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C O N T R I B U T I ON A  L ' É T U D E 

DU S A C R I F I C E C H E Z LE S M I N Y A N K A 

par 

Daniell e Joncker s 

I .  Introduction. 

L'unit é formell e d u fai t  sacrificie l  es t  trompeuse .  E n tan t  qu e résul -

ta t  factuel ,  l e sacrific e masqu e un e diversit é d e processu s qu'i l  es t 

impossibl e d e réduir e à  u n obje t  d'étud e uniqu e e t  homogène . 

Les deu x niveau x principau x d'analys e son t  l'étud e d u sacrific e 

en tan t  qu e parti e d'u n systèm e symboliqu e d'un e part ,  e t  d'u n systèm e 

de relation s sociale s d'autr e part .  L e présen t  articl e a  pou r  bu t  d e 

poser ,  pou r  l e ca s minyanka ,  le s jalon s d e ce s deu x démarches .  E n c e 

qui  concern e l a première ,  un e pris e d e positio n s'impos e :  doit-o n fai -

r e "l e tablea u d e l a théori e o u l a théori e d e l a réalit é indigène "  ? 

( 1 ) . Lévi-Straus s a  p u reproche r  à  Maus s d'avoi r  fai t  appel ,  pou r  ex -

plique r  l a magi e e t  l e don ,  à  de s notion s métaphysique s empruntée s à 

une théori e indigène .  D'autre s on t  tent é d'introduire ,  dan s le s systè -

mes religieux ,  d e mystérieuse s source s d'énergi e qu i  n'on t  même plu s 

l e mérit e d e correspondr e à  de s catégorie s indigènes .  L a complexit é de s 

phénomènes religieu x e n généra l  e t  d u sacrific e minyank a e n particulie r 

commande qu e l'o n observe ,  quan t  à  leu r  explication ,  un e certain e pru -

denc e e t  qu e l'o n dress e d'abor d l'inventair e de s catégorie s indigènes . 

C'es t  d'ailleur s Maus s lui-mêm e qu i  disai t  : 

"Etudie r  un e sociét é quelconqu e (... )  n e permettr a jamai s à  personn e d e 

(1 )  Selo n l'expressio n d e Cl .  Lévi-Strauss ,  Introductio n à  l'oeu -
vr e d e Mauss ,  préfac e à  Sociologie  et  anthropologie  de  M.  Maus s  (Paris , 
P.U.F. ,  1950) ,  p .  xxxix . 
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conclur e d'un e faço n général e su r  l a mentalit é humain e ;  mai s l a dé -
couvert e d e nouveau x concepts ,  d e nouvelle s catégories ,  n'e n constitu e 
pas moin s u n appor t  précieu x pou r  l'histoir e d e l a pensé e humaine. "  (2) . 

II .  Le  sacrifice  dans  le  système  religieux  minyanka. 

La pensé e religieus e minyank a intègr e tou s le s élément s d e l'uni -

vers ,  toute s le s manifestation s naturelle s e t  sociale s ;  ell e li e le s 

hommes entr e eu x e t  leu r  garanti t  un e articulatio n harmonieus e ave c 

leu r  environnement .  Le s rituel s marquen t  tou s le s acte s d e l a vi e ; 

il s  orienten t  le s force s naturelle s e t  aiden t  le s hommes dan s leur s 

entreprises . 

Malgr é l'existence ,  dan s presqu e tou s l e villages ,  d'un e communau -

t é musulman e d e plu s e n plu s nombreuse ,  le s culte s traditionnel s imprè -

gnen t  encor e totalemen t  l a vi e d e ceu x qu i  le s pratiquen t  ;  il s  n'on t 

cess é d'êtr e facteur s d e cohésio n e t  garant s d e l'ordr e social .  L a so -

ciét é minyank a tent e d e domestiquer ,  pa r  l e sacrifice ,  toute s le s vio -

lence s qu i  l'agiten t  o u l a menacen t  (l a mort ,  l a maladie ,  l a guerre , 

l a sécheresse )  e t  affirm e ains i  se s prétention s à  l a durée . 

L'enquêt e n' a pa s révélé ,  comme che z le s Dogo n pa r  exemple ,  l e 

thèm e d'u n héro s mythiqu e don t  l a mis e à  mor t  serai t  perpétuellemen t 

réactualisé e pa r  le s rite s sacrificiels .  Ceux-c i  occupen t  néanmoins , 

dan s le s pratique s religieuse s minyanka ,  un e plac e centrale . 

Les sacrifice s collectif s on t  lie u à  deu x moment s d e l'anné e : 

aprè s le s récolte s e n novembre-décembre ,  e t  avan t  l'hivernage ,  e n mars -

avril .  Le s sacrifice s individuel s son t  occasionnel s o u prennen t  plac e 

aprè s le s précédents ,  lor s de s cérémonie s semestrielles . 

Les institution s religieuse s minyank a s e divisen t  e n deu x grande s 

catégorie s :  le s culte s générau x e t  le s société s d'initiatio n (3) .  Le s 

premier s comprennen t  le s culte s rendu s : 

— a u Die u suprême ,  klè, 

— au x ancêtres ,  ' 

(2 )  Marce l  MAUSS,  Manuel  d'ethnographie  (Paris ,  Payot ,  1967) ,  p .  205 . 

(3 )  Voi r  J.-P .  COLLEYN,  Note s su r  l a pensé e religieus e de s Minyanka , 
Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire,  cahie r  197 5 (Paris ,  L.A .  221 ,  1975) , 
pp .  19-34 . 
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Planche  I.  Sacrific e sanglan t  su r  le s autel s portatif s d u ka  Chyaka 
(chos e puissante ,  gro s sac) ,  yapèrè  qu i  rassembl e entr e autre s 
le s élément s d u nya  e t  d u nankon.  Villag e d e Wolosso . 
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— à  l'enclum e (tumpugn?),  censé e êtr e l e plu s vieu x princip e 

sacr é d u village ,  donné e au x hommes pa r  l e Vautou r  mythique , 

— a u kanohy?  ("jarr e d u village") ,  aute l  d e fondatio n d u village , 

—-  à  tyelè  ("l a vieill e femme") ,  premièr e femm e mythique , 

— a u kachikan,  boi s sacr é abritan t  le s force s associée s à  l a 

terre , 

— a u dasiri,  protecteu r  d u village ,  che f  d e villag e a u pla n sym -

bolique , 

— à  fari,  géni e d e l'eau . 

Dans ce s cultes ,  l e sacrific e apparaî t  surtou t  comme u n rit e cy -

cliqu e obligatoire .  Le s autel s fixe s su r  lesquel s i l  s'effectu e son t 

censé s êtr e auss i  vieu x qu e l e villag e o u même lu i  avoi r  préexist é ; 

il s  échappen t  au x vicissitude s humaines .  I l  n'exist e pa s d e terme s gé -

nérique s pou r  désigne r  ce s autel s ;  il s  porten t  e n généra l  l e no m d e 

l'entit é religieus e à  laquell e il s  s e rapportent .  Il s  son t  souven t 

constitué s d'un e jarr e (parfoi s recouvert e d e pisé )  contenan t  de s 

fragment s d e l'environnemen t  naturel ,  de s élément s évoquan t  le s prin -

cipale s figure s mythique s e t  de s relique s de s ancêtres .  Parm i  ce s 

cultes ,  celu i  rend u à  klè  occup e un e plac e particulière .  L'Etr e su -

prêm e reçoi t  régulièremen t  de s libation s de  bière ,  d e crèm e d e mi l  e t 

de san g d e poulet .  I l  exist e à  ce t  effet ,  dan s tou s le s villages ,  de s 

autel s  klè,  qu i  s e présenten t  sou s l a form e d e cône s e n pis é d'un e 

soixantain e d e centimètre s d e haut ,  klè  es t  pa r  ailleur s invoqu é dan s 

toute s le s prière s qu i  précèden t  le s sacrifices ,  qu'i l  s'agiss e de s 

culte s généraux ,  d u cult e de s ancêtre s o u de s activité s rituelle s de s 

société s initiatiques .  Cependant ,  e t  c'es t  l à l e poin t  important ,  le s 

sacrifice s n e son t  pa s indispensable s à  l'existenc e même d e klè  :  Die u 

es t  un e figur e lointaine ,  distant e de s hommes e t  d u mond e matériel . 

Les société s d'initiatio n dominen t  l a vi e religieus e de s Minyanka . 

Les plu s importante s son t  : 

— l e nya  (  o u wara) ,  protecteu r  d u villag e contr e le s sorcier s ; 

associ é à  l a fécondité , 

— l e sandogno  ("hyène" ,  monitric e d e l a culture) , 

— l e nankon,  institutio n religieus e de s chasseurs ,  l a plu s puis -

sant e d e toute s le s société s d'initiation , 

— l e manyan,  cult e réput é l e plu s ancien ,  associ é à  l a guerre .  I l 

se caractéris e pa r  l a taill e imposant e d e so n matérie l  rituel . 
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Ces institution s comporten t  : 

— le s sociétaire s ;  le s maître s d u cult e ( yapèrèfo) ,  le s possé -

dés  (tutumo),  le s bouffon s  (korduba) ,  le s musicien s  (tyeli),  l e sacri -

ficateu r  e t  le s initiés , 

— u n sanctuaire , 

— le s  yapèrè,  c'est-à-dir e le s autel s portatif s qu i  appellen t 

le s sacrifice s sanglants . 

Les société s d'initiatio n s e veulen t  dépositaire s d e toute s le s 

valeur s morales ,  qu i  son t  elles-même s e n relatio n ave c le s principe s 

cosmiques .  L e cult e s'adress e tou t  d'abor d à  Dieu ,  mai s auss i  à  de s 

entité s religieuse s  (nya,  nankon,  manyan.. .),  placée s elles-même s sou s 

l e patronag e d e héro s mythiques .  Ce s héro s mythiques ,  qu i  son t  soi t 

des créature s fantastiques ,  soi t  de s personnage s d'apparenc e humain e 

ou animale ,  on t  donn é au x hommes un e parti e d e l a connaissanc e d u mon -

de .  Il s  leu r  on t  enseign é le s moyen s d'agir ,  grâc e à  cett e connaissan -

ce ,  su r  l e systèm e cosmique ,  pa r  l a fabricatio n d'autel s  {yapèrè)  e t 

l'exécutio n d e rite s approprié s don t  l e plu s importan t  es t  l e sacri -

fice . 

La notio n d e yapèrè  es t  complexe .  L a conjonctio n de s principau x 

yapèrè  réalis e u n véritabl e microcosm e (4) .  L e yapèrè  es t  u n obje t  fa -

briqu é (ya  signifi e chos e fabriquée) ,  u n amalgam e d e fragment s diver s 

chargé s d e force s dangereuses ,  d e nyama.  Dan s le s chant s religieu x d u 

nankon  o n di t  : 

"prend s te s bagages ,  te s bagage s d e sorcellerie , 
prend s te s bagages ,  te s bagage s d e nyama." 

Le term e yapèrè  es t  intraduisibl e e n français .  So n étymologi e n' a 

d'ailleur s p u êtr e établi e ave c certitude .  L a traductio n pa r  "aute l 

portatif "  es t  san s dout e l a plu s neutr e mai s ell e es t  imparfait e :  ell e 

ne ren d pa s compt e d e l'incorporatio n d e l'entit é religieus e dan s 

l'obje t  n i  d e so n caractèr e redoutable ,  qu e soulignen t  pa r  exempl e ce s 

louange s : 

(4 )  Comme l e montr e Ph .  JESPERS,  Contributio n à  l'étud e de s autel s 
sacrificiel s che z le s Minyanka ,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire, 
cahie r  197 6 (Paris ,  L.A .  221 ,  1976) . 
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"épervier ,  vieu x chie n (hargneux) , 
cett e voi x ressembl e à  cell e d u lio n 
ce ta s d e chose s ressembl e a u lio n 
vérité ,  l e lio n arrêt e l e lio n (sorcier )  dan s l a brouss e 
quell e es t  l a chos e qu i  a  l e no m d e l'éléphan t 
c'es t  l e nankon  qu i  es t  l e plu s redoutabl e 
redoutable ,  redoutable ,  dasiri  (5 )  de s hommes 
to n no m es t  conn u partou t  nankon." 

"qu e tout e personn e qu i  trahi t  e t  qu i  es t  venu e ic i 
que l e manyan  l a tu e 
qu'i l  lu i  arrach e l e foi e e t  l e coeu r 
manyan voic i  to n coutea u pou r  perce r  to n ennem i 
si  t u trouve s un e sorcièr e perc e lu i  l e fon d e t  prend s lu i  l e foi e 

et  l e coeur. " 

.  "nankon,  sorcie r  de s  yapèr è (yapèrè  sikanfolo) 
le s autre s  yapèrè  n'on t  qu' à t e laisse r  l a sorcellerie. " 

Le yapèrè  n'es t  pa s simpl e réceptacl e :  se s élément s constitutif s 

son t  à  l a foi s espri t  e t  matière .  L'existenc e e t  l a puissanc e d u yapèrè 

dépenden t  d u rit e sacrificie l  :  l e san g augment e so n énergi e vitale . 

C'es t  d'ailleur s l e san g coagul é de s nombreu x sacrifice s qu'i l  reçoi t 

qui  donn e a u yapèrè  so n aspec t  goudronné .  L'épaisseu r  d e cett e croût e 

brunâtr e révèl e l'âg e d u yapèrè  e t  l a puissanc e d e so n énergi e conte -

nue .  Le s  yapèrè  son t  e n quelqu e sort e de s "outil s  spirituels "  ;  il s 

son t  destiné s à  agi r  su r  l e modèl e de s entité s religieuses .  L a fabri -

catio n d e ce s objet s institu e un e certain e autonomi e magiqu e d e l'hom -

me pa r  rappor t  a u systèm e d u monde .  Quoiqu e dangereu x e t  chargé s d e 

nyama,  le s  yapèrè  n'on t  d e sen s qu e dan s leu r  subordinatio n (mêm e im -

parfaite )  à  l'homme .  L e yapèrè  es t  inclu s dan s l'ordr e cosmiqu e (qu'i l 

résum e souvent )  mai s moyennan t  certaine s précaution s e t  pa r  l'intermé -

diair e d u sacrifice ,  l'homm e peu t  à  tou t  moment  l e soumettr e à  se s 

propre s fins .  Cett e interventio n d e l'homme ,  dan s l'ordr e d e l'univers , 

grâc e à  l a médiatio n de s  yapèrè  soulign e a  contrari o la  natur e spécifi -

que d e l'Etr e suprêm e klè  e n tan t  qu e pu r  esprit . 

(5 )  Cett e expressio n bambar a signifi e littéralemen t  "attache r  l a 
bouch e ;  ell e s'emploi e pou r  désigne r  tout e pratiqu e magiqu e destiné e 
à prendr e l e contrôl e su r  quelqu'un .  A  n e pa s confondr e ave c l e dasiri, 
protecteu r  d u villag e qu i  "attach e l a bouche "  de s ennemis . 
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III .  Les  catégories  sacrificielles. 

Le substanti f  kara,  form é à  parti r  d u verb e ka  (donner) ,  es t  l e 

term e génériqu e recouvran t  l'ensembl e de s offrandes ,  sanglante s o u non , 

qu'elle s soien t  collective s e t  cycliques ,  o u individuelle s e t  occa -

sionnelles .  Le s mot s  kara  o u kachin  son t  utilisé s indifféremmen t  à 

Koutial a e t  dan s l'es t  d u Minyankala ,  mai s dan s l e nor d kachin  s'appli -

que à  l'ensembl e d'u n ritue l  e t  kara  a u moment  préci s d e l a mis e à  mor t 

d'u n animal .  Le s animau x le s plu s courammen t  exécuté s son t  le s poulets , 

le s chèvres ,  le s moutons ,  le s chien s e t  plu s raremen t  le s boeufs .  Si -

gnalon s un e particularit é d u nankon  (yapèrè  patronn é pa r  le s chasseurs )  ; 

i l  es t  l e seu l  à  recevoi r  e n plu s d u san g de s animau x domestiques ,  ce -

lu i  d'animau x sauvage s capturé s vivant s e t  plu s spécialemen t  celu i  d e 

l'hyène ,  d e l'oryctéropte ,  d u bo a e t  d e l'antilope .  L'installatio n 

d'u n nankon  dan s u n villag e commenc e pa r  un e chass e sacrificielle . 

Tout  chasseu r  possèd e u n "annea u d u nankon"  (nankonkapara) ,  aute l  por -

tati f  su r  leque l  i l  achèv e le s animau x blessé s à  l a chasse .  L a viand e 

ser a partagé e e t  consommé e pa r  tou s le s initiés .  S i  l e chasseu r  tu e l e 

gibie r  san s verse r  so n san g su r  l'autel ,  i l  es t  libr e d'e n disposer . 

Certain s terme s soulignen t  l a finalit é de s sacrifice s individuel s : 

(a)  nyèrègè  es t  u n substanti f  dériv é d u verb e nyèrè  (solliciter )  ; 

i l  désign e l e sacrific e l e plu s couran t  pa r  leque l  le s hommes demanden t 

à klè,  au x ancêtres ,  au x  yapèrè,  d e leu r  accorde r  de s bienfait s (santé , 

prospérité ,  fécondité )  ;  adressé e à  certain s  yapèrè,  l a demand e peu t 

consiste r  e n un e visé e agressive ,  proch e d e l a sorcellerie .  L e sacri -

fian t  énonc e s a demand e e t  l e sacrificateu r  l a répèt e : 

"I l  t e donn e cel a grâc e à  Die u 
i l  donn e a u nya  d e jou r  comme d e nui t 
tou t  c e qu'i l  cherch e dan s l e mond e cherch e l e 
et  donn e lu i  d e jou r  e t  d e nui t 
tou t  l e bonheu r  qu'i l  cherche ,  cherch e l e 
et  donn e lu i  d e jou r  e t  d e nuit. " 

"Toi ,  nya,  donn e l a sant é à  se s enfants ,  donn e lu i  l e succès. " 

"C'es t  l a vérité ,  manyan,  cett e femm e es t  venu e ave c c e poule t  pou r 
t e l e donne r 

gard e se s enfant s e n bonn e sant é e t  fai s leu r  u n bo n hivernag e 
fai s cesse r  le s querelle s qu'i l  y  a  entr e le s enfant s d e cett e femm e 
tout e parol e d e querelle ,  laiss e cel a d e nui t  e t  d e jou r  e t  prend s 

ce sacrifice. " 
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(b)  nyèrègè  s'accompagne  l e plu s souven t  d e l a promess e nyofaga 

(fala)  (bouch e échanger )  d'effectue r  u n autr e sacrific e s i  l a demand e 

es t  exaucée ,  celui-c i  es t  appel é nyo  faga  wolo  (bouch e échange r  reti -

re r  o u délivrer) .  Exempl e : 

"I l  di t  qu'i l  a  fai t  u n voe u su r  to i  manyan 
si  t u voi s qu'i l  vien t  donne r  c e qu'i l  a  promi s 
c'es t  qu e l e voe u a  ét é réalis é 
voic i  le s poulet s promis ,  prend s le s d e nui t  comme d e jour. " 

(c)  Le s sacrifice s ponctuen t  e t  favorisen t  l e déroulemen t  harmo -

nieu x d e l a vi e mai s l e désordr e es t  toujour s possibl e e t  doi t  êtr e 

compens é pa r  de s sacrifice s appropriés .  L e ka  ya  na  (chose ,  réparer , 

à)  es t  u n sacrific e offer t  pou r  efface r  le s faute s commise s consciem -

ment  o u inconsciemment .  C'es t  l e yapèrètutumo  (envoy é d u yapèrè) ,  u n 

médium,  qu i  révèl e ce s rupture s d'interdit s involontaires .  Le s faute s 

volontaire s grave s (adultère ,  sorcellerie,... )  son t  sanctionnée s di -

rectemen t  pa r  l e yapèrè  lui-même ,  pa r  l a mort .  Avan t  d'enseveli r  le s 

coupables ,  i l  fau t  effectue r  de s sacrifice s  yahnga  (c e substanti f  es t 

form é à  parti r  d u verb e yah,  "laisser") . 

Quell e qu e soi t  leu r  finalité ,  le s sacrifice s s e déroulen t  selo n 

l e même rituel .  Seul s le s incantation s e t  l e choi x d e l a couleu r  de s 

victime s précisen t  leu r  spécificité .  Lor s d'u n sacrific e à  klè ,  o n n e 

peu t  utilise r  qu e de s poulet s blancs ,  sign e d e pureté ,  d e sécurité . 

C'es t  l a raiso n pou r  laquell e le s  yapèrè  qu i  trempen t  dan s l a sorcel -

lerie ,  pou r  mieu x lutte r  contr e elle ,  refusen t  le s poulet s blancs .  O n 

tuer a u n chie n noi r  su r  l e nya  pou r  élimine r  u n sorcier .  Su r  le s autel s 

de sorcelleri e o n immol e de s poulet s rouge s o u noirs ,  couleur s symboli -

san t  l a violence ,  l e mal ,  l a mort .  L a couleu r  jou e u n rôl e importan t 

dan s le s prescription s de s devin s ;  à  défau t  d u poule t  requis ,  o n offr e 

tou t  obje t  (cola ,  tissu ,  etc. )  d e l a même couleur . 

Les sacrifice s collectif s cyclique s rassemblen t  le s différent s 

objectif s de s sacrifice s individuels .  Pendan t  l'oblation ,  l e yapèrè  fo 

("celu i  qu i  a "  l e yapèrè),  l e che f  d e famill e o u d e village ,  demand e 

l e pardo n de s faute s commises ,  remerci e pou r  le s bienfait s obtenu s e t 

sollicit e le s puissance s religieuse s : 

"Toute s parole s qu e j'aurai s dite s o u qu e quelqu'u n qu i  me sui t 
(cadet )  o u qu'un e femm e aurai t  dites ,  voic i  leu r  ea u (d e pardon) , 
si  j e t'offens e pardonn e cett e offens e nya." 

"Merc i  pou r  te s actes ,  c'es t  pou r  cel a qu e t u a s ét é choisi. " 
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"Pardo n Dieu ,  pardo n ancêtre s 
cett e anné e es t  arrivée ,  nou s avon s chois i  cett e journé e pou r  vou s 
fair e u n peti t  sacrific e 
quan t  à  mo i  j e vou s pri e d e cherche r  l e bonheu r  partou t  o ù i l  es t 
et  d e veni r  l e donne r  a u villag e 
l e travai l  qu'il s  on t  fai t  cett e année ,  qu'il s  puissen t  encor e e n 
fair e davantag e 
voic i  l e mi l  qu'il s  on t  e u cett e année ,  faite s qu e celu i  d e l'a n 
prochai n soi t  plu s abondan t  encor e 
ancêtres ,  c e qu e j e vou s demand e instammen t  c'es t  l a sant é 
levez-vou s e t  arrêtez-vou s d e jou r  e t  d e nui t 
et  cherche z à  aide r  tou t  l e villag e e n donnan t  l a sant é e t  l e 
bonheur. " 

"jusqu' à présen t  mo i  j e di s  manyan 
tou s le s gen s d u village ,  femme s e t  hommes réunis , 
confie-le s à  Dieu ,  occupe-to i  d'eu x 
favoris e l a naissanc e de s gen s d e l a grand e port e (6 ) 
favoris e le s mariages. " 

Les chef s d e famill e e t  le s chef s d e villag e effectuent ,  a u no m 

de l a collectivit é qu'il s  représentent ,  le s sacrifice s su r  le s  yapèrè 

familiau x e t  su r  le s autel s consacré s à  klè,  au x culte s générau x o u 

aux ancêtres .  Le s sacrifice s au x  yapèrè  exigen t  l'interventio n d'u n 

sacrificateu r  qu i  port e un e tenu e spécial e (pagn e blanc )  o u u n insi -

gne (ceinture )  qu i  l e distingu e de s sacrifiant s e t  de s autre s initiés . 

La veill e o u le s jour s qu i  précèden t  l a cérémonie ,  i l  n e peu t  avoi r 

de rapport s ave c un e femm e e t  doi t  s e lave r  avan t  e t  aprè s le s opéra -

tion s sacrificielles . 

Tous le s sacrifice s évoqué s jusqu' à présen t  relèven t  d e l a caté -

gori e kara. D'autre s type s d'offrande s peuven t  êtr e isolé s ;  elle s s e 

déroulen t  san s sacrificateur ,  elle s n e nécessiten t  n i  lie u d e culte , 

ni  autel . 

loé  wo  (eau ,  verser )  es t  u n ka  ya  na  (voi r  pag e précédente )  qu i 

se fai t  pou r  un e faut e bénigne ,  tell e qu e l'infractio n à  u n interdi t 

alimentair e o u u n blasphème .  L e rit e consist e à  verse r  u n pe u d'ea u 

su r  l e sol . 

Le saraga  (mo t  d'origin e arabe )  consist e e n généra l  e n un e offran -

de d e cola ,  d e cendres ,  d e coton ,  d e cauris ,  déposé e à  u n carrefou r  ; 

mai s l e sacrifian t  peu t  auss i  abandonne r  u n poule t  o u un e chèvr e e n 

(6 )  Chaqu e concessio n lignagèr e es t  entouré e d'un e enceint e qu i 
s'ouvr e su r  un e port e monumentale ,  lie u d e sacrific e au x ancêtres . 
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brousse .  I l  s'adress e à  klè,  au x ancêtres ,  o u à  tout e entit é religieu -

se .  I l  s'exécut e l a nui t  o u à  l'aub e ;  l e sacrifian t  es t  seu l  e t  n'at -

ten d aucu n sign e d'acceptatio n o u d e refu s d e so n geste .  L e saraga 

s'accompli t  aprè s consultatio n d u devi n o u suivan t  l a recommandatio n 

d'u n yapèrè  tutumo  ;  ceux-c i  peuven t  parfoi s conseille r  u n sacrific e 

à u n yapèrè. 

Sous l'influenc e d e l'islam ,  l e term e saraga  désign e d e plu s e n 

plu s fréquemmen t  tou t  sacrifice .  L e saraga  a u sen s stric t  s e fai t  esse n 

tiellemen t  pou r  conjure r  un e maladie ,  u n mauvai s sort .  Mai s i l  ser t 

auss i  à  lance r  u n maléfice .  I l  a  lie u alor s a u crépuscule .  Tandi s qu e 

par  exempl e o n brûl e u n mélang e d e poudr e à  fusil ,  d e piments ,  d e poil s 

(d e chien ,  d e singe ,  d e chat ,  d e souris) ,  e n dirigean t  l a fumé e ver s 

ceu x à  qu i  o n veu t  nuire ,  o n récit e l'incantatio n suivant e : 

"Tan t  qu e l e sing e n e s'entendr a pa s ave c l e chie n 
soyon s de s ennemi s 
tan t  qu e l e cha t  n e s'entendr a pa s ave c l a souri s 
soye z de s ennemi s 
tan t  qu e l e fe u e t  l a poudr e n e s'entendron t  pa s 
soye z de s ennemi s 
comme l e piment ,  frappez-vous ,  insultez-vou s 
soye z désuni s comme l e sing e e t  l e chien ,  l e cha t  e t  l a souris , 
l a poudr e e t  l e fe u e t  cel a comme l e piment. " 

IV .  La  séquence  sacrificielle. 

Les cérémonie s religieuse s commencen t  soi t  l e jeud i  soir ,  pou r  s e 

termine r  l e vendred i  soir ,  soi t  l e dimanch e pou r  prendr e fi n l e lundi . 

Les  kara  (voi r  supra),  qu i  intéressen t  l a collectivité ,  s'effectuen t 

en public ,  su r  le s autel s fixe s e t  portatifs .  Pou r  qu e tou s soien t 

concernés ,  approuven t  e t  participen t  au x sacrifices ,  le s victime s e t 

l e coutea u son t  présenté s à  l'assemblé e ;  ensuite ,  chaqu e offrand e 

circul e d e mai n e n mai n parm i  le s notable s selo n u n ordr e fix é pa r 

l'envoy é d u yapèrè  o u simplemen t  détermin é pa r  l'âge .  L'immolatio n de s 

victime s es t  toujour s  précédée  d'un e offrand e d'ea u pur e e t  d e mil , 

sou s form e d e crèm e o u d e bière ,  qu i  fai t  parti e intégrant e d u sacri -

fice .  Pou r  le s ancêtre s e t  certain s  yapèrè,  o n vers e d e l a cendr e 

avan t  l'ea u e t  l a bière .  L a cendr e es t  associé e à  l'idé e d e pureté , 

l'ea u à  l a fécondité ,  l e mi l  à  l a prospérité .  L e sacrific e es t  intégr é 

au cycl e vita l  :  u n rappor t  analogiqu e s'établi t  entr e celui-c i  e t  l a 
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séquenc e eau-mil-san g ("san s ea u o n n' a pa s d e mil ,  e t  san s mi l  i l  n' y 

a pa s d e vie ,  n i  animal e (poulets )  n i  humaine." )  : 

"Grâc e à  Dieu ,  grâc e à  te s ancien s possesseur s 
voic i  t a nouvell e année ,  voic i  to n ea u 
manyan prends-l a d e nui t  comme d e jour , 
favorise-nou s l a nui t  e t  l e jou r  d e t a nouvell e année. " 

"Nou s avon s fix é l e jou r  d'aujourd'hu i  pou r  to n sacrific e 
voic i  l'eau ,  voic i  l'ea u don t  j e vers e t a par t 
j e l a crach e su r  to i  pou r  rafraîchi r  to n corp s 
voic i  l'ea u d e l a crèm e d e mi l  qu e t u nou s a s donné ,  ave c l a sant é 
voic i  l'ea u d e mi l 
voic i  l'ea u d e l a bièr e d e mi l  qu e t u nou s a s auss i  donn é 
l e sacrific e v a commence r  maintenan t 
venez ,  nou s allon s sacrifie r  a u nya." 

La cendre ,  l'ea u e t  l a bière ,  o u l a crème ,  son t  versé s su r  l e so l 

par  l e yapèrè  fo,  o u l e sacrificateur ,  à  l'entré e d u sanctuaire .  Ce s 

libation s son t  suivie s d'u n premie r  sacrific e d e poule t  qu i  a  lie u a u 

même endroit .  Ensuite ,  l'envoy é d u yapèrè,  e n éta t  d e transe ,  sor t  le s 

autel s portatif s d u sanctuair e e t  le s port e su r  l e do s (o u le s traîne) , 

accompagn é pa r  le s musicien s e t  l a foule ,  à  l a périphéri e d u village , 

dan s l'enclo s o ù s e dérouleron t  le s sacrifices .  Aprè s avoi r  ét é imbi -

bés d e san g sacrificiel ,  le s  yapèrè  son t  ramené s a u villag e pa r  l e 

posséd é qu i  subi t  un e second e transe .  Avan t  d e pénétre r  dan s l e sanc -

tuaire ,  le s objet s sacré s reçoiven t  u n dernie r  sacrifice ,  devan t  l'en -

trée .  Ce s deu x procession s fournissen t  à  tou s le s participant s l'occa -

sio n d e fair e u n do n a u yapèrè,  c'est-à-dir e a u yapèrè  tutumo.  Ce s 

offrande s son t  de s  nyo  faga  wolo  e t  de s  saraga  (voi r  supra).  Seul s le s 

initié s e t  le s personne s don t  l a naissanc e a  ét é favorisé e pa r  l e 

yapèrè  peuven t  pénétre r  dan s l'enclo s sacrificiel .  Le s sacrifice s qu i 

y son t  effectué s concernen t  le s différente s collectivité s (village , 

confréri e religieuse ,  famille ,  sociét é d e culture) .  Il s  son t  suivi s 

par  le s sacrifice s individuels . 

Le sacrific e n e peu t  êtr e considér é ic i  comme u n simpl e do n ;  i l 

es t  l'opérateu r  principa l  d'u n rit e à  caractèr e quasi-magiqu e a u cour s 

duque l  de s force s vitale s ( nyama)  circulent ,  véhiculée s pa r  l e sang , 

leque l  n e peu t  e n aucu n ca s touche r  u n non-initié .  L e san g qu i  s'épan -

ch e su r  le s autel s es t  travers é pa r  deu x courant s :  l'u n l e vid e d e 

so n nyama  e t  l'autr e l e charg e d e celu i  d u yapèrè.  O n balanc e le s vic -

time s au-dessu s de s autel s pou r  le s imprégne r  d e cett e nouvell e force . 

Tandi s qu e l e yapèrè  es t  alimenté ,  qu e s a puissanc e es t  rénové e pa r  l e 
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sang ,  l a victim e emmagasin e l e nyama  d u yapèrè.  Le s hommes qu i  l a dé -

pècent ,  l a préparen t  e t  l a consommen t  assimilen t  un e par t  d e cett e 

force .  L e partag e d e l a victim e entr e le s initié s marqu e leu r  statu t 

au sei n d e l a société .  Voici ,  pa r  exemple ,  l a répartitio n d e l a viand e 

d'u n chie n sacrifi é a u nya  :  l e do s revien t  a u nyaf?l?,  l e gigo t  avan t 

au nyatutumo,  l e co u à  celu i  qu i  a  chant é le s louanges ,  l a têt e e t  le s 

pied s au x équarisseurs ,  e t  l e rest e es t  distribu é à  tou s le s initiés . 

Le coeu r  e t  l e foi e son t  écrasé s e t  étalé s su r  le s autel s portatifs . 

Les victime s sacrificielle s son t  toujour s consommée s aprè s avoi r  ét é 

vidée s d e leu r  san g su r  le s  yapèrè.  I l  n'exist e pa s d e term e particu -

lie r  pou r  désigne r  c e repa s rituel .  L a langu e situ e su r  l e même plan , 

apparemment  profane ,  l e repa s de s hommes e t  celu i  d u yapèrè.  O n utilis e 

pou r  désigne r  l e premie r  l'expressio n nyagaraga  (mange r  l a viand e d u 

nya).  Quan t  a u posséd é parlan t  a u no m d u yapèrè,  i l  dir a :  "j e sui s 

ven u mange r  à  ce t  endroit .  L e peti t  poulet ,  tuez-l e ;  nou s allon s man -

ger. "  L e yapèrè  fo  pourr a égalemen t  dir e :  "j'avai s di t  qu'e n cett e 

journée ,  l e nya  mangerai t  jusqu' à satiét é e t  s'i l  es t  rassasié ,  i l  nou s 

fer a passe r  c e jou r  e n bonn e santé. " 

Autr e remarqu e linguistiqu e :  o n dir a qu'o n "répare "  (ya) ,  qu'o n 

"crépit "  (wologo)  l e yapèrè  lorsque ,  aprè s le s sacrifices ,  o n endui t 

soigneusemen t  d e san g se s différent s éléments .  Aprè s l'égorgement ,  l e 

sacrificateu r  ensanglant e le s autel s portatif s e t  jett e l a dépouill e 

de l'anima l  su r  l e sol .  Le s sacrifice s d e quadrupède s son t  toujour s 

suivi s d e sacrifice s d e poulets .  Pou r  ce s derniers ,  chacu n observ e 

l'agoni e e t  l a commente ,  ca r  le s soubresaut s indiquen t  s i  l e sacrific e 

es t  accepté .  L e poule t  doi t  tombe r  un e premièr e foi s su r  l e dos ,  en -

suit e s e retourne r  deu x foi s e t  mouri r  su r  l e ventr e ;  l e sacrific e 

es t  refus é s i  l e poule t  tomb e su r  l e ventr e e t  s'immobilise .  Dan s c e 

cas ,  l e sacrifian t  consulter a u n devin ,  mai s parfoi s l e sacrificateu r 

vérifi e l e verdic t  précéden t  a u moye n d e noi x d e cola .  Aprè s le s avoi r 

divisée s e n deux ,  i l  le s lanc e e n imploran t  l e pardo n pou r  le s faute s 

éventuellemen t  commise s dan s l'exécutio n d u rite .  I l  peu t  répéte r 

l'opératio n troi s fois .  S i  le s col a retomben t  ave c l a fac e plat e ver s 

l e haut ,  l e sacrific e es t  enfi n accepté .  L e sacrificateu r  croqu e l a 

noix ,  l a mâche ,  crach e un e parti e su r  l e yapèrè  e t  consomm e l e reste . 

Toute s le s puissance s religieuse s indiquen t  pa r  certain s signe s s i 

elle s accepten t  o u no n l e sacrifice .  Ains i  pa r  exemple ,  lor s de s sacri -

fice s à  l a grand e port e de s ancêtre s e t  à  l'enclume ,  l e poule t  doi t 
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mouri r  su r  l e ventr e pou r  êtr e accept é e t  présente r  de s rein s blanc s 

aprè s dépeçage .  S i  le s rein s son t  noir s c'es t  qu'un e faut e a  ét é com -

mis e e t  i l  fau t  compléte r  l e sacrific e pa r  de s offrande s supplémentai -

res . 

Toute s le s incantation s révèlen t  l e souc i  de s hommes d e n e pa s 

offense r  même involontairemen t  l a puissanc e à  laquell e il s  s'adressen t 

il s  s'inclinen t  ave c beaucou p d'humilit é devan t  de s dieu x e t  de s an -

cêtre s derrièr e lesquel s s e profil e l'ordr e socia l  : 

"Grâc e à  Dieu ,  grâc e à  te s ancien s possesseurs ,  manyan, 
voic i  t a nouvell e anné e 
te s ancien s possesseur s on t  di t  qu e j e t e l e donn e 
j e t e l e donn e à  leu r  manièr e 
moi  j e sui s u n enfant ,  j e n e distingu e pa s ma droit e d e m a gauch e 
j e t e donn e à  l a faço n d e te s ancien s possesseur s 
prend s cel a d e jou r  comme d e nui t 
j e sui s u n enfant ,  j e di s le s parole s de s vieu x 
j e sui s l'envoy é de s vieux. " 

V.  Les  implications  socio-économiques  du  sacrifice. 

Les critique s formulée s pa r  Marce l  Mauss ,  Evans-Pritchar d e t 

Lévi-Straus s contr e l'interprétatio n puremen t  fonctionnalist e de s phé -

nomènes religieu x son t  tro p connue s pou r  qu e l'o n y  revienne .  Mai s 

s'i l  convien t  d e réagi r  contr e tout e théori e mécanist e (qu'ell e attri -

bue a u fai t  religieu x un e fonctio n utilitair e o u qu'ell e s e born e à 

interpréte r  l e rit e comme simpl e refle t  de s relation s sociales) ,  i l  n e 

fau t  pa s e n conclur e qu'i l  y  a  autonomi e absolu e d u religieu x pa r  rap -

por t  au x autre s instance s d u social .  S i  le s fait s religieu x relèven t 

d'un e organisatio n symboliqu e propre ,  il s  s'inscriven t  auss i  dan s l a 

réalit é socio-économique .  Tenton s à  présen t  l e secon d typ e d'analys e 

en envisagean t  le s pratique s religieuse s comme parti e intégrant e de s 

processu s d e production ,  d e distributio n e t  d e consommatio n de s bien s 

matériels .  Trè s souven t  c e typ e d'analys e es t  néglig é no n seulemen t 

par  le s auteur s "culturalistes "  mai s auss i  pa r  le s chercheur s tro p 

strictemen t  économisants .  Ce s dernier s estiman t  qu e l a connaissanc e 

travaill e su r  l'obje t  rée l  e t  no n su r  un e matièr e déj à transformé e pa r 

eux ,  écarten t  d e leur s préoccupation s de s sphère s d e l a vi e social e 

qui  che z nou s n e s'inscriven t  pa s dan s l e systèm e économique .  Ainsi , 

l a natur e économiqu e d u sacrific e d'animau x domestique s à  Die u leu r 
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paraîtra-t-ell e contestabl e sou s prétext e qu e l e destinatair e es t 

imaginaire .  S i  le s trent e chien s e t  l a centain e d e poulet s offert s a u 

nya  d e Wolobougo u (a u cour s d'un e de s cérémonie s semestrielles ) 

l'avaien t  ét é no n à  un e entit é religieus e mai s à  u n maîtr e d e chai r 

et  d'os ,  l'implicatio n économiqu e d e l'opératio n aurai t  ét é évidente . 

L'aspec t  économiqu e de s rite s sacrificiel s es t  loi n d'êtr e négligeable . 

En 1936 ,  pa r  exemple ,  soixant e boeuf s furen t  sacrifié s a u kono  (socié -

t é d'initiatio n d'origin e bambara )  d u villag e d e Debela .  Actuellement , 

pou r  l a plupar t  de s cultes ,  di x à  trent e chien s (valan t  chacu n d e 3 0 

à 5 0 franc s français )  e t  d'innombrable s poulet s (valan t  d e 3  à  7  franc s 

français )  son t  sacrifié s à  chaqu e fêt e semestrielle .  L e besoi n d e s e 

procure r  de s animau x sacrificiel s justifi e l a constitutio n d e société s 

de cultur e qu i  s e renden t  e n équip e (un e vingtain e d e jeune s hommes) 

sur  le s champ s d e villageoi s moyennan t  u n chie n o u un e chèvr e pa r  jour -

née d e travail .  Ce s forme s d e coopératio n permetten t  d e dispose r  à 

certain s moment s préci s d u cycl e agricol e (défrichage ,  récoltes )  d'un e 

grand e mass e d e main-d'oeuvre .  A  l'occasio n de s fêtes ,  de s quantité s 

énorme s d e bièr e d e mi l  e t  d e plat s d e ri z son t  préparé s pui s consom -

més.  L'importanc e quantitativ e de s bien s produit s pui s dépensé s à 

l'occasio n de s sacrifice s nou s renseign e su r  le s capacité s technique s 

de l a production .  L'implicatio n économiqu e de s activité s rituelle s n e 

repos e pa s ic i  su r  l e temp s invest i  e n cérémonie s ca r  (outr e qu e l a 

productio n elle-mêm e n'es t  pa s fondé e su r  l'économi e d u temp s d e tra -

vail )  le s rite s s e déroulen t  duran t  l a saiso n sèche ,  périod e d'inac -

tivit é agricole .  L e travai l  accompl i  pa r  le s femme s e t  de s cadet s e n 

vu e de s activité s rituelle s a  pou r  conséquence ,  à  traver s le s sacrifi -

ce s au x  yapèrè  e t  au x ancêtres ,  d e confirme r  l'autorit é de s aînés .  L a 

consommatio n de s biens ,  fût-ell e déterminé e pa r  l a religion ,  nou s ren -

voi e au x rapport s sociau x d e production .  Ceux-c i  règlen t  l a distribu -

tio n de s produit s dan s l a communaut é familial e (7 )  e t  déterminen t  l a 

natur e de s échange s ave c l'extérieur . 

La campagn e minyank a es t  e n plein e évolution ,  c e qu i  ren d l'ana -

lys e difficile .  Nou s envisageron s successivemen t  le s implication s 

socio-économique s de s rite s sacrificiel s d u temp s d e l a prééminenc e 

des communauté s lignagère s traditionnelle s e t  depui s leu r  éclatement . 

(7 )  D .  JONCKERS e t  J.-P .  COLLEYN,  L a communaut é familial e che z le s 
Minyanka ,  Journal  de  la  Soc.  des  Africanistes,  XLIV ,  1  (1974) ,  pp .  43-52 . 
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(8 )  Ibid.  not e 7 

A.  Le  rituel  dans  le cadre  des  communautés  traditionnelles. 

Le che f  d e l a communaut é familial e (gbunf?l?)  es t  situ é a u pôl e 

de l a circulatio n de s bien s produit s (8) .  A  c e titre ,  i l  es t  l e seu l 

à pouvoi r  assume r  le s dépense s rituelles .  Afi n d e fair e fac e à  ce s 

obligations ,  l'aîn é sollicit e d e se s dépendant s de s prestations .  L e 

travai l  su r  le s champ s communs  (f?r?ba)  débouch e e n parti e su r  l a pro -

ductio n d u mi l  destin é au x repa s cérémoniel s e t  à  l a fabricatio n d e l a 

bière . 

I l  n'es t  pa s excl u qu e le s structure s communautaire s susciten t 

des processu s visan t  à  annule r  le s effet s d e facteur s susceptible s d e 

modifie r  leu r  fondemen t  même e t  qu e l'oblatio n religieus e soi t  équi -

valent e su r  l e pla n économiqu e à  l a stérilisatio n d'un e parti e d e l a 

production .  Le s rite s sacrificiel s supposen t  un e structur e hiérarchi -

que qu i  command e l e cycl e prestation-oblation-redistribution .  D e cett e 

redistributio n son t  d'ailleur s exclu s le s femme s e t  le s no n initiés . 

Les rite s s'accompagnent ,  dan s un e atmosphèr e d'effervescence ,  d'un e 

consommatio n important e d e bien s (surtou t  d e viand e e t  d e bière) .  I l 

peu t  semble r  paradoxa l  qu e le s principale s fête s religieuse s s e dérou -

len t  just e avan t  l a difficil e périod e d e l a soudure .  O n peu t  explique r 

l a fonctio n économiqu e d e c e "gaspillage "  :  i l  empêch e l a constitutio n 

d'u n surplu s e t  maintien t  don c u n certai n équilibr e a u nivea u économi -

que qu i  ni e ( à défau t  d e corriger )  le s inégalité s due s au x facteur s 

naturels .  L a qualit é variabl e de s sols ,  le s aléa s démographiques ,  le s 

dégât s de s prédateur s constituen t  u n milie u favorabl e à  u n enrichisse -

ment  différentie l  de s familles .  D e plu s e t  surtout ,  l a brièvet é d e l a 

saiso n de s pluies ,  a u cour s d e laquell e s e concentren t  le s travau x 

agricoles ,  sanctionn e duremen t  le s faiblesse s humaine s (maladie ,  pares -

se )  qu i  n e son t  pa s toujour s entièremen t  corrigée s pa r  le s mécanisme s 

de solidarit é d e l a parenté . 

La relatio n ave c le s "dieux "  es t  d'abor d réservé e au x chef s de s 

communauté s :  l'aîn é parl e a u no m d e se s dépendants .  Dan s l a prièr e 

précédan t  l e sacrific e a u nya,  pa r  exemple ,  i l  di t  :  "toute s parole s 

que j'aurai s dite s o u qu e quelqu'u n qu i  me sui t  (cadet )  o u qu'un e 
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femme aurai t  dites ,  voic i  leu r  ea u (d e pardon). " 

Les  yapèrè  n e son t  pa s seulemen t  de s chose s matérielle s o u de s 

entité s religieuse s abstraites ,  il s  sont ,  pourrait-o n dire ,  "de s rap -

port s sociau x coagulés" .  Le s vieu x expliquen t  qu'u n de s devoir s de s 

cadet s e t  d e femme s es t  d'accompli r  le s "travau x de s  yapèrè"  (yapèrè-

mo-bara).  Le s jeune s hommes son t  chargé s d e travaille r  e n société s d e 

cultur e pou r  obteni r  le s animau x sacrificiels .  Il s  défrichen t  le s 

alentour s de s boi s sacré s pou r  empêche r  le s feu x d e brousse ,  il s  ré -

fectionnen t  le s sanctuaires ,  il s  entretiennen t  le s autels ,  grillen t 

et  dépècen t  le s animau x sacrificiels ,  etc .  Le s femme s préparen t  le s 

repa s d e fête s e t  l a bièr e d e mil ,  balaien t  le s place s publiques ,  etc . 

Dans l e cadr e d e l a communaut é familiale ,  l a circulatio n de s pro -

duit s s e fond e su r  l'antériorit é de s aîné s su r  le s cadet s :  le s second s 

son t  redevable s au x premiers ,  d e l a subsistanc e e t  de s semences .  L e 

même rappor t  es t  suppos é s'établi r  entr e le s aîné s e t  le s  yapèrè  qu i 

procèden t  de s aîné s suprême s :  le s ancêtre s mythiques .  C'es t  c e rappor t 

d'antériorit é qu i  s'exprim e dan s le s prière s adressée s au x ancêtre s o u 

aux  yapèrè  pa r  le s phrase s d u typ e :  "Voic i  l a bièr e provenan t  d u mi l 

que t u nou s a  donné"(9) .  L e do n sacrificie l  es t  possibl e grâc e a u mi l 

avanc é l'anné e précédent e pa r  l a divinit é e t  s a finalit é es t  d e perpé -

tue r  l e cycl e :  mil-bièr e sacrificielle-mil .  Le s aîné s manifesten t  un e 

soumissio n au x ancêtre s e t  au x  yapèrè  qu i  paraissen t  e n positio n d e 

super-aîné .  E n réalité ,  le s aîné s s'appuien t  su r  l'efficacit é (imagi -

naire )  de s ancêtre s e t  de s  yapèrè  ;  il s  n e peuven t  fourni r  au x cadet s 

tou t  c e qu'il s  son t  e n droi t  d'attendr e d'eu x qu e s i  le s  yapèrè  e t 

le s ancêtre s confirmen t  d'un e certain e faço n leu r  prééminenc e e t  leu r 

permetten t  d e reproduir e le s condition s d'existenc e d e l a société . 

Cett e fonctio n (su r  laquell e nou s reviendrons )  justifi e d e no s jour s 

encore ,  au x yeu x de s Minyanka ,  l'importanc e d e l a plupar t  de s rite s 

sacrificiels . 

Au nivea u matériel ,  le s  yapèrè  signifien t  métonymiquemen t  l'éner -

gie ,  l e courage ,  l'expérienc e e t  toute s le s autre s qualité s de s ancê -

tres .  O n incorpor e e n effe t  au x autel s de s parcelle s d u corp s de s 

aîné s défunts .  Quan d a u cour s d e l a possessio n o u avan t  le s sacrifices , 

le s maître s d u cult e e t  le s chanteur s prononcen t  le s nom s d e ce s an -

cêtres ,  il s  "réchauffen t  l e nyama"  don t  son t  chargé s le s  yapèrè.  A 

(9 )  Autre s exemple s pp .  97 ,  98 ,  100 . 
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l'évocatio n de s ancêtre s succèd e cell e de s vieu x initié s qu i  renou -

vellen t  chaqu e anné e le s racine s constitutive s de s autels .  Ceux-c i 

son t  ains i  chargé s d e forc e vital e grâc e a u travai l  de s anciens .  Le s 

aîné s reconnaissen t  ave c humilit é l a prééminenc e de s  yapèrè  e t  de s 

ancêtre s comme e n témoign e cett e formul e classiqu e d e l a prièr e : 

"J e n e sui s qu'u n peti t  enfant ,  j e n e distingu e pa s mo n bra s 
gauch e d e mo n bra s droit. " 

Mai s l a soumissio n de s aîné s au x "dieux "  n'es t  qu'un e attitud e : 

ell e es t  d'ailleur s dépourvu e d e bas e concrète .  A  l'invers e d e c e qu i 

se pass e entr e aîné s e t  cadet s (le s second s remettan t  au x premier s 

l'ensembl e de s bien s produits) ,  le s aîné s n e cèden t  au x "dieux "  qu'un e 

petit e parti e pou r  recevoi r  l e tou t  (le s condition s naturelle s d e l a 

production) .  Cett e opératio n symboliqu e es t  différé e e t  imaginair e 

comme quan d o n offr e d e l a bièr e pou r  obteni r  d u mil ,  mai s ell e peu t 

s'accompagne r  d'un e redistributio n réell e comme quan d o n sacrifi e u n 

chie n pou r  l a fécondit é d u villag e e t  qu'ensuit e s a viand e es t  parta -

gée . 

Les pouvoir s attribué s au x  yapèrè  masquen t  u n autr e rappor t  socia l 

celu i  qu i  plac e le s aîné s e n positio n privilégié e pa r  rappor t  a u savoir . 

Les  yapèrè  son t  auss i  l a mémoir e concrèt e d'un e connaissanc e de s remède s 

et  de s poison s qu e le s aîné s n e livren t  qu' à leur s condition s au x cadet s 

Il s  contiennen t  de s fragment s qu i  renvoien t  métaphoriquemen t  o u métony -

miquemen t  au x substance s naturelle s qu i  interviennen t  dan s l a pharmaco -

pée .  Pa r  l a possessio n de s  yapèrè  e t  d e l a connaissanc e ésotériqu e e t 

secrèt e qu i  s' y rapporte ,  le s aîné s n e contrôlen t  pa s seulemen t  de s 

"outil s  spirituels" ,  il s  détiennen t  un e techniqu e véritable .  L e pouvoi r 

de tue r  o u d e guéri r  es t  attribu é a u nya,  a u nankon,  a u manyan  e t  à 

d'autre s  yapèrè,  mai s l e matérie l  ritue l  d e tou s ce s cultes ,  "géré "  pa r 

le s aînés ,  compren d toujour s de s gourde s o u de s panier s plein s d e pré -

paration s au x vertu s thérapeutique s (10) .  I l  n e fau t  pa s néglige r  no n 

plu s l e pouvoi r  psychosomatiqu e d'un e pratiqu e médical e enrobé e d e sa -

cralité . 

Les  yapèrè  s e veulen t  le s garant s d e l'ordr e social .  Il s  réprimen t 

le s comportement s assimilé s à  de s acte s d e sorcelleri e ca r  il s  compro -

metten t  l a perpétuatio n d u group e lignage r  :  adultère ,  stérilité ,  pa -

resse ,  individualisme ,  etc . 

Comme o n l e voi t  l a soumissio n de s aîné s au x  yapèrè,  quan d bie n 
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même ell e serai t  sincère ,  cach e e n réalit é l e contrôl e qu'il s  exercen t 

tan t  su r  l e discour s idéologiqu e qu e su r  l'usag e de s remède s e t  poi -

sons .  A u plu s for t  d e l a cris e d e possessio n e t  d e l'effervescenc e re -

ligieuse ,  l e médiu m d u nya  d u villag e d e Wattoross o révèl e l a véritabl e 

natur e d e l'idéologi e religieus e quan d i l  s'écri e :  . 

"Hie r  to n pèr e e t  t a mèr e étaien t  to n Die u 
tendr e le s bra s ver s Dieu ,  c'es t  tendr e le s bra s ver s te s pères. " 

B.  Le  sacrifice  dans  la  société  actuelle. 

La sociét é minyank a es t  e n plein e évolution .  L e changemen t  es t 

perç u comme dangereu x ca r  i l  corromp t  le s base s d e l'organisatio n li -

gnagère .  C e problèm e aliment e le s discussion s de s aînés .  Te l  "maître " 

du nya,  assi s dan s l'enclo s sacrificie l  d e Wolobougou ,  s e plain t  d e c e 

que le s jeune s n e veulen t  plu s "réparer "  (ya)  l e nya,  c'est-à-dir e en -

duir e le s autel s d u san g de s victimes .  U n vieu x che f  d e famill e renché -

ri t  : 

"Le s jeune s n e veulen t  plu s travaille r  pou r  le s chiens ,  c'es t  pou r 
cel a qu e l a viand e manque .  Il s  n e veulen t  plu s grille r  le s chiens ,  mai s 
il s  n e méprisen t  pa s l a viand e un e foi s qu'ell e es t  préparée. " 

De nombreu x cadet s s'abstiennen t  d e participe r  au x rituels .  Le s jour s 

de cérémonies ,  il s  porten t  ostensiblemen t  de s vêtement s européen s 

(alor s qu e cel a es t  expressémen t  prohibé )  e t  le s lund i  e t  vendredi , 

jour s normalemen t  consacré s au x sacrifices ,  il s  n'arrêten t  pa s d e tra -

vailler . 

L'analys e de s changement s intervenu s pendan t  l a périod e colonial e 

n'entr e pa s dan s l e cadr e d e ce t  article .  Retenon s cependan t  qu'u n 

certai n nombr e d e facteur s (travai l  forcé ,  culture s commerciales ,  sa -

lariat ,  impôt ,  pacification ,  progrè s techniques ,  scolarisation ,  évan -

gélisation )  on t  entraîn é l a divisio n de s lignages .  L a cultur e attelé e 

et  le s engrai s renden t  aujourd'hu i  viable s d e petite s exploitation s 

agricoles .  Le s cadet s tenden t  à  s'affranchi r  de s aîné s e n lign e colla -

térale .  Il s  s e détachen t  d e l a communaut é lignagèr e mai s échappen t 

(10 )  Le s terme s  wèrè  — qu i  signifi e à  l'origin e "feuilles "  — e t 
yapèrè  son t  d'ailleur s souven t  utilisé s indifféremment . 

107 



Daniell e Juncker s 

difficilemen t  à  so n modèl e :  le s nouvelle s cellule s reproduisen t  l e 

rappor t  aîné-cade t  a u nivea u d'ensemble s plu s restreints .  Le s chef s 

de lignag e e t  d e segmen t  d e lignag e voien t  ains i  émerge r  de s "nouveau x 

aînés "  (chef s d e famill e étendue )  su r  lesquel s il s  parviennen t  cepen -

dan t  à  mainteni r  un e autorit é relative .  D'un e part ,  e n dépi t  d e l a di -

vision ,  le s premier s contrôlen t  e t  organisen t  le s échange s matrimoniaux . 

Le mariag e pa r  échang e d'un e soeu r  classificatoir e n e peu t  e n effe t  s e 

réalise r  qu e dan s de s groupe s comportan t  suffisammen t  d e filles .  D'au -

tr e part ,  le s membre s d u patrilignag e (tou s le s descendant s d'u n ancê -

tr e commun)  continuen t  à  s e rassemble r  à  l'occasio n de s rite s sacrifi -

ciel s autou r  d e leur s chef s traditionnels .  Ceux-c i  apparaissen t  toujour s 

comme le s intercesseur s obligé s auprè s de s puissance s religieuses .  Le s 

cérémonie s requièren t  l a présenc e de s dignitaire s de s société s initia -

tique s de s village s voisins .  Un e concertatio n entr e aîné s (chef s d e 

lignag e e t  d e segmen t  d e lignage) ,  qu i  révèl e leu r  solidarité ,  s e dé -

roul e à  ce s occasions .  Ell e leu r  perme t  d'organiser ,  comme pa r  l e passé , 

le s alliance s matrimoniales . 

L'inscriptio n de s sacrifice s dan s l'ordr e cosmiqu e contribu e 

jusqu' à présen t  à  justifie r  l a prééminenc e de s aînés .  Au x yeu x de s 

Minyanka ,  le s sacrifice s au x instance s religieuse s déterminen t  le s 

élément s fondamentau x d e l a productio n agricol e :  l a terre ,  l a pluie , 

l a fertilit é d u so l  e t  l'énergi e humaine .  L'appropriatio n collectiv e 

de l a terr e es t  projeté e dan s l'imaginair e :  "l a terr e appartien t  au x 

ancêtres" ,  e t  l'appartenanc e à  l a communaut é lignagèr e e n conditionn e 

l'accès .  E n organisan t  le s alliance s matrimoniales ,  le s aîné s exercen t 

un contrôl e su r  l a reproductio n d e l'énergi e humain e mai s le s  yapèrè 

son t  censé s conditionne r  l a naissanc e de s enfants .  L a terr e travaillée , 

ensemencée ,  le s agriculteur s estimen t  nécessair e d e s e plie r  au x exi -

gence s rituelle s de s ancêtre s e t  de s  yapèrè  (sacrifices ,  interdits ,  etc. ) 

pou r  qu'il s  accorden t  de s pluie s régulière s e t  préviennen t  le s catastro -

phe s naturelle s (tornades ,  sauterelles ,  etc.) .  Le s autel s d u nya  su r 

lesquel s s'écoul e l e san g sacrificie l  témoignen t  d e ce s préoccupation s 

comme l e révèlen t  le s signe s graphique s  ( 1 1 ) e t  le s récit s initiatique s 

qui  y  correspondent .  A  côt é d u sign e de s ancêtre s figuren t  notammen t 

ceu x d'Orion ,  d e Siriu s e t  d u calao .  Orio n pénètr e l a terr e a u moment 

des semaille s pou r  l a rendr e fertile,Siriu s influenc e l a fécondit é de s 

femmes e t  l e cala o apport e l a pluie .  Le s sacrifice s au x "dieux "  condi -
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tionnen t  l a santé ,  l a fécondité ,  l a chanc e e t  l a réussit e d e toute s le s 

activité s humaine s qu i  dépenden t  de s ressource s naturelles .  L'accomplis -

sement  scrupuleu x de s rite s au x  yapèrè  e t  au x ancêtre s doi t  assure r  au x 

hommes l e cour s norma l  d e leu r  existence .  L'accè s au x instrument s d e 

travai l  (houes ,  haches ,  etc. )  produit s pa r  l e forgeron ,  nou s entraîn e 

égalemen t  dan s l'ordr e cosmique .  L e forgeron ,  premie r  homme d e l a créa -

tion ,  héro s civilisateur ,  médiateur ,  jou e dan s l e déroulemen t  de s sa -

crifice s collectif s u n rôl e d e premie r  pla n e t  nombreu x son t  le s 

sacrifice s individuel s à  l'enclume .  S i  aujourd'hu i  l a plupar t  de s for -

geron s exercen t  l'agricultur e e t  travaillen t  l e fe r  moyennan t  paiement , 

d'autre s continuent ,  comme pa r  l e passé ,  à  dépendr e de s agriculteur s 

pou r  leu r  subsistance .  L a quantit é d e grain s remis e a u forgero n n'es t 

pas proportionnell e à  l'importanc e d e so n travai l  ;  i l  détient ,  e n 

vert u d u statu t  qu i  lu i  attribu e l a pensé e religieuse ,  u n droi t  a u mil , 

confirm é pa r  le s proverbe s : 

"Un forgero n a  droi t  a u mil. " 
"Un forgero n n e manqu e jamai s d e mil. " 
"S i  t u entend s qu'u n forgero n a  faim ,  c'es t  qu e le s agriculteur s 

son t  morts. " 

L'aîn é d u lignag e o u d u segmen t  d e lignag e rest e l e porte-parol e 

de s a communaut é ;  le s femme s e t  le s cadet s s'adressen t  toujour s au x 

"dieux "  pa r  leu r  intermédiaire .  Le s culte s susciten t  aujourd'hu i  encor e 

un travai l  supplémentair e qu e l'o n peu t  mesure r  dan s certain s mode s 

nouveau x (e t  peut-êtr e transitoires )  d'organisatio n o ù l'o n constat e 

que tou s le s membre s d e l a communaut é lignagèr e s e retrouvent ,  deu x 

jour s pa r  semaine ,  su r  le s champ s collectifs ,  don t  l e produi t  es t 

affect é spécifiquemen t  au x dépense s religieuses .  E n outre ,  nou s avon s 

déj à évoqu é l a "cultur e de s  yapèrè"  à  laquell e s e livren t  le s jeune s 

pou r  obteni r  le s animau x d e sacrifice .  Enfin ,  dan s le s famille s o ù l e 

mode traditionne l  d e production "  survit ,  o n prélèv e dan s le s grenier s 

collectif s pou r  fair e fac e au x obligation s rituelles . 

Les Minyank a loven t  dan s l e sacr é le s cause s efficiente s d e l a 

productio n de s bien s matériel s e t  d e l a reproduction ,  mai s il s  excluen t 

tout e possibilit é d'appropriatio n d e ce s facteur s pa r  u n group e domi -

nant .  Le s aîné s n e constituen t  pas ,  dan s leu r  ensemble ,  un e class e so -

ciale .  Il s  on t  ét é eux-même s cadet s e t  leu r  autorit é n'es t  reconnu e 

(11 )  Voi r  Ph .  JESPERS,  ibid. 
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que dan s l a mesur e o ù il s  oeuvren t  à  l'avènemen t  d e cadet s qui ,  à 

leu r  tour ,  exerceron t  l'autorité .  Le s aîné s n'on t  qu'u n pouvoi r  d e 

gestio n don t  l a justificatio n s'imbriqu e dan s un e philosophi e reli -

gieus e totalisante . 

Malgr é l'influenc e d e l'économi e marchande ,  l'accè s à  l a terre , 

l a constitutio n de s groupe s d e travai l  e t  le s mariage s son t  toujour s 

déterminé s pa r  l'appartenanc e à  l a communaut é lignagère .  L a perpétua -

tio n de s sacrifice s cyclique s exprim e l a permanenc e de s principe s li -

gnagers . 

On observ e cependan t  u n glissemen t  dan s l a natur e e t  l a fonctio n 

du sacrifice .  L'éclatemen t  de s lignage s constitu e un e véritabl e cris e 

social e a u cour s d e laquell e l a religio n s'infléchi t  ver s l a sorcelle -

rie .  Le s  yapèrè  individuel s e t  d e sorcelleri e prolifèrent .  Certain s 

yapèrè  son t  unilatéralemen t  maléfique s  (jini,  zantye,  ngangan,  etc. )  ; 

on le s appell e namp?g ? ("attache r  quelqu'un") .  L'opéran t  nou e u n fi l 

autou r  d u yapèrè  ;  i l  sacrifie ,  san s invoque r  Dieu ,  e n perçan t  l e co u 

du poule t  a u lie u d e l'égorger .  L a mor t  lent e qu i  e n résult e es t  à 

l'imag e de s souffrance s infligée s à  celu i  don t  o n prononc e l e no m à 

ce t  instant .  Le s aîné s possesseur s d e grand s  yapèrè  collectif s ( nya , 

nankon,  manyan)  s e joignen t  à  un e o u plusieur s société s d e sorcellerie , 

pou r  réaffirme r  leu r  pouvoir .  Pa r  de s parole s e t  de s chants ,  il s  rappel -

len t  lor s de s rite s sacrificiel s l'ordr e ancien ,  comme c e posséd é d u 

nya  qu i  s'écri e : 

"Hier ,  quan d l a souri s satyen e (12 )  n e suivai t  pa s l e chemi n d e 
ses pères ,  ell e marchai t  dan s le s épine s e t  perdai t  se s intestins. " 

Instrumen t  d e cohésio n de s communauté s e t  d e respec t  de s chef s d e 

lignag e e t  d e segmen t  d e lignage ,  le s  yapèrè  son t  devenu s auss i  l e 

suppor t  d e l'émancipatio n d e certain s cadets .  Le s  yapèrè,  qu i  s e trans -

mettai t  traditionnellemen t  ( à l'intérieu r  d u lignag e o u d u segmen t  d e 

lignage )  pa r  ordr e d e primogénitur e entr e frère s classificatoires ,  ten -

den t  à  s'hérite r  d e pèr e e n fils ,  à  moin s qu'il s  n e soien t  abandonné s 

au profi t  d e l'islam . 

(12 )  Sort e d e souri s don t  l a particularit é es t  d e s e déplace r  e n 
nombr e e t  à  l a queu e le u leu . 
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