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L'honneur que me fait la Generalitat de Catalunya en me décernant son Premi 
International me touche de faqon tres profonde. En accumulant les années j'éprouve 
chaque jour davantage le sentirnent que j'usurpe le temps qui me reste a vivre et que 
plus rien ne justifie la place que j'occupe encore sur cette terre. Aussi votre choix 
m'apporte un précieux réconfort. 11 m'assure que je vous suis toujours présent et que 
les travaux que j'ai produits pendant trois quarts de siecle ne sont pas déj? périmés. Je 
vous en exprime toute ma gratitude. 

Ce prix a d'autant plus de prestige que votre capitale, Barcelone, par les rencontres 
internationales qui s'y déroulent, par les décisions qui y sont prises, gagne sur la scene 
mondiale une importance croissante. C'est il y a peu de mois, nous a appris la presse, 
qu'a l'initiative de la Generalitat de Catalunya füt fondée a Barcelona une Eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée. Vaste contrée transfrontahere a laquelle il faut joindre les deux 
pays Basques, et ou l'on peut reconnaitre, aggrandte, l'antique marche de Gothe des 
temps carolingiens qui avait, ne l'oublions pas, son chef-lieu a Barcelone. 

J'ai connu une époque oii l'identité nationale était le sed principe concevable des 
relations entre les Etats. On sait quels désastres en résulterent. Teíle que vous l'avez 
conque, l'eurorégon crée entre les pays de nouvelles relations qui débordent les fron- 
tieres et contrebalancent les anciennes rivalités par les liens concrets qui prévaient a 
l'écheile locale sur les plans économique et culturel. Que, par une exception au bénéfice 
de l'iige dont je vous remercie, votre prix me soit remis a Paris, est aussi une faqon de 
souhgner ce rapprochement entre les Etats dont la création des eurorégons -teile celle 
entre la Catalogne, ses voisins et la France méridionale- tends a estomper les lunites. 

Ces liens raffermis avec la Catalogne, je les perqois aussi de faqon plus intime com- 
me participant d'un courant de pensée auquel, au xxe siecle, on a donné le nom de 
structurahsme, mais qui, contrairement a ce qu'on croit habitueiiement, n'est nullement 



une invention moderne. 11 apparait déji aux XII~-XIV~ siecles, au moins dans ses 
premiers luiéarnents, chez le grand penseur catalan dont le nom se prononce en fran- 
cais Raymond Lulle. La perception naive appréhende le monde comme un chaos. Pour 
le surmonter, les prédécesseurs de Lulle ordonnaient par degrés les aspects du réel en 
fonction de leurs reijsemblances plus ou rrioins grandes. Lulle partit au contraire de la 
différence, en opposant les termes extremes et en faisant jatllir entre eux des médiations. 
11 concut ainsi un systeme logique tres origmal permettant, au moyen d'opérations récu- 
rrentes, d'inventorier toutes les liaisons possibles entre les concepts et les etres et rnit 
donc la notion de rapport i la base du mécanisme de la pensée. De cet art combinatoire 
qu'il inventa, au cours des siecles Nicolas de Cues, Charles de Bovelles, Leibniz, puis la 
linguistique structur:ale et l'anthropologie stuucturale tireront des enseignements. 

C'est en considiration du iien avec le mouvement d'idées auquel je me rattache 
que, si vous le perrnettez, (mais, comme Dante pour le toscan, maitre Eckart pour 
l'allemand, Luile ne fut-il pas le créateur de votre langue littéraire?) je placerai sous 
l'invocation de Rayrnond Luile l'honneur que je recois aujourd'hui. 

Parce que je suiis né dans les premieres années du xxe siecle et que, jusqu'i sa fin, 
j'en ai été l'un des témoins, on me demande souvent de me prononcer sur lui. 11 serait 
inconvenant de me faire le juge des événements tragiques qui l'ont marqué. Cela 
appartient i ceux qi i  les vécurent de facon cruelle alors que des chances successives 
me protégerent si cc n'est que le cours de ma carriere en fut grandement affecté. 

L'ethnologie, dont on peut se demander si elle est d'abord une science ou un art 
(ou bien, peut-etre,, tous les deux) plonge ses racines en partie dans une époque 
ancienne et en partie dans une autre, récente. Quand les hommes de la fin du Moyen- 
ige et de la Renaissance ont redécouvert l'antiquité gréco-romaine et quand les jésui- 
tes ont fait du grec et du latin la base de leur enseignement, ne pratiquaient-ils pas une 
premiere forme d'ethnologie? On reconnaissait qu'aucune civilisation ne peut se 
penser elle-meme si elle ne dispose pas de quelques autres pour servir de terme de 
comparaison. La Renaissance trouva dans la littérature ancienne le moyen de mettre 
sa propre culture e:n perspective, en confrontant les conceptions contemporaines ii 
celles d'autres temps et d'autres iieux. 

La sede différence entre culture classique et culture ethnographque tient aux 
dmensions du monde connu i leurs époques respectives. Au début de la Renaissance, 
l'univers humain esit circonscrit par les limites du bassin méditerranéen. Le reste, on 
ne fait qu'en soupconner l'existence. Mais on sait déji qu'aucune fraction de l'huma- 
nité ne peut aspirer i se comprendre, sinon par référence i toutes les autres. 

Au xvIIIe et au m e  siecles, l'humanisme s'élargit donc avec le progres de l'explo- 
ration géographique. La Chtne, 1'Inde s'inscrivent dans le tableau. Notre terminologie 
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universitaire, qui désigne leur étude sous le nom de phdologie non classique, confesse, 
par son inaptitude a créer un terme original, qu'il s'agit bien du mime mouvement 
humaniste s'étendant a un territoire nouveau. En s'intéressant aux dernieres civilisa- 
tions encore dédaignées -les sociétés dites primitives- l'ethnologe fit parcourir a 
l'humanisme sa troisieme étape. 

Les civilisations antiques ayant disparu, on ne pouvait les atteindre qu'a travers les 
textes et les mouvements. Quant llOrient et 1'Extreme-Orient, oii la difficulté n'exis- 
tait pas, la méthode restait la meme, parce que des civilisations si lointaines ne méri- 
taient +royait-on- l'intéret que par leurs productions les plus savantes et les plus 
raffmées. 

Les modes de connaissance de l'ethnologe sont a la fois plus extérieurs et plus 
intérieurs (on pourrait dire aussi plus gros et plus fins) que ceux de ses devancieres. 
Pour pénétrer des sociétés d'acces particulierement difficile, elle est obligée de se 
placer tres en dehors (anthropologie physique, préhstoire, technologie) et aussi tres 
en dedans, par l'identification de l'ethnologue au group dont il partage l'existence, et 
l'extreme importance qu'il doit attacher aux moindres nuances de la vie psychque des 
indigenes. 

Toujours en deqi et au-dela de l'humanisme traditionnel, l'ethnologie le déborde 
dans tous les sens. Son terrain englobe la totahté de la terre habitée, tandis que sa 
méthode assemble des procédés qui relevent de toutes les formes du savoir: sciences 
humaines et sciences naturelles. 

Mais la naissance de l'ethnologie procede aussi de considérations plus tardives et 
d'un autre ordre. C'est au cours du xvIIIe siecle que l'occident a acquis la conviction 
que l'extension progressive de sa civllisation était inéluctable et qu'elle menaqait l'exis- 
tence des d e r s  de sociétés plus humbles et fragdes dont les langues, les croyances, 
les arts et les institutions étaient pourtant des témoignages irremplacables de la 
richesse et de la diversité des créations humaines. Si l'on espérait savoir un jour ce que 
c'est que l'homme, il importait de rassembler pendant qu'il en était encore temps 
toutes ces réalités culturelies qui ne devaient rien aux apports et aux impositions de 
l'occident. Tache d'autant plus pressante que ces sociétés sans écriture ne fournis- 
saient pas de documents écrits ni, pour la plupart, de monuments figurés. 

Or  avant mime que la tache soit suffisamment avancée, tout cela est en train de 
disparaitre ou, pour le moins, de tres profondément changer. Les petits peuples que 
nous appelions indigenes reqoivent maintenant l'attention de l'organisation des Na- 
tions Unies. Conviés zi des réunions internationales ils prennent conscience de l'exis- 
tence les uns des autres. Les Indiens américains, les Maori de Nouveíle Zélande, les 
aborigenes austrahens découvrent qu'ils ont connu des sorts comparables, et qu'ils 



possedent des intérkts communs. Une conscience coilective se dégage au-del; des 
particularismes qui donnaient i chaque cdture sa spécificité. En meme temps, cha- 
cune d'elles se pén2i:re des méthodes, des techniques et des valeurs de l'occident. Sans 
doute cette unifornisation ne sera jarnais totale. D'autres différences se feront pro- 
gressivement jour, offrant une nouvelle inatiere A la recherche ethnologique. Mais, 
dans une humanité devenue solidaire, ces différences seront d'une autre nature: non 
plus externes A la civrlisation occidentale, mais internes aux formes métissées de celie- 
ci étendues i toute la terre. 

Ces changemerits de rapports entre les fractions de la f a d e  humaine inégale- 
ment développées sous l'angle technique sont la conséquence directe d'un boulever- 
sement plus profond. Puisque au cours du dernier siecle j'ai assisté i cette catastrophe 
sans paredle dans l'histoire de l'humanité, on me permettra de l'évoquer sur un ton 
personnel. La pop:dation mondiale comptait i ma naissance un rnilliard et demi 
d'habitants. Quand j'entrai dans la vie active vers 1930, ce nombre s'élevait i deux 
mdltards. 11 est de six mdhards aujourd'hui, et il atteindra neuf mdhards dans quelques 
décennies A croire les prévisions des démographes. 11s nous disent certes que ce der- 
nier chffre représeintera un pic et que la popdation déclinera ensuite, si rapidement, 
ajoutent certains, qil'i l'échelle de quelques siecles une menace pesera sur la survie de 
notre espece. De toute facon, elle aura exercé ses ravages sur la diversité, non pas 
seulement cultureilir, mais aussi biologiqiie en faisant disparaitre quantité d'especes 
animales et végétales. 

De ces disparitions, l'homme est sans doute l'auteur, mais leurs effets se retour- 
nent contre lui. 11 n'est aucun, peut-ktre, des grands drames contemporains qui ne 
trouve son origne tiivecte ou indirecte dans la difficulté croissante de vivre ensemble, 
inconsciemment ressentie par une humanité en proie i l'explosion démographq~ie et 
qui -tels ces vers de farine qui s'empoisonnent i distance dans le sac qui les enferme, 
bien avant que la nourriture commence :d leur manquer- se mettrait i se hair eile- 
meme, parce qu'un'e prescience secrete l'avertit qu'elle devient trop nombreuse pour 
que chacun de ses rnembres puisse librement jouir de ces bien essentiels que sont l'es- 
pace libre, l'eau pure, l'air non pollué. 

Aussi la sede chance offerte i l'hmanité serait de reconnaitre que devenue sa 
propre victime, cette condition la met sur un pied d'égalité avec toutes les autres 
formes de vie qu'elle s'est employée et continue de s'employer ii détruire. 

Mais si l'homme possede d'abord des droits au titre d'ktre vivant, il en résulte que 
ces droits, reconnus i l'hurnanité en tant qu'espkce, rencontrent leurs limites nature- 
lles dans les droits des autres especes. Les droits de l'humanité cessent au moment ou 
leur exercice met en péril l'existence d'autres especes. 
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Le droit i la vie et au libre développement des especes vivantes encore représen- 
tées sur la terre peut seul etre dit imprescriptible, pour la raison tres simple que la 
disparition d'une espece quelconque creuse un vide, irréparable, i notre échelle, dans 
le systeme de la création. 

Seule cette facon de considérer l'homme pourrait recueilhr l'assentiment de toutes 
les civilisations. La notre d'abord, car la conception que je viens d'esquisser fue celle 
des jurisconsultes romains, pénétrés d'influences stoiciennes, qui définissaient la loi 
naturelle comme l'ensemble des rapports généraux établis par la nature entre tous les 
$tres anirnés pour leur commune conservation; celle aussi des grandes civilisations de 
ltOrient et de 1'Extreme-Orient, inspirées par l'hndouisme et le bouddhisme; celle, 
enfin, des peuples dits sous-développés, et meme des plus humbles d'entre eux, les 
sociétés sans écriture qu'étudient les ethnologues. 

Par de sages couturnes que nous aurions tort de reléguer au rang de superstitions, 
elles h t e n t  la consommation par l'homme des autres especes vivantes et Iui en irnpo- 
sent le respect moral, associé i des regles tres strictes pour assurer leur conservation. 
Si différentes que ces dernieres sociétés soient les unes des autres, elles concordent 
pour faire de l'homme une partie prenante, et non un maitre de la création. 

Telle est la lecon que l'ethnologie a apprise aupres d'elles, en souhaitant qu'au 
moment de rejoindre le concert des nations ces sociétés la conservent intacte et que, 
par leur exemple, nous sachions nous en inspirer. 




