
Quel avenir pour l’ethnologie 
au Musée de l’Homme? 

Jean Guiart 

I I  est difficile de regretter la re- 
mise au Gouvernement du rapport de 
Jacques Soustelle : a La Recherche 
franCaise en Archéologie et en An- 
thropologie = (I). Enfin le dossier 
cc Musée de I’Homme I> est sorti de 
l’obscurité où tant de gens préten- 
daient le maintenir, e t  l’institution 
fondée par Paul Rivet et Marcel Mauss 
est présentée pour la grande chose 
qu’elle a été, et qu’elle doit être. C’est 
donc bien le moment de reprendre la 
balle e t  de ne pas laisser mourir le 
débat. 

Bien des choses ont été relevées, 
dans le  document en référence, aux- 
quelles mon accord est acquis. Je n’en 
ferai pas la liste. Je voudrais tenter 
d’aller au-delà de cette synthèse, aussi 
convaincante soit-elle, pour 1 présenter 
le  fruit d’une réflexion e t  d’une expé- 
rience, personnelles, de l’ethnologie 
et de la muséographie, nées au début 
de 1944 au Musée de l’Homme, pour- 
suivies depuis trente ans sur le ter- 
rain et à Paris, et dont le contenu est 
la raison de ma présence au lieu où 
j’avais été formé au départ. 

Le jugement de l’autre 
Je prendrai pour exergue un texte 

tout récent, de la plume d’un cher- 
cheur polynésien, tongien pour être 
plus précis, Epeli Hau’ofa (21, ethno- 
logue de formation et de profession, 
critiquant un article, devenu classique, 
de I’americain Marshall Sahlins, dé- 
crivant le big man (3) : terme du vo- 
cabulaire européen classique pour dé- 
signer un Mélanésien en position do- 
minante. Voici tout d’abord la traduc- 
tion du passage de Sahlins: 

U Ic i  j e  trouve uti le d’user d’ima- 
ges - sont-elles des caricatures ? - 
empruntées à notre propre histoire 
pour caractériser les Big men et les 
chefs. Le Big man mélanésien semble 
s i  complètement bourgeois, s i  plein 
de réminiscences de notre propre et 
rude héritage de libre entreprise. II 
combine en lui-même un intérêt pro- 
clamé envers l’intérêt général avec 
une très grande mesure de ruse et de 
calculs économiques appliqués à son 
propre intérêt. Son regard ... est fixé 
sans faillir sur le  hasard qui lui con- 

vient le mieux. Chacune de ses actions 
publiques est conçue en vue d’une 
compétition et d’une comparaison obli- 
que avec d’autres, en vue de consti- 
tuer un statut au-dessus des masses, 
qui soit de son propre fait ... a. 

Et voici le  commentaire annoncé : 
a L’auteur nie que les leaders mé- 
lanésiens traditionnels aient le moin- 
dre intérêt authentique au bien-être 
de leur peuple et considère que leurs 
actions publiques n’ont d’autre motif 
que I’égoïsme. C‘est un essai intelli- 
gent, insultant et dépourvu de ré- 
flexion ... Cela appartient à une longue 
suite de littérature sur l’Océanie re- 
montant à au moins deux siècles - 
écrite par des explorateurs, des navi: 
gateurs, des peigneurs de plages, des 
missionnaires, des fonctionnaires co- 
loniaux et d’autres, qui ont établi le 
romantisme des Polynésiens et le  dé- 
nigrement des Mélanésiens ... Ainsi 
après des décennies de recherche 
ethnologique sur le  terrain en Mélané- 
sie nous ne produisons que l’image de 
gens qui se combattent, entrent en 
compétition, commercent, échangent 
des dots, agissent au sein de rituels, 
inventent des cargo-cults, copulent ou 
pratiquent la sorcellerie les uns avec, 
ou contre, les autres. II n’y a presque 
rien dans la littérature qui indique s i  
ces gens éprouvent des sentiments 
tels que l’amour, la bonté, le respect 
de l’autre, la charité, etc. Nous ne 
pouvons apprendre des écrits ethno- 
graphiques s i  les Mélanésiens ont le 
sens de l‘humour. Nous savons peu 
de choses de leurs systèmes éthiques, 
et particulièrement de leurs idées 
quant au bien et au mal, ou de leurs 
philosophies.. Nous avons ignoré leurs 
gestes physiques, leur comportement 
corporel, leurs systèmes de communi- 
cation non verbaux. En présentant une 
vision incomplète et déformée des 
Mélanésiens nous avons abâtardi no- 
tre discipline. dénié aux gens des as- 
pects importants de leur humanité et 
avons ainsi contribué innocemment à 
perpétuer les stéréotypes scanda- 
leux construits à leur propos par les 
étrangers ignorants vivant au milieu 
d’eux ... D. 

A cette diatribe courtoise - Epeli 
Hau’ofa indique qu’il a été reproché 
à son texte de n’être pas assez per- 

cutant - une bonne conscience mé- 
prisante est la réponse fréquente. Je 
suis, quant à moi, solidaire de I’ac- 
cusation, l’ayant formulée sous d’au- 
tres formes i l  y a un certain temps 
déjà (41, bien avant que se générali- 
sent de telles critiques. 

Epeli Hau’ofa a malheureusement 
raison, et dans ce cas particulier, et 
dans le fait qu’il y a trop souvent, en 
filigrane, dans les descriptions four- 
nies par les spécialistes européens, la 
reprise en un langage précieux des 
stéréotypes européens courants sur 
l’homme de couleur. J’ai quelques rai- 
sons personnelles d’avoir cru échap- 
per à ce danger - j’en suis moins 
sûr aujourd’hui - mais j’ai conscience 
de ne pas avoir été toujours assez vi- 
gilant sur ce point, qui mériterait une 
analyse serrée pour montrer comment, 
auteur après auteur, les a priori du 
groupe dominant transparaissent sous 
l’apparence du langage scientifique. I I  
y a d’ailleurs d’importantes variations, 
à la fois chez les auteurs et chez ceux 
qui ont été l’objet de l’étude. I I  y a 
même des raisons qui font que les 
Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie ac- 
ceptent encore que certaines choses 
soient dites et publiées, parce qu’elles 
sont liées au sol e t  à leur revendica- 
tion permanente du retour des terres 
dont ils ont été spoliés, alors que leurs 
frères aux îles Loyalty commencent à 
contester qu’il y ait intérêt à laisser 
recueillir les diverses variantes de 
leurs mythes parce qu’ils ne veulent 
plus les voir publiées, de par les 
conséquences possibles au niveau des 
tensions politiques et économiques in- 
térieures à la société locale. L’ethno- 
logue est plus que jamais condamné 
à marcher sur des œufs ... 

(1) La Documentation franGaise, Paris, 1975, 
121 p. 

(2) Anthropology and Pacific Islanders. Ocea- 
nia, 35, 4, ..Sydney, juin 1974, pp. 283-289. 

(3) Sahlins (M.-G.) - Poor man, Rich man, 
Big man, Chief: Political types in Melanesia 
and Polynesia. 1963, p. 164 - in:  Readings 
in Australian and Pacific Anthropology. Mel- 
bourne University Press 1966. 

(41 Cf entre autres : Guiart (J.) - Clefs pour 
l’E nolo ie. - Paris, Seghers, 1971. 
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Notre auteur tongien continue eo  
décrivant comment, à l'université d e  
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les étu- 
diants se sont  précipités sur  les 
cours d'ethnologie, pour les abadon- 
ner plus tard devant le langage éso- 
térique qui leur était proposé pour l'a- 
nalyse d e  leur propre culture. Cette 
réaction, répétée ailleurs, aboutit à 
une contestation générale d e  I'ethno- 
logie par les jeunes intellectuels, 
contestation qui n'est pas, comme on 
pourrait le croire, politique, mais fon- 
dée  sur  une révulsion devant la façon 
dont les observateurs occidentaux ont 
cru devoir présenter les cultures qui 
leur étaient étrangères. 

John Kasaipwalova, jeune diri- 
geant politique aux îles Trobriand, 
écrit : ... Si nous devons nous fonder 
sur  les travaux ethnologiques pour dé- 
finir notre histoire, notre culture et 
notre futur, alors nous sommes per- 
dus  ... D (1). Cette déclaration n'est 
pas sans  valeur symbolique, soixante 
ans après l'irruption des  îles Tro- 
briand dans la culture universelle. On 
m'a reproché vigoureusement d'aller 
trop loin, d'avoir mauvaise conscience 
au-delà d e  ce qui serait justifié et d e  
mettre en danger la famille intellec- 
tuelle à laquelle j'appartiens. J e  pren- 
drai donc, pour me faire mieux com- 
prendre - car i l  est si aisé de  criti- 
quer autrui - deux exemples qui me 
tiennent de  près, pour montrer com- 
bien, avec la meilleure volonté du 
monde, on peut se laisser aller à af- 
firmer ce qui apparaît, à la réflexion, 
comme une  erreur scientifique. 

I I  s 'agit du village natal de  mon 
épouse, Kejany, dans le district d e  
Lösi, Lifou, aux îles Loyalty. J'ai dé- 
crit ce village mélanésien, étudié par 
moi avec le plus grand soin, com- 
me composé d e  trois chefferies dont 

. la plus importante était celle des  
Wahnyamala, la propre famille d e  ma 
femme. J e  n'ai rien à retirer dans le 
détail des  allégeances, directes ou 
croisées, et des  nuances dans les re- 
lations socio-politiques qui consti- 
tuent, t rès  au-delà de  Kejany et au- 
delà des  frontières théoriques du pays 
de  Lösi, la constellation propre aux 
Wahnyamala. Mais affirmer qu'ils 
constituent à Kejany la principale chef- 

---ferie revient à se fonder sur  ia seule 

situation coloniale. En effet Kejany est 
un village d e  regroupement chrétien. 
Avant 1870, les habitants étaient dis- 
persés, chacun sur  les terres  d e  son 
clan et i l  n'y avait donc pas de  critère 
de  dimension auquel on puisse faire 
aisément référence. En prenant sur  
moi d'affirmer une supériorité - no- 
tion contraire au fonctionnement d'une 
société faite d'autonomies jalouse- 
ment préservées - je portais un ju- 
gement de  valeur, me faisais plaisir à 
moi-même, et raisonnais en observa- 
teur extérieur en fonction d'une ré- 
flexion encore peu élaborée. 

La chose allait plus loin, et c'est 
l'intérêt d e  l'exemple. Dire que les 
Wahnyamala étaient les plus impor- 
tants, c'était aussi poser l'infériorité 
des  deux autres groupes prétendant 
constituer chacun une  chefferie rivale, 
les Huliciya et les Sasali. L'adminis- 
tration coloniale avait joué de  ces ri- 
valités puisqu'à un moment, Noeja 
Wahnyamala, oncle maternel d e  ma 
femme, avait été arrêté, je té  dans les 
fers ,  et remplacé comme chef ti tu- 
laire par le Huliciya du moment. U n  
problème était celui d e  l'antériorité d e  
l'un par rapport à l'autre. Wahnyamala, 
inclus dans la geste  des  lue jaiiny, les 
deux filles, à l'origine des  chefferies 
dites aînées et cadettes du district 
d e  Lösi, se réclame d'un ten adro, 
d'un maître du sol, Pitra, qui l'aurait 
reçu et lui aurait remis les terres  et 
le pouvoir. Mais Huliciya, que l'on dit 
issu d'une branche cadette des  Hu- 
luhnèp, de  Wedrumel, dans le district 
voisin de  Gaica, et venu à Kejany pour 
y affirmer une indépendance nou- 
velle - mais Kejany n'existait pas - 
se réclame d'un autre maître du sol, 
Hlonu. On dit alors que Hlonu serait 
le cadet d e  Pitra. 

Pris à la gorge par les discussions 
familiales à ce propos, j'ai manqué de  
patience et de  tact. J'ai voulu mettre 
les uns en face des  autres pour ob- 
tenir des  éclaircissements. J'ai bien 
réussi à faire un coup de  force et 
mettre Wahnyamala en présence de  
Huliciya dans la grande case  ronde 
qui était la demeure du premier. I I  
n'en est rien sorti de  bon, Huliciya af- 
firmant une origine extérieure (l'île 
d'Ouvea] pour les Wahnyamala - ce 
qui était une insulte -, Wahnyamala 

s'en tenant à la version reçue dans 
son clan pour l'origine d e s  siens, et 
ne voulant rien affirmer en la présen- 
ce de  ce dernier qui dans l'instant 
était son hôte. Quelques années plus 
tard, j'obtins, d e  Noeja Wahnyamala, 
u n e  version de  l'origine d e s  Huliciya 
qui recoupait une autre version obte- 
n u e  à l 'extérieur; elle impliquait à la 
fois une origine extérieure au district 
(les Angete Jemuj de  Hnacaöm dans 
le district d e  Wetr) ,  la venue dans la 
région au nord-ouest d e  Kejany à la 
suite d e  Wazizi Angete Gala Api Wa- 
thojè, qui aurait été le premier reçu 
par Hlonu. avec l'accord d e  Pitra, puis 
de  Wahnyamala. Cette information 
avait le mérite d e  ne poser la com- 
paraison ni en termes d e  domination, 
ni en termes d'antériorité. La seule 
différence était l'affirmation sous- 
entendue que Huliciya venait d'un au- 
t re  district (Wetr au lieu d e  Gaïca), 
alors que Wahnyamala était issu des  
relations sexuelles d e  la cadette des  
lue jajiny avec les génies du sol wa- 
nanathin. L'information spontanée con- 
tenait, explicitement ou implicitement, 
les nuances nécessaires à la vie en 
commun dans le même village. Cha- 
cun s'en tient à sa version sans  la 
proclamer devant la foule. Seul I'eth- 
nologue est si stupidement discour- 
tois qu'il puisse imaginer créer les 
conditions d'un affrontement pour en 
obtenir la lumière, et par la suite 
écrire les choses en des  termes tels 
qu'ils soient reçus comme un emplâ- 
t re  d e  sel sur  une blessure ou- 
verte (2 ) .  

(I] in : 01 Modernizing ,, Melanesian Society, 
why and whom, in : Priorities in Melanesian 
development, Sixth Waigani Seminar, ed. by 
R.J. May. 

(2) Guiart (Jean) - Structure d e  la chefferie 
en Mélanésie du Sud - Institut d'Ethnologie, 
Paris 1963, p. 481, I§ 1 à 3. 
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Définition du problème 
Tout le problème est là. Long- 

temps discipline occidentale, sor te  d e  
produit d e  luxe d e  notre civilisation, 
l’ethnologie parlait pour elle-même, se 
refusant les moyens d’être la grande 
discipline d e  connaissance qu’elle au- 
rait pu être, et vers quoi portait I’ef- 
fort des  plus grands d e  ses maîtres. 
Aujourd’hui les fils des  informateurs 
lisent les monographies ... et se révol- 
tent. La contestation de  l’ethnologie 
sur  le seul plan politique est moins 
sérieuse et moins dangereuse qu’on 
ne pourrait le croire. Elle passera, si 
nous existons encore. Mais la contes- 
tation sur  le fond, sur  le contenu du 
message, risque bien d’être définiti- 
ve. E t  c’est celle-là qui devrait provo- 
quer l’examen de  conscience. 

En effet, va-t-on ainsi laisser mettre 
le sceau à une condamnation globale, 
et classer l’ethnologie comme une sur- 
vivance coloniale, dont le domaine 
géographique se réduirait comme une 
peau de chagrin, et qui ne disposerait, 
d’ici quelques années,  plus que d e  la 
France, d e  l’Europe et de  quelques tri- 
bus indiennes physiquement incapa- 
bles de nous résister ? La réaction de  
beaucoup consiste à fermer les yeux, 
et ä se contenter d e  chercher un ter- 
rain de rechange. J e  ne les suivrai pas. 
Ne serait-il pas plus sain, et fruc- 
tueux, d e  chercher les causes  profon- 
des  de  cette situation, de  nous remet- 
tre en cause et d e  chercher si notre 
discipline pourrait survivre à un éche- 
nillage honnête de  tout ce qui est inu- 
tile et qui rebute ceux que nous 
avions, à tort, à jamais cru nos amis ? 
E t  comme l’a bien senti Jacques Sous- 
telle, i l  est peut-être temps de  recon- 
sidérer les procédures d e  formation 
des  chercheurs, pour les adapter aux 
difficultés d e  notre temps ; pour cett‘e 
tâche, et surtout pour cette réflexion, 
le Musée de  l’Homme ne serait cer tes  
pas le plus mauvais endroit. Mais nous 
le permettrait-on ? Le cadre universi- 
taire strict ne s’est guère montré, 
même au plan international, apte  à 
provoquer la venue d’hommes et d e  
femmes qui devront désormais, en- 
core plus qu’avant, d’abord être  d e  
bon sens, physiquement et psycholo- 
giquement aptes  à travailler dans d e s  
conditions d e  confort matériel et mo- 

ral, et même d e  sécurité, moins gran- 
des  qu’auparavant, et surtout ê t re  dé- 
pourvus de  tout complexe d e  supério- 
rité intellectuelle. Les besoins et I’ef- 
fort à entreprendre sont si énormes, 
le renversement des  valeurs en  cours 
si entier, que la notion d e  l’ethnolo- 
gie refuge pour ceux qui voudraient 
fuir leur propre société n’est plus ac- 
ceptable. Le seul besoin est celui d e  
travailleurs sérieux et productifs. 

Un certain passé 
U n  peu d’histoire récente permet- 

tra d’éclairer le dossier, vis-à-vis d e  
notre maison du moins. 

Le Musée de  l’Homme a été le 
berceau d e  l’ethnologie en France. 
Lorsque j’étais étudiant, i l  n’était pas 
imaginable qu’elle ait un autre centre, 
même si les contingences obligeaient 
à rechercher, pour la jeune génération, 
d’autres corps de  rattachement : Of- 
fice d e  la Recherche Scientifique Co- 
loniale, Ecole Française d’Extrême- 
Orient, etc. 

Les premiers craquements eurent 
lieu peu après la Libération. La réac- 
tion du Dr Rivet vis-à-vis de  la proposi- 
tion de  Marcel Griaule d’un rattache- 
ment du Musée d e  l’Homme à la Di- 
rection des  Musées de  France devait 
tendre à rendre plus difficiles les rela- 
tions avec la première équipe d e  re- 
cherche africaniste et par voie d e  con- 
séquence mécanique, ses successeurs.  
Mais surtout l’intrusion brutale dans 
nos esprits d e  toute la recherche an- 
glo-saxonne, sous-estimée dans les an- 
nées d’avant-guerre, ignorée par force 
pendant l’occupation et revêtue, ipso 
facto, d’une aura après la guerre, de- 
vait nous porter à vouloir entamer un 
dialogue permanent avec nos collè- 
gues étrangers, acceptant sans  criti- 
que leurs prémisses scientifiques et 
leur mépris de  l’ethnographie maté- 
rielle. Le Musée d e  l’Homme en’ de- 
vait devenir lointain, un objet à la fois 
de  respect, pour son passé,  et d e  mé- 
pris attendri, pour le présent. Encore 
aujourd’hui des  collègues nous affir- 
ment que nous n’avons d’autre fonc- 
tion que d’être un simple conserva- 
toire d’objets, assorti de  la seule  bi- 
bliothèque d e  la profession. 

L’analyse de  cette évolution res- 
sortirait à la sociologie d e  la connais- 
sance.  Elle présente des  aspects  PO- 
sitifs au plus haut point - I’œuvre d e  
Claude Lévi-Strauss qui, t rente  ans  
après Marcel Mauss, nous a rendu uti 
renom international Elle avait un sup- 
port objectif : le manque de  place pour 
loger une profession en expansion, si- 
tuation qui demeure. Nous ne pour- 
rions devenir matériellement le Cen- 
t re  que l’on nous propose d’être parce 
que nous éda tons  déjà aux coutures. 

Est-il possible d e  reconstruire au- 
tour du Musée de  l’Homme une ethno- 
logie en c r i se?  J e  ne le crois pas. 
Les chercheurs organisés autour d e  
I’Ecole des  Hautes Etudes en Sciences 
Sociales bénéficient d’une organisa- 
tion structurée, efficace, qui se suffit 
à elle-même. Le reste  est éclaté aux 
quatre coins de  l’horizon. Une part 
doit se transporter à Sophia-Antipolis, 
presque aux antipodes. D’ailleurs les 
tensions sont  souvent si grandes en- 
t re  les hommes, même entre les plus 
jeunes, qu’on ne les voit guère se 
mettre ensemble et l’échec éclatant 
du Centre d’Etudes Sociologiques 
C.N.R.S., dont l’existence n’est plus 
qu’administrative, ne porte guère à 
tenter à nouveau une expérience d e  
ce type. 

La vie m6me du Musée d e  l’Hom- 
me propose u n e  solution au dilemme. 
A moins de  voir ses bâtiments jetés 
à bas et de  nouveaux reconstruits, 
multipliés par dix, nous n’aurons les 
moyens d’être autre chose que ce que 
nous sommes. Mais nous pouvons l’ê- 
t re  de  façon consciente et réfléchie, 
plus efficace, et jouer de la qualité 
plutôt que d e  la quantité, du rayonne- 
ment plutôt que de  la masse.  

Si le Musée peut caractériser ses 
trente dernières années d e  vie par une  
perte continuelle d e  substance - les 
hommes et les femmes formés en son 
sein, ou y ayant travaillé quelques an- 
nées,  étant pour la plus grande part 
partis faire carrière ailleurs - cette 
tendance aurait pu être, ou pourrait 
devenir, plus positive que négative. 
Elle sera  négative si l‘ethnologie au 
Musée d e  l’Homme n’est que la survie 
d e  quelques-uns, si elle n’a pas de  
message à porter à l’extérieur. 
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Que sommes-nous ? 

Or le Musée d e  l'Homme, malgré 
les chocs moraux et matériels de  ces 
dernières années, res te  une grande 
maison. I I  se trouve que cette maison 
a été saisie d'une forme d'inhibition. 
On réclamait au dehors un effort de  
réflexion théorique, souvent excellent 
et nécessaire, parfois caricatural, mais 
qui négligeait la montée des  périls. La 
situation coloniale, que chacun dénon- 
çait aisément, mais dont i l  vivait néan- 
moins, est devenue néo-coloniale avant 
de  tendre à s'étouffer à force de  
contradictions. Dans le grand ana- 
thème qui accompagne la recherche 
actuelle de  l'authenticité, l'ethnologie, 
théorique ou non, risque d'être em- 
portée. I I  se trouve que le mépris té- 
moigné au Musée de  l'Homme par tant 
d e  nos collègues au long de  ces der- 
nières années pourrait ê t re  notre sau- 
vegarde. Nous représentons une  for- 
me de  recherche légère à organiser 
et à supporter, échappant au carcan 
d e  la fonction publique coloniale et 
néo-coloniale, usant de  méthodes - 
l'ethnographie de  la vie quotidienne - 
qui ne portent guère à condamnation 
et dont les analyses ont toujours été 
faites de  respect ouvert pour les gens,  
de  sympathie active pour leurs be- 
soins, de  refus de  l'exotisme qui les 
irrite, et d'émotion devant le moindre 
de  leurs objets familiers. La faiblesse 
de  nos moyens financiers nous a em- 
pêché d'avoir partie liée avec la va- 
gue de spéculation de  ces dernières 
décades. Le pillage des  sculptures fu-  
néraires malgaches, gabonaises, bia- 
fraises, etc., ne nous a pas profité. 
L'exaltation de  l'art non européen ne 
nous a jamais été étrangère. Nous 
avons pu, grâce à notre temporaire re- 
trzite, éviter d'être compromis dans 
certaines opérations hasardeuses de  
ces dernières années. Si l'on voulait 
un conseiller politique, on allait le 
chercher ailleurs, chez ceux qui te- 
naient le devant de  la scène. 

I I  y a donc là des  d é m e n t s  favo- 
rables, mais non suffisants, pour un 
nouveau départ. Tout en ce bas mon- 
de, moyens matériels en particulier, 
est fonction de  l'image que l'on donne 
et de  la crédibilité qui apparaît aux 
autres. Une  discipline cohérente, sûre  
d e  méthodes d'approche, de  descrip- 

tion et d'analyse perpétuellement re- 
trempées au feu  de  la critique scien- 
tifique, la nôtre et celle d e  nos par- 
tenaires, adaptable aux exigences de  
ceux qui reçoivent et subissent les 
chercheurs, capable d'établir un dia- 
logue permanent avec autrui, fait de  
respect et de  fidélité pour les cultures 
étudiées, a sa place au Musée de  
l'Homme, dans le droit fil de  ses fon- 
dateurs. J e  ne connais pas d'exemple 
plus éclairant que celui d e  Marcel 
Mauss préparant un cours sur  la reli- 
gion des  polynésiens en revoyant lui- 
même la traduction mot à mot de  tous 
les textes religieux polynésiens con- 
nus à ce jour. Aucun peuple ne renie 
celui qui se penche, honnêtement et 
avec humilité, s u r  s a  culture, sachant 
que la connaître à fond est I'œuvre 
d'une vie et que ce temps ne suffira 
pas. 

J e  me refuse à la démission qui 
consisterait à abandonner les points 
chauds et difficiles pour attendre ail- 
leurs des  temps plus heureux. L'accu- 
mulation des  chercheurs refoulés du 
Sud-Est asiatique, de  Madagascar et 
d'ailleurs, est en train d e  préparer de  
nouvelles expulsions en d'autres 
points du globe. I I  convient de  faire 
retour sur  soi-même pour s'adapter 
loyalement aux situations nouvelles, 
où l'ethnologue blanc ne sera  plus 
jamais le maître officiel d e  son propre 
jeu. A mon sens le sérieux d e  nos 
propres résultats ne pourra qu'y ga- 
gner. Au lieu d e  n'avoir comme pierre 
de  touche que la critique, courtoise, 
sincère, ennuyée, ou perfide, de  nos 
pairs, nous aurons comme juges ceux 
qui risquent de  pâtir - c'est leur sen- 
timent t rès  fort - du contenu de  nos 
écrits. Bien des  choses ne viendront 
plus sous la plume, même des  meil- 
leurs, et ce sera  un progrès. Nos be- 
soins particuliers sont d'ailleurs tels 
que nous ne pouvons échapper à la 
nécessité du dialogue, même avec 
ceux qui nous vouent aux gémonies. 
Tant pis pour notre amour-propre. 
Nous avons été si souvent, avec la 
meilleure foi du monde, si cruellement 
blessants ... 

Avoir accumulé deux ou trois siè- 
cles de  collections est le fait des  cir- 
constances. Mais que 70 O/O de  nos sé- 
ries soient entièrement dépourvues de  
documentation solide c rée  un besoin. 
Y pourvoir nécessite d e  passer par les 
conditions qui nous seront  imposées. 
Notre vocation est d'être au service 
des  cultures autres que francaises, 
non d'en être  les grands maîtres. I I  
n'y a pas d e  nation qui ne puisse, 
et ne doive, tôt  ou tard, prendre 
conscience qu'il est de  son propre in- 
térêt  d e  voir s a  civilisation entrer 
dans le spectacle chatoyant, éblouis- 
san t  même, produit par l'accumulation 
et la diversité des  cultures créées  par 
l'homme. Ses propres chercheurs sau- 
ront apprécier qu'une relation égali- 
taire, faite d'un échange de  presta- 
tions soigneusement appariées, rem- 
place l'ancienne relation d e  domina- 
tion. II n'est que de  se décider à com- 
prendre que certains discours leur 
sont  à jamais insupportables. E t  d e  ne 
plus s'y risquer. 

U n  pas de  plus, expérimenté sous 
d'autres cieux - i l  m'a fourni les ré- 
sultats les plus a isés  d e  ma carrière 
- est de  reconnaître que  le compor- 
tement  le plus fructueux consiste à 
considérer les membres de  la société 
étudiée comme étant plus que des  
partenaires à part entière. Ils sont  nos 
maîtres et nous ne pouvons être  que 
leurs disciples. C'est à eux de  prendre 
les décisions essentielles aussi bien 
que quotidiennes, tant au niveau de 
l'enquête de  terrain que d e  celui de  
I'écriture et de  la publication. Ils se- 
ront désormais - on l'avait oublié - 
notre principal public. Ainsi établirons- 
nous avec eux le fondement le plus 
sûr  pour une tâche impossible à ter- 
miner, mais qui u n e  fois entreprise en 
mettant s a  vie entière en cause,  as- 
sure  d'extraordinaires satisfactions in- 
tellectuelles; et des  émotions du mê- 
me ordre. 

On me dira que cela est du senti- 
mentalisme. Bien sûr  que non, parce 
que recouvrant des  comportements 
quotidiens très précis et une métho- 
dologie de  terrain qui se fonde sur  
des  principes fermes,  introduits au 
fur et à mesure de  leur acceptation 
par ceux qui les subissent : approche 
dès  le départ par les textes vernacu- 
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laires, traditionnels et modernes ; in- 
térêt réaffirmé pour la vie technologi- 
que, avec tous les apports d e  méthode 
et d'analyse assurés  par les sciences 
naturelles : inventaire de  tous les as- 
pects, même apparemment mineurs, d e  
la vie quotidienne ; relevé d e  tout ce 
qui s'établit dans l'espace habité, cul- 
tivé ou parcouru ; établissement d e  
couvertures généalogiques exhausti- 
ves  en relation avec le travail des  gé- 
néticiens, etc. 

Pour prendre un  seul exemple, i l  
n'est pas possible d'analyser le sym- 
bolisme d'une forme de  manifesta- 
tions esthétiques sans  avoir recours, 
au-delà d e  l'ethnographie des  phéno- 
mènes, à l'analyse minutieuse du 
corpus le plus large possible de  tex- 
tes, en langue vernaculaire, relevant 
de  la tradition, de  façon à établir le 
système complet des  symboles de  la 
culture en question, et y intégrer, à 
ce moment, les objets étudiés. Ce qui 
peut prendre plusieurs décades d e  
l'activité d'une équipe de  recherche. 

Par contre, ce qui est à proscrire, 
c'est la méthode classique de  I'en- 
quête ethnographique par questions in- 
cessantes  infligées à un informateur 
ass i s  à vos pieds, d e  forme quasi po- 
licière et éprouvée comme telle quoi 
qu'on en ait. 

Mais, me dira-t-on, où est le Mu- 
sée de  l'Homme dans tout c e l a ?  In- 
venteur en France d e  l'enquête sur  le 
terrain, notre maison ne survivra qu'en 
la multipliant, patiemment, pour bou- 
cher les trous énormes nés de  notre 
affligeante ignorance. Mais aussi en  
s'organisant pour assurer un service 
apprécié aux nations qui nous font vi- 
vre, sans  le savoir ou sans  le vouloir. 

J e  n'accepte pas l'idée d e  cacher 
en tremblant nos richesses, d e  peur 
qu'on ne s'avise d e  les réclamer com- 
me bien mal acquis, ce qu'elles se- 
raient effectivement si nous cédions à 
la panique. Quel intérêt pour l'homme 
universel y a-t-il dans l'accumulation 
d'objets, inutiles si nous ne compen- 
sons  pas un droit d e  rencontre par un 
travail véritablement scientifique as- 

surant la connaissance qui pourra 
seule justifier la possession ? De fa- 
çon évidente, cette connaissance, né- 
cessaire au plan international, exige 
que nous en poursuivions la quête 
avec ardeur. I I  faudra plusieurs géné- 
rations de  chercheurs pour mener à 
bien cette tâche. S'il est manifeste 
que là est notre vocation, et que nous 
nous sommes mis au travail en pleine 
clarté, et de  façon cohérente, nous se- 
rons pris au sérieux et les moyens se- 
ront trouvés. Si nous considérons que 
la puissance publique nous doit ces 
moyens, en quelque sor te  d e  fonda- 
tion, et que nous les exigions sqns 
avoir fait la démonstration de  capaci- 
tés et d'une efficacité renouvelées, 
nous ne serons rien d'autre que quel- 
ques-unes des  pièces d'un puzzle livré 
à un Prométhée administratif ou mi- 
nistériel. 

Le cadre 
Cette vocation assurée et recon- 

nue, dans quel cadre matériel con- 
vient-il d e  la t raduire? E t  de  quelle 
façon précise ? C'est ce que nous al- 
lons examiner. 

Pour moi le cadre institutionnel 
ne pose pas d e  problème. C'est  celui 
du Muséum National d'Histoire Natu- 
relle. J e  ne crois guère aux résultats 
de  manipulations autoritaires d'insti- 
tutions scientifiques, ni à l'efficacité 
d e  la méthode bien française qui 
consiste à chercher dans une forme 
juridique le moyen de  guérir une  ma- 
ladie d e  l'âme. J e  ne crois les institu- 
tions scientifiques viables que si elles 
sont  suffisamment diversifiées pour 
assurer le moyen d'une coopération 
multidisciplinaire, et suffisamment lar- 
ges  pour que I'établissement d'une po- 
litique générale puisse permettre de  
dominer les dissensions individuelles. 
En général, ce ne sont pas les instru- 
ments qui pGchent, mais la façon d e  
s'en servir. Encore faut-il assurer les 
conditions de  la bonne marche des  ins- 
truments. Or une partie des  moyens 
d e  notre recherche se trouvent dans 
toute une sér ie  d'autres laboratoires 
du Muséum. 

L'expérience montre que pour 
assurer une collaboration régulière 
qui ne nécessite pas- des  mois de  
négociations au préalable, i l  faut faire 
partie de  la même maison. Malgré 
notre désir, nous n'avons aucun lien 
réel avec I'Ecole d e s  Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, sinon par les deux 
présences, hebdomadaire ou quotidien- 
ne, de  M. Jacques Soustelle et Mme 
Annette Emperaire : Paris est grand et 
i l  n'y a que vingt-quatre heures dans 
la journée. Le Muséum est pour moi 
gros d'extraordinaires potentialités 
scientifiques. S'étant débarrassé,  dès  
avant la Libération, des  responsabili- 
tés coloniales sur  le dos d e  I'ORSTOM, 
et s'étant ainsi maintenu dans I'affir- 
mation d'une vocation universelle, le 
Muséum reste  le cadre de  départ le 
plus propice au développement d'une 
part non négligeable d e  l'action de  
I'Ecole Française d'Ethnologie, outre- 
Rhin, outre-Méditerranée aussi bien 
qu'outre-Atlantique et qu'en France 
même. 

La gestion 
Les problèmes de  gestion amè- 

nent  à la même conclusion. Réduit à 
ses propres forces, le Musée d e  l'Hom- 
me végèterait. J e  ne vois pas comment 
les pouvoirs publics trouveraient la 
motivation d e  nous tirer la tête hors 
de  l'eau, après les années du déclin, 
et devant la contestation d e  I'ethnolo- 
gie pratiquée par les elites de  l'en- 
semble du Tiers-Monde, si nous ne 
sommes pas partie intégrante d'un 
effort scientifique plus vaste  et plus 
diversifié. De même, dès  que nous 
avons un  problème financier sortant d e  
l'ordinaire, nous sommes bien heureux 
d e  pouvoir tabler sur  le recours à une 
masse budgétaire suffisamment consi- 
dérable pour y accrocher des  opéra- 
tions échappant au train-train quoti- 
dien. Si un problème délicat se pose 
pour faire échapper un membre du per- 
sonnel à une impasse, on ne le règle 
le plus souvent que par une opération 
triangulaire jouant du nombre et d e  la 
diversité des  s ta tuts  d e s  personnels 
Muséum, CNRS, ou gérés  par le Rec- 
torat, qui sont  affectés au Muséum 
dans son ensemble. E t  je ne vois au- 
cun intérêt à nous priver des  services 
amicaux et efficaces des  services ad- 
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r rds t r a t i f s  centraux du Muséum. J e  
les ai toujours trouvés bienveillants, et 
si un reproche peut leur ê t re  fait, ce 
n'est pas de  gêner le Musée d e  I'Hom- 
me, c'est d e  n'en pas avoir contrôlé 
d'assez pres  la gestion. La lecon des  
affaires d e  ces dernières années, et 
dont la presse a parlé, implique un 
respect rigoureux des  procedures lé- 
gales en matière d'administration et 
d e  comptabilité publique, la souplesse 
nécessaire ne pouvant alors se retrou- 
ver qu'en jouant des  multiples possi- 
bilites d'une structure large et diver- 
sifiée, ce qu'est le Muséum, et ce que 
ne serait pas  le Musée d e  l'Homme 
dans un rôle d'orphelin. 

Refus de 1"isolement 
Sur le plan scientifique, I'expé- 

rience amène à considérer que tout 
isolement des  sciences humaines les 
condamne $ la sterilite scientifique. 
Les observations les plus fécondes, je 
les ai faites après  avoir écout6, et en 
partie compris, les elements de  con- 
naissances que pouvaient m'apporter 
des  botanistes, des  pédologues, des  
zoologues, des  généticiens, etc. L'hom- 
me ne peut ê t re  replacé dans s a  so- 
ciété si n'est pas compris dans ses 
moindres détails l'effort de  celle-ci 
pour échapper aux contraintes du mi- 
lieu, pour s'en faire un instrument. La 
collaboration des  ethnologues avec les 
divers spécialistes d e  I'écologie ne 
fait que commencer. Elle a ouvert dé- 
jà bien des  horizons. Une critique 
énergique des  moyens utilis6s, et des  
résultats, doit permettre d'aller beau- 
coup plus loin, évitant ainsi le pikge 
des  idées trop simples et trop gén6- 
rales. Ce sera peut-être autant un tra- 
vail collectif que celui d'une discipline 
charnikre. 

Les relations entre les sciences 
humaines et les sciences d e  la na- 
ture s'établissent sur  deux plans, au 
plan général d'abord, au plan d e  I'im- 
médiat ensuite (1 1. 

1. Au plan général et dans la perspec- 
tive d e  I'evolution, l'homme est insé- 
parable du reste d e  l'univers vivant; i l  
représente l'émergence de  la conscien- 
ce dans I'évolution d e  la nature. I I  y 
a singularité de  l'homme, mais c'est 

qu'il est à la fois la nature et autre 
chose que la nature. 
2. Au plan d e  l'immédiat, on peut pen- 
s e r  à toutes les informations utiles, à 
toutes les déterminations demandées 
aux naturalistes. Ce n'est pas peu d e  
choses. Du point d e  vue d e  I'ethnolo- 
gue, i l  n'est pas possible d'analyser 
le fonctionnement d'une société - si- 
non d e  facon littéraire et artificielle 
- sans  avoir délimité tout d'abord 
les zones et les niveaux d'interven- 
tion des  facteurs d e  contrainte qui pè- 
sent sur  cette société : les constantes 
climatiques et leurs variations (on a 
vu ne pas pleuvoir pendant plus d'un 
an en  zone tropicale humide) ; la dif- 
férenciation d e  la valeur des  sols et 
les limites des  possibilités effectives, 
connues et pratiquées, d e  leur amé- 
lioration ; l'interférence entre la fau- 
ne et la flore, autochtones et intro- 
duites ; les relations subtiles entre la 
densité d e s  habitats humains poesi- 
bles, la surface d e s  terres  émergées,  
leurs dimensions, leur relief, I'accessi- 
bilité des  côtes et leur possibilité d e  
supporter aisement ou non l'homme, 
en fonction de  la technologie du mo- 
ment. 

Toutes les disciplines des  scien- 
ces naturelles sont  amenées B con- 
courir à l'information nécessaire, aussi 
bien qu'A l'expérience. Les sociétés 
humaines ne sont en effet ni stables 
ni figées ; chaque observation est un 
moment partiel saisi dans le cours 
d'un processus constant d'évolution. 
Le specialiste de  sciences humaines 
est bien incapable de  s 'y  atteler seul. 
Des questions aussi cruciales que 
celle des  itinéraires des  migrations 
humaines à la surface d e  la planète 
nécessitent non seulement I'interven- 
tion de  l'archéologue, mais aussi celle 
du généticien, pour déterminer avec 
précision l'origine et la diffusion des  
plantes cultivées. Sans ce dernier spé- 
cialiste, on en reste indéfiniment au 
domaine des  hypothèses, le plus fa- 
cile et le moins satisfaisant qui soit. 
Où le bananier est-il devenu porteur 
d e  fruits sans  graines? Les pérégri- 
nations du maïs concordent-elles avec 
les idées des  archéologues spéciali- 
sés dans la Méso-Amérique ? Quel or- 
dre pourra-t-on mettre dans la multi- 
plication at tes tée  des  clones d'igna- 
mes  dans I'hémisphkre s u d ?  

Inversement i l  arrive que le spé- 
cialiste de  sciences naturelles se pas- 
sionne pour les taxinomies vernacu- 
laires, à la recherche d'une connais- 
sance empirique - du même ordre 
que la plus grande partie d e  notre 
connaissance médicale - qui lui pose 
des  questions à résoudre, ou lui ap- 
porte des  éléments de  réponse à cel- 
les qu'il se posait. L'ethnologue ajoute 
que ['etude des  taxinomies ne saurait 
ê t re  une f in  en soi, parce qu'elles s'in- 
tkgrent $ un système symbolique gé- 
néral d e  la culture, qu'elles fondent 
en grande partie d'ailleurs, et qui ne 
saurait être connu qu'après le recueil 
exhaustif et l'analyse aussi fine que 
possible de  l'ensemble d e s  textes en 
langue vernaculaire constituant le 
corpus, oral ou écrit, d e  la tradition 
d'un peuple. 

Autre exemple : le botaniste et 
l'ethnologue sont  intéressés au même 
titre 6 l'observation du frottement du 
monde végétal et humain, $ I'extraor- 
dinaire capacité d'ohservations, d'ex- 
périences et d'introductions auxquel- 
les se livrent spontan6ment, et sans  
que rien les arrête, les membres de  
tant de  vieilles soci6tés agricoles, no- 
mades ou forestières. La connaissan- 
ce d e s  usages e t  des  vertus des  plan- 
tes existe universellement, la recher- 
che la plus moderne ne fait que par- 
tir d e  la connaissance d e s  autres, dont 
I'accks est le moyen le plus Bconomi- 
que pour déterminer d e s  voies de  re- 
cherche d'importance essentielle et 
pas seulement par la pharmacopée 
(cf aux Etats-Unis l'utilisation de  la 
Labrea, empruntée aux Indiens pour 
empgcher le beurre de  rancir; la re- 
cherche pharmacologique, sur  les sté- 
rilisants par des  découvertes ancien- 
nes d e  gens prétendus primitifs). NOUS 
vivons encore en grande partie sur  
l'agriculture néolithique. Les peuples 
ont tout essayé et à peu près tout 
découvert. 

(1) A partir de cet  alinéa et jusqu'au sous- 
titre suivant, ce texte a été rédige en com- 
mun par J.F. Leroi, Professeur de Phanéroga- 
mie au Muséum National d'Histoire Naturelle, 
et J. Guiart. 
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Ce n’est que par le recours à ce 
que peuvent lui apprendre le zoologue 
et le  spécialiste de I’étude des pol- 
lens, en même temps que par un tra- 
vail approfondi sur l’habitat et l’agri- 
culture, dont tout ce qui touche aux 
limites et aux surfaces exploitées, que 
le préhistorien et l’archéologue peu- 
vent échapper à l’image des recons- 
tructions romancées, donnant autant 
dans la sauvagerie que l’idée qu’on a 
longtemps cru pouvoir se faire des so- 
ciétés non occidentales échappant à 
l’aire d’influence des systèmes reli- 
gieux classiques. Déjà il n’est plus 
possible d’établir, au plan de la  psy- 
chologie, e t  même de la sociologie, 
une coupure nette entre le monde ani- 
mal e t  l’homme. La rationalité n’est 
plus, au niveau du comportement, pro- 
pre à l’homme seul, et ce dernier n’en 
est plus à se croire supérieur à sa 
compagne. Là où il n’y a plus de fron- 
tières, ce serait vouloir revenir en 
arrière que d’en établir à nouveau. 

Quel programme 2 
De quelle façon maintenant? Ce 

point n’est pas sans importance, quand 
ce ne serait que pour rassurer les 
groupes divers de collègues sur nos 
intentions. Les chercheurs e t  les uni- 
versitaires craignent, depuis toujours, 
I ’impérial isme d’autrui. 

La vocation matérielle du Musée 
de l’Homme est évidente à un pre- 
mier niveau d’intérêt commun à l’en- 
semble de la profession, celui de la 
documentation. Bien sûr, et nul ne me 
contredira, la Bibliothèque du Musée 
de l’Homme doit bénéficier de moyens 
accrus, boucher rapidement les trous 
de ses collections et rationaliser ses 
procédures en vue d’une plus grande 
efficacité. I I  n’est pas évident que les 
méthodes copiées sur celles de la 
cc Bibliothèque du Congrès )I, à Washin- 
ton, fortement teintées de perfection- 
nisme, correspondent à la situation. 

La Photothèque du Musée est aban- 
donnée par un trop grand nombre de 
chercheurs Et  cependant elle est me- 
nacée d’étouffement, l’espace qui lui 
est affecté n‘ayant aucune chance de 
s’agrandir. L’expérience portant sur la 
micro-reproduction permettra peut- 
être, d’ici quelque temps, d’envisager 
une solution technique. II faudra cer- 
tainement séparer les activités et avoir 
une gestion différenciée portant d’une 
part sur une Photothèque scientifique 
- instrument de recherche -, orga- 
nisée pour, et avec les chercheurs 
français et étrangers, et d’autre part, 
sur une Agence photographique s’oc- 
cupant de la faible part de nos séries 
qui peuvent bénéficier d’une exploita- 
tion commerciale. Cette mutation est 
d’autant plus nécessaire qu’il est évi- 
dent que la documentation iconogra- 
phique négligée jusqu’à maintenant 
doit prendre de plus en plus d’impor- 
tance. On ne voyait que le problème 
de l’illustration. On va passer au sta- 
de de l’analyse systématique du docu- 
ment, de nos propres documents dont 
il faut bien avouer que nous ne fai- 
sions pas grand chose jusqu’à main- 
tenant. 

Les collections 
Les collections ethnographiques, 

recueillies au hasard des impulsions 
des uns et des autres, présentent de 
graves lacunes que nous ne pourrons 
combler que grâce à l’accord des na- 
tions intéressées. Nous avons déjà 
procédé ainsi ces dernières années, 
à l’occasion de telle ou telle exposi- 
tion. Les mêmes appuis nous seront 
nécessaires pour recueillir la docu- 
mentation, ou les séries documentées 
qui nous manquent, par le moyen de 
travaux sur le terrain exécutés par des 
chemheurs extérieurs ou par le per- 
sonnel de la maison. Ceci implique 
une collaboration constante avec les 
formations scientifiques extérieures, 
nationales ou étrangères, qui par- 
tagent avec nous les mêmes vues 
sur l’intérêt de cette collecte et sur- 
tout l’intérêt de l’enquête sur la vie 
matérielle. Cette collaboration existe, 
elle nous est si précieuse que nous 
devons tout faire pour la développer 
et pour cela l’asseoir sur des bases 
strictement égalitaires, et obtenir que 
les chercheurs qui nous aident n’en 
soient pas défavorisés dans leur car- 
rière. 

De même nos séries scientifiques 
doivent-elles être ouvertes, sans dis- 
crimination, à tous les chercheurs, en 
tenant compte bien sûr des impératifs 
de sécurité qui doivent s’appliquer à 
chacun de la même façon. Plus il y en 
aura pour s’intéresser, de façon sé- 
rieuse, à nos collections, plus nous 
serons heureux. Ainsi l’accueil tempo- 
raire de chercheurs est-il, depuis le 
départ, dans notre vocation, si nous 
n’avons plus, depuis de longues an- 
nées, les moyens d’un accueil perma- 
nent. 

Encore convient-il de se rendre 
compte des raisons, aujourd’hui péri- 
mées, qui ont fondé le rassemblement 
de pièces ethnographiques. A I’excep- 
tion de la civilisation matérielle occi- 
dentale, en perpétuel progrès, on 
croyait avoir devant soi des sociétés 
statiques, des cultures figées vouées 
à la destruction. L’ethnographie était 
une discipline de sauvetage. Aujour- 
d’hui l’ensemble des témoignages ma- 
tériels est loin de ce qu’ils auraient 
dû être dès le départ: les témoins 
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datés  et localisés d'un moment de I'é- 
volution de la société qui les a conçus. 
Par défaut d'information précise, ils 
ne permettent trop souvent de classi- 
fier ces sociétés qu'à un niveau d'ap- 
proximation commode et sans grande 
portée scientifique : nomades, agricul- 
teurs, chasseurs, pêcheurs. Le vrai 
problème posé par chacun d'eux est 
celui de la détermination de son 
contexte d'utilisation et de s a  place 
dans la spécificité et la globalité de la 
culture. Pour remédier à cet état  de 
choses et situer quelques objets, i l  
peut falloir des  années de travail. 

Sur le plan concret, i l  n'est pas 
indifférent d e  pouvoir déterminer, à la 
vue de l'objet, s a  région d'origine. 
Mais n'importe quel marchand spécia- 
lisé ayant un peu de bouteille est ca- 
pable d'en faire autant. Ce n'est pas 
là une vocation muséographique suf- 
fisante. Elle repose s u r  la même illu- 
sion qui faisait croire à la possibilité 
d e  classifier les hommes en races et 
en ethnies. Quoiqu'on ait pu le croire, 
reconnaître l'origine CI: ethnique )) de 
tel individu est à la portée de n'im- 
porte quel européen expatrié doué de 
curiosité d'esprit. Les cartes de répar- 
tition sont des  instruments pédagogi- 
ques utiles, et non des  instruments de 
connaissance scientifique. Par contre 
acquérir les données, multiples, obte- 
nues et élaborées sur  une longue pé- 
riode, faisant intervenir la collabora- 
tion de tous les individus d'une popu- 
lation, permet de proposer une ana- 
lyse des  structures sociales et sym- 
boliques insérées dans I'économie et 
la connaissance du milieu naturel, et 
ainsi d'assurer I'étude de chacun des  
déments de la culture matérielle dans 
tous les aspects  dont la culture re- 
connaît la pertinence, soit de façon 
affirmée, soit de façon implicite. C'est 
dire que la muséographie ne se prati- 
que pas en vase clos et que nos cher- 
cheurs ne sauraient, sans  danger, se 
contenter d'être des  muséographes. 

Les publications 
Le problème des  publications doit- 

i l  être traité de façon aussi ouverte ? 
Les publications de l'Institut d'Ethno- 
logie continueront à accueillir les ma- 
nuscrits de chercheurs extérieurs, en 
fonction des  propositions d'un Comité 
de Lecture fait en majorité de person- 
nalités extérieures et délibérant hors 
de la présence des  Directeurs de I'lns- 
titut. Les series publiées sur  micro- 
fiches ont été ouvertes, depuis le dé- 
but, aux manuscrits venant de toutes 
parts et c'est ainsi qu'a pu prospé- 
rer une  entreprise ayant soulevé bien 
des  doutes au départ, et qui est de- 
venue, s u r  le plan sciences humaines, 
la principale série française sur  mi- 
crofilms, groupant documents origi- 
naux, manuscrits, travaux inédits et 
rééditions d'ouvrages épuisés. 

J'insisterai plus particuli6rement 
sur  ce  que l'on peut espérer de la 
nouvelle série de publications d e  col- 
lections muséographiques s u r  micro- 
fiches. Destinée, comme toute micro- 
fiche, à chaque fois au petit nombre 
de chercheurs internationaux intéres- 
sés par le sujet, elle permet l'organi- 
sation d'une coopération internationa- 
le de type automatique. Le gaspillage 
de temps et d'argent que représente, 
pour chacun, la nécessité d'aller, dif. 
ficilement, au cours d'une vie, de Mu- 
sée en Musée, pour connaître les col- 
lections d'autrui, est aussi extraordi- 
naire que choquant. On peut envisa- 
ger maintenant, par le biais de la pu- 
blication s u r  microfiches, la mise im- 
médiate sur  le marché scientifique de 
toute série de pièces étudiées sérieu- 
sement,  assortie d e  la totalité de son 
iconographie, résultat qui est impos- 
sible en édition imprimée. Nous som- 
mes  les premiers à entrer dans cette 
voie et i l  y a tout lieu de croire que 
nous serons suivis. Ainsi n'y aura-t-il 
plus de documentation précieuse, et 
poussiéreuse, dormant dans un coin 
en exemplaire unique. 

La Revue Objets et Mondes 
dont nous devons l'existence, et la 
survie, à la prescience et à l'effort 
persistant de Monsieur le Professeur 
honoraire Jacques Millot, doit, elle 
aussi, être l'instrument qui permettra 
de toucher un plus large public que 
les journaux scientifiques établis par 
Paul Rivet au Musée de l'Homme 
(Journal d e  la Société des  América- 
nistes, des  Africanistes, des Océanis- 
tes) ou en cours de lancement (Série 
Sciences Humaines du Bulletin du Mu- 
séum). l l  est temps que l'école fran- 
çaise d'ethnologie échappe au replie- 
ment  s u r  soi, et traduise en termes 
clairs, compréhensibles, la connais- 
sance dont elle ne saurait se consti- 
tuer un privilège sans  se condamner. 
Notre vocation, née de notre existence 
en tant que Musée, est à deux ni- 
veaux, celui du sérieux scientifique et 
celui de la simplicité d'expression. Le 
message porté par l'expression publi- 
que d'un Musée est figé s'il ne s'a- 
breuve aux sources d e  la recherche 
la plus récente. Mais c'est aussi à 
nous de rendre vivantes nos collec- 
tions, notre documentation et les ré- 
sultats de notre recherche, afin de 
chercher à répondre, en particulier, au 
réflexe de rejet éprouvé par tous les 
étudiants du Tiers-Monde devant la 
manière dont d e  fragiles pr6occupa- 
tions théoriques peuvent - pas chez 
les meilleurs - arriver à déformer 
une  réalité sociale et culturelle dont 
les principaux intéressés sont  portés 
aujourd'hui à revendiquer la posses- 
sion exclusive. Les revues de Musée 
les plus utiles ont toujours été d'ail- 
leurs les plus vivantes et les plus li- 
sibles. E t  là aussi nous devons faire 
appel à l'ensemble des  auteurs possi- 
bles, dans le cadre de notre sujet per- 
manent:  comment rendre proche la 
vie de l'autre, dans la souffrance et 
les joies de s a  vie quotidienne, dans 
I'épanouissement de s a  pensée et I'a- 
boutissement d e  ses capacités d'in- 
novation technique ? 
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Vers le public 
S’il fallait résumer ces dernières 

pages, et leurs propositions, nous di- 
rions qu’au plan d e  l’ethnologie tout 
au moins, le Musée de  l’Homme, dans 
son activité publique et d e  recherche, 
ne saurait fonctionner que comme un 
service, au profit de  l’ensemble des  
chercheurs de  la discipline, comme 
i l  l’a toujours fait, mais i l  aurait be- 
soin pour cela de  moyens renouvelés, 
aussi et surtout au service des  peu- 
ples du monde. Le dernier point béné- 
ficierait de  tous les instruments dé- 
crits précédemment; quelques moyens 
supplémentaires nous permettraient 
d’être systématiques, et d e  constituer 
les services documentaires au béné- 
fice de  toutes les nations dont nous 
détenons les témoignages de  leur cul- 
ture. Du moins, à chaque fois que les 
résultats accumulés, la richesse de  
nos collections et les recherches en 
cours le permettraient honnêtement. 
Ce n’est pas en effet des  documents 
épars qu’il faut offrir aux institutions 
étrangères représentant les pays où 
nous avons travaillé, mais des  instru- 
ments de  travail organisés sous  u n e  
forme permettant aisément la dupli- 
cation et la mise à jour. C’est  u n e  des  
fonctions possibles, et non des  moin- 
dres à mon sens, de  I’édition sur  mi- 
crofiches. Nous aimerions aussi dé- 
velopper I’édition d e  dossiers pédago- 
giques illustrés de  diapositives, à 
l’intention des  systèmes scolaires na- 
tionaux, et pas à la seule intention 
de nos écoles. 

De même doit-on réfléchir au 
contenu de  toutes nos activités pu- 
bliques. l l  est peut-être temps d e  po- 
se r  le problème d e  fond : qui doit ré- 
diger le message ? Jusqu’à présent 
l’ethnologue spécialiste d e  l’exotique 
ou du sauvage en décidait seul. C’est 
bien fini. Les rues de  Paris fourmillent 
de  nos anciens c~ informateurs qui 
ont été pris du même prurit de  voya- 
ges  que nos fils et nos filles dans 
l’autre sens. I I  n’y a plus d e  sauvage, 
comme i l  n’y en a d’ailleurs jamais eu. 

L’autre jour un maire mélanésien 
de  Nouvelle-Calédonie, homme politi- 
que de  caractère et vieux camarade 
de  lutte, venait voir nos réserves. De- 
vant un  battoir à tapa de  chez lui, i l  
s’exclama : (1 Voilà un plantoir à ta- 
r o !  )>. Ni Maurice Leenhardt ni moi- 
même n’avions appris ce double usa- 
ge, parce que nous n’avions jamais 
posé la bonne question. Et  c’était pour- 
tant, sur  le plan matériel et symboli- 
que, u n e  information de  première im- 
portance. 

Cette anecdote est donnée pour 
montrer la pauvreté relative de  notre 
connaissance et la nécessité de  ten- 
ter  de  dépasser l’orgueil du spécia- 
liste pour associer étroitenient à nos 
démarches scientifiques, et à I’expres- 
sion publique à laquelle elles doivent 
aboutir, ceux qui en fournissent le sup- 
port humain. L’Afrique que nous pré- 
sentons doit ê t re  telle que les Afri- 
cains la voient, et telle qu’ils vou- 
draient l’exprimer. En échange d e  la 
connaissance reçue propre à une cul- 
ture, nous pouvons faire l’effort de  
fournir le support à l’expression ori- 
ginale de cette dernière. Ce sera  dif- 
ficile, éprouvant, tout e n  nuances, mais 
enrichissant quand cela ne serait que 
par les réponses qui viendront aux 
questions que nous n’aurions jamais 
posées dans d’autres circonstances. 
Cela permettra aussi d e  pouvoir échap- 
per, au moins en un lieu, le Musée 
de  l’Homme, et peut ê t re  en d’autres, 
de  façon systématique et coordonnée, 
à l’abus permanent que représentent 
les discours des  explorateurs. On pou- 
vait sourire autrefois des  inventions 
des  u n s  et des  autres, et ne pas sa- 
voir comment les empêcher de  se pro- 
clamer ethnologues au départ d e  Mar- 
seille ou d’Orly, ni d e  laisser enten- 
dre qu’ils représentaient officielle- 
ment le Musée d e  l’Homme. Mais au- 
jourd’hui nous sommes obligés, non 
seulement de  refuser publiquement 
l’amalgame, avec toute la force qui 
se ra  nécessaire, mais de  trouver les 
moyens de  faire comprendre, dans le 
détail, au public, ce qu’est l’abus de  
confiance permanent de  ceux qui pré- 
tendent avoir découvert ce qui est à 
la portée de  tout le monde - on at- 
teint les sources de  l’Amazone en pre- 
nant un chemin d e  fer à crémaillère 
-, qui transforment la réalité - ils 

décrivent une  brousse sauvage et hos- 
tile Ià où i l  y a des  routes automo- 
bilables et des  cars  à horaires régu- 
liers -, qui décrivent des  mœurs hor- 
rifiantes et spectaculaires, là où la vie 
quotidienne des  gens est faite de  pro- 
blèmes semblables aux nôtres - en 
ayant toujours recours à la vieille 
image du cannibale qui mange de  la 
viande crue -, qui laissent le spec- 
taculaire véritable de  côté - cela 
demanderait du travail pour --l‘appré- 
hender -, pour en imaginer un à la 
mesure de  leur mépris du public et 
des  peuples qu’ils ont malheureuse- 
ment visités. 

Une forme évidente de  I’expres- 
sion nécessaire, le problème des  pu- 
blications ayant été abordé, consiste 
dans les expositions et les galeries 
publiques. Le recours systématique à 
des  équipes de  jeunes, ce qu’avaient 
déjà fait à l’époque le Dr Rivet et 
Georges Henri Rivière, doit pouvoir 
amener à rénover u n e  muséographie 
devenue figée et ennuyeuse. Pour les 
Galeries publiques, on recherche le 
moyen d’échapper aux vitrines répé- 
titives, tout en assurant la protection 
des  pièces, en jouant des  volumes et 
d e  l’espace et en introduisant des  
moyens audio-visuels, en rétroprojec- 
tion, à I’échelle des  objets présentés. 
II semble possible d’échapper aux 
contraintes classiques en assurant le 
dépoussiérage permanent d e  tout le 
volume d‘une galerie. En 1976, la pre- 
mière expérience en vraie grandeur 
va se dérouler grâce aux crédits ob- 
t e n u s  du Muséum pour la rénovation 
complète d’un tiers d e  la Galerie d’A- 
mérique, ce qui permettra d e  présen- 
ter  au public les collections d’Améri- 
que du Nord, riches, anciennes et ja- 
mais montrées. 
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Pour les expositions temporaires, 
mieux rodées, on arrive à concevoir 
un système couvrant à la fois Paris 
et la province, certaines villes béné- 
ficiant d'expositions montées spécia- 
lement pour elles, en plus de  la pos- 
sibilité de  faire tourner modérément 
des  expositions réalisées à Paris. Ce 
qui implique d e s  négociations et des  
expériences tous azimuts et I'obten- 
tion d'un appui permanent de  la part 
d e  Musées, d e  Maisons d e  la Culture 
et d e  Municipalités. En 1975 et 1976, 
nous avons déjà fourni entièrement, 
ou participé de  façon majeure, à des  
expositions à Saint-Rambert, à Lyon, 
à Marseille et à Lille. L'orientation 
est donnée par le choix d e  ne pas 
accepter d e  petits paquets. A I'étran- 
ger nos initiatives sont  moins ori- 
ginales pour le moment [Canada, 
U.S.A.). Mais tout ce secteur est à 
développer. D e  même des  expériences 
sont  tentées  avec des  enfants, en as- 
sociation avec le Musée d'Art Mo- 
derne de  la Ville d e  Paris. 

Cela dit, res te  le problème des  
visites, en particulier pour les sco- 
laires du fait de  l'introduction des  
10 O/O pédagogiques. La visite commen- 
tée, pour l'instant aussi bien organi- 
sée que possible, apparaît devoir ê t re  
précédée par la diffusion d e  fiches 
et d e  dossiers, tant à l'intention des  
maîtres que d e s  élèves. Les moyens 
de  les réaliser, et surtout de  les éditer 
doivent ê t re  trouvés. Des experiences 
ont débuté, à petite échelle, étant 
donné l'ampleur du problème - i l  
conviendra d'imprimer à d e s  dizaines 
d e  milliers d'exemplaires - et la fai- 
blesse d e  nos moyens actuels. La dif- 
ficulté d'écouler un catalogue d'expo- 
sition bien documenté et bien pré- 
senté ,  vendu au prix de  revient, en 
période d e  crise économique, montre 
bien qu'il ne s'agit pas d'un problème 
simple et qu'il n'est pas aisé de  pré- 
juger de  la réaction du public. 

De ce besoin, évident, d'anima- 
tion et d e  diffusion, est né  un pro- 
gramme d e  co-production de  films pé- 
dagogiques, e n  collaboration avec le 
Centre National de  la Recherche Scien- 
tifique (S.E.R.D.D.A.V.) et le Labora- 
toire d'Ethnologie du Muséum. Le pre- 
mier film en cours de  réalisation est 
un film d'animation réalisé au banc- 
titre et reposant sur  l'iconographie az- 
tèque ancienne. D'autres sont en pro- 
jet, auxquels on espère associer, au 
niveau d e  la réalisation, des  spécia- 
listes africains, asiatiques ou d'ail- 
leurs. Ces films seront conçus à I'u- 
sage de  la salle de  cinéma du Musée 
de  l'Homme, et sous une forme à dé- 
terminer, pour le public scolaire et 
l'exploitation télévisée. I I  ne s'agit en 
rien d e  doubler l'excellent travail du 
Comité du Film Ethnographique, mais 
d e  profiter de  son expérience et de  
ses documents. 

C'est d'ailleurs grâce à la longue 
expérience du Comité du Film Ethno- 
graphique, et l'existence de  la Société 
des  Amis du Musée de  l'Homme, qu'a 
pu être mise sur  pied la formule ac- 
tuelle d'animation des  soirées du Mu- 
sée de  l'Homme, par une double série 
d e  conférences avec illustration vi- 
suelle ou avec films. La formule mar- 
che bien, en  parallèle avec d'autres 
séances de  l'après-midi pour les en- 
fants. On aurait aussi  bien tort d'af- 
firmer que nous ne faisons rien au ni- 
veau d e  l'animation, et que le public 
ne réagit pas favorablement aux ini- 
tiatives, qui en ce cas ,  sont  issues 
directement de  la volonté d e  la com- 
munauté scientifique du Musée de  
l'Homme. 

Chaque fois que nous sortons de  
notre réserve, et que nous nous ex- 
primons clairement, le résultat est en- 
courageant. I I  n'y a pas de  raisons 
qu'on ne puisse, en dix ans, à la fois 
renouveler notre discours, le faire ac- 
cepter ici et ailleurs, et obtenir de  ce 
fait les moyens d'aboutir à mettre 
plus d'intensité dans notre vie quo- 
tidienne, qu'elle soit scientifique ou 
publique, et fournir à notre discipline, 
non pas un centre dont elle ne vou- 
drait pas, mais un des  points forts qui 
lui sont  nécessaires. ' 




