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P R É S E N T A T I ON 

par  Luc de  Heusch 

I 

Ce secon d cahie r  consacr é au x système s sacrificiel s compren d deu x par -

ties .  Nou s souhaiton s d'abor d verse r  quelque s élément s nouveau x a u 

dossie r  africai n présent é pa r  l e Laboratoir e 22 1 dan s un e publicatio n 

précédent e (1) .  Nou s n e prétendon s pa s clor e u n inventair e toujour s 

ouvert .  L'ethnographi e africain e n' a qu e tro p souven t  jet é u n regar d 

distrai t  su r  l a basse-cour ,  le s chèvres ,  le s moutons ,  sino n su r  le s 

boeufs .  Ell e a  néglig é l e fai t  qu e l a pensé e classificatoir e opérai t 

auss i  de s choi x prémédité s dan s l e peti t  mond e compac t  de s animau x d e 

village ,  uni s à  l'homm e pa r  de s lien s étroit s d'ordr e divers ,  qu i  n'on t 

que raremen t  ét é décrit s systématiquemen t  :  économiques ,  symboliques , 

rituels . 

N'est-c e pa s cependan t  a u centr e d e ce s réseau x qu e l e sacrific e 

pren d figur e ? 

Que l'enquêt e soi t  appelé e à  s'affiner ,  à  épouse r  le s innombrable s 

nuance s d u cod e sacrificiel ,  d e s a pratiqu e e t  d e s a finalité ,  souven t 

occulté e pa r  de s métaphore s d e caractèr e alimentaire ,  l a dernièr e enquê -

t e d e Miche l  Cartr y e n Haute-Volt a l e démontr e d e manièr e exemplaire . 

Cartr y approfondi t  ic i  l'analys e déj à esquissé e dan s l e premie r  Cahier . 

l.  L e sacrifice ,  I ,  1976 . 
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I l  me t  e n lumièr e l e rôl e fondamenta l  d e l a géomanci e comme "ordina -

teur "  d u sacrific e e n pay s gourmantché .  I l  dégag e le s relation s sé-

miologique s e t  topologique s trè s complexe s qu i  s e nouen t  entr e le s 

"parole s d e l a terre" ,  leu r  inscriptio n su r  u n morcea u d e calebass e e t 

l'anima l  domestique ,  immol é e n même temp s qu'es t  détrui t  l'obje t  pré -

cédent .  L'"écriture "  divinatoire ,  indissociabl e d u sacrific e gourmantché , 

n'utilis e pa s moin s d e 1 9 signe s distinct s pou r  signifie r  différente s 

variété s d e poulet s e t  certain s d'entr e eu x relèven t  d'u n bestiair e 

fantasmagorique .  D'ailleur s l'anima l  apport é su r  l e lie u d u sacrific e 

"n'es t  pa s nécessairemen t  porteu r  de s caractéristique s évoquée s pa r  l e 

sign e gravé "  ;  celui-c i  donn e lie u à  de s jeu x d e mot s subtil s  qu i  per -

metten t  a u sacrificateu r  d'exprime r  l a finalit é d u rit e e n s e livran t 

à un e véritabl e "lecture "  d u corp s même d u poulet .  L a mis e e n je u de s 

signe s inscrit s su r  l e morcea u d e calebasse ,  pui s détruits ,  impos e don c 

à l'anima l  "un e doubl e transformatio n d e statut" .  L e problèm e classiqu e 

de l a substitutio n de s animau x doi t  êtr e interprét é dan s cett e perspec -

tiv e :  dan s l e systèm e gourmantché ,  c'es t  l a parol e d u sacrificateu r 

qui  ren d l a victim e porteus e de s caractéristique s "lue s su r  l e signe" . 

Et  c'es t  bie n su r  de s signes ,  transmi s à  Die u pa r  l'intermédiair e d'un e 

puissanc e fétichisé e (buli) ,  qu e l a pensé e sacrificiell e opère . 

Attenti f  à  l a complexit é d e l a mis e à  mort ,  Cartr y e n arriv e à 

pose r  un e hypothès e remarquabl e :  "l'immolation ,  loi n d'êtr e u n meur -

tre ,  es t  comme l a reproductio n d u gest e d e l a sage-femme ,  lorsque ,  cou -

pan t  l e cordon ,  ell e sépar e l'enfan t  d'ave c so n placenta" .  A  c e moment 

du procè s sacrificiel ,  l a victim e tien t  lie u d'équivalen t  d u placenta . 

Tout  s e pass e comme si ,  pou r  l e sacrificateur ,  s e trouvaien t  reproduit s 

le s terme s d'un e alternativ e :  soi t  avoi r  à  s e sépare r  d e "c e qu i  es t 

plu s soi-mêm e qu e soi-même "  (l e placenta) ,  soi t  suivr e c e "compagnon " 

dan s l a mort .  Cett e dernièr e issu e s e trouverai t  réalisé e dan s d'autre s 

cultures ,  o ù l e sacrifian t  s e fai t  lui-mêm e victime . 

Dans ce t  ordr e d'idées ,  o n s e souviendr a qu e l e paradigm e mythiqu e 

du sacrific e dogo n es t  l a naissance-mor t  d u géni e d e l'ea u Nommo,  évir é 

au moment  même o ù i l  es t  extrai t  d u placent a origine l  :  "l e sacrifica -

teu r  (... )  replian t  l a verg e par-dessu s l e cordon ,  tranch a l'ensemble . 

Ains i  Amma pa r  ce t  act e séparait-i l  l e sacrifi é à  l a foi s d e so n pla -

cent a e t  d e so n sexe "  (2) .  C e cham p sémantiqu e peu t  encor e êtr e étend u 

2.  GRIAULE ,  M.  e t  DIETERLEN ,  G. ,  Le  Renard  pâle,  1965 ,  p .  233 . 



Présentatio n 9 

à de s domaine s voisin s puisque ,  à  propo s d u battag e d u fonio ,  le s Dogo n 

établissen t  auss i  un e équivalenc e symboliqu e entr e l e san g d u sacrific e 

et  l e san g menstrue l  (3) .  O n s e demander a naturellemen t  si ,  dan s cer -

tain s cas ,  l'exclusio n de s femme s d u sacrific e n e s'expliqu e pa s pa r 

cett e "dett e d e sang" ,  interprété e comme un e participatio n naturell e à 

l'act e sacrificiel . 

Chez le s Thong a d'Afriqu e australe ,  e n revanche ,  l e san g n'es t  pa s 

l'élémen t  privilégi é d u sacrifice .  L e questionnemen t  qu'imposen t  le s 

matériau x d'enquêt e récolté s pa r  H.-A .  Juno d relèv e d'u n tou t  autr e 

ordre ,  à  l a foi s culinair e e t  sociologique .  C e qu i  s'inscri t  ic i  dan s 

l e corp s dépec é d e l'anima l  lor s de s grand s rite s collectif s d u mariag e 

ou d u deuil ,  c'es t  l e corp s même d e l a société ,  partagé e entr e l e li -

gnag e patrilinéair e e t  l'affiliatio n a u lignag e maternel .  L e troupea u 

de chèvre s constitue ,  che z le s Thonga ,  un e véritabl e réserv e sacrifi -

cielle ,  e n marg e d u "capital "  bovi n utilisé ,  concurremmen t  à  d'autre s 

biens ,  dan s le s circuit s d'échang e de s femmes .  L e porc ,  nouvea u ven u 

dan s l a cultur e thonga ,  es t  excl u quan t  à  lu i  auss i  bie n de s circuit s 

économique s qu e de s circuit s religieux ,  e t  l e mouto n n'intervien t  qu e 

dan s de s circonstance s exceptionnelles .  L a lectur e qu e j e propos e iso -

l e d u vast e cham p de s offrande s ( mharnba )  u n rit e socio-religieu x cen -

tra l  o ù le s neveu x utérin s interviennen t  e n qualit é d e "représentants " 

des ancêtre s d e leur s parent s maternel s ;  alor s qu'inversemen t  l a mé -

diatio n de s oncle s maternel s es t  dominant e dan s le s rite s privé s (qu'il s 

soien t  o u no n sacrificiels) .  L e sacrific e d e fi n d e deui l  dessin e un e 

topologi e précise .  L'utilisatio n d u rume n d e l'anima l  (qu i  relèv e d u 

cru) ,  comme le s deu x mode s d e cuisso n distinct s exigé s de s participant s 

(l e rôt i  e t  l e bouilli) ,  soulignen t  de s différence s d e statu t  socia l  e t 

de résidence .  L e dépeçag e d e l a chèvr e affirm e e t  conjur e tou t  à  l a foi s 

une menac e d e dislocatio n d e l a société .  C'es t  pourquo i  le s Thong a affir -

ment  qu e l e sacrific e sanglan t  aid e à  "construir e l e village" .  C'es t  à 

un tou t  autr e schèm e culinair e qu'obéi t  l e sacrific e d'exorcism e de s 

possédés ,  don t  l a fonctio n es t  d e reconstitue r  l'unit é même d u corp s 

et  d e l'esprit ,  menacé e pa r  l'agressio n violent e d'un e puissanc e surna -

turell e étrangèr e à  l a communaut é lignagère .  L e cod e introdui t  cett e foi s 

3.  GRIAULE ,  M. ,  Dieu  d'eau,  Paris ,  1948 ,  pp .  175-183 . 
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l'absorptio n e t  l e vomissemen t  d u san g cru ,  ains i  qu e l a calcinatio n 

des o s dan s u n processu s d e restructuratio n d u mo i  social . 

I I 

Avec la communication de Nicole Grandin consacrée aux Arabes mu-

sulmans, nous inaugurons la seconde partie du programme que le Labora-

toir e s'étai t  assigné ,  l'extensio n d e l a recherch e à  d'autre s aire s 

culturelles .  L'auteu r  dégag e l a form e majeur e d u sacrific e musulman , 

rigoureusemen t  codifi é :  celu i  qu e l e pèleri n accompli t  à  L a Mecqu e l e 

10 dhul'hijja,  e t  s a répliqu e réalisé e à  l a même dat e dan s l'ensembl e 

de l a communaut é islamique ,  e n dehor s d u lie u saint .  Nicol e Grandi n 

évoqu e l a polémiqu e relativ e à  1'interpétatio n de s sacrifice s d e "ra -

chat "  qu i  on t  lie u égalemen t  à  L a Mecqu e ;  ell e rappell e enfi n l a per -

sistanc e de s forme s populaire s d u sacrific e qu e le s musulman s adressen t 

aux esprit s intermédiaire s e n dépi t  d e l a condamnatio n d e l'isla m offi -

ciel . 

Nous abordon s ensuit e l'Ind e e t  l a Mongolie .  Comme l e védisme , 

l'hindouism e populaire ,  qu'Olivie r  Herrenschmid t  étudi e à  traver s le s 

pratique s rituelle s d e deu x caste s d e pêcheur s e n me r  d e l a côt e d u 

Golf e d u Bengale ,  accord e un e positio n stratégiqu e central e a u sacri -

fice .  Mai s i l  cess e d'êtr e l'obje t  d e spéculation s savantes . 

Herrenschmid t  s e trouv e confront é à  de s déesse s carnivore s e t  à 

un die u masculi n végétarien .  L e sacrific e sanglan t  es t  réserv é au x pre -

mières ,  le s  sakti  e t  le s  ammoru.  L'auteu r  situ e so n enquêt e a u nivea u 

de l'analys e structurale .  Nu l  commentair e exégétiqu e n e précis e le s 

différence s interne s existan t  entr e ce s deu x catégorie s d e déesse s au x 

contour s flous ,  e t  plu s o u moin s exigeantes .  Mai s i l  es t  clai r  qu e le s 

ammoru,  qu i  n e son t  qu e de s  sakti  relativemen t  stabilisée s dan s l'ordr e 

socia l  (u n pe u à  l a manièr e d e souverain s redoutables )  imposen t  — a u 

sen s politiqu e d u term e — de s sacrifice s bie n circonscrits ,  alor s qu e 

l a voracit é absolu e de s redoutable s  sakti,  qu'i l  fau t  éloigner ,  embras -

se u n cham p sacrificie l  bie n plu s étendu .  L a pensé e classificatoir e 

s'attach e ic i  à  distingue r  deu x type s d e pratique s :  l e yata  es t  l a 
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mis e à  mor t  pa r  décollation  d e bouc s e t  d e béliers ,  suivi e d'un e con -

sommatio n alimentaire .  L e korata  impliqu e de s forme s d'immolatio n trè s 

diversifiée s mai s toujour s différente s d e l a précédent e :  l'empalement , 

l e tronçonnement ,  l'éventremen t  o u l'égorgemen t  d'un e victim e choisi e 

dan s un e séri e continu e don t  le s terme s son t  rangé s pa r  ordr e croissan t 

d'impuret é :  l'oeuf ,  l e poussin ,  l e coq ,  l e bouc ,  l e bélier ,  l e porc , 

l e buffle .  L a chai r  d e l'animal ,  cett e fois ,  n'es t  jamai s mangée .  Ce s 

relation s rituelle s violente s impliquen t  enfi n "qu'i l  n' y a  a u fon d 

qu'un e victim e parfait e :  l'homm e lui-même" . 

C'es t  un e problématiqu e différent e mai s comparabl e qu'abord e Marin e 

Carrin-Boue z dan s u n group e austro-asiatiqu e indien ,  constituan t  un e 

unit é endogam e e n marg e d u systèm e de s castes ,  le s Santal .  Ici ,  l'of -

frand e pa r  l e prêtr e d e so n propr e san g domin e l a scèn e rituelle .  L e 

naeke ,  prêtr e d u village ,  comme l e ojha,  "prêtre-devin" ,  s'adonnen t  à 

ce s pratiques .  Dan s l e ca s de s  ojha  a u moins ,  i l  es t  clai r  qu e l e ritue l 

es t  l e substitu t  d'u n sacrific e humain .  Ce t  auto-sacrific e doi t  êtr e 

mi s e n parallèl e ave c u n schém a initiatique ,  qu i  sembl e releve r  d u cha -

manisme :  l e corp s d u ojha,  e n effet ,  a  ét é démembr é pui s reconstitu é 

par  so n maître .  Dan s l'act e auto-sacrificiel ,  i l  rejou e apparemmen t  l a 

premièr e parti e d e cett e initiatio n puisqu'i l  morcell e so n propr e corp s 

à parti r  d e cinquant e points .  L a faço n don t  i l  reconstitu e ensuit e s a 

forc e spirituell e (jiu)  demeur e mystérieuse .  Quan t  a u sacrific e animal , 

i l  institu e toujour s un e séparatio n ( hatim ,  "diviser" )  :  l e san g au x 

dieux ,  l a chai r  au x hommes .  Selo n l'auteur ,  l a formul e atan,  telan 

(reç u e t  accepté )  qu i  s'appliqu e à  cett e opération ,  relèverai t  d e l a 

sphèr e d e l'échange .  Mai s l a notio n d e hatim  s'appliqu e auss i  a u sacri -

fic e d'exorcism e o ù l'o n voi t  l e ojha  utilise r  un e volaill e qu'i l  me t 

en contac t  ave c so n propr e corps ,  d'abord ,  celu i  d u patien t  ensuite , 

avan t  d'extirpe r  l e ma l  pa r  un e morsure .  N e s'agirait-i l  pas ,  dan s tou s 

le s cas ,  d'instaure r  un e coupure  dan s l'êtr e vivan t  (homm e o u animal) , 

une déchirur e don t  l a natur e appell e u n nouvea u typ e d'élucidatio n ? 

L'auto-sacrific e d u prêtr e ojha,  comme so n initiation ,  metten t  clai -

remen t  e n évidenc e l a séquenc e symboliqu e morcellement-naissanc e e t 

un myth e disqualifi e précisémen t  le s femme s comme sacrificateur s par -

ce qu'elle s s'étaien t  déclarée s incapable s d e procéde r  a u morcelle -

ment  d u boeuf .  Marin e Carrin-Boue z indiqu e elle-mêm e l a pist e qu'i l 

conviendrai t  probablemen t  d e suivr e lorsqu'ell e soulign e qu e "mis e à 
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mort  e t  morcellemen t  s'opposen t  ensembl e a u modèl e d e l a reproduction " 

féminine .  L e sacrificateu r  santa l  sembl e donne r  (voir e s e donner )  l a 

vi e pa r  l a destructio n d'un e unit é vivant e déj à constitué e (so n pro -

pr e corp s parfois) ,  qu e l a femm e o u l a femell e a  pou r  missio n d'éla -

borer ,  ave c d e l a chai r  e t  d u sang .  Qu e cett e unit é doiv e san s cess e 

êtr e détruite ,  dan s un e apparenc e d e partage ,  constitu e l'un e de s 

énigme s majeure s d u sacrifice . 

En tou t  éta t  d e cause ,  pa s plu s qu e dan s l'hindouism e populaire , 

l e sacrific e santa l  n e sous-ten d l'ordr e socia l  d e l'univers ,  comme 

c'es t  l e ca s dan s l a pensé e indienn e classique .  O n discern e même u n 

singulie r  particularism e sociologiqu e dan s le s pratique s sacrificielle s 

des groupe s d e descendance .  Le s prescription s rituelle s qu i  le s concer -

nen t  renvoien t  a u myth e d'origin e propr e à  chacun e d e ce s unité s socia -

les ,  qu i  s e différencien t  le s une s de s autre s tou t  autan t  pa r  l e no m 

des divinité s qu e pa r  l a manièr e d e mettr e à  mor t  le s victime s sacri -

ficielles ,  o u pa r  l'utilisatio n de s ingrédients .  O n découvr e ains i  qu e 

l a diversit é interne  de s système s sacrificiel s es t  susceptibl e d e mar -

que r  auss i  l e morcellemen t  d u corp s social ,  e n s e référan t  à  l'anima l 

domestique ,  à  l a manièr e d u cod e totémique ,  san s qu e naturellement , 

comme Lévi-Straus s l'avai t  bie n vu ,  ce s deu x démarche s n e puissen t 

êtr e confondues . 

Robert e Hamayo n abord e l e domain e mongo l  ave c le s Bouriate s de s 

rive s d u la c Baïkal .  Ell e introdui t  d'abor d d'indispensable s distinc -

tion s sociologiques .  L e gran d sacrific e tajlgan  s'organis e dan s u n 

cadr e clanique ,  e n liaiso n ave c le s ancêtres ,  maître s de s montagne s ; 

l e xerog  s'effectu e dan s u n cadr e socia l  restrein t  pou r  régle r  un e 

"affaire "  ;  l e dolig  enfi n es t  un e véritabl e "rançon "  exigé e pou r  sau -

ve r  un e vi e humain e menacé e pa r  un e trè s grav e maladie .  Le s deu x der -

nier s rite s requièren t  toujour s obligatoiremen t  l a présenc e d u chama n ; 

en outr e il s  s'adressen t  à  "d'indigne s anti-ancêtres "  qu i  on t  conn u 

une mor t  anormal e e t  s e trouven t  privé s d e descendance . 

Le schém a sacrificie l  es t  constant .  I l  s e présent e sou s l a form e 

d'un e cuisin e rituell e particulièremen t  élaborée .  L a viand e es t  bouil -

li e ;  cell e qu i  s e détach e de s o s es t  consommé e à  l a maiso n ;  seul e 

l a chai r  adhéran t  au x o s es t  raclé e e t  partagé e ave c le s esprit s ;  le s 

os eux-même s son t  incinéré s su r  le s pierre s claniques .  Enfi n l a dépouil -

l e (huraj) ,  comportan t  d'u n seu l  tenan t  l a tête ,  l'apparei l  respiratoire , 
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le s poumon s e t  l e coeur ,  es t  enfilé e su r  un e perche .  Deu x trait s com -

plémentaire s de s plu s significatif s s'ajouten t  à  ce s donnée s d e bas e 

lorsqu'o n célèbr e l e plu s individue l  de s troi s rites ,  l e dolig  ;  l e 

patien t  crach e à  troi s reprise s su r  l a victim e e t  i l  inhal e l a vapeu r 

que dégag e l a dépouill e huraj  ;  celle-c i  ser a conservé e jusqu' à l a 

guérison .  C'es t  l'uniqu e ca s o ù l'anima l  sacrificie l  apparaî t  comme 

un substitu t  d u sacrifiant .  Jadi s l a "rançon "  exigé e pouvai t  êtr e un e 

vi e humain e e t  l e rit e prenai t  u n caractèr e secret .  O n n e saurai t  con -

clur e cependant ,  e n terme s maussiens ,  à  un e oppositio n entr e de s for -

mes sacrificielle s "religieuses" ,  collective s o u publiques ,  e t  un e 

form e "magique" .  L a finalit é d u ritue l  claniqu e xerog  n'e n diffèr e 

pas moin s d e cell e d u dolig.  Alor s qu e celui-c i  rachèt e un e vi e humai -

ne ,  celui-l à reconstitu e dan s l'autr e mond e l'exact e répliqu e d e l'ani -

mal  sacrifi é — qu i  n e saurai t  êtr e remplac é pa r  un e victim e humaine . 

Robert e Hamayo n contest e l'idé e qu e l a viande ,  consommé e pa r  le s hommes , 

serai t  e n quelqu e faço n un e offrand e alimentaire .  L e traitemen t  de s 

os retiendr a l'attentio n :  leu r  incinératio n es t  l'opératio n médiatri -

ce qu i  perme t  d e reconstitue r  dan s l e monde ,  de s ancêtre s l'exact e ré -

pliqu e d e l'anima l  vivan t  ;  s'il s  n e peuven t  avoi r  ét é n i  fracturé s 

ni  endommagé s pa r  l e raclag e d e l a viande ,  c'es t  qu e l e squelett e es t 

l'armatur e d e cett e véritabl e réincarnatio n :  l a victim e es t  transfé -

ré e a u troupea u surnature l  de s ancêtres .  L'efficacit é symboliqu e d e 

l'incinératio n — ce t  au-del à d e l a cuisin e — es t  précisémen t  d'em -

pêche r  qu e cett e transformatio n (qu i  reconstitu e l'unit é premièr e d e 

l'animal )  n'ai t  lie u dan s l e domain e de s vivants .  O n compren d qu e l a 

victim e soi t  toujour s u n anima l  intact ,  n i  castré ,  n i  marqu é :  tou t 

sign e d'appropriatio n s'opposerai t  à  c e changemen t  d e lieu . 

Robert e Hamayo n montr e d e manièr e for t  convaincant e qu e l a mis e 

à mor t  symboliqu e d u chaman ,  don t  l e corp s es t  dépec é e t  l a chai r 

bouillie ,  l'assimil e à  un e victim e sacrificielle .  O r  l e chama n es t  u n 

"nouveau-n é don t  i l  fau t  coupe r  l e cordo n ombilical" .  Trè s suggestiv e 

auss i  es t  l a comparaiso n entr e l e statu t  d e l'animal ,  qu i  ser a recom -

pos é dans  l'autre  monde  aprè s dépeçage ,  e t  celu i  d u candida t  chaman , 

qu i  subi t  u n sor t  analogu e pou r  renaîtr e ici—bas.  Pa r  c e biai s a u moin s 

l e schèm e sacrificie l  présente ,  un e foi s d e plus ,  de s affinité s avec , 

l e fantasm e d e l a naissanc e considéré e comme un e mort .  D e nouvelle s 

question s s e posen t  alors .  L a renaissanc e d u chama n e t  l a recompositio n 
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du corp s d e l a victim e animal e — o u d e so n doubl e — sont-elle s con -

çue s su r  l e même modèl e ?  Le s catégorie s sacrificielle s participent -

elle s d u symbolism e d e l a gestatio n ?  E t  pourquo i  certain s groupe s 

bouriate s désignent-il s  expressémen t  l e gran d rit e claniqu e au x ancê -

tre s pa r  le s terme s "sacrific e a u lie u d'enterremen t  d u placenta "  ? 

Les animau x prélevé s intacts ,  e t  no n marqués ,  dan s l e chepte l  d e 

l'éleveu r  appartiennen t  à  de s espèce s spécifique s :  e n principe ,  i l 

s'agi t  d'animau x à  musea u chau d (chevau x e t  moutons )  ;  le s bovin s son t 

exclus ,  san s dout e parc e qu'u n taurea u mythiqu e es t  l'ancêtr e d e l'eth -

nie ,  symbolisan t  so n être  pa r  l'u n de s signe s majeur s d e l'avoir.  Cett e 

relatio n entr e l'économiqu e e t  l e symboliqu e apparaî t  d e plu s e n plu s 

nettemen t  comme l'u n de s éléments-cl é d e l'analys e comparative .  Certain s 

rite s concernan t  "de s être s e n éta t  d'infériorit é social e provisoir e o u 

permanent "  exigen t  cependan t  de s chèvres ,  animau x à  musea u froid . 

En marg e d u sacrific e propremen t  dit ,  Robert e Hamayo n signal e enfi n 

l'existenc e d'animau x "consacrés" ,  qu i  son t  l e suppor t  vivan t  d'esprits . 

I l  es t  remarquabl e qu e l'o n voi t  figure r  a u premie r  pla n d e cett e nou -

vell e catégori e le s bovin s (exclu s d u sacrifice ,  o n l' a v u ) ,  pui s le s 

chevaux ,  e t  exceptionnellemen t  le s caprins .  U n parallèl e africai n s'im -

pos e immédiatemen t  à  l'esprit  ;  le s Venda ,  don t  l'anima l  sacrificie l 

es t  l a chèvre ,  fon t  d'u n taurea u noi r  l a "représentation "  de s ancêtre s 

du lignag e patrilinéair e e t  d'un e chèvr e noir e cell e de s ancêtre s fé -

minin s d u lignag e matrilinéair e (le s Vend a connaissen t  u n systèm e d e 

doubl e filiation )  (4) .  L e régim e d e ce s animaux-signe s diffèr e che z 

le s Vend a e t  le s Bouriate s puisqu e le s premier s n e le s metten t  jamai s 

à mor t  e t  s'e n serven t  comme d'autel s vivants ,  alor s qu e le s second s 

adopten t  à  leu r  égar d de s pratique s variables ,  mai s qu i  n e son t  jamai s 

d'ordr e sacrificiel .  L'oppositio n entr e ce s deu x usage s rituel s d e 

l'anima l  domestiqu e es t  clairemen t  établi e che z le s Bouriate s :  "Alor s 

que le s sacrifié s monten t  de s hommes ver s le s esprits ,  le s consacré s 

représenten t  un e descent e de s esprit s ver s le s hommes" . 

Voic i  qu'émerge ,  au x frontière s d u cham p sacrificiel ,  l'usag e ri -

tue l  de s animau x no n sacrifiés ,  qu e l'ethnologie ,  cédan t  à  l a facilit é 

4.  STAYT ,  The  Bavenda,  Londres ,  1968 . 
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théorique ,  qualifi e volontier s d e "sacrés" . 

Cett e expression ,  qu i  nou s vien t  e n lign e droit e d e Durkheim ,  à 

traver s un e traditio n suspecte ,  évit e d e pose r  l e problèm e général , 

évoqu é tou t  a u lon g d e ce s essai s :  l e statu t  socio-religieu x d e 

l'anima l  domestique ,  vivan t  dan s l a proximit é d e l'homme ,  à  porté e 

de main .  L a valeu r  économiqu e souven t  arbitrair e d e ce t  obje t  vivan t 

asserv i  n e saurai t  à  ell e seul e rendr e compt e d e l a questio n lanci -

nant e d u sacrifice .  E n tou t  éta t  d e caus e celui-c i  n e s e rédui t  pa s à 

so n apparenc e d'offrand e alimentaire ,  pa s plu s qu' à u n rit e d e pas -

sag e utilisan t  l a victim e comme l e lie u d'un e obscur e "sacralisation " 

d'u n êtr e vivan t  "profane "  e n vu e d'assure r  l a communicatio n ave c le s 

dieux .  L e dépeçag e e t  l a cuisin e rituelle ,  quell e qu e soi t  l a diversit é 

des finalité s poursuivies ,  renvoien t  toujour s à  u n registr e symboliqu e 

où l e do n d e nourritur e es t  souven t  totalemen t  absent .  O n ajouter a ce -

pendan t  aussitô t  qu e l e "cannibalisme "  d e certaine s divinité s qu i 

exigen t  de s imposition s d e san g o u de s rançon s pos e de s problème s 

d'interprétatio n particulièremen t  complexes .  Que l  es t  c e fantasm e qu i 

travers e ce s culture s indienne s qu i  opposen t  radicalemen t  divinité s 

carnivore s e t  végétarienne s ? 

Les itinéraire s variés ,  indiqué s pa r  c e nouve l  êchantillonage , 

ne permetten t  évidemmen t  pa s encor e d e conclusio n d'ensemble .  Il s  sus -

citen t  d e nombreuse s question s e t  parfoi s d e nouvelle s hypothèse s d e 

recherche .  Nou s consacreron s u n troisièm e cahie r  à  d e nouvelle s ouver -

ture s sociologiques ,  économique s e t  symbolique s d e cett e recherch e 

comparative ,  don t  o n aperçoi t  déj à qu'ell e me t  radicalemen t  e n caus e 

l e schém a maussien . 


