l a dé -
pouill e o u incinér é ave c le s os ,  comme cel a s e fai t  che z le s 
Bouriate s Alar ') . 

— l e soi n d e préserve r  entièr e l a peau ,  préservan t  ains i 
l'apparenc e d e l'anima l  vivan t  ; 

— l'orientatio n d e l a dépouill e su r  un e perch e dressé e 
ohliquemen t  ver s so n futu r  lie u d e résidence .  (Ell e y  es t  laissé e 
jusqu' à c e qu e le s rapace s aien t  achev é d e l a dévorer) . 

— le s texte s d'invocatio n :  "l e gro s e t  gra s cheval ,  à  vou s 
nou s l'offrons "  (Baldaev ,  1975 ,  171) . 

L'intentio n de s humain s es t  d'offri r  à  l a surnatur e no n pa s l a 

chair ,  d'usag e éphémère ,  d'u n animal ,  mai s ce t  anima l  lui-même ,  à  l'in -

tégrit é soigneusemen t  préservé e — c e don t  témoignai t  déj à l e souc i  d e 

ne pa s mélange r  le s o s e t  le s chair s de s diverse s victime s (24) .  N'est -

ce pas ,  somme toute ,  d'un e insign e habilet é qu e d'offri r  u n anima l  en -

tie r  symboliquemen t  vivant ,  san s s e prive r  d e s a viand e bie n réelle . 

Si  l a victim e n e doi t  pa s êtr e marquée ,  c'es t  qu e tou t  sign e 

23 .  Trè s répandue ,  l'incinératio n n'étai t  pourtan t  pa s général e ; 
dan s certaine s régions ,  particulièremen t  e n Alar' ,  l e cadavr e étai t 
mi s e n cercuei l  e t  enterré ,  fac e contr e l e sol ,  d e faço n à  empêche r 
l'ain e d e retourne r  su r  terre .  L a coutum e lamaïqu e engag e à  laisse r  l e 
cadavr e à  même l e so l  :  plu s vit e i l  es t  dévor é pa r  chien s e t  rapaces , 
et  mieu x c e ser a pou r  lui-mêm e e t  pou r  s a parent é vivante . 

24 .  A  c e propos ,  un e remarqu e su r  l'o s e t  l a chair ,  célèbr e coupl e 
des parenté s asiatiques .  Comme toujours ,  l a valeu r  positiv e revien t  à 
l'os ,  ave c l a modalit é durable ,  mai s virtuell e ,  e n fac e d e celle , 
éphémèr e mai s réelle ,  d e l a chair .  (Pou r  l a comparaiso n ave c d'autre s 
domaines ,  o ù intervien t  c e couple ,  cf .  Hamayon ,  1975 ,  p .  117) . 
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d'appartenanc e entraverai t  l e changemen t  d e propriétaire .  Qu e le s vic -

time s de s principau x  tajlgan  d'ét é soien t  plutô t  femelle s n'es t  pa s u n 

hasar d n i  un e commodit é :  o n es t  auss i  frian d au-del à qu'ici-ba s d e 

laitage s fermente s e t  distillés .  Ains i  le s hommes procurent-il s  à  l a 

surnatur e abondanc e e t  prospérité . 

Indubitable ,  c e doubl e facteu r  d e productivit é n'es t  toutefoi s 

qu'u n parm i  d'autre s à  interveni r  dan s l a sélectio n de s victimes .  Si -

non ,  comment  explique r  qu'aucu n bovi n n e soi t  jamai s immol é ?  Plu s qu ' 

so n musea u froid ,  c'es t  a u rôl e d'ancêtr e fondateu r  d e l'ethnie ,  jou é 

par  l e Taurea u Bleu ,  fil s  de s cieu x d e l'Ouest ,  qu e l'espèc e bovin e 

doi t  d'êtr e préservée .  Comme o n l e verr a plu s loin ,  l e desti n d u tau -

rea u es t  l a consécration ,  qu i  lu i  vau t  auss i  d'êtr e tué ,  mai s pa s sa -

crifié .  L a vache ,  quan t  à  elle ,  es t  e n dehor s d e tou t  circui t  rituel . 

On racont e l'histoir e de s deu x jeune s fille s d e Xor i  qu i  moururen t  d e 

ce qu e leu r  marâtre ,  félonn e e t  féru e d e lamaisme ,  fi t  sacrifie r  un e 

vach e noir e a u lie u d u cheva l  blan c prescri t  pa r  l e chaman .  E n outre , 

i l  es t  de s bête s qui ,  no n contente s d e produir e e t  d e s e reproduire , 

son t  faste s :  pou r  rie n a u mond e o n n e saurai t  s'e n défaire ,  leu r 

"grâce "  (xi?ig)  risquan t  alor s d e passe r  à  l'acheteu r  o u a u dédicatai -

re . 

I l  n' y a ,  dan s c e transfer t  d'un e unit é d'u n troupea u à  u n autre , 

rie n qu i  ressembl e à  un e identificatio n d e l a victim e ave c l'u n quel -

conqu e de s autre s partenaire s d u sacrific e :  tou t  a u plu s s e soucie -

t-o n d'assorti r  l a couleu r  d u troupea u à  cell e d u cie l  d e résidence . 

I l  n' y a  pa s lie u d e reveni r  ic i  su r  l'identificatio n d u sacrifi é 

ave c l e bénéficiair e dan s l e ca s d e l a "rançon" ,  puisqu'ell e a  déj à 

ét é relevé e à  propo s d u bénéficiaire .  O n peu t  toutefoi s pénétre r  main -

tenan t  plu s avan t  dan s le s motif s d u choi x d u substitut .  S i  parm i  tou s 

le s substitut s possible s qu e compt e l e patrimoin e d u groupe ,  o n pré -

fèr e offri r  e n "rançon "  le s enfant s (25) ,  c'es t  qu e ceux-ci ,  mouran t 

avan t  l'âg e d'êtr e introduit s dan s l a société ,  conserven t  u n droi t  d e 

vi e su r  terr e — c e qu i  n'es t  pa s donn é au x adulte s qui ,  eux ,  on t  véc u 

25 .  E t  le s jeune s animau x ?  I l  es t  souven t  précis é "poulai n d e 
moin s d'u n an" ,  pa r  exemple ,  mai s i l  n'es t  pa s explicit e qu e l e jeun e 
anima l  mor t  revivr a su r  terre . 
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IV.  DEDICATAIRES 

Même s i  le s cieu x d e l'Oues t  e t  d e l'Es t  (cf .  not e 16 )  son t  nom -

més le s premier s dan s l a plupar t  de s invocations ,  c e n'es t  pa s à  eu x 

que son t  envoyé s le s animau x de s  tajlgan,  mai s à  leur s descendant s 

plu s o u moin s immédiats ,  qu i  s e confonden t  souven t  ave c le s ancêtre s 

mythique s de s humains .  Accompl i  obligatoiremen t  su r  l a pierr e d e ré -

sidenc e de s fondateur s claniques ,  l e tajlgan  es t  l'élémen t  l e plu s 

spectaculair e de s relation s contractuelle s qu'entretien t  un e communau -

t é d e vivant s ave c l a communaut é d e se s morts . 

C'es t  auss i  à  d'ancien s mort s qu e son t  dédiées ,  dan s l a quasi -

totalit é de s cas ,  le s victime s de s "affaires "  e t  de s "rançons" .  Loi n 

de constitue r  d e digne s lignée s d'ancêtres ,  c e son t  de s mort s qu i  s e 

présenten t  plutô t  comme d'indigne s anti-ancêtre s ;  o n le s regroup e 

sou s l e no m d e zajaan,  "destin" ,  "destinée" .  Il s  son t  le s frustré s d e 

l a surnatur e bouriat e :  frustré s d'avoi r  tro p brièvemen t  vécus ,  d'avoi r 

ét é ma l  aimé s e t  ma l  intégré s pa r  l a société ,  e t  d e n'avoi r  pa s e u d e 

funéraille s normales ,  pa r  suit e d e leu r  mor t  anormal e ;  pou r  n'avoi r 

pu êtr e correctemen t  transféré s dan s l'au-delà ,  il s  erren t  entr e le s 

mondes e n ma l  d'insertion ,  e n quêt e d e tout e occasio n d e vengeance . 

On connaî t  d e ce s âme s e n pein e qu i  ruinen t  le s gen s d e l a terr e 

par  leur s exigence s e n sacrifices ,  exigence s qu'elle s manifesten t  pa r 

le s trouble s le s plu s diver s :  elle s le s hallucinen t  e n plein e nui t 

dan s l a forêt ,  le s fon t  tombe r  d e cheval ,  le s renden t  somnambules , 

porten t  atteint e à  leu r  sant é mental e (plu s raremen t  physique) ,  nui -

sen t  à  leur s enfant s ;  pe u aprè s elle s auron t  droi t  à  leu r  chaudro n 

d'alcoo l  e t  à  leu r  victim e favorite .  E n fait ,  d'entr e tou s le s occu -

pant s d e l a surnature ,  le s  zajaan  son t  ceu x don t  l a présenc e au x vi -

vant s es t  l a plu s intimemen t  ressentie ,  l a plu s quotidienne ,  e t  qu i 

26 .  L a réincarnatio n de s enfant s mort s e n ba s âg e es t  impliqué e 
par  l e ritue l  funéraire ,  l e ritue l  d e naissanc e d e l'enfan t  suivant , 
etc. ,  e t  reconnu e explicitement . 
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partagen t  ave c eu x l a responsabilit é de s chose s d e c e monde ,  d e pa r 

leur s arbitraire s e t  fatale s saute s d'humeu r  ,  e t  leu r  dési r  d e ven -

geance . 

V .  UN GESTE A  L'EGARD 

DE PARTENAIRES SYMBOLIQUES 

Les relation s ave c le s mort s calquen t  celle s qu e l'o n a  dan s l a 

cérémoni e d'hospitalit é ave c de s partenaire s terrestres .  E n effet , 

sacrific e e t  hospitalit é semblen t  obéi r  a u même modèl e préci s d e dé -

roulemen t  :  même prélud e d'alcool-de-lai t  asperg é avan t  d'êtr e absor -

bé ,  même procéd é d'abattag e d e l'anima l  à  consommer ,  même sor t  d e 

boudi n réserv é a u sang ,  même séparatio n hiérarchiqu e entr e viand e 

moll e e t  viand e attaché e à  l'os ,  même souc i  d e n e pa s endommage r  le s 

os pou r  favorise r  l a réincarnatio n au-del à o u ici-ba s ;  même obliga -

tio n d e consomme r  l a chèvr e entièremen t  su r  plac e ;  même dispositio n 

des récipient s su r  l'aute l  e t  su r  l a table ,  qu i  porten t  l e même nom , 

?ere e ;  même disposition ,  pa r  ran g d'âg e (o u d e nivea u généalogique) , 

des participants . 

Hospitalit é e t  sacrific e valorisen t  d e faço n analogu e e t  complé -

mentair e u n même typ e d e circui t  d e prestations ,  un e même orientatio n 

du comportemen t  courtisa n :  l e partenair e qu i  honor e l e plus ,  dan s c e 

milie u nomade ,  es t  celui-  qui  se  déplace.  Marqu e d e courtoisie ,  s a vi -

sit e es t  e n même temp s l a présentatio n d e cadeau x d e nourritur e e t  d e 

valeur s (fourrures ,  tissus )  ;  ell e es t  surtou t  un e invit e à  l a conclu -

sio n d'u n contra t  qu i  réclam e d u demandeu r  un e attitud e d e déférence . 

Auss i  celu i  qu i  reçoi t  l a visit e s'efforce-t-il ,  pou r  réduir e s a posi -

tio n d'obligé ,  d e surenchérir ,  e n déployan t  tou s le s trésor s d e so n 

hospitalit é à  l'intentio n d e so n visiteur . 

Entr e vivant s e t  mort s d'u n clan ,  l a répartitio n de s rôle s n'es t 

pas l a même qu'entr e partenaire s d'hospitalité .  D'un e par t  le s ancê -

tre s n'on t  rie n à  sollicite r  de s vivants ,  auss i  n e sauraient-il s  san s 

déchoi r  rendr e visit e à  leur s descendant s che z ce s derniers .  D'autr e 

part ,  détenteur s de s droit s e t  d u bonheu r  de s vivants ,  il s  attenden t 

d'êtr e dûmen t  rétribué s pou r  octroye r  de s bienfaits ,  e t  fon t  l a sourd e 
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oreill e s'il s  s'estimen t  insuffisammen t  honorés .  A  l a passivit é d e 

leu r  attitud e répon d l e doubl e hommage de s vivants ,  qu i  s e déplacen t 

jusqu' à leu r  lie u d e résidenc e à  flan c d e montagn e e t  le s y  régalen t 

du meilleu r  d e leu r  chaudron .  Ici ,  u n partenair e es t  doublemen t  ré -

cepteur ,  l'autr e doublemen t  donneur . 

En revanche ,  c'es t  comme u n hôt e d e passag e e t  devan t  s a propr e 

yourt e qu e l e maîtr e d e maiso n trait e le s esprit s de s frustré s e n ré -

pons e à  leu r  funest e visite .  O n n e pren d pa s d'initiativ e à  leu r  égard , 

et  lorsqu'il s  s e manifestent ,  o n cherch e à  le s neutraliser ,  à  le s em -

pêche r  d e nuire ,  alor s qu'o n s'évertu e à  rendr e visit e au x ancêtre s 

pou r  le s propitier .  Ave c ce s derniers ,  l e sacrific e es t  u n contra t 

positi f  d e bon s offices ,  ave c le s autre s u n pact e négati f  d e cessatio n 

des hostilités . 

En outre ,  sacrific e e t  hospitalité ,  l'u n enver s le s morts ,  l'au -

tr e enver s le s vivants ,  créen t  de s situation s extrêmemen t  contraignan -

te s pou r  qu i  e n es t  gratifié ,  ca r  celui-c i  es t  mi s dan s l'obligatio n 

d'accepte r  le s présent s e t  l e festi n offerts ,  e t  pa r  là ,  l e contra t 

proposé .  L e parallélism e entr e le s deu x rite s incit e à  prête r  à  l a dé -

march e humain e dan s l e sacrific e un e not e nettemen t  coercitive . 

Enfin ,  comparable s pa r  l'attitud e enver s le s partenaire s au x re -

lation s rituelle s entr e humains ,  le s troi s rituel s d e sacrific e em -

prunten t  leu r  no m même à  l a terminologi e de s relation s :  "fair e l a 

cour "  marqu e u n rappor t  d'inférieu r  à  supérieur ,  tandi s qu e l"'affaire " 

et  l a présentatio n d'un e "rançon" ,  strictemen t  contractuelles ,  metten t 

le s partenaire s su r  u n pie d d'égalité .  L e premie r  rit e assur e ordre , 

permanenc e e t  prospérité ,  tandi s qu e le s deu x autre s effectuen t  u n 

tro c d'âme s pou r  rétabli r  l e statu  quo  entr e l a sociét é e t  se s frustré s 

trépassés .  I l  fau t  toutefoi s fair e mentalemen t  craque r  le s limite s d e 

ce schém a u n pe u rigid e pou r  qu'i l  accueill e d'un e par t  le s "affaires " 

faite s au x ancêtre s e n ca s d e transgressio n d'interdits ,  e t  le s  tajlgan 

préventif s adressé s à  certain s  zajaan,  esprit s d e frustrés ,  qu i  n'arrê -

ten t  pa s d e sévi r  aprè s leu r  mort ,  mai s deviennent ,  ave c l e temps ,  d e 

moin s e n moin s néfastes ,  e t  même dispensateur s d e bienfaits . 
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Même no n sacrificielle ,  tout e mis e à  mor t  présent e u n caractèr e 

rituel ,  qu'i l  s'agiss e : 

— d e l a mis e à  mor t  d u bétail ,  matériellemen t  identiqu e à 
cell e d'un e victim e sacrificielle ,  effectué e pou r  donne r  l'hospi -
talit é o u pou r  constitue r  à  l'automn e le s réserve s d e viande ,  ca r 
i l  n'es t  jamai s anodi n pou r  u n pasteu r  d'entame r  so n cheptel . 

— d e cell e d u gibier ,  don t  le s âme s proviennen t  d e l a sur -
nature .  Tue r  u n our s o u le s petit s carnassiers ,  don t  le s fourrure s 
entren t  dan s l'arsena l  chamanique ,  impos e u n ritue l  délicat .  Fu -
nest e es t  d e tue r  pa r  inadvertanc e u n volatil e interdi t  comme l e 
cygne ,  ancêtr e mythique . 

— d e cell e de s condamné s divers ,  ca r  i l  e n émaner a d e venge -
resse s âme s d e morts . 

— d e celle ,  enfin ,  e n parti e sacrificielle ,  i l  es t  vrai ,  d u 
cheva l  qu i  a  serv i  à  transporte r  l e cadavr e d e so n maîtr e jusqu'a u 
lie u d e sépultur e e t  doi t  êtr e incinér é ave c lui ,  pou r  êtr e s a mon -
tur e dan s l'au-del à (sor t  autrefoi s partag é pa r  l a femm e e t  le s 
serviteur s d u mort) . 

Une mis e à  mor t  symboliqu e retien t  l'attentio n :  cell e d u chaman , 

duran t  so n apprentissage .  E n effet ,  1'apprenti-chama n es t  soumi s symbo -

liquemen t  à  un e épreuv e consistan t  e n u n dépeçag e d e so n corps ,  suiv i 

d'u n exame n d e se s os ,  e t  d'un e cuisso n d e s a chai r  (pa r  ébullition) . 

Cett e épreuv e évoqu e l e sor t  réserv é au x victime s sacrificielles ,  obéis -

san t  auss i  a u schém a d e mor t  e t  renaissance ,  qu i  es t  explicit e lor s d e 

l a "pris e d'habit "  (27 )  d u chama n :  celui-c i  y  es t  ten u pou r  u n nouveau -

né don t  doi t  êtr e coup é l e cordo n ombilical .  I l  lu i  faudr a ensuit e mettr e 

une grand e précautio n à  récupérer ,  à  l a fi n d e leu r  cuisson ,  se s propre s 

morceau x d e chair ,  ca r  i l  es t  indispensable ,  comme dan s l e sacrifice ,  d e 

respecte r  l'intégrit é constitutiv e de s êtres .  Cependant ,  le s rôle s s'in -

versen t  dan s l'apprentissag e e t  l a "pris e d'habit "  d u chaman ,  pa r  rappor t 

au sacrific e :  surnaturel s y  son t  le s bourreaux ,  humain s le s dédicataires , 

mai s le s bénéficiaire s resten t  le s humain s (c'es t  l e seu l  ca s d'identit é 

entr e bénéficiair e e t  dédicataire) .  Le s humain s feron t  u n usag e réitér é 

de cett e ex-victim e qu i  passer a s a vi e à  s'offri r  comme entremetteu r 

27 .  Cett e expressio n a  ét é préféré e a u terme ,  plu s usuel ,  d e consé -
cration ,  pou r  évite r  tout e confusio n ave c l a consécratio n de s animaux , 
présenté e e n VII .  C e choi x s'accord e mieux ,  e n outre ,  ave c l a terminolo -
gi e bouriate ,  zodoo  barixa,  "saisi r  l'écorc e d'épicéa" ,  emblèm e d e l a 
fonctio n chamaniqu e (cf .  Annuair e d e l'E.P.H.E. ,  5 °  section ,  1976-1977 ) 
et  ongolxo  (cf .  pag e suivante) . 

VI.  UNE MISE  A  MORT 
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ave c se s ancien s bourreaux . 

Faut e d e pouvoi r  fair e ic i  u n parallèl e plu s approfondi ,  o n s e 

borner a à  releve r  que ,  céleste s o u terrestres ,  le s bourreau x fon t  cui -

r e l a chai r  d e leur s victimes ,  ca r  seul e un e chai r  cuit e peu t  passe r 

d'u n mond e à  l'autr e (28) .  Toute s le s incursion s d e chai r  cru e hor s d e 

leu r  mond e d'origin e son t  pathogène s :  cell e d u che f  de s quarante-quatr e 

cieu x noir s d e l'Est ,  don t  l a chut e su r  terr e de s membre s épars ,  à  l a 

suit e d'u n comba t  ave c le s cieu x d e l'Ouest ,  provoqu e l'apparitio n d e 

tou s le s mau x d e l a terr e ;  celle s de s mort s irrégulier s qui ,  faut e d e 

pouvoi r  êtr e incinéré s comme tou t  l e monde ,  sèmen t  l e troubl e ç a e t  là . 

Comme l a cuisso n de s mort s rituels ,  l'incinératio n de s mort s profane s 

garanti t  l'irréversibilité . 

VII.  UN TRAITEMENT RITUEL 

DES ÊTRES VIVANTS 

Ce qui ,  d e tou s le s rituel s comportan t  de s opération s su r  le s être s 

vivants ,  fourni t  le s élément s d e comparaiso n le s plu s fructueu x ave c l e 

sacrific e es t  l e traitemen t  de s animau x appel é consécration ,  ongolxo, 

qui  désign e c e rite ,  es t  u n verb e acti f  form é su r  ongon, term e dériv é 

d'un e racin e signifian t  "barque "  e t  s'appliquan t  à  tou t  suppor t  d'êtr e 

symbolique ,  e t  pa r  contiguït é à  l'êtr e symboliqu e lui-même .  Ainsi ,  son t 

doublemen t  ongon le s poupée s d e feutr e o u d e boi s qu e l'o n invoque , 

oin t  d e beurr e e t  abreuv e d'alcool ,  o u qu e l'o n gifl e e t  jett e lorsqu e 

le s être s qu i  e n fon t  leu r  pied-à-terr e s e son t  ma l  conduits .  Rendr e 

ongon u n anima l  es t  don c e n fair e l e suppor t  d'u n espri t  (29) .  Le s 

28 .  " A présen t  — disen t  le s ancêtre s — ,  nou s allon s découpe r  t a 
chai r  e t  l a fair e bouilli r  ;  t u sera s gisant ,  mor t  ;  pui s nou s t e remettron s 
t a chai r  e n plac e e t  t u revivras ,  t u deviendra s chaman .  Comme t a chai r 

ne ser a pa s seul e à  bouillir ,  i l  faudr a qu e t u l a reconnaisses ,  ca r  s i 
nou s remetton s cell e d'u n autr e cel a fer a de s dégât s ! "  (Ksenofontov , 
101) .  Pa r  ailleurs ,  l'ébullitio n es t  l e procéd é culinair e qu i  rappell e 
l e mieu x l a maturatio n intra-utérine . 

29 .  C e qu e n e voi t  pa s tou t  à  fai t  San?ee v (937-938 )  ;  a u cour s d e 
sa critique ,  a u demeuran t  for t  pertinente ,  d e l a traductio n pa r  "consa -
crer" ,  compri s a u sen s d e "vouer" . 
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espèce s qu i  jouissen t  d e cett e faveu r  son t  e n premie r  lie u le s bovins , 

pui s le s chevau x e t  exceptionnellemen t  le s caprins .  L'anima l  consacr é 

es t  toujours ,  e t  san s ambiguité ,  l e mâl e entie r  (30) .  Cel a lu i  vau t 

de n'êtr e n i  tond u n i  mont é (surtou t  pa r  le s femmes) ,  n i  batt u (a u 

ca s o ù i l  ferai t  de s sienne s dan s l e troupeau) ,  n i  vend u ;  et ,  pou r 

un cheval ,  d e n'avoi r  n i  l a queu e n i  l a crinièr e coupée s jusqu' à s a 

mort .  Selo n le s régions ,  o n a  coutum e soi t  d e l e tue r  pou r  l e rempla -

ce r  pa r  u n plu s jeune ,  pa r  souc i  d e fécondité ,  soi t  d e l e laisse r  mou -

ri r  d e s a bell e mort ,  e n conservant ,  fixé s su r  u n potea u devan t  l a 

yourt e o u l'enclo s so n huuraj  e t  se s organe s génitaux ,  celui-c i  ayan t 

valeu r  symboliqu e d e vie ,  ceux-l à d e fécondité . 

Le taurea u consacr é es t  l e représentan t  d u taurea u ble u Buxa-nojon, 

"seigneur-taureau" ,  l'ancêtr e mythiqu e de s Bouriates ,  à  l'origin e no n 

seulemen t  d e l'ethnie ,  mai s auss i  d e nombreu x rite s — e n particulie r 

de ceu x d e naissanc e e t  d e fécondité .  L e cheva l  consacr é es t  l e plu s 

souven t  celu i  d u chaman ,  mai s c e qu'i l  représent e n'es t  pa s clai r  ; 

peut-êtr e sont-c e le s esprit s qu i  favorisen t  se s déplacement s symboli -

ques .  Quan t  a u bou c consacré ,  i l  n'e n es t  guèr e d'exempl e qu e pou r  l e 

cult e rend u à  Hume,  l'un e d e ce s âme s frustrée s e t  vengeresse s évoquée s 

plu s haut ,  qu i  sévi t  e n pay s A l a r .  O n rapport e auss i  qu e dan s le s fa -

mille s don t  le s enfant s meuren t  e n ba s âge ,  le s parent s consacren t  u n 

bou c qu'il s  attachen t  a u bercea u d e leu r  dernier-n é (Man?igeev ,  186) . 

Les animau x consacré s apparaissen t  comme un e contreparti e de s 

animau x sacrifié s :  ceux-c i  représenten t  un e prestatio n périodiqu e 

réelle ,  fourni e à  de s troupeau x symbolique s don t  le s maître s surnatu -

rels ,  pa r  leu r  présenc e symboliqu e permanent e dan s l e troupea u rée l 

sou s l a form e d'animau x réel s (le s consacrés) ,  veillen t  à  l a protectio n 

et  à  l a fécondit é de s hommes e t  de s bêtes .  L e sacrifi é meur t  réellemen t 

pou r  être ,  aprè s transfert ,  symboliquemen t  vivant .  L e consacr é continu e 

de vivr e réellemen t  d'un e vi e symbolique .  Alor s qu e le s sacrifié s monten t 

3Q.  C e qu i  n e saurai t  surprendre ,  puisqu'i l  es t  destin é à  assure r 
symboliquemen t  l a reproduction .  Ce s quelque s donnée s e t  leu r  analys e 
rejoignen t  leur s homologue s tuva ,  présenté s pa r  A .  Popov a (126-127) , 
qu i  voi t  le s animau x châtré s comme bon s pou r  l a communicatio n e t  le s 
animau x entier s comme bon s pou r  l a reproduction . 
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des hommes ver s le s esprits ,  le s consacré s représenten t  un e descent e 

des esprit s ver s le s hommes.  Entr e hommes e t  esprits ,  o u plutô t  entr e 

viant s e t  mort s claniques ,  pa r  l e je u d u sacrific e e t  d e l a consécra -

tion ,  un e boucl e es t  bouclée .  Mai s malgr é tou s le s effort s de s hommes 

pou r  contraindr e le s esprit s à  l a bonn e conduite ,  un e par t  d e respon -

sabilit é reste ,  no n maîtrisable ,  entr e le s main s d e ce s être s symbol i 

que s auss i  pe u fiable s qu e le s humain s qu'il s  étaien t  précédemment ,  c 

qui  secrèt e l'angoiss e permanente . 

C'es t  u n circui t  comparabl e à  celu i  d u sacrific e e t  d e l a consé -

cratio n qu i  s e réalis e dan s l a personn e d u chaman .  D'abor d sacrifi é 

dan s l a surnature ,  i l  es t  ensuite ,  e n quelqu e sort e "consacré" ,  sou s 

form e terrestr e e t  permanente ,  pou r  l e bonheu r  de s siens .  Alor s qu e 

l a boucl e sacrifice-consécratio n s e présent e comme u n circui t  d e tra c 

tation s su r  l e capita l  d'u n cla n e n âme s animale s e t  humaine s — trac -

tation s menée s entr e le s vivant s e t  le s mort s d u cla n — ,  l a boucl e 

réalisé e dan s l a destiné e chamaniqu e correspon d au x démarche s e n tou s 

sen s d u seu l  agen t  d e ce s tractations . 

Quelque s remarques ,  pou r  finir ,  su r  l'originalit é d u sacrific e 

bouriate .  A  cou p sûr ,  i l  n'es t  fai t  n i  pou r  procure r  u n alimen t  au x 

esprits ,  n i  pou r  servi r  d e suppor t  à  l a divination .  I l  n'es t  pa s no n 

plus ,  comme l e sacrific e hindou ,  un e répétitio n d'u n sacrific e divi n 

initia l  ;  bie n a u contraire ,  l a premièr e foi s qu'u n êtr e célest e fu t 

détruit ,  c e fu t  l'apparitio n de s mau x su r  terre .  D e cett e catastrophi -

que chut e divine ,  l a cuisso n d u chama n apparaî t  comme symétriqu e e t 

invers e :  e n effet ,  l e chama n es t  dépec é a u cie l  a u lie u d e choi r  su r 

terre ,  e t  so n interventio n es t  orthogèn e a u lie u d'êtr e pathogène . 

Mai s l a démarch e divin e e t  l a démarch e chamaniqu e son t  transgressive s 

et  novatrice s (o u rénovatrices) ,  alor s qu e le s sacrifice s son t  norma -

tif s e t  conservateur s (31) . 

A l'encontr e d u sacrific e hindo u aussi ,  l'exactitud e d e l'obser -

vanc e liturgiqu e n e suffi t  pa s à  assure r  l'efficacit é ;  su r  l e 

31 .  Cett e formulatio n u n pe u schématiqu e reflèt e l'éta t  d e désa -
grégatio n d u chamanism e d e l a fi n d u XIX e siècle .  L e contac t  ave c un e 
sociét é d'ordr e e t  un e religio n d e salu t  l'on t  confin é dan s le s opéra -
tion s réparatrices ,  qu i  s'accomoden t  d e toute s le s doctrines . 
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déroulemen t  d u sacrific e bouriat e pès e toujour s l a possibilit é d e 

l'échec ,  d û au x moeur s mouvante s d'être s surnaturel s au x défaut s hu -

mains ,  e t  don c pès e l'angoisse .  Cec i  suggèr e l'importanc e d e l a mé -

diatio n entr e hommes e t  esprits ,  e t  d e so n agent ,  l e chaman .  L e rôl e 

fondamenta l  d e c e dernie r  étan t  d'écarte r  le s désordres ,  o n compren d 

que so n interventio n soi t  indispensabl e dan s le s sacrifice s accompli s 

en répons e à  de s désordres ,  e t  accessoir e dan s le s sacrifice s clanique s 

garantissan t  l'ordre . 

Les nomade s évoqué s auron t  san s dout e pondér é l e privilèg e sacri -

ficie l  attribu é pa r  Maus s au x société s agricole s sédentaires ,  e t  auron t 

mi s e n lumièr e l e rappor t  qu i  exist e entr e leu r  mod e d e vi e e t  l'orien -

tatio n d e l'hospitalit é (e t  d u sacrifice )  qu'il s  valorisen t  :  l'offran -

de donné e à  l'autr e che z celui-c i  es t  l a plu s respectueuse .  Pa r  ail -

leurs ,  l a similitud e de s modèle s d'hospitalit é e t  d e sacrific e es t  à 

rapporte r  à  l a conceptio n d e l a continuit é qu i  reli e le s être s symbo -

lique s au x humains . 

Transfer t  d'énergie ,  certes ,  l e sacrific e bouriat e l'es t  comme 

le s autres .  Pa r  l e je u coupl é d u sacrific e claniqu e e t  d e l a consécra -

tion ,  l'énergi e s e conserv e e n circulan t  à  l'intérieu r  d u patrimoin e 

clanique .  E n revanche ,  passant ,  dan s l a "rançon" ,  d'u n suppor t  à  u n 

autre ,  sou s l'effe t  d'un e doubl e démarch e transgressiv e (32) ,  ell e n e 

fai t  qu e mettr e e n sursi s s a déperdition .  So n transfer t  n'assur e jamai s 

un profit ,  tou t  a u plu s un e balance . 

32 .  Passan t  d e l a victim e animal e o u humain e a u bénéficiaire ,  sou s 
l'effe t  d e l a transgressio n de s catégorie s symbolique s qu e représent e 
tout e "séance "  chamanique ,  e t  d e l a transgressio n d e l a solidarit é 
social e e t  familial e qu e représent e l a remis e d'un e ranço n humaine . 
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