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autorit< collective et attente 117. 
Avares 576.

B

Babar 671.
Babylone, civilisation babylonien- 

ne 300, 306, 382, 580, 581, 
584, 3  591

Baduwi 674.
Baganda 548-550.
Bagesa 550 sq., 5">3 sq.
Bahuma 534 sq., 553 sq.
Baining 520.
Bakairis 16.
B ilifira 534 sq., 550 sq., 553 sq. 
ballade 253.
Bamb iti 503.
Bantou 96 sq., 143, 176, 244 sq., 

264, 501, 517, 533 sq., 544, 
548-550, 550-553, 553-555.
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Banyankole 534 sq., 550 sq.,
553 sq.

Banyoro 550. 
barde 253, 344.
Basoga 550 sq.
Basques 253.
Bassari 503 
Bateso 550.
Battak 175.
Ba vili 96 sq.
beaux-arts, histoire des — 509. 
Bldouins 528 sq., 550. 
belle-mire, beaux-parents, 117,

420 ; tabou de la — 549. 
Bellinger, tribus de la rivifcre —

21.
Bdnin 96, 143, 176, 231, 245. 
Berb&res, civilisation berbire 501,

502 sq., 562-568.
Berriait 426.
Betsimisarakas 231.
biens masculins et flminins 577.
Bildung 165.
Binbinga 349 sq., 417.
Birmanie 691 
Boandik 329, 330.
Boehme (Jakob) 161. 
boisson, culte des — 316.
Bom6o 231.
Bororoa 16.
Bosso 504, 505.
Botocudoa 264.
Bouddha 557, 559, 612, 614,

630.
bouddhisme, bouddhiste 187, 474,

556 sq , 612-613, t>30-631 642. 
Bouriats 186, 475.
Brahman 81 3Ö3, 371, 593 sq. 
brahmmisme 556 sq.
Bnfsil 295.
Bretons, civilisation bretonne 304. 
Brish ne (tribu de — ) 353. 
Bulgares, civilisation bulgare 277. 
bull-roareri 25.
Byzance, civilisation byzînnne

123, 473, 575.

C

cabale, cabalistique 588.
Cafres 231.
calendrier religieux 100, 169, 171, 

172, 182, 486, 495; — chn 
tien 637.

Californie, civilisations califor- 
niennes 495, 497.

Cambodge, civilisation khtnire 71. 
Cameroun 495.
camp, — et la notion collective 

de l’espace 129; — mythique 
68; — comme centre de l’uni- 
vers 69 (V. orientations, es- 
pace).

Canaques 231.
Caraîbes 264, 517.
Cardan 161, 565.
caste 554 s q .; — d’artistes et 

d’artis ans 263 ; —  »ristocrati- 
que 602.

catacombes 645.
categories de l’entendement, — 

chez les Bantou 97 sq .; — en 
Chine 628 s q .; — logiques et
— sociales 121-125, 203 sq., 
223. (V. aussi dassifications.)

Caucase 657, 658, 666, 669, 675. 
cauris, monnaie de —  116, 459. 
cause, caus ilit6 ; notion de — 90,

223 ; origine de la notion de
— 122 ; — et lil ert6 122.

Cflibes 172.
Celtes, civilisation celtique, 294, 

303-306, 313, 471, 472, 480- 
481, 482, 570-573.

centre d’invention et de difiusion 
culturelles 511 sq.

ceramique 199, 200, 516. 
cerlmonies, — d'initiation 407-

409, 418; — totlmiques 413 
sq .; — funlraires 660 sq. (V. 
rites).

-vri-volant 188, 266.
Ceylan 495.
Chaldle, civilisation rhaldlenne 

78. 158 486, 487, 528.
Chuuan (Canaan), 535, 543. 
chance, notion de —  mystique

598.
chant 201, 256-257, 264; — de 

ronde 202, 412 ; — symbolique 
594 sq.

charcuter celtique 570. 
Cherokee 267.
cheval, introduction du — et 

changements sociaux 103 sq., 
571 sq.

Chine, civilisation chinoise 15, 71- 
80 passim, 91, 134, 139 sq., 
144 156, 157, 168, 187, 217, 
230, 316, 383, 396, 458, 472, 
473, 475, 516, 572, 607-611, 
616-631 passim.

Chingalee 45.
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Chinook 674.
Chippeuay 153.
Christ 301, 310, 396, 586 sq„ 

634, 641, 647.
chnstianismc 123, 295, 309, 314, 

475, 558, W2-642, 645, 647; 
influence du — sur cultes ar- 
chaiques 104 sq., 181, 509, 
552, 674 ; — primitif 586-590.

Chukchee (Tchuktchee) 185 sq., 
230.

churmga 25, 110, 406 sq., 414 
sq., 417, 424, 436.

Ciceron 133.
ciel, mythe de l'ascension au ciel 

185.
cinoncision 379, 428-429, 542; 

rite de — 409 sq., 418.
ci'viisme, Civa 81, 371, 387, 474, 

487, 615.
civilisation, notion de — 117, 

224, 151-456, 456-479 ; critique 
de la notion de — primitive 
229-232, 232-233; melanj de 
—s 497 ; — prehistorique
233 ; thcorie des aires et des 
couches de — 452, 456, 463, 
464 sq., 489-493, 511 ; — na
tionale 453 sq .; dennition des 
faites de — 458-462; typoio- 
gie des —s 463, 466 sq., 496 
sq., 512 ; :orm. de — 464 ; 
morphologic de la — 467 sq., 
490, 494 sq., 499 sq ; unifor- 
misation des —s 481.

clan, — totemique 25, 27, 51 sq., 
85, 95, 105, 171 171, 328,
374, 413 sq , 443, 497, ->18,
549, 554 (V. totlmisme); —
exogame 497, 515. 520, 547,
548 (V. exogamie); — royal 
535 ; — originaire 52 ; genealo
gie des —s 540 ; —g. ei ripar- 
tition des rägions; — et
sous- — 61 sq , 85, 101-102 ;
— et division de l’univers (V. 
classifications).

classe, notion de — 223 ; — ma
trimoniale en Australie 20-47 
passim, 341, 366, 428, 432, 
435 497, 678.

classifications 13-89 passim, 160, 
185 sq .; 190, 266, 312, 430, 
548, 616; — africaines 96-100, 
548; — grammaticales 97;
—  philosophiqu 5  81 s q .;
— scientifiques et primitives

82 sq. ; — et familie 18, 70;
— par Orients 50 sq , 70, 94,
157; — par clans 100-103;
— suivant leraplacement du
camp 64; alteration des — 
39 sq. ; — comme instrument 
de livination 71-78; — et
mythologie astronomique 37 sq. ;
— des chose reproduit celles 
des hommes 20 sq.

coiffure symbolique 102. 
coi't rituel 258.
collaboration rdigieuse des clans 

et phratries 105.
Colombic 231.
Comanches 170, 673. 
comedie 204.
commandements, les dix — 540. 
commensalite, tabou de — 420. 
communion 638, 669, 683 ; — par

le sang 688. 
composition 668 sq. 
confession (catholique) 640-642. 
confreries (religieuses secretes) 92,

93, 94, 101, 104, 133, 257, 272,
288, 423, »41, »42, 444, 460,
519, 565, 566, 691, 692. 

confucianisme 509.
Congo, 118, 245, 246, 500. 
connubium, — entre classes ma

trimoniales 20.
Constitution d’Etat 460.
conte 90, 148, 202 sq., 212, 242,

248, 281, 285-286.
Corcc, civilisation coreenne 473,

571.
Corporation de magiciens 321,

328.
corroboree 257, 261, 262, 345,

348, 459.
cosmogonie (V. cosmologie), 
cosmologic. 49, 69, 72 sq., 90,

>43 sq., 156 sq., 160, 166, 168,
303, 590; —  orientak 19,
72 sq .; —  asiatiqucs 185-187 ;
— polynesiennes 188-191, 266-
267 ; — grecques 278 sq., 303 ;
— poctiques 505; — hamiti- 
ques 540.

credo 632-635.
Crite, civilisation crltoise 258. 
Crow 170, 171.
cultes, — agraires 100, 181 sq.,

189 q. 250, 257, 305, 372 sq.,
388, 425, 442, 443 ; —  ances- 
traux (V. mcetres); — astro- 
nomiques 443; — chrätiens
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636 ; — domestiques 644 ; —  
funeraires (V. rites); — natio- 
naux 441, 443 s q .; — publics 
et privis 642-645 ; — des mâ- 
nes 643 ; — des morts 657 sq., 
ö63 (V. ceremonie, rite).

culturalisme 510.

D

Dahomey 175 sq.
Dakota 105, 138, 169, 170, 391. 
danse 201 sq., 254 ; — dramati- 

que 53, 258 sq.; — rituelle 
122, 171 ; — mimique et exta- 
tique 202, 245, 393, 565, 566.

Daudai 35, 425.
Dayak 1<>5, 672.
deesse, — de la terre 184, 438 ;

— mangeuse de pich s 187 (V. 
sous le nom des dittcrcnts per- 
sonnages divins feminins).

diluge (V. mythe du — ). 
Democrite 167.
demon, demonologie 219, 225, 

234, 247 sq., 285, 377 sq.. 504, 
541, 619 sq. ; — et dieux 248 ;
— et totems 248 ; — des ar- 
bres 297 sq .; — en Chine 619- 
624.

Deni Bindji 68.
Denys 560.
Descartes 163.
descendance (V. filiation). 
Deucalion 300 sq. 
dfuil 609.
diaspora juive 579 sq., 587 sq. 
Dieri (Dieyries) ^24. 354, 361,

405, 413, 427, 429, 430, 134 sq. 
dieu 234, 242; formation de 

l'idee de — 290-296; thforie 
de l’apparition des —x 219 sq.,
248 sq. ; espices de —x 81, 
259, 292 s q .; grand — 99, 
116, lob, 183, 267, 293, 420, 
427, 431 sr„ 0 6 ,  505, 539 sq., 
544 sq., 552 ; — createur 5^4 : 
thiorie evhemeriste du — 545 ;
— national 141, 432 ; — mo
mentani 295; —x splciaux
et occasionnels 292 sq., 372;
— protecteur 292; hgurttion 
du — 154; — et hiros 249, 
281, 285 ; — - pire 182 ; — et 
la magie 216; râie mythique 
des —x 284 ; mort et renais-

sance des —x 3l)5 ; — solaire 
314, 488 ; — identific aux le- 
ver de l’itoile 314 ; — de la 
paix 156.

difiusion culturelle 454 sq .; 456, 
460, 511 sq., 546; thîorie de 
la — unicentrique 462, 488 sq., 
513-523. #

dimanche (evangilique) 637. 
divination 15, 72, 77, 127, 1 7,

158, 377 sq., J89, 445, 549, 
666; — et classifications 71- 
78 passim; — judiciaire 129 ;
— et jeux indigines 228 sq. 

divinisation du roi et des chefs
549, 659, 661

diviniti, — et theorie religieuse 
239 ; formation mythique des 
—s 292 sq., 438 ; — tutilaire 
375 fV. dieux'

divisions, — sociales (V. classifi- 
cations); — sexuies 101, 145, 
168, 182.

drame 201 sq. ; — rituel 91, 220, 
258, 260 sq., 289, 409 ; -  dan
se 566.

Dravidiens, civilisation dravidien- 
ne 371, 374.

droit, — germanique 574-577 ;
— hindou 6U1 s q .; origines du
— penal 651-698. 

droite (V. orientations).
droit archatque 139-142 ; — fami

lial 602; — successoral 602, 
603 ; — criminel 604 sq.

dual Organization (V. Organisation 
sociale).

duel 668; — poitique 255 ; — 
ordalie 668.

Dyonysos, culte de — 305 sq., 
392.

dzâ 107, 112-115.

E

echange 108 sq., 116; — entre 
clar 108, 117 ; — de femmes 
117 (V. potlatcb, kula).

Ecole anthropologique anglaise 
136, 172, 273, 276-278, 376, 
653 sq.

Ecole de myt’iologir comparie 
(V. Ecole philologique).

Ecole philologique 259, 273 sq., 
290 sq.

Ecole sociologique franțaise 121.

709



REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

Iconomie 494 ; — chfique 117 
sq., 140 sq. <V. Ichange, va
leu t).

e£fic«ute, — rituelle 90; notion 
d’— 121 sq. (V. aussi dzö, 
mana, bau, orenda, wakan, wa- 
kanda).

Eglise 127, 475, 647; plres de 
P— 123, 634 sq., 6 47 ; — pri
mitive 3 9, 632 sq. ; langue de 
P— 475 ; Constitution de 1’— 
catholique >39 sq.

Egypte, civilisation Igyptienne 78, 
189, 266, 277, 313 377, 382, 
392, 487, 495, 528 sq , 533, 
535, 549, 592 ; totlmisme egyp- 
tien 277, 521 ; — ramme ber- 
ceau de 1 dvilisation 462, 
514 sq.

Ehoul 115.
Ellates 167.
Elohim, elohisme 578 sq.
Elysle 303-306.

mon 426.
Empidode 81.
emprunt, — culturel 272, 454, 

471 sq , 546; conditions so
ciales de 1*— 454.

Encydopldistes 161.
endocannibalisme 419, 427, 675, 

682 sq.
endogamie 404, 548, 554. 
enterrement (V. rites). 
envoutement 399 (V. magie). 
Epicuriens 167.
3pnpei 202, 212, 281, 505, 521. 
Eros 293.
eschatologie juive 582-586. 
esdavngc 664 sq. ; iinmol«tion

d' > itve* 675.
Eskimo 138, 154, 185 sq , 231, 

264, 472, 512, 553, 673.
espace, notion collective de 1’— 

129, 144 sq , 223; relation 
ent re — aoual et dan 65 sq .; 
division de 1’— 65 sq , 71 sq .;
— tribal 69; mythologie de 
1’— 166, 185 sq .; — ritud 
636.

esprit, — humain (h stoire sodale 
de 1’—) 15 sq , 126 sq , 291 
513 ; unitl de 1’—  654 sq .;
indistinction primitive de 1’__
15, 29 ; protecteur (V. g ln ie);
— de la vlgltation 297 sq .; 
rlvllation magique par les — 
332, 336, 339; — de la na-

ture 334 sq , 372 ; — du mort 
(V. äm e); —  souffle 591 ,
— de l'anc£tre ramme gardien 
du Jan 672; conception mys- 
tique de P— 590 sq.

Esslniens 587.
esthltique (V. art, potne, musi- 

que); sodologie — 421 ; sym- 
bolisme — 629 sq. ; —  et ray- 
the 237.

esthltologie 452.
Etat 451, 471.
ete (V. hiver).
Ethiopie, civilisation Ithiopienne 

230, 503, 505.
ethnobotanique 152.
ethnologie sociale, mlthodes de 

1’— 652 sq , ’l  sq.
ethnologische Jurisprudenz 655, 

678 sq.
ethno-pomographie 398. 
ethnozoologie 152.
Etrurie 315.
Etrusque, civilisation Itrusque, 

145, 158.
Euahlayi (Yualaroi) 430-434.
Euripide 279.
evhlmlrisme 659.
evolution 457, 461 ; — religieuse

135 sq , 440; — uniforme 
236, 653 sq.

evolutionnisme 14, 653 sq.
Ewhe 100, 108 sq , 112-113, 116,

136, 176 sq.
exogamie 77 374, 410, 518, 537, 

547-548, 554, 604, 669 671 ;
— et inceste 671, 695 (V. dan, 
moitils).

exordsme 373, 381, 625 sq. 
extase (dans la religion) 131, 202-

203, 214 sq , 306, 391-395, 
565 sq , <>26; —  volontaire 
214„ 320, 356; — collective 
395.

F

fä 134.
familie, — collective 602, 603; 

— conjugale 457 ; —  paterno- 
matemelle 522; — patriarcale 
522, 603, 670; — primitive 
547 sq .; —  chinoise et rites 
funlraires 611; €volution de 
la — 670; na ture religieuse Je
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la — 676; solidariti religieuse 
dans la —  681, 685.

Fan 245.
fiminin (V. division sexuie). 
ffodaliti 534, 545 sq., 550, 659. 
fertiliti, culte de — 178, 258. 
fite 316, —  agraire 182 sq., 298,

443 (V. cultes agraircs); — 
printani&re 316 ; — de l’expul- 
sion du mal 113; —  trabe 
568; -  ewhi 113, 180 sq .;
— pueblo 91-94, 94-96; — 
siou 104 sq.

fe'iche, fitichisme 56, 116, 170, 
171, 182, 184, 215, 225, 372, 
375, 376, 440 ; — et l'animis- 
me primitif 216 șq., 238, 249; 
critique de la notion de —  244 
245, 245-246, 246-247.

fîancie, adiat de la fîancie 669.
Fiji 519, 661, 671.
filiation, — utirine 27, 95, 168,

432, 670; — masculine et uti
rine 95, 419, 496, 518; pas- 
sige de la descendance utirine 
i  la descendance masculine 435, 
670.

Finno-ougrien, civilisations finno- 
ougriennes 147, 255, 571, 576, 
577.

Fjorts 96 sq.
Floride, Indiens de la —  68.
folklore moderne ’ 09.
force, notion de — 223 ; — du

dan et pouvoir magique 111.
.. ret (V. arbre).
forgeron, statut rituel du — en 

Ăfrique 500, 552.
Formose 498.
formule? rituelles, efficaciti des

—  260 sq. 
fosierage 549.
frontiire, — politique et — de 

dvilisation 454 sq.
Fuigiens 231, 495.
Fulani 517.
funirailles, Iongues — 213.

G

gaclique 304.
Gallas 533, 540.
< i n ')ie 500.
Gandhi 506.
Garos 685.
gauche (V. orientations).

Gaule 570.
genise du monde 266. 
ginie protecteur 177, 178, 293. 
g*omancie 71, 76.
Germains 155 , 258, 293, 570-

573, 574-578 689.
Ghilak 184.
Ghnaous 565. 
gigantomachie 278.
Gliicksmărcbcn 242. 
gnose (la) 558, 560. 
gnostiques juifs 588, 633.
Gohrs 186.
Goths 575, 576.
Grice, dvilisation grecque 15, 78,

81, 114, 133, 134, 136, 137,
145, 162 sq., 203, 238, 278
285 290-296, 297, 300-302,
307, 310 sq , 382, 481, 556-56 >
645-647, 694. 

griots 505.
Groenlandais 668.
gr lupe totimique (V. totem).
guilde (la) 254, 255.
Guinie 245, 498.
Gundestrup, vase de — 154-155,

572.

H

Habbi 176.
Haida 138, 453, 674. 
haine (V. amour).
Hamites, dvilisation hamitique

501, 521, 534, 536, 551 ; — et 
Simites 534 sq, 539 sq.

Hannibal 571.
Haoussa 175 sq , 504, 505 sq , 

5b5, 566.
hau 139.
Hawal 155, 157, 188, 190 sq , 

266, 267 sq , 660
Hibreux (V. Israel).
Hicate 310.
Hellinique, d v i l i s a t i o n  —  4 7 3 ;

— et christianisme primitif 
588 sq , 592.

Hiraclis 249, 275, 278, 280, 282. 
Hercule 279, 613.
Hirodote 294.
hiros 282; notion de — 202;

— mythique 210, 242, 303, 489, 
538; — et dieux 248, 281;
— dvilisateur 249, 285, 613;
— transformi en plante 298; 
culte de — 424, 440 sq , 443
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sq .; — national 443.
Hesiode 189, 267.
Hidatsa 153.
hi6rarchie, — sociale et religieuse

98 sq.
Himmelsmärchen 242.
Hindou, civilisation hindoue, 230,

295, 370 sq., 387, 474, 515,
556-560, 615 sq., 683 (V.
Inde).

historisme 508.
Hittites 528 sq., 533, 573.
hiver 74, 313 ; division de la

soci6t6 en genis de I’— et de
l’enf 58; fdte d'— 104.

Ho 113, 116, 176 sq.
homme-medecine 358, 389.
homme-vampire 504.
Hongrois, civilisation hongroise 

576.
Hopi 91-96 passim, 393. 
horse-complexe (V. cheval). 
Hottentots 273, 517.
Howas 231.
Huichol 307.
humanit6, unitd mentale du genre 

humain 653.
Huns 472, 571, 576.
Hurons 671. 
hymnes 258.
Hyperion 291. 
hypnotisme 395 sq.

I

Iberes 294.
Ibo 176.
idees collectives 129. 
identification des hommes aux

choses 130. 
idolatrie 182. 
idole 245.
Iliaura 403. 
llpirra 348, 403.
image, caractires de 1’— mythi- 

que 209-211, 222, 236 sq.
Imagination, theorie de 1’— 235. 
immolation funlraire 664 
incantation magique 697.
Incas 230.
inceste 536, 671 sq. ; — pharao- 

nique 521 ; prohibition de 1'— 
521, 689, 695 sq.

inconscient collectif 287. 
incube 214.
Indes, civilisation indienne, 15, 79,

90, 158, 159, 172, 316, 370- 
377, 383, 320, 396, 473 sq.,
516, 517, 533, 556-560, 593- 
606 , 607, 658, 690, 691.

Indochine, dvilisations indochi- 
noises 144, 474, 475, 495, 515,
517, 690.

Indo-europeens, civilisation indo- 
europ6enne 17, 137, 148, 259, 
275, 290, 294, 307, 316, 371, 
452, 453, 522, 574, 621.

Indonisie 140, 172, 174, 231, 495, 
517.

Indra 258, 275, 370, 371. 
initiation 130, 427, 433, 439, 603,

691 ; — magique 320-369 ; — 
par rdvălation (V. revdlation);
— totdnique 407 sq., 418 sq., 
420, 425.

Innuits 674.
interdiction rituelle 126, 144, 170, 

364, 384, 429, 682; —  tot<5- 
miques 27, 99, 102 ; — et clas- 
sifications 102 ; — alimentai- 
res 532, 542 sq , 546, 552, 602, 
609; — sexuelles 549, 609 ;
— matrimoniales 549; — de 
la bouche 561 ; sanction des
— 689 sq.

intemationalisme culturel 454 sq , 
477, 492.

intichiuma 102, 218, 399, 405 sq, 
423 sq , 423, 431, 442, 447, 
506, 546.

invocation 296.
Ioniens 572.
Iphigenie 281.
Iran, civilisation iranienne 155, 

158, 168, 382, 487, 572, 581, 
591, 612-613.

Irlande, civilisation irlandaise 303- 
306, 480, 570.

Iroquois 68, 116-117, 133, 138, 
169, 267, 390, 461.

Isaac 529. 538.
Isis 166, 559.
islam 142, 314, 386, 387, 392,

475, 495, 502, 562-567. 567-568.
Israel, civilisation judaique 133,

295, 297, 300, 310, 314, 377-
380, 380-382, 458, 471, 527-
536, 547-548, 554, 578-592, 688, 
689.

J

Jacob 529, 534, 538.
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Jahwe, jahwiisme 578 sq., 582, 
591.

Japon, civilisution nippone 168, 
473, 475, 481.

Jason 292.
Java 231, 383, 498, 515, 516, 674. 
Jean Baptiste 592.
Jesubites 533.
Jisus (V. Christ).
jeux, — rituels 228-229, 256-257,

266-268 , — et mythe 266 sq. ; 
— et religion 568.

Joseph 529.
judaîlme (V. Israel).
Juifs (V. Israel).
Jukum 504, 505.
Juno 295, 315.
Jupagall 337.
Jupiter (V. Zeus).

K

Kabi 325, 327, 351, 355.
Kabylts (V. Berbires).
Kaitish 348, 366, 403 sq., 413,

415, 418 sq.
Kâli 371.
Kamtchadales 186, 230.
Kansas 63.
Kassaî 503. 
katcinas 93.
Kauravas 521.
Kaycs 175.
Kenayes 685.
Kigizi 551.
Kinipetus 674.
Kiows 169-171.
"iuai 425 
Kombaingheri 426.
Kor6, mythi. de — 166.
Kpenoe 113. 
kula 117.
Kulin 69, 331 sq., 337, 427. 
Kultur 223.
Kulturkreise 465, 490 sq., 494. 
Kurturmärchen 242, 248. 
Kulturschichten 465, 490 sq. 
Kurnai 330. 397 343, 345, 346,

367, 405, 427 sq., 490, 497. 
Kwakiutl 108, 133, 138. 
kwei 618, 625 sq.

L
langage, — gestuel 122, 426;

science et Philosophie comme
— 161 ; role du — dans la 
formation du mythe 284, 291 sq.

langage, — rituel 260 sq.
Lapons 517.
La Tene 155, 472.
latin, civilisation latine (V Rome).
llgende 202, 212, 272, 281, 285-

286, 506; — culturelle 250;
— de d£luge (V. mythe); —  
biblique des patriarches 526- 
537, 538.

Leucippe 167.
levirat 547, 603.
llvitation 186, 335, 345. 
liberii, — mitaphysique et soci ile

121-125 ; — et diterminisme
125.

linguistique 148 sq , 452. 
Lithuanie 293.
litterature orale archaîque 502 sq. 
liturgie 632 sq., 635-638.
Loango 96 sq., 245, 246. 
logique, facultes —s en tant

qu ceuvres collectives 13 sq.,
270; — et systimi totimique
27-47 passim; relations —s 
comme relations domestiques 
84 sq. ; — platonkiennc 159 ;
— des sentiments 222. 

lögwa 108.
lois cau'ales et universelles 654. 
loi, notion collective de — 90. 
Loritja (Loritza, Luritha) 148, 149,

289, 403 sq 434-439, 445-448. 
Loucheux, Indiens — 68. 
loup-garou 214, 504, 617 sq., 621. 
lumiere, adoration de 1 — dans

les mythe» 293 294, 301, 303. 
lustration (V. rite).
Lybiens 561.

M

Mabuiag 16, 422 sq.
Macchabies 588.
macrocosme, divisions mythiques 

du — 143 sq., 156 sq., 188 sq.
Macusis 674, 676.
Madagascar, civilisation malgache 

158, 231.
Mage (le) i62, roi — 538, 545. 
magicien 109 121, 319-369 pas

sim, 399 428 sq., 538. 
magie, magique 53, 108 sq.,

215 sq., 225, 243, 246, 288,
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319- 369 passim, 346, 691 ; pou-
voirs —a 109, 2-113, 127,
320- 369 passim, 370, 399 pas
sim ; —  noire 113, 623 ■ — 
blanche 113, 389 ; — curative 
216; —  judiciaire 113; — 
sympathique 233; — i  dl 
tance 213 ; — des Souffles 213, 
262 ; —  et rites funlraires 216 ;
— et principe de causalitl 213 ;
— et esthltique 2 t 0 ; — et 
religion 377 sq., 382, 384, 
390 sq., 422, 445 606; — et 
mededne 397-400.

Mahomet 530.
Malmonide 535.
maison 158 ; — des hommes 142, 

520.
maladie 373, 617 ; — dea dieuz 

373 ; —  comme peine divine 
672.

Maliii, dvilisations " d a if i  111, 
138, 140 so , 157, 158. 172, 
231, 383-38«, 390, 396, 495, 
498 660, 661, 671, 673, 683, 
691.

mâle (V. division sexule). 
mana 105, 107, 108, 111, 112,

116, 127, 129, 141, 172, 174, 
184, 215, 244, 420 424, 591, 
696 ; — c >mme efflcadtl magi- 
que 215 243, 324, 325, 368, 
369 sq., 391, 696.

Mandan 153.
Mandinaues 175 sq., 230, 505. 
manichlisme 155. 
manisme (V. culte des ancetre). 
manttou (manido) 108, 116-127,

391.
Manou, lois de — 601 sq.
M nu 303, 307.
Maori 139, 144 sq., 155 sq., 160, 

165, 188 sq., 266, 391, 660.
Mara 329, 34!. 413, 417, 419 sq. 
Marbaringal 37.
Marguerittt, rlbellion de —  396. 
mariage, formes du — 604, 669. 
M_rind-Anim 28ö.
Maroc, dvilisations marocaines 

562-567, 562-568.
Mars 73.
Maruts 258.
masculin (V. division sexule), 
masque 164, 423, 443, 492; —

et personne 132 sq.
Massai (Masai) 534 sq., 537-543, 

544, 551.

mit de cocagne 144, 185, 187,
188, 190, 266, 267. 

materia 162.
m.tiere, concepi ions historiques de 

la — 161-166; — esprit 163;
— forme 163. 

matriarcat 670, 678.
Matse 183.
Maurer, Jacobine 396.
Alauritanie 567.
Mayas, civilisation maya 514, 515. 
mazdlisme 612-613, 642. 
mldecin (le dieu — ) 292. 
meutrine «rchaique 397, 53R. 
Mutet 281, 292.
Mllanlsie, dvilisations mllanl- 

siennes 68, 108, 181, 232, 246, 
264, 288, 324, «90, 23, 445,
459, 49z 497, 516, 519 sq., 
658, 659, 660 673, 674, «91 
692, 695, 696.

mciothlsii — zodiacale 78. 
mlmoire collective 286.
Mlnllas 281. 
mlnestrel 253.
M.nomini 267.
mentalitl 120; critique de la 

notion de ■— prllogique 120 ■ 
hltlrogln litl des — 150; —  

rchaique ou primitive 158, 229.
Mlsopotamie 157, 529, 535 
messe romaine 637. 
messianisme 580 sq., 583 sq. 
mltaphore 262-263. 
mltampsychose 303, 617. 
metaux, usage des — 163 sq.,

233.
mltlorologie 185.
mlthode, — comp ,«tsve 139 ; — 

ethnolonique et l'ltude des ori
ginea 653 sq.

Mexique, civili sations mexicaines 
170, 229, 231 ; 388-389, 486 ;
— prlcolombiennes 229, 258.

Micronlsie 657, 658, 659, 660. 
migrations des faits cultuiels 233,

272, 488, 513-523. 
nume 122, 201 sq , 257. 
mimodrame 220, 260.
Minim 588, 588.
Minyug 335. 
mirade 355-356, 376.
Miriam 442.
Mishongnovi 92.
Mitakoodi 361.
Mohammed 388.
Mohenjo Dato 157.
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Moise 380, 612.
moitids, — matrimoniales 465 ; -  

exogames 519 sq .; — symd- 
triqi—' 520.

Mongols, civiliration mongole 71, 
i47 184, 187, 230, 576, 613-
616.

monnaie, origine de la notion de
— 106-112, 114 127; — et 
valeur magique 108 sq., 114, 
116 117, 127 ; — archalques 
108 sq., 116, 459.

monotheismt, monothdiste, ten- 
dance — 290 sq., 526-555 —
primirii 294; — dvangdlique 
295; —  prophdtique 314; —  
et Organisation sociale des no- 
mades 526-555 ; — et cenți ili- 
sation sociale 546.

Mont-Gambier, tribu de —  27- 
29, 31 sq., 37, 45, 47.

Moorawaria 47.
mortalitt infantile 177.
mort (la), origine de la — 660 iq.,

croyance en l’existence aprds la
— 674.

morts (Ies), universalii du culte 
des — 658 s q .; crainte des — 
660 sq. ; rdvdlation magique par 
Ies — 331-336, 343, 344.

Muntchi 505.
Mura Mura 430.
Murring 337 sq., 326. 
musique, — archaique 152, 153-

154, 201 sq. ; — polyphonique 
202 ; —  rituelle 260 sq.

Musulmans 147, 375.
Mycooloon 37. 
myst&res 644.
mysticisme 392, 394 sq., 395- 

396; — hindou 187, 556 sq .;
— ailemand 392 ; — g r e c ie  
556 s q .; — chrdtien 556 sq.

mythe, thdorie du —  206-211, 
222, 234-239, 269-289 passim; 
interprdtarion ritualiste du — 
283, 296; — et rite 212-213, 
222, 239, 270-271, 278, 283. 
285-286, 288-289, 296, 437- 
438; Classification des —s 240- 
242 ; gdographie des —s 279 sq., 
284 ; distinction du — et de 

religion 206 sq .; 211, 220,
222, 234-239; caractdre collec- 
tif du — 207 sq .; — et lan- 
gage 207, 274, 284, 294 s q .; 
mdcanisme de formarion du —

269 sq .; 285-286; cydes de 
—s 280 s q .; — universel et 
national 281 ; — et morale 
208; — et podsie 249; —  
agraire 284, 297 s q .; —  de 
dieux 290-296; —  de boisson 
315-316; — de conception
404 sq., 413 ; — cosmogonique 
584 ; — du ddluge et des eaux 
282, 299-303, 306-307, 566, 
696 sq. ; — heroique 443 sq. ;
— d’initution magique 333 sq., 
344 sq., 34o - q , 350 sq., 
358 s q .; — de la nature 297- 
299 ; — de la i ourriture 315- 
316; — d’origine 538, 539;
— totdmique 409 sq., 413 sq., 
416 sq., 436 sq., 546, (V. my
thologie).

Mythenmäreben 242.
mythologie 44 ; —  agraire 139, 

189; —  arithmdtique 203 ; —  
astronomique 36 sq., 71 sq., 
160, 185, 539; — comparee 
290-296, 299-303 ; —  cosmo- 
logique i V. cosmologie); — lu- 
naire 189; —  nomadique
539 sq .; — de l’orientarion 76 
(V. or ien .jion s); —  d’origine 
57 sq., 69; polyddmonistique 
541 ; —  des rdgions 71 s q .; —  
s< 'aire 189, 539; — totdmique 
70, 98 sq. ; — asiatique 185 sq. ;
— brahmanique 80; — semi- 
rique 275, 526 sq. ; — et rito- 
logie 144, 147, 211-213 ; — et 
jeux indigines 228 s q .; —  et 
Organisation totdmique 36, 44, 
57 (V. mythe).

N

Nadaillac 656.
nagual 389.
Nandi 534 sq., 544, 546. 
natvotiques 393.
N rinyerri 307
nation 453 sq.
nationalisme cultirel 476 sq.
ni tu i;. Philosophie de la —

82 sq .; culte de la — 297-299. 
Naturmythus 240.
Naturvölker 16, 201, 392.
Navaho 267. 
ndcromancie 445.
Ndgritos 233, 264.
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N6o-Cal6donie 134, 692. 
N6olithique 233. 
näo-platoniciens 646.
Ngadju 671.
Ngarego 337, 429 
Nias 674.
Nilgiris 498. 
nobles 534, 554, 577.
No6 303.
nom, — propre 94-95, 132 sq., 

178, 278, 294, 296; — et 
dlfinition sociale de la personne 
132 sq. ; râie du — dans la 
mythologie 283 sq., 290 sq. ; — 
des dieuz 291 sq .; de — 428.

nomadisme M l.
nombre, mythologie des —s 203, 

235, 308-313, 596 sq., 624; 
valeur magique des —s 203.

nomenclature classificatoire (V. 
parentl).

notions collectives 90, 291 ; — 
dans les mythes 291 sq.

n< nture, nation de — 164,
315; —  d’immortalitl 315; 
symbolisme indien de h  — 
spirituelle 593-600 (V. annä).

Nouvelle-Guinrfe 683. 
Nouvelle-Irlande 495.
Numidie 517.

O

Oceanic, civilisations oclaniennes 
231, 303. 517, 660, 662.

CEdipe 279.
(Eta 279.
Offrande rituelle 114, 568, 605- 

606, 669.
Oigours 618.
Ojibway 169, 671.
Olo 672.
Omaha 60 sq., 63, 66, 100-103, 

105.
ombre, symbolisme de 1*— 158, 

177.
or 521, usage religieux de 1*— 

109, 120.
ordalie 113 , 549, 642. 
orenda 105, 116.
Organisation politique 453 ; —

militaire 544 sq.
Organisation sociale, — bipartite 

518 sq.
oti ntation, — des choses dans 

l’espace 61 sq., 94, 100 sq .;

— des edifices 76, 630 ; —  du 
mort â 1 enterrement 427 ; la 
gauche et la droite 143 sq., 
156, 158, 168, 313, 314; haut 
et bas 168; — des temples 
313-314.

Orients (V. rS b n ).
Orients 145, 157, 268.
Osages 63.
Osiris 396.
Osiris 166.
Ouganda fUganda) 500, 533 sq. 

543 sq., 551.
Ouranos 274.
ours, culte de 1’— 187.
Oxiane 575.

P

Pacifique, r6gion du — 154,
519 sq.

Pahouins 506.
Palcstine 526 sq., 533.
Pan 81, 295
panthlisme 172, 646 sq. 
panthfon 79, 615.
"apous 199, 231, 288, 665. 
Päques, Ile de — 1‘57, 498. 
parent6, — classificatoire 531,

536-547 sq., — artificielle 549. 
Parthcj 571, 575. 
partidpation 120, 129. 158 (V

m ntalitä prdogique). 
patriarcat 670, 678. 
patriarches, histoire des — 526-

537.
Paul fsaint), paulinisme 586 sq.

634, 639.
peine, caractere religieux de la — 

archaique 604, 679, 693 sq. ;
— familiale 663 sq., 670; ori
gine de la — 651-658; —  
comme sanction d’interdictions 
rituelles 689 sq.

Peiasges 572.
pllerinage 376.
pensee mythique 131 ; —  seien- 
tifique 311.
Perse (V. Iran'
Persce 279, 301. 
persona 123.
personne, notion de — 123, 22? ,

— collective 254 ■ —  divine
293; ( \  dieu).

Perth itribus de) 324, 362. 
peyote, culte du — 104, 171.
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Pllanzenmurcben 242.
phallus, phallique, culte — 184, 

189 (V. rite).
Pharisiens 588 sq.
PhSnicie, civilisation phSnicienne 

280, 294, 517.
Philippines 231, 664 sq., 673, 674. 
Philistins 529, 533.
Philon 587, 592.
Philosophie, — de la civilisation 

506-509.
philtre â'atnour 381.
phratries, — en Australie 20-47 

passim, 415 sq .; — et systcmes 
de Classification 20 sq., 60 sq. ;
— totemiques 27 sq., 415 sq .;
— en Amerique du Nord 51 sq., 
100 sq. ; implantation dans 
l'espace des — 62 ; — â sym- 
bolisme sexuel I )1 ; culte des
—  441 ; — et classes sociales 
519 sq.

pierres sacrles 567-568. 
Pithccanthrope 230.
Pitta-Pitta 354, 399.
Platon 14, 81, 166, 629, 646, 647. 
Plotin 958, 560, 646, 647 
pneumatologie 590 sq. 
pocsie, theorie de la —  251-255,

263-266; origines de la — 251- 
99; — archaique 154, 191,

201 sq .; — et prose 202 sq., 
251 s q .; — lyrique, religieuse
202 ; — et mythe 207 sq., 237, 
241, 243, 304.

polarite, — religieuse 147. 520. 
polygamie 603.
Polynlsie, civilisations polynlsien- 
ncs 11, 116. 128, 138, 144, 157,

158, 163, 188, 191, 231, 246, 
324 498, 519 sq., 658, 65*. 
660, 661, h89.

Polyphime 286.
polytheisme 81, 372, 424; mono- 

thlisme et — 290 sq., 294.
Ponkas 63.
Port-Mackay, tribu de —  21. 
Poseidon 80. 
possession 203. 
possession (V. extase). 
poterie 200. 453, 521, 563. 
potlatcb 1P4, 108, 117, 185, 187.

188, 2S8, 316, 427. 
prShistoire 486.
pr6nom, — hereditaire 102, 137, 

138; — et totlmisme 102, 
105; — et l'âme 143.

prSsage 374.
pretres 113, 389, 581, 625, 635,

638-640, 640 sq. 
prier.: 296, 541, 556, 635. 
primitif critique de la notion de

— 126, 127. 
prince pasteur 529 sq. 
progres de l ’humanitl 453, 483 sq. 
prophetisme 581 sq. 
proprieti archaique 420, 604 ; —

individuelle et sociale 140 sq.,
504.

prose rythtnee 251 sq.
Protagoras 167. 
psychanalyse 287. 
psyche 213 sq.
Psychologie, — de l'intelligence

'48, 205 sq. ; — et sociologie
204 sq. ; critique oes pr6sup- 
poses de la — collective 225, 
227 238; — individuelle et
sociale 654 sq., 656 ; — comme 
Science des caractires 654.

Pueblos 52, 67, 91-96, 100 sq.,
138, 231, 267, 495, 674. 

Pygmies 462. 
pythagorisme 305.

Q

quantification en sociologie 117 sq., 
124-125.

R

rachat 668.
raison, origine collective de la — 

131.
Raminjerar 335.
rapt 669.
Rassenpsyche 396.
rationalisme 149.
r6currences cultunlles 491, 511, 

522.
refrain 253.
rlgions, Classification des Stres et 

'’es choses par — 51 sq., 
71 s q .; — et saisons dans Ies 
representations collectives 74 sq. 

rSincamation 96, 134, 136, 177,
179, 180, 3( 3, 417, 4*6, 54
617.

reine 555.
Remus 644.
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Renaissance 157.
representations religieuses 90. 
representations collectives 13-316

passim; Psychologie et sociolo
gie des — 13-19; genise des
— 13 sq.

Impression diffuse 690. 
rtvilation, — primitive 236 ; —

magique 321, 327, 329, 3)31- 
356 pa. sim ; —  par les morts 
331-336; — par les esprits 
336-339 ; — religieuse 540, 
613 ; mvthe de — 613.

reve, — et la formation de la 
notion u ime 214 sq., 427 ; — 
et pensee mythique 287 ; tiv i-  
lation magique dans le — 331, 
354, 356.

Revolution franțaise 396.
Rhodes 575.
rite 91-94; symbolisme du — 

122 ; — et la nc i in de dii u 
2vn ; — negatif 126 ; — public 
385 ; — myth.que 235 : — effi- 
cace 241, 257 ; —  mimetique 
245; — lustratoire 220; — 
purificatoire 549; — curatif 
549 ; — de protection 102 ; — 
magique 135, 257, 320-369 pas
sim, 37t sq., 398 sq., 422 sq. ; 
propitiatoire 384; — manuel 
438 ; — oral 438 ; — d'enchan- 
tem< nt 399 j — divinatoire 79 ;
— de clan 102, 104 ; — d’ini- 
tiation 130; — phallique 138, 
257 sq. ; — funerairt 177, 183, 
214, 216, 260, 375, 385, 439 
607-611, 619, 668 (?), 673, 
680 sq. ; — totlmique 130 ; — 
de naissance 549 ; — des morts 
90, 123, 216. 419.

ritologie 141. 146; — et mytho- 
logie 211-Z.3, 235 sq.

rituel, — oral 122, 259-263 ; — 
m>nuel 122; — agraire 139;
— ’ustratoi x  190 ; force magi
que du — 250 ; — formulaire 
259-263; — de construction 
288 j — gesticulaire 289; — 
imperisl en Chine 630

roi sacre 500, 554 ; fonction du
—  6 0 5 .

roman 2 s 304.
romantisme 196.
Rome, civilisation romaine 15, 

114, 133, 136, 142, 145, 158, 
162, 164, 292, 2 9 3 ,  95, 296,

314, 315, 460, 549, 577, 642, 
689, 694, 697-698.

Romulus 644.
ronde (la) 254, 256, 412.
Ruanda 535, 551 sq.
Russie, civilisation russe 230, 391,

577.
rythme, efficacite du — 122 ; röle 

rituel du — 243, 250, 261 sq. ; 
role poetique du — 251 sq.

S

sabbat 637.
sacer 697 sq.
sacri 101, 105, 143 sq., 412 (V. 

mana, orenda, wakan, wakanda, 
d zö ); le — comme interdit et 
separe 695.

sacremjnt 406, 412, 415, 602. 
sacrifice 379, 602, 691 ; thtorie

du — 220 s q .; — humain 182, 
243, 669, 674, 683; — dt 
sang 416 ; — lustratoire 190 ;
— cxpi itoire 190, 220; — de 
thtvelure 377 ; — funlraire 
282, 377, 543, 603, 608-609, 
664 sq., 678-679; —  de dieu 
288, 305, 585; — mortuaire 
545, 675 ; — de la veuve 603, 
609 ; — par ofirande 605-606 ;
— animal 669.

Sadduc6ens 589.
Sage 248, 249.
Sahara 561, 567.
Saibai, tribus de l’Ue de —  35. 
Stints 285, 375.
saisons, — et rlgion dans les 

representations collectives 74, 
97 sq., (V. hiver, region).

Salish 674.
Samoa 671.
sang, role cultique du — 165, 

367, 373, 411, 416, 532, 540, 
666, 6oi 687, 695; Symbole 
du clan 688 (V. aussi ven- 
geancel.

Saturne 78.
Scordisques 155.
Science, — comme fait de repr6- 

sentation col.'ective 13 sq.
Scythes 577, 574, 576.
sei, vuleur du — 120.
semblable appelle semblable 687,

693.
Semites, civilisations slmitiques
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275, 300, 307, 313, 314, 458,
522, 527-536, 539 sq., 547-548,
558.

Senoufo (V. Siena).
sentiment, —s collectifs 225 sq. 
serfs 534, 554 sq. 
sexe (V. division sexule). 
sexuelle, Obligation sexuelle ri

tuelle 183-184.
Shakespeare 204.
shaman 113, 130, 182, 187, 627. 
shamanisme 154, 187, 392, 395,

627.
shen 618, 625 sq.
Siam, siamois 71, 77, 383.
SiWrie, civilisations siWriennes

184, 517.
Si6na 181. 
silva 163.
Sioux 16, 54, 60, 64 sq., 103 sq.,

133, 138, 153, 267, 391. 
site 533, 551, 553, 554, 564 sq.,

571, 573.
Slaves, civilisations slaves 316,

570, 576. 
socialisme 508.
societls secr&tes (V. confdries). 
sociocentrisme 87.
Socrate 166, 508, 572.
Sodome 528.
Sophocle 204. 
sorcellerie 216. 
sorcier (V. magicien).
Soudan 231, 495, 500, 501, 503. 
souffle, magie de — 121-122,

213 sq. ; esprit- — 591. 
soufisme 392. 
spectres 622, 625 sq.
Spinoza 163. 
stoiciens 646.
Stonehenge 313.
Suaheli 540. 
substantia 164. 
substantialisme 149, 227. 
suicide 124-125 ; — de la veuve

609
Sumer, 157, 514, 517, 573. 
Superstition 398 sq., (V. magie), 
survivances culturelles 522, 546. 
symbolisme, symbolique, fonction

— de l'esptit humain 122 sq .;
— et langage 149 sq. ; — des 
mythes 300 sq.

Sympathie, sympathique, action —
15 ; — et magie 320-369 passim. 

Synagogue (la) 589.

synchdtisme religieux 104, 181, 
295, 296, 552, 674.

Syrie 307, 533, 592.
svastika 145.

T

tabou (V. interdiction rituelle). 
Tacite 575.
Tahiti, Tahitiens 230, 517, 369 sq. 
talisman 108, 109, 111, 145, 217. 
tantrisme 615.
tao 71, 626.
taoisme, taoiste 71, 81, 509, 617,

624, 625 sq., 631.
Tasmaniens 231.
Ta-ta-thi 335. 
tatouage 199.
Tawiewe 113.
technique 194; notion de —

162 sq. ; histoire de la — 509. 
Technische Hochshule 162. 
technologie 256, 420, 426, 452. 
temple (de Jerusalem) 581. 
temps, notion sociale du — 74,

90, 129, 223. 
theogonie 189. 
th6ophanie 583.
Th6rapeutes 587, 588.
Terce de feu 154.
Terre-Mere 135 sq. 
thaler de Marie-Th6rise 114, 120. 
thlätre 258, (V. drame). 
Theddora 337.
Theocrite 668. 
theodide 647.
thdologie, — hlbraique 591 ; — 

des philosophes grecs 645-647.
Th6s6e 279, 281.
Thibet, civilisation thibltaine 71,

187, 475, 613-616.
Thiermärchen 242.
Thlinkit 68, 231, 453, 673.
Thor 274.
Thraces 572.
tiki 144, 145, 156-157, 160,

188 sq., 266.
Tim 505.
Titans 283.
Tjunguri 366.
Todas 552.
Togo 503.
Toni 143, 245. 
tombeau 610.
Tongo 517.
Tonkin 498.
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Topinard 656.
Toradja 172.
T onis, tribus des lies du d^troit 

de — 35 sq , 39. 231, 421-425, 
439-445.

totem, totemisme 25 sq., 51 sq., 
94, 98, 105, 129, 175, 179, 18C 
181, 186, 234, 2 ’8, 246, 288, 
329 sq., 350 368, 374, 398, 
399, 446 sq., 495, 497 505, 
544 548, 551, 618, 643 ; centre 
totemique 407, 417 ; groupe to
temique 405 sq., 415 sq .; 
poteau totemique 181 ; sacre- 
ment totdmique 406, 412, 415 ;
— priv< et public 130 ; — tri
bal 103 ; — de clan 345 ; — 
personnel 342, 424; sous- — 
40, 95, 105, 430, 4” , 546 ; — 
glnlral 259; — secondaire et 
tertiaire 31 ; — royal 521 ; — 
funeraire 441 ; — sexuei 441, 
442 ; — ramme expression de 
la personne 34 ; — comme culte 
d’un csprit mythique 416 sq. ,
— d6rtv6 de l ’animalisme 218 ; 
consommation de l’animal sacri 
164 ; — et systemes de Classifi
cation 25 sq., 51 sq., 95 ; d6- 
compositun et survivance du — 
424, 440 sq., 531 »q, 544, 643, 
674 ; — australien 404 sq. ;
— indien 277 ; — simitique 
531 sq.

Touareg 472, 530, 561.
Toungouses 186, 230.
Toussaint 183. 
tragedie 204. 
transhumante 554. 
transmigration 184. 
tr siubstantiation, dogme chri-

tien de la — 15. 
tressage 200. 
triade eleusienne 310. 
tribu, Organisation de la — en

Australie 20 sq. 
trinitl (la) 309-310. 
trö 113.
Trobriand, Ues — 117.
Trumai 16.
Tsimshian 453.
Tupis 462. 
jurkestan 487.
Turcs, civilisation turque 184,

187, 576, 618.

ü

Ulysse 280, 304.
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AVERTISSEMENT

CHAPITRE 1. — CMEGORIES COLLECTIVES ET MEN- 
TALITES

DE QUELQUES FORMES PRIMITIVES DE CLASSIFICATION. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES REPRESENTATIONS 
collectives (par E. Dürkheim et M. Mauss) . . . .  D
Contrairement i  l’idie rt<ue les facultas mentales ne sont 
pas de donnees immediates de la conscience. Exemple 
privikgil de la fonction dassificatrice : les systjmes de 
classifications ont rft£ historiquement etablis. Le nötre ne 
remonte pas au-deU d’Aristote. Dans d’autres civilisations 
su b sten t de nombreuses homoiogies voire confusions entre 
classifications et faits de la pensee religieuse et <i follclore. 
Exemples de l’indißdrentiation entre le signe et l’objet, le 
nom et la personne, les lieux et les habitants chez les primi- 
tifs. D ’oü viennent ?es dispositions mentales ? Pour ripon- 
drc 1 cette question il faut etudier les systdmes de Classifi
cation les plus rudimentaires .....................................................  13
I. Les plus primitifs de tous sc. trouvent en Austt lie. 
Esquisse des divisions sociales australiennes : phratries, clans 
totimiques et classes matrimoniales. La rfegle exogamique.
Or la Classification des choses reproduit la Classification des 
hotnmes. Divers exemples a l’appui de cette proposition.
Les choses se rlpartissent soit par phratries et par classes 
tr.:trimoniales soit par phratries et par clans ou totems. Les 
Australiens conțoivent les rapports logiques ä la maniire des 
n lations de parentl plus ou moins proches par rapport 
a .’individu : d’oü rapports de hiirarchie entre les dioses
a lanalogie des rapports entre totems et sous-tot:ms ........... 19
II. Quelle est la gdi^ralit^ de ce systime ? II est. ou a 
lt£, trfcs rlpandu. On en trouve des traces la ou le systime 
n’existe plus. La mythologie astronomique australienne en 
porte la marque. Les changements intervenus dans la struc- 
ture sociale ont alt£r£ l’&onomie de ces syst&mes, de mime 
qu’eux-mämes, ils ont provoqul des transform tions sociales 
La m entalii collective, produit de la socitti, rlagit sur sa 
cause : segmentations sociales, nouvelles divisions du groupe 
suivant le mod&le classificatoire en vigueur, formation de 
totems a partir de sous-totems. Chaque section du grot e 
tend a gagner son autonomie modifiant a sa suite la Classifi
cation des choses. Les Arunta illustrent un tel £tat inachevl

* Etabli pir le presentateur sauf pour i’essai sur < L’origine des 
pouvoirs magiques ».
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et bouleverse de l’organisation sociale et de la division de 
l’univers : decnmposition et survivances dans le systlme 
arunta. Ce Systeme de Classification semble lie au totlmisme 34

III. Les Zuriis d’Amlrique du Nord oftrent un exemple 
de Systeme dassificatoire complexe & base de totemisme.
Tout l'univers s'y trouve classifie suivant un modele dont 
toutes les parties sont coordonnees et subordnnnees les 
unes aux autres. La repartition des mondes correspond i  
celle des clans dans les pueblos. Divisions du groupe par 
totems et divisions de l’espace pir regions, par especes
üimaux, etc. Pa rente du Systeme de Classification zuni et 

des systemes australiens. La classificat.on par Orients s'est 
superposAt historiquement sur un Systeme de divisions par 
clans. fraces des anciennes classifications i  Zuni dans la 
mythologie. Le Systeme zuni p< ut etre conțu comme un 
dlveloppement du Systeme australien. Espace social et Orien
tation ies choses chez les Sioux et en Australie. Rapports 
entre le totemisme et c, Systeme d'orientution symbolique.
Le camp comme centre de l’univers. Tendances I l'identifi- 
cation de l'espace tribal â l’espace mondial. Si les classifica
tions australiennes sont moJclees sur l’organieation juridique 
et religieuse de la tribu et cellcs des Indiens sur l'organisation 
morphologique, eiles n’en suivent pas moins des principes ana- 
logues .................................................................................................  48
IV. Le Systeme divinatoire chinois offre un exemple de 
classifications encore plus complexes. Division de l'espace, des 
ttres et des choses suivant les points cardinaux, dtvisls eux- 
meraes en huit parties, celles-ci <orrespond int aux huit vents 
en rapport avec huit pouvoirs. Autre Classification, hetero
gene i  la premiere, repartit les choses sous cinq illments.
I ec temps isais. ns) sont npportls aux espaces (Orients]
Toute la vie chinoise est dominle par cette Classification 
dea choses, des espaces, des temps et des etres. Liens pro
bables entre le syst&me chinois et les systimes plus primitifs 
de classifications. Or l’astrologie et la Physiognomie chinoi- 
ses rappellent i  bien des egards celle des Grecs et de. 
Egyptiens. Chaque mythologie est fondle sur une Classifica
tion des choses empruntant ses principes non 1 la Science 
mais aux croyances religieui es. I xemples :t analogies indien-
nes, grecques, romaines, chino, aes ..................................  70
V. Les classifications les plus primitives ne manquent pas
d'analogies avec celles en usage chez les peuples les plus 
cultives. Elles se rattachent, sans solution de continuitl, aux 
classifications scientifiques : elles sont des systlmes de notions 
hilrarchisles servant i  unifier les connaissances. Les classi
fications primitives constituent une premilre Philosophie de 
la nature. Les cadres des systemes de Classification sont four- 
nis par la sociltl. Les premitfes catlgories logiques furent 
des categoncs sociales. Les relations logiques relevcnt des 
relations sociales ..............................................................................  8?

SOURCES, MAT&R1AUX, TEXTES A LA #PU I DE L'ESSAI SUR LES 

«  CLASSIFICATIONS PRIMITIVES »
Reprisentations religieuses d’etres et de phenomlnes naturels 

(Time, la vie, la maladie, le temps, l'espace, etc.) —  La genlse 
des concepts collectifs semble lile aux cultes ........................ 90

724



SOMMAIRE

Rituel des fetes hopi. — Les Indiens pueblo sont ddsormais bien 
connus gräce aux travaux de Fewkes, Dorsey et Voth. Des- 
cription et analyse des cdrdmonies religieuses et des drames 
rituels hopi ............................................................................. 91

Noms propres et classifications cliez les Hopi. — La suite de 
l’enquete menee par Voth chez les Pueblos. L’organisation 
de la socidt< se redete dins l’organisation mentale des connais- 
sances coilectives. Rapport entre les noms propres, les sous- 
totems de clan et les roles sociaux des individus. Indistinc- 
tion originelle de l’espcce totlmique et la notion d’individu 94

Le problime des classifications en Afrique occidentale. — £ . Den- 
nett pretend avoir Itabli ch.z les Bantou occidentaux une 
conception du monde fondec sur six catlgories. Celles-d 
correspondraient aux divisions du culte et de la vie sociale.
Les mises en garde de M. Van Gennep. Le totlmisme et la 
Classification des choses. Le langage sert-il de mod&le classi- 
ficatoire ? ............................................................................................ 96
1. — Rcsum6 des cours sur le syst&me de classifications 
bantou .............................................................................................. 99

Divi ons so lies et classifications chez les Omaha. — Les com- 
pkments qu apportent Fletcher et La Fliehe â la connais- 
sance des Indiens Omaha. La division et l’emplacement des 
phratries dans le camp reproduit l’image de l’univers : im- 
portance des Orientations et des positions (droite-gauche, nord- 
sud, haui-bas). Ti ‘misme, classifications et rituel ...............  100

Cultes, rituel et classifications chez les Winnebago. — L’itude 
des Sioux par Radin. Les cultes. Le wakan, sacri individuel 
ou collectif ? Les observations de Radin tendent i  infirmer 
les hypotheses de Dürkheim et de Mauss sur les classifica
tions siou ............................................................................................ 101

VALEUR MAGIQUE ET VALEUR D’ECHANGE

Les rigines de la notion de monnaie. — Le vocabulaire magique 
des Ewhi du Togo et l’expression de la valeur. Les notions 
de VL_.'ur magique s'expriment comme la monnaie, mesure 
de valeur. Le mana en Melanisie, le manitou et logwa in- 
diens, etr. signifient 1 la fois « pouvoir magique » et « mon
naie ». Faits ustraliens analogues. La valeur repose sur des
croyances coilectives ......................................................................  106
1. — La notion de dzö ou puissance magique chez les Ewhl 112
2. — Risume de la discussion qui suivit la communication
sur < la Monnaie ». La critique de M. Delafosse ...............  114

Dibat sur les fonctions sociales de la monnaie. — Analogie entre
les notions archaiques de valeurs magique et d’echange. La 
notion A'attente, unt des forme s de la pensee collective. Elle 
se mesure, se quantifie. Discussions de ces thimes avec 
M. Oualid .......................................................................................... 116

MENTALITE ARCHAÎQUE ET CAt £GORIES DE PENSEE.

Catigories coilectives de pensee et de liberte. — R< ponse i  
L. Weber. Faits archaiques sur la relation entre rituels oral et 
manuel. La fonction symbolique de l’esprit humain. Histoire 
cult urelle d j la notion de libertl et d’individu. Les faits 
sociaux n’existent qu’ă titre de quantitls statistiques. Cela 
vaut pour la libertd mltaphysique aussi ................................  121

Mentalitl primitive et participation. — La thlorie de la mentalitl

725



REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

primitive chez L6vy-Bruhl et dans l’Ecole sodologique de 
Dürkheim. Les ressemblanct i entre mentalitls font peser un 
doute sur l’hypothise de la difierence de nature entre « pri
mitifs > et dvilisls > Fxemples. II foul faire l’histoire des 
mentalitls. L’anthropologie compUtt pourrait ainsi remplacer 
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a v ertissem en t

On trouvera trois sortes d'indicatvms numeriques dans 
le corps des textes presentes ici.

Les petits chiffres ä mi-hauteur des lettres renvoient, 
sauf quelques exceptions, aux notes de l’auteur placees en 
bas des pages. Les references au texte de l'auteur ren
voient toujours ä la pagination primitive. Les references 
du presentateur renvoient aux pages de la presente publi
ca tion.

Les chiffres figurant entre barres obliques /  /  indiquent 
la pagination primitive. Ils faciliteront le reperage des 
textes de l ’auteur auxquels ils renvoient. En effet, les re
ferences indiquees par l’auteur, en particulier celles qui 
portent ä des passages de ses propres ouvrages, ont ete 
conservees inchangees. Pour tout cas douteux, le lecteur 
voudra bien consulter la bibliographie exhaustive placee 
â la fin du tome I I I  des CEuvres oü les differentes repu- 
blications des textes et, en particulier, leur place dans la 
presente edition, sont mentionnees avec precision,

Enfin, les chiffres entre crochets [ ] signalent d ’autres 
textes de l’auteur que l'editeur a disposes, en guise de 
notes complementaires, dans l ’ordre de la numerotation 
immediatement ă la suite du texte oü le renvoi se trouve. 
Ces notes sont introduites par une remarque de l ’editeur 
preeisant de quel passage du texte il convient de les rap- 
proeber.



« Meme quand il s’agit de magie et de folklore, nous ne 
perdons jamais de vue que pratiques et croyances sont 
sp&iales â certains peuples, ă certaines civilisations. Elles 
ont toujours la couleur particuliere que prend chaque phe- 
nomene dans chaque societl. Si indefinies que soient les 
limites de leur extension, eiles correspondent â des faits 
de structure qui sont tout au moins des courants de civi- 
lisation. C’est pourquoi la sociologie ne peut se constituer 
en dehors de l’ethnographie et de l’histoire. »

« Introduction 1 l'analyse de quelques phlnomtnes religieuz > (1908).
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II y a une double raison de faits â ce qu’un certain nombre 
d’dements de la vie sociale, non strictement politique, morale 
et nationale, soient ainsi limitds â un certain nombre de 
peuples, lies dans l’histoire et dans leur r^partit.on â Ia sur- 
face du globe ; â ce que des civilisations aient des fronti&res, 
comme Ies nations ; â ce qu’elles aient une certaine perma- 
nence dans Ie temps, une naissance, une vie et une mort 
comme les nations qu’elles englobent.

Ces limites correspondent â une qualitü profonde qui est 
commune ä tous les ph^nomenes sociaux, et qui est marqule 
meme dans ceux d’entre eux qui, n’etant pas caractlristiques 
d’une seule socten , le sont pourtant de plusieurs socictds, en 
nombre plus ou moins grand, et dont la vie fut plus ou moins 
longtemps commune. Tout phenomöne social a en effet un 
attribut essentiel : qu’il soit un Symbole, un mot, un instru
ment, une institution ; qu’il soit meme la langue, meme la 
Science la mieux faite ; qu’il soit l’instrum^nt le mieux adaptl 
aux mcilleures et aux plus nombreuses fins, qu’il soit le plus 
rationnel possible, le plus humain, il est encore arbitraire.

Tous les phenomines sociaux sont, â quelqut Jegr£, ceuvre 
de volonte collective, et, qui dit volonti bumaine dit choix 
entre differentes options possibles. Une chost d^terminde, 
un mot, un conte, une sorte d’amenagement du sol, une struc- 
ture interieure ou exterieure de la maison, une poterie, un 
outil, tout a un type, un mode, et meme, dans bien des cas, 
en plus de sa nature et de sa forme modele, un mode â soi 
d’utilisation. Le domaine du social c’est L domaine de la 
modali te.

« Les civilisations. Elements et formes. > (1930).
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EMILE DLRKHEIM ET MARCEL MAUSS

de quelques form es p rim itives
de classidcation
contribution â l'dtude des representations collecdves
(1903) *

/ l /  Les decouvertcs de la Psychologie contemporaine ont 
mis en evidence l’illusion si frequente qui nous tait prendre 
pour simples et elementaires des operations mentales, en 
realii fort complexes. Nous savons maintenant de quelle 
multiplicite d’elements s’est forme le mecanisme en vertu 
duquel nous construisons, projetons au dehors, localisons 
dans l’espace nos representations du monde sensible. Mais 
ce travail de dissociation ne s’est encore que bien rarement 
applique aux operations proprement logiques. Les facultes 
de definir, de deduire, d’induire, sont generalement consi- 
derees cnmme immediatement donnees dans la constitution 
de l’entendement individuel. Sans doute, on sait depuis 
longtemps que, au cours de l’histoire, les hommes ont 
appris â se servir de mieux en mieux de ces diverses fonc- 
tions. Mais il n’y aurait eu de changements importants 
que dans la maniere de les employer ; dans leurs traits 
essentiels, elles auraient ete constituees des qu’il y a eu 
une humanite. On ne songeait meme pas qu’elles aient 
pu se former par un penible assem- /2 /  blage d’61£ments 
empruntes aux sources les plus differentes, les plus etran- 
geres â la logique, et laborieusement organises. Et cette 
conception n’avait rien dc surprenant tant que le devenir 
des facultds logiques passait pour ressortîr â la seule Psy
chologie individuelle, tant qu’on n’avait pas encore eu 
l’idee de voir dans les methodes de la pensee scientifique 
de veritables institu ions sociales dont la sociologie seule 
peut retracer et expliquer la genese.

Les remarques qui precedent s’appliquent tout particu- 
Iierement â ce que nous pourrions appeler la fonction 
classificatrice. Les logiciens et meme les psychologues 
prennent d’ordinaire comme simple, comme inne ou, tout

* Extrait de YAnnie sociologitjue, 6.
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au moins, comme institue par les seules forces de l’indi- 
vidu, le procede qu consiste â classer les etres, les evene- 
ments, les faits du monde en genres et en especes, â les 
subsumer les uns sous les autres, â determiner leurs rap- 
ports d 'inclus« i ou d’exclusion. Les logiciens considerent 
la Hierarchie des concepts comme donnee dans les choses 
et immediatement exprimable par la chaine infinie des 
syllogismes. Les psychologues pensent que le simple jeu 
de fassociation des idees, des lois de contiguite et de simi- 
larite entre les etats mentaux, suffisent â expliquer l’ag- 
glutination des images, leur Organisation en concepts, et 
en concepts classes les uns par rapport aux autres. Sans 
doute, en ces dcrniers temps, une theorie moins simple du 
devenir psychologique s’est fait jour. On a emis l’hypo- 
these que les idees se groupaient pas seulement d’apres 
leurs affinites mutuelles, mais aussi suivant les rapports 
qu’elles soutiennent avec les mouvements *. Neanmoins, 
quelle que soit la superiorite de cette explication, eile ne 
laisse pas de presenter la Classification comme un produit 
de l’activite individuelle.

II y a pourtant un fait qui, ä lui seul, pourrait suffire 
â indiquer que cette Operation a d ’autres origines : c’est 
que la maniere dont nous l’entendons et la pratiquons 
est relativement recente. Pour nous, en effet, classer les 
choses, c’est les ranger en groupes distincts les uns des 
autres, separes par des lignes de demarcation nettement 
determinees. De ce que l’evolutionnisme moderne me qu’il 
y ait entre eux un abîme infrancrussable, il ne s’ensuit 
pas qu’il les confonde jusqu’ä reclamer le dioit de les 
deduire les uns des autres. II y a, au / 3 /  fond de notre 
conception de la classe, l’idee d’une circonscription aux 
contours arretes et definis. Or, on pourrait presque dire 
que cette conception de la Classification ne remonte pas 
au delâ d ’Aristote. Aristote est le premier qui ait pro
clame l’existence et la realite des differences specifaques, 
demontre que le moyen etait cause et qu’il n ’y avait pas 
de passage direct d ’un genre ä l’autre. Platon avait un bien 
moindre sentiment de cette distinction et de cette Orga
nisation hierarchique, puisque, pour lui, les genres etaient,

REPRESENTATIONS COLLECTIVLS ET CIVILISATIONS

1. V. Münsterberg, Beiträge exper Psycbol., I, 129 e tc .; II, 2*; 
III, 113.
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en un sens, homogenes et pouvaient se reduire les uns 
aux autres par la dialectique.

Non seulement notre not- tn actuelle de la Classification 
a une histoire, mais cette histoire elle-meme suppose une 
prehistoire considerable, On ne saurait, en effet, exagerer 
l’etat d ’indistinction d’oü l’esprit humain est parti. Meme 
aujourd’hui, toute une pârtie de notre litterature populaire, 
de nos mythes, de nos religions. est basee sur une confu- 
sion fondamentale de toutes les images, de toutes les idees. 
II n’en est pas pour ( nsi dire qui soient, avec quelque 
nettete, separees des autres. Les metamorphoses, les trans- 
missions de qualites, les substitutions de personnes, d’ämes 
et de corps, les croyances relatives â la materialisation des 
esprits, â la spiritualisation d’objets materiels, sont des 
elements de la pensee religieuse ou du folklore. Or l'idee 
meme de semblables transmutations ne pourrait pas naitre 
si les choses etaient representees dans des concepts deli- 
mites et classes. Le dogme chretien de la transsubstantia- 
tion est une consequence de cet etat d’esprit et peut servir 
â en prouver la generalite.

Cependant, cette mentalite ne subsiste plus aujourd’hui 
dans les societes europeennes qu’ä l'etat de survivance, et, 
meme sous cette forme, on ne la retrouve plus que Jans 
certaines fonctions, nettement localisees, de la pensee col- 
lective. Mais il y a d’innombrables societes oü c’est dans 
le conte etiologique que r£side toute l’histoire naturelle, 
dans les metamorphoses, toute la speculation sur les 
especes vegetales et animales, Jans les cycles divinatoires, 
les cercles et carres magiques, toute la pr^vision scienti- 
fique. En Chine, dans tout l’Extreme Orient, dans toute 
l ’Inde moderne, comme dans la Grece et la Rome ancien- 
nes, les notions relatives aux actions sympathiques, aux 
correspondances symboliques, aux influences astrales non 
seulement etaient ou sont tres repan- / 4 /  dues, mais 
encore epuisaient ou £puisent encore la Science collective. 
Or ce qu’elles supposent, c’est la croyance en la transfor- 
mation possible des choses les plus heterogenes les unes 
dans les autres et, par suite, l’absence plus ou moins 
complete de concepts definis.

Si nous descendons jusqu’aux societes les moins evo- 
luees que nous connaissions, celles que les Allemands 
appellent d ’un terme un peu vague les Naturvölker, nous

15



trouverons une confusion mentale encore plus absolue2 3 4. 
Ici, l’individu lui-meme perd sa personnalit6. Entre lui 
et son äme exe eure, entre lui et son totem, l’indistinction 
est complete. Sa personnabte et celle de son fellow-animal 
ne font qu’un L’identification est teile que Thomme 
prend les caracteres de la chose ou de l’animal dont il est 
ainsi rapprcche. Par exemple, â Mabuiag, les gens du clan 
du crocodile passent pour avoir le temperament du croco- 
dile : ils sont fiers, cruels, touiours prets â la bataille*. 
Chez certains Sioux, il y a une section de la tribu qui est 
dite rouge et qui comprend les clans du lion des monta- 
gnes, du büffle, de l’elan, tous animaux qui se caract6- 
rissnt par leurs instincts violents ; les membres de ces 
clans sont, de naissance, des gens de guerre tandis que 
les agriculteurs, gens naturellement paisibles, appartiennent 
â des clans dont les totems sont des animaux essentielle- 
ment pacifiques 5.

S’il en est ainsi des hommes, â plus forte raison en 
est-il de meme des choses. Non seulement entre le signe 
et l’objet, le nom et la personne, les lieux et les habitants, 
il y a une indifferenciation complete, mais, suivant une tres 
juste remarque que fait M. von den Steinen â propos 
des Bakairis6 et des Bororos, le « principe de la generatio 
aequivoca est prouve pour le primitif7 8 ». C’est de bonne 
foi que le Bororo s’imagine etre en personne un arara ; 
du moins, s’il ne doit en prendre la forme caract^ristique 
qu’une fois mort, des / 5 /  cette vie, il est â l’animal ce 
que la Chenille est au papillon. C’est de bonne foi que 
les Trumai sont reputes etre des betes aquatiques. « Il 
manque â l’Indien notre d&ermination des genres les uns 
par rapport aux autres, en tant que Tun ne se melange 
pas â l’autre » Les animaux, les hommes, les objets 
inanimes ont ete presque toujours conțus â l’origine comme
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2. Cf. Bastian. Die Welt in ihren Spiegelungen, p. 11 et 83 ; Allerlei 
aus Menschen-und Völkerkunde, 1886, I, p. 18.

3. Spencer et Gillen, Native Tribes of Central Australia, 1899, p. 107 
ei 217.

4. Haddon, Head Hunters, 1901, p. 103.
5. Dorsey, Siouan Sociology, in X V th Rep of the Bureau of Amer. 

Ethnol., 1896, p. 203.
6. Anciens Carai'bes, actuellement localises sur le Xingu.
7- Naturvölker des Central Brasiliens, 1892, p. 332.
8. Ibid., p. 351.
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soutenant les uns avec les autres des rapports de la plus 
parfaite identite. Les relations entre la vache noire et la 
pluie, le cheval blanc ou rouge et le soleil sont des traits 
caracteristiques de la tradition indo-europeenne ’ ; et Von 
pourait multiplier â l’infini les exemples.

Au reste, cet etat mental ne differe pas tres sensible- 
ment de celui qui, maintenant encore, â chaque generatiun, 
sert de point de depart au developpement individuel. La 
conscience n’est alors qu un flot conținu de representations 
qui se perdent les unes dans les autres, et quand des dis- 
tinctions commencent â apparaître, eiles sont toutes frag- 
mentaires. Ceci est â droite et ceci est â gauche, ceci est 
du passe et ceci du present, ceci ressemble â cela, ceci a 
accompagn^ cela, voilâ â peu preș tout ce que pourrait 
produire meme l’esprit de l’adulte, si l’education ne venait 
lui inculquer des manierts de penser qu’il n’aurait jamais 
pu instaurer par ses seules forces, et qui sont le fruit de 
tout le developpement historique. On voit toute la distance 
qu’il y a entre ces distinctions et ces groupements rudi- 
mentaires, et ce qui constitue vraimcnt une Classification.

Bien loin donc que l’homme classe spontanement et 
par une sorte de necessite naturelle, au debut, les condi- 
tions les plus indispensables de la fonction classificatrice 
font defaut â l’humanite. II suffit d ’ailleurs d’analyser 
l’idee memc de Classification pour comprendre que l’homme 
n’en pouvait trouver en lui-meme les elements essentiels. 
Une classe, c’est un groupe de choses ; or les choses ne 
se presentent pas d’elles-memes ainsi groupees ä l’obser- 
vation. Nous pouvons bien apercevoir plus ou moins va- 
guement leurs ressemblances. Mais le seul fait de ces simi- 
litudes ne suffit pas ä expliquer comment nous sommes 
amenes â assembler les etres qci se ressemblent ainsi, â 
les reunir en une sorte de milieu id£al, / 6 /  enferme dans 
des limites determinees et que nous appelons un genre, 
une espece, etc. Rien ne nous autorise â supposer que notre 
esprit, en naissant, porte tout fait en lui le prototype de 
ce cadre element: re de toute Classification. Sans doute,

9. Caland, De Wenschoffers, Amsterdam, 1901. — Hillebrandt, 
Vedische Ritual I itteratur, 1896, p. 120. —  Julius von Negelein, < Die 
volkstümliche Bedeutung der weissen Farbe », in Zeitschrift für Ethno
logie, 1901.
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le mot peut nous aider ä donner plus d ’umte et de consis- 
tance â I’assemblage ainsi forme ; mais si le mot est un 
moyen de mieux realiser ce groupement une fois qu’on 
en a conțu la possibilite, il ne saurait par lui-meme nous 
en suggerer I’idee. D’un autre câte, classer, ce n’est pas 
seulement constituer des groupes : c'est disposer ces grou- 
pes suivant des relations tres speciales. Nous nous les 
represtntons comme coordonnes ou subordonnes les uns 
aux autres, nous disons que ceux-ci (les especes) sont 
inclus dans ceux-lâ (les genres), que les seconds subsum:nt 
les premiers. II en est qui dominent, d ’autres qui sont 
domines. d’autres qui sont independants les uns des autres. 
Toute Classification implique un ordre hierarchique dont 
ni le monde sensible ni notre conscience ne nous offrent 
le modele II y a donc lieu de se demander oü nous som- 
mes alles le chercber. Les expressions memes dont nous 
nous servons pour le caracteriser autorisent â presumer 
que toutes ces notions logiques sont d’origine extra- 
logique. Nous disons que les especes d’un m» me genre 
soutiennent des rapports de parente ; nous appelons cer 
taines classes des familles ; le mot de genre lui-meme 
ne designait-il pas primitivement un groupe familial 
(Yevĉ ) ? Ces faits tendent ä faire conjecturer que le 
schema de la classification n’est pas un produit spontane 
de l’entendement abstrait, mais resulte d ’une elaboration 
dans laquelle sont entres toutes sortes d ’elements etran- 
gers.

Bien entendu, ces remarques pre minaires n’ont nulle- 
ment pour oBjet de resoudre le probleme, ni meme d’en 
prejuger la solution, mais seulement de montrer qu’il y 
a la un probleme qui doit etre pose. Loin que l’on soit 
fonde â admettre comme une ^vidence que les hommes 
classent tout naturellemcnt, par une Sorte de n£cessit£ 
interne de leur entendement individuel, on doit, au con- 
traire, se demander qu’est-ce qui a pu les amener â dis
poser leurs idees sous cette forme et oü ils ont pu trouver 
le plan de cette remarquable disposition. Cette question, 
nous ne pouvons meme pas songer â la traiter ici dans 
toute son etendue. Mais, apres l’avoir posee, nous vou- 
drions reunir un certain nombre de renseignements qui 
sont, croyons-nous, de nature â i’eclairer. En effet, la 
seule maniere / ? /  d ’y repondre est de rechercner les clas-
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sifications les plus rudimentaires qu’aient faites les hom- 
mes, afin de voir avec quels Elements eiles ont £te cons- 
truites. Or nous allons rapporter dans ce qui suit un 
certain nombre de classifications qui sont certainement 
tres primitives et dont la signirication generale ne paraît 
pas douteuse.

Cette question n’a pas encore et£ posee dans les termes 
que nous venons de dire. Mais parmi les faits dont nous 
aurons â nous servir au cours de ce travail, il en est qui 
ont ete dejä signales et etudies pat certains auteurs. 
M. Bastian s’est occupe, ä maintes reprises, des notions 
cosmologiques dans leur ensemble et il en a assez souvent 
tente des sortes de systematisation *°. Mais il s’est surtout 
attache aux cosmologies des peuples orientaux et ä celles 
du moyen äge, enumerant plutöt les faits qu’il ne cher- 
chait ä les expliquer. Pour ce qui est des classifications 
plus rudimentaires, M. Howitt d’abord ", M. Frazer en- 
suite 10 11 12 en ont donne dejä plusieurs exemples. Mais ni 
Tun ni l’autre n’en ont senti l’importance au point de 
vue de l’histoire de la logique. Nous verrons meme que 
l’interpretation que M. Frazer donne de ces faits est exac- 
tement l’inverse de celle que nous proposerons.

I

Les systemes de Classification les plus humbles que nous 
connaissions sont ceux que l’on observe dans les tribus 
australiennes.

On sait quel est le type d’organisation le plus repandu 
dans ces sortes de societes. Chaque tribu est divisee en 
deux grandes sections fondamentales que nous appelons

10. Die W elt in ihren Spiegelungen, avec atlas interessant (1887); 
Ideale Welten (1893), etc.

11. Kamilaroi and Kurnai (1880), p. 168; « Further Notes on the 
Australien Class Systems >, in ]ourna> of the Anthropological Institute 
(nous disignerons dorlnavant cette publicition par les initiales J. A. /.), 
XVIII, p. 61, M. Howitt dit textuelletnent : « Ceci n'est pas particu- 
lier â ces tribus, mais se rencontre dans des endroits tris distants les 
uns des autres et est peut-etre beaucoup plus genlral qu'on ne pense. »

12. V. « Totemism », p. 85 et « The Origin of Totemism », in 
Fortnightly Review  18l»9.
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des phratries u. Cha- / 8 /  que phratrie, â son tc jr, com- 
prend un nombre de dans, c’est-a-dire de groupes d’indivi 
dus porteurs d ’un mcme totem. En principe, les totems 
d’une phratrie ne se retrouvent pas dans l’autre phratrie. 
Outre cette division en clans, chaque phratrie est divisee en 
deux classes que nous appellerons matrimoniales. Nous leur 
donnons ce nom parce que cette organisal on a, avant 
tout, pour objet de regier les mariages : une classe deter
minee d’une phratrie ne peut contracter de mariage 
qu’avec une classe determinee de l’autre phratrie. L’orga- 
nisation generale de la tribu prend aussi la forme sui- 
vante M.

KEPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

/ Classe matrimoniale A ( Clan de l’emou,
PHRATRIE I ] 1 —  du serpent,

( Classe matrimoniale B \  — de la chenille, etc.
/ Classe matrimoniale A 1 Clan du kangourou,

PHRATRIE t l  1 I — de l’opossum,
l Classe matrimoniale B ( — du corbeau, etc., etc.

Les classes desijn^es par une meine lettre (A, A' et B, B') 
sont celles qui ont entre elles le connuHum.

Tous les membres de la tribu se trouvent ainsi classes 
dans des cadres defin's et qui s’emboîtent les uns dans 
les autres. Or la Classification des choses reproduit cette 
Classification des hommes.

Dejä M. Cameron avait remarqu£ que, chez les Ta-ta- 
th is13 * 15 « toutes les choses de l’Univers sont divisees entre

13. Cette terminologie, on le sait. n’est pas adopție par tous les au- 
teurs. II en est beaucoup qui emploient de preference le mot de 
classes. II en r&ulte des confusions regrettables avec les classes matri
moniales dont il est question un peu plus loin. Pour Iviter ces erreurs, 
toutes les fois qu’un observateur app llera classe une phratrie, nous 
remplacerons le premier mot par le second L'unitl de la ten unologie 
rendra plus facile la comprlhension et la comparaison des faits. II 
serait d'ailleurs bien dlsirable que l’on s'entendit une fois pour toutes 
sur cette terminologie ai souvent employee.

14 Ce schime ne reprlsente que l'otK̂ nisation que nous considlrons 
comme typique. Elle est la plus glnlrale. Mais dans certains cas on 
ne la trouve qu'alterle. Ici, les cl sses totlmiques ont des clans et sont 
remplades p r des groupes purements locaux; 14, on ne trouve plus 
de phratries ni de choses. — Mime, pour Itre tout 1 fait complet, il 
faudrait ajouter une division en groupes locaux qui se superpose sou
vent aux divisions qui prlc&dent.

15. « Notes on Somc Tribes of New South Wales >, ] . A. I., XIV, 
p. 350. Il n'est pas dit d'ailleurs qu’il ne s’agisse que des Ta-ta-This. 
Le paragraphe prlddent mentionne tout un groupe de tribus
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les divers membres de la tribu ». « Les uns, dit-il, s’attri- 
buent les arbres, quelques autres les plaines, d’autres le 
ciel, le vent, la pluie et ainsi de suite. » Malheureusement, 
ce renseignement manque / 9 /  de precision. On ne nous dit 
pas â quels groupes d’individus les divers groupes de choses 
sont ainsi rattaches “ . Mais nous avons des faits d’une tout 
autre evidence, des documents tout â fait significatifs.

Les tribus de la riviere Bellinger sont divisees chacune 
en deux phratries ; or, d ’apres M. Palmer, cette division 
s’applique egalement â la nature. « Toute la nature, dit-il, 
est diviee d ’apres les noms des phratries 16 17 18 19. Les choses sont 
dites mäles ou femelles Le soleil, la lune et les etoiles sont 
des hommes et des femines et appartiennent â teile ou teile 
phratrie tout comme les Noirs eux-memes **. » Cette tribu 
est assez voisine d’une autre tribu, celle de PortMackay, 
dans le Queensland, oü nous trouvons le meme Systeme 
de Classification. D’apres la reponse faite par M. Bridgmann 
aux questiunnaires de Curr, de Br. Smyth et de Lorimer 
Fison, cette tribu et meme les tribus voisines comprennent 
deux phratries, l’une appelee Yungaroo, l’autre Wutaroo. 
11 y a bien aussi des classes matrimoniales ; mais elles ne 
paraissent pas avoir affecte les notions cosmologiques. Au 
contraire, la division des phratries est consideree « comme 
une loi universelle de la nature ». « Toutes les choses, 
animces et inanimees, dit Curr d’apres M. Bridgmann, 
sont divisees par ces tribus en deux classes appelees Yun
garoo et Wootaroo » « Ils divisent les choses entre eux,
rapporte le meme temoin (Br. Smyth). Ils disent que les 
alligators sont yungaroo et que les kangourous sont woo- 
tiroo. Le soleil est yungaroo, la lune wootaroo, et ainsi 
de suite pour les constellations, les arbres, les plan-

16. II semble bien cependant qu’il s’agisse d’une r^parntion pat 
groupes totemiques, analogue ä celle dont il sera question plus loin. 
Mais ce n’est qu’une hypothese.

17. L’auteur se sert du mot de classes, que nous remplațons par celui 
de phratries, comme nous l’avons annonce ; car nous croyons rendre 
ainsi l'idee du texte, qui, pourtant, n’cst pas absolument clair. D6sor- 
mais nous ferons la Substitution sans en pr£venir le lecteur, toutes les 
(ois qu ü n’y aura pas de doutes sur la pensee des auteurs.

18. Pa, nur, « Notes on Some Austialian Tribes », J. A. I., X III, 
p. 300. Cf. p. 248.

19. Curr, Australian Race, III, p. 43.
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tes, etc. » K. Et Fison : « Tout dans la nature se reparcit 
d’apres eux entre Ies dcux phratries. Le vent appartient a 
l’une, la pluie â l’autre... Si on Ies interroge sur teile 
etoile en particulier, ils diront â quelle division (phratrie) 
eile appartient20 2I 22 23 24 *. »
/1 0 / Une teile Classification est d’une extreme simplicite 
puisqu’elle est simplement bipartite. Toutes les choses 
sont rangees dans deux categories qui correspondent aux 
deux phratries. Le Systeme devient plus complexe quand 
ce n’est plus seulement la division en phratries, mais aussi 
la division en quatre classes matrimoniales qui sert de 
cadre â la distribution des etres. C’est le cas chez les 
Wakelbüra du Queensland-Nord-Central. M. Muirhead, 
colon qui a habite longtemps dans le pays et observateur 
perspicace, a envoye â plusieurs reprises ä MM. Curr et 
Howitt des renseignements sur l’organisation de ces ptu- 
ples et sur leur cosmologie, et ces informations, qui pa- 
raissent bien s’etendre â plusieurs tribus a , ont ete corro- 
borees par un autre temoin, M. Ch. Lowe Les Wakel 
büra sont r^partis en deux phratries Mallera et Wütarü ; 
chacune est, de plus, divisee en deux classes matrimoniales. 
Les classes de la phratrie Mallera portent les noms de 
Kurgila et de Banhe : celles de la phratrie Wütaru sont 
appelees Wungo et Obü. Or ces deux phratries et ces 
deux classes matrimoniales « divisent tout 1 unters en 
groupes ». « Les deux phratries, dit Howitt, sont Mallera 
ou Wutheru (equivalent de Wütaru) ; par consequent tous 
les objets sont Tun ou l’autre *. De meme Curr : La nour- 
riture mangle par les Banbey et les Kargilla est appelee 
Mullera, et celle des Wongoo ou Oboo (Obü) est appelde 
Wothera fW utarüi“ . Mais nous trouvqns de plus une 
rdpartition par classes matrimoniales. « Certaines classes
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20. Br. Smyth, The Aborigines of Victoria (1887), vol. I, p. 91.
21. Fison et Howitt, Kamilaroi and Kurnai, p. 168.
22. Howitt, « Further Notes on the Australian Class System », 

/. A. I., XVIII, p. 61 n. 3.
23. Curr, Australian Race, III, p. 27.
24. « Notes on Australian Message Stick », J. A. I., XVIII, p. 326 ; 

< Further Notes », etc. 1. 4. T., XVIII, p. 61 n. 3
2? Australian Race, III, p. 27. Nous avons corrigl M. Curr qui 

dit, Ividemmcnt par erreur d’impression, que la nourriture mangle pai 
les Wongu est appelle Obu ou Wuthera. II aurait d’ailleurs tnieuz fait 
d’ecrire Obü et Wuthera.
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sont seules autorisees ä manger certaines especes de nour- 
riture. Ainsi Ies Banbey sont restreints â l’opossum, au 
kangourou, au chien, au miel de la petite abeille, etc. Aux 
Wongoo est attribue l’£mou, le bandicoot, le canard noir, 
le serpent noir, le serpent brun. Les Oboo se nourrissent 
de serpents tapis, du miel des abeilles piquantes, etc. Les 
Kargilla vivent de porcs-epics, de dindons des plaines, etc. 
De plus, â eux appartienent l’eau, la pluie, le feu et le 
tonnerre. II y a d ’innombrables sortes / l l /  de nourriture, 
poissons, gibiers de poil et de plume, dans la distribution 
desquelles M. Muirhead n’entre pas 26 27. »

II paraît y avoir, il est vrai, quelque incertitnde dans 
les renseignements rtcueillis sur cette tribu. D’aprfcs ce 
que dit M. Howitt, on pourrait croire que c’est par phra- 
tries et non par classes matrimoniales que se fait la divi- 
sion. En effet, les choses attribuees aux Banbey et aux 
Kargilla seraient toutes mallera ” . Mais la divergence n’est 
qu’apparente et eile est meme instructive. En effet, la 
phratrie est le genre, la classe matrimoniale est l’espece ; 
or le nom du genre com; :nt â l’espece ce qui ne veut pas 
dire que l’espece n’a pas le sien propre. De meme que 
le chat rentre dans la classe quadrupede et peut etre desi- 
gne par ce nom, les choses de l’espece kargilla ressortissent 
au genre superieur mallera (phratrie) et peuvent, par suite, 
etre dites elles-memes mallera. C’est la preuve que nous

26. Curr, Australian Race, III, p. 27. On remarquera que chaque 
phratrie ou classe semble consommer la chair des animaux qui lui 
sont ainsi attribuis. Or, nous aurons ä revenit sur ce point, les animaux 
ainsi attribufs ä une phratrie ou ä une classe ont generalement un 
caractere totemique et par suit« la consommation en est interdite aux 
groupes d’individus auxquels ils sont attribues. Peut-etre, le fait con
trarie qui nous est rappirte des Wakelbiria constitue-t-il un cas de 
consommation ri uelle de l'animal totemique pour le groupe totemique 
correspondant ? Nous ne saurions le dire. Peut-etre aussi y a-t-il dans 
cette observation quelque erreur d Interpretation, erreur toujours facile 
en des matieres aussi complexes et d’appr^ciation aussi malaisee. II 
est, :n effet. bien remarquable qi les totems de la phratrie Mallera, 
d’apres les tableaux qu’on nous donne, sont l’opossum, le dindon des 
buissons, le kangourou, la petite abeille, tous les animaux dont la 
consommation se trouve justement permise aux deux classes matrimo
niales de cette phratrie, c’est-ä-dire aux Kurgilles, et aux Banbey (Cf. 
Howitt, « Notes on the Austr. Class System» », J. A. I., XII, p. 45 ; 
Howitt, Notice sur Palmer, « Notes on Some Australian Tribes >, 
J A .! . ,  XIII, p. 337.)

27. Howitt, « On Some Australian Ceremonies of Initiation », J. A. 1., 
XIII, p. 438, n. 2.
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n’avons plus aßaire â une simple dichotomie des choses 
en deux genres opposes, mais, dans chacun de ces genres, 
â une veritable inclusion de concjpts hiErarchisEs.

L’importance de cette Classification est teile qu’elle 
s’etcnd â tous les faits de la vie ; on en retrouve la marque 
dans tous les rites principaux. Ainsi, un sorcier qui est 
de la phratrie mallera ne peut se ser r pour son art que 
des choses qui sont Egalement mallera Lors de Venter* 
rement, l’Echäfaud sur lequel le corps est exposE (toujours 
dan« l’hypothese oü /1 2 / il s’agit d’un Mallera) « doiț 
etre fait du bois de quelque arbre appartenant â la phra
trie Mallera ® ». II en est de meme des branchages qui 
recouvrent le cadavre. S’il s’agit d’un Banbe, on devra 
employer l’arbre â grande feuille ; car cet arbre est 
banbe28 29 30; et ce seront des hommes de la meme phratrie 
qui procfcderont â l’accomplissement du rite. La meme 
Organisation d’idees sert de base aux previsi >ns ; c’est 
en la prenant comme premisse que l’on interprete les 
songes 31 32, que l’on determine les causes, que l’on definit 
les responsabilites On sait que, dans toutes ces sortes de 
sociEtEs, la mort n’est jamais consideree comme un Evene
ment naturel, du ä l’action de causes purement physiques ; 
eile est presque toujours attribuee â l’influcnce magique 
de quelque sorcier, et la determination du coupable fait 
pârtie integrante des rites funeraires. Or, chez les Wakel- 
büra, c’est la classification des choses par phratries et par 
classes matrimoniales qui fournit le moyen de dEcouvrir 
la classe â laquelle appartient le sujet responsable, et peut- 
etre ce sujet lui-meme “ . Sous l’Echafaudage oü repose 
le corps et tout autour, les guerriers aplanissent soigneu- 
sement la tesre de teile facon que la plus lEgere marque 
y seit visible. Le lendemain, on examine attentivement le 
terrain sous le cadavre. Si un animal a passE par lâ, on en 
decouvre aisEment les traces ; les noirs en inferent la classe

28. Howitt, < Notes on Australian Message Sticks », f. A. I. XVIII, 
p. 326 ; « Further Notes », / . A. I., XVIII, p. 61 n. 3.

29. I W  —  Q . Howitt, Ibid., ]. A. I., CVIII, p. 61.
30. Howitt, « On Some Australian Beliefs », /. A. X III, p. 191 

n. 1.
31. Curr, Australian Race, III, 27. < Si un noir wongoo qui campe 

tout seul, reve qu’il a tue un porc-6pic, il croira qu’il verra le lende- 
niain un noir Icargilla. »

32. Howitt, « On Some Australian Beliefs, / . A. I,, X III, p. 191 n. 1.
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de la personne qui a cause la mort de leur parenta . Par 
exemple, si l’on trouve des traces de chien sauvage, on säum 
que le meurtrier est un Maliers et un Banbey ; car c’est 
â cette phratrie et â cette classe qu’appartient cet animal M.

II y a plus. Cet ordre logique est tellement rigide, le 
pouvoir contraignant de ces categories sur l’esprit de l’Aus- 
tralien est si puissant que, dans certains cas, on voit tout 
un ensemble /1.3/ d’actes, de signes, de choses se disposer 
suivant ces principes. Lorsqu’une ceremonie d’initiation 
doit avoir lieu, le groupe local qui prend l’initiative de 
convoquer les autres groupes locaux appartenant au meme 
clan totemique, les avertit en leur envoyant « un bäton 
de message » qui doit appartenir â la meme phratrie que 
l’envoyeur et le porteur . Cette concordancc obligatoirc 
paraitra peut-etre n'avoir rien de bien extraordinaire, etant 
donne que, dans presque toute l’Australie, l’invitation â 
une session initiatoire se fait par un messager porteur de 
« diables » (ou bull-roarer, turndun, churinga) qui sont 
evidemment la propriete de tout le clan, et par consequent 
du groupe qui invite comme de ceux qui sont invites *. 
Mais la meme regle s’applique aux messages destines â 
assigner un rendez-vous de chasse et, ici, l’expediteur, le 
destinataire, le messager, le bois du message, le gibier 
designe, la couleur dont il est peint, tout s’accorde rigou- 
reusement conformeinent au principe pose par la Classifi
cation I7. Ainsi, dans un exemple que nous rapporte 
Howitt ” , le bäton £tait envoye par un Obü. Par suite, le 
bois du bäton eta. : en gydca, sorte d ’acacia qui est de la 
phratrie Wütaru dont font pârtie les Obü. Le gibier 
represente sur le bäton etait l’emou et le wallaby, ani- 
maux de la meme phratrie. La couleur du bäton £tait 33 34 35 36 37 38

33. Cur Australian Rac:, III, p. 28.
34. M. Curr semble meme mentionner > ce propos que ces animaux 

sont bien des totems, et qu'ils sont les memes que les nourritures 
prescrites : « l t  meurtre est attribue â quelque membre de la tribu 
dans l’&.helle alimentaire duquel linim al, oiseau ou reptile, est inclus... 
si c'est un serpent tapis, un Obad, ce sera un Obad... et Ton aura 
qu’â rechercber quel Obad c’et-iit ».

35. Howitt, « On Some Australian Geremonies of Initiation », 
J. A. I.; X III, p. 438 n. 2. Cf. / .  A. /., XVIII, planche XIV, fig. 13.

36. V. des exemples dans Howitt, Ibid., p. 438.
37. Howitt, « Austral, Message Sticks », 1. Ä. I XVIII, p. 326 : 

/. A. I., X VIII, pl. XIV fig. 25, 16, 13f.
38. I b id , p 326.
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le bleu, probablement pour la meme raison. Ainsi tout 
se suit ici, â la fațon d ’un th^oreme : l’envoveur, le desti 
nataire, l’objet et l’ecr.ture du message, le bois employe 
sont tous apparentes. Toutes ces notions paraissent au 
primitif se Commander et s’impliquer avec une necessite 
logique ” .
/1 4 / Un autre Systeme de classification. plus complet et 
peut etre plus caracteristique est celui oü les cboses sont 
reparties non plus par pbratries et par classes matrimo
niales, mais par phratries et par clans ou totems. * Les 
totems australiens, dit Fison, ont chacun leur valeur pro 
pre. Quelques-uns röpartissent non seulement l’humanit6, 
mais tout l’univers en ce qu’on peut appeler des divisions 
gentilices *. » II y a â cela une raison bien simple. C’est 
que si le tot6misme est, par un certain cöte, le groupement 
des hommes en clans suivant les objets naturels (especes 
totemiques associ&s), il est aussi, inversement, un groupe
ment des objets naturels suivant les groupements sociaux. 
« I sauvage sud-australien, dit plus loin le meme obser- 
vateur, considere l’univers comme la grande tribu ä l’une 
des divisions de laqutlle il appartient, et toutes Its choses, 
animees ou inanim£es, qui sont de son groupe sont des 
parties du corps {body corporate) dont il est lui-meme

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

39. M. Muirhead dit express6ment que eette manikre de proc^der est 
suivie par les tribus voisines. — A ce systkme di Wakelbüra il y a 
prob iblement lieu de rattacher aussi les faits cites par M. Roth, k 
propos des Pitta-Pitta, des Kalkadoon, des Matikoodi, des Woonamurra, 
toutes voisines des Wakelbüra (< Ethnologieal Studies among the Nord 
West-Central Queensland Aborigincs », t. 1897, p. 57, 58 Cf. Proceed 
R. Society Queensland, 1897). Chaque classe matrimonkk i une sjfrie 
d’interdictions alimentaires de teile Sorte que « toute la nnurriture 
k la disposition de ln tribu est divis6e entre ses membres » (Prcceedings, 
etc., p. 189). Prcnons par exemple les 1 tta-Pitta. Les individus de la 
classe des Koopooroo ne peuvent manger de l'iguane, du dingo jaune, 
du petit poisson jaune « avec un os en soi » (p. 57). Les Wongko ont 
k 6viter le dindon des buissons, le bandicoot, 1 ăigle fi-cop le dingo 
noir, le canard « "bsolument blanc », etc. ; aux Koorkilln sont inter- 
dits le kangourou, le serpent tapis, la carpc, le canard k tiie  brune 
:t k gros ventre, diverses esp&ces d’oiseaux plongeurs, etc ; aux Bunburi 
l'emou, le seroent jaune, certaine espüce de fiucon, une espkee de 
perroquet. Nous avons ici en tout cas, un exemple de classification qui 
s’fitend iu mnins k un groupe dlterminl d'objets, k lavoir aux produits 
de la chasse. Et eette classification a pour modele celle de la tribu en 
quatre classes matrimoniales ou « groupes paedo-mattonymiques » 
comme dit notre auteur. M. Roth ne paraît pas avoir rechercM si 
eette division s'etendait au reste des choses naturelles.

40. Kamilaroi and Kurnai, p 168.
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pârtie. Elles sont absolument parts de lui-meme, comme 
M. Stewart le remarque habilement41. »

L’exemple le plus connu de ces faits est celui sur lequel 
M. Fison, Br, Smyth, Curr, Andrew Lang, Frazer ont 
successivement appele 1 attention42. II se rapoprte â la 
tribu du Mont-Gambier. Les renseignements sont dus â 
M. Stewart qui a connu intimement cette tribu. Elle est 
divisee en deux phratries, appelees l’une Kumite et l’autre 
Kroki : ces deux noms sont d’ailleurs fort repandus dans 
tout le sud de l’Australie oü ils sont employes dans le 
meme sens. Chacune de /1 5 / ces phratries est elle-meme 
divisee en cinq clans totemiques â filiation uterine 43 44. C’est 
entre ces clans que les choses sont reparties. Chacun des 
clans ne peut consommer aucun des objets comestibles 
qui se trouvent ainsi lui etre attribues. « Un homme ne 
tue ni r mange aucun des animaux qui appartiennent a 
la meme subdivision que lui-meme **. » Mais, outre ces 
especes animales et meme vegetales 45 interdites, â cnaque 
classc se rattache une multitude indefinie de chose- de 
toutes sortes.

« Les phratries Kumite et Kroke iKroki) sont chacune 
divisees en cinq sous-classes (entendez clans totemiques) 
sous lesquelles (sic) sont ranges certains objets qu’ils appel- 
lent toornan (qui signifie chair) ou wingo (qui signifie 
amis). Toutes les choses de la nature appartiennent â l’un 
ou â l’autre de ces dix clans » *. Gurr nous indique, mais 
seulement â titre d’exemples quelques-unes des choses 
qui sont ainsi classees.

Le premier41 47 48 des totems Kumite est celui du Müla49

41. Ibtd.. p. 170. Cf. Br. Smyth, Aborigines of Victoria, I, p. 92, qui 
comprend et signale l’importance de ce fait sur lequel, dit-il, « il y 
a beaucoup â dire ».

42. Br. Smyth, Aborigines of Victoria, I, 92. — Fison et Howitt. 
Kamilaroi and Kurnai, p. 168 ; Andrew Lang, Mytbcs, cultes, rtiigion, 
Trad. fr., p. 132. — Fra2er, Totemism, p. 85 ; « The Origin of Tote- 
mism » in Fortnightly Review, 1899, p. 849. —  Curr, Austral Race, 
III, p. 462. —  Notre expose est fait d'apr&s Curr et Fijon et Howit

43. Curr, III, p. 461.
44. Fison et Howitt, p. 169.
45. Curr, III, p. 462.
46. Curr, III, p. 461.
47. Curr dit tormellement que ce ne sont que des exemples.
48. Cette expression ne doit pas faire croire qu’il y ait une hierarchie 

entre les clans. L'ordre n'est pas le meme chez Fison et chcz Curr. Nous
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ou faucon pecheur ; lui appartienncnt, ou, comme disent 
Fison et Howitt, y sont inclus la fum£e, le ch&vrefeuille, 
des arbres, etc. “ .

Le deuxteme est celu du Parangal ou Pelican auquel 
sont rattaches l’arbre â bois noir, les chiens, le feu, la 
glace, etc.

Le troiseme est celui du Wa ou corbeau, sous lequel sont 
subsumes la pluie, le tonnerre, l’eclair, la grele, les nua- 
ges, etc.

Le quatrieme totem est celui du Wila ou cacatois noir, 
auquel sont rapport^s la lune, les ^toiles, etc.

Enfin, au totem du karato (serpent inoffensif) appar- 
tiennent le poisson, l’arbre a filaments, le saumon, le pho- 
que, etc.

Sur les totems de la phratrie Kroki, nous avons moins 
de /1 6 / renseignements. Nous n’en connaissons que trdls. 
Au totem werio (Arbre â the) se relient les canards, les 
wallabies,' les poules, l’ecrevisse, etc. ; â celui du mürna 
(esp£ce de racine comestible49 50 51 52), le buzard, le dolvich 
(espece de petit kangourou), les cailles, etc ; â celui du 
karaal (cacatois blanc, sans crete “ ), le kangourou, le faux 
chene, l’et6, le soleil, l’automne (genre feminin), le vent 
(meme genre).

Nous sommes donc ici en presence d’un Systeme encore 
plus complexe que les prec^dents et plus etendu. II ne 
s’agit plus seulement d’une Classification en deux genres 
fondamentaux (phratries), comprenant chacune deux espe- 
ces (les deux classes matrimoniales). Sans doute, le nombre 
des genres fondimentaux est, ici encore, le meme, mais 
celui des especes de chaque genre est beaucoup plus consi-
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suivons Fison.
49. Le nom de chaque totem est pr&edc du prefixe Burt ou Boort 

qui veut dire sec. Nous l’omettons dans la liste.
50. Cet etc. indique que la liste des choses subsumdes n’ent pas 

limitative.
51. D ’apris M. Curr, le totem serait celui du dindon laa) et cora- 

prendrait parmi les choses qui y sont rattach&s certaines racines 
comestibles. Ces variations n’ont rien de surprenant. Elles ptouvent 
seulement qu’il est souvent diffieih de d&erminer exactement quelle 
est, parmi les choses qui sont ainsi classees sous le clan, etile qui sert 
de totem â tout le groupe.

52. M. Fison dit que ce totem est le cacatois noir. C’est sans doute 
ine erreur. Curr, qui copie simplement les renseignements de M. Ste
wart dit blanc, ce qui est vraisemblablement plus exact.
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derable, car les clans peuvent etre tres nombreux. Mais, 
en meme temps, sur cette Organisation plus differenciee, 
l’etat de confusion initiale d’oü est parti l’esprit humain 
est toujours sensible. Si les groupes distincts se sont mul- 
tiplies, â l’interieur de chaque groupe elementaire regne 
la meme indistinction. Les choses attribuees ä une phratrie 
sont nettement separees de celles qui sont attribuees â 
l’autrc ; celles attribuees aux differents clans d'une meme 
phratrie ne sont pas moins distinguees. Mais toutes celles 
qui sont comprises dans un seul et meme clan sont dans 
une large mesure, indifferenciees. Elles sont de meme 
nature ; il n’y a pas entre eiles de lignes de demarcation 
tranchees comme il en existe entre les Varietes ultimes 
de nos classifications. Les individus du clan, les etres de 
l’espece totemique, ceux des especes qui y sont rattachees, 
tous ne sont que des aspects divers d’une seule et meme 
realite. Les divisions sociales appliquees ä la mässe pri
mitive des representations ont bien pu y decouper un 
certam nombre de cadres delimites, mais l’int^rieur de ces 
cadres est teste dans un etat relativement amorphe qui 
temoigne de la lenteur et de la difficulte avec laquelle 
s’est etablie la fonction classificatrice.

Dans quelques cas, il n’est peut-etre pas impossible 
d ’aper- /1 7 / cevoir certains des principes d’apres lesqutls 
se sont consfiu^s ces groupements. Ainsi, dans cette tribu 
du Mont-Gambier, au cacatois blanc est rattache le soleil, 
l’ete, le vent ; au cacatois noir la lune, les etoiles, les 
astres de la nuit. Il semble que la couleur ait comme fourni 
la ligne selon laquelle se sont disposees, d’une maniere 
antithetique, ces diverses representations. De meme, le 
corbeau comprend tout naturellement, en vertu de sa 
couleur, la pluie, et par suite l’hiver, les nuages, et, par 
eux, l’eclair et le tonnerre. M. Stewart ayant demandî â 
un indigene ä quelle division appartenait le taureau, rețut, 
apres un moment de reflexion, la reponse suivante : « Il 
mange de l’herbe, donc il est boortwerio, c’est-a-dire du 
clan dt l’arbre â the, qui comprend probablement tous les 
herbages et les herbivores a . » Mais ce sont lä, tres pro
bablement, des explications apres coup auxquelles le noir

5). Kamilaroi and Kurnai, p. 169.
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recourt pour se justifier ä lui-meme sa Classification et la 
ramener ä des regles generales d apres lesquelles il se guile. 
Bien souvent, d ’ailleurs, de semblables questions le pren- 
nent â l’improviste et il se borne, pour toute reponse, ä 
invoquer la tradition. « Les raisons qui ont fait etablir 
le cadre ont ete oubliees, mais le cadre subsiste et on 
l’applique tant bien que mal meme aux notions nouvelles 
comme celle du bceuf qui a ete tout recemment intro- 
duit M. » A plus forte raison ne faut-il pas nous Bonner 
que beaucoup de ces associations nous deroutent. Elles 
ne sont pas l’ceuvre d ’une logique identique â la nötre. 
Des lois y president que nous ne soupțonnons pas.

Un cas analogue nous est fourni par les Wotjoballuk, 
tribu des Nouvelle-Galles du Sud, Tun des plus evoluees 
de toutes les tribus australiennes. Nous devons les rensei- 
gnements â M. Howitt lui-meme dont on connait la com- 
petence La tribu est di\ isee en deux phratries, Krokitch 
et Gamutch “ , qui, dit-il, semblent en fait se partager 
tous les objets naturels. Suivant l’expression des indigenes, 
« les choses appartien- /1 8 / nent aux phratries ». De 
plus, chaque phratrie comprend un certain nombre de 
clans. A titre d’exemples, M. Howitt eite dans la phratrie 
Krokitch les clans du vent chaud, du cacatois blanc sans 
crete, des choses du soleil, et, dans la phratrie Gamutch, 
ceux de la vipere sourde, du cacatois noir, du pelican ”, 
Mais ce ne sont la que des exemples : « J ’ai donne, dit-il, 
trois totems de chaque phratrie comme exemples, mais 
il y en a plus ; huit pour les Krokitch et, pour les Gamutch, 
au moins quatre 5". » Or les choses classees dans chaque 
phratrie sont reparties entre les differents clans qu’elle 
comprend. De la meme fațon que la division primaire 
(ou phratrie) est partagee en un certain nombre de divi- 
sions totemiques, de meme tous les objets attribues ä la
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54. Kamilaroi, etc., p. 169.
55 « Further Notes on the Australian Qass System », ]. A. I., 

XVIII, p. 60 et suiv.
56. On voit la patente de ces noms avec ceux de Kroki et de 

Kurnite employes par la tribu du Mont-Gambier; ce qui prouve 
HlAhenticitl de ce Systeme de Classification qui se retrouve ainsi sur 
des points aussi eloignes l'un de l’autre.

57. Howitt, « Australian Group R lations, in Report of the Regenți 
O) the Smithson,an Institution, 1883, p. 818.

58. Howitt, Ib id ; cf. « Further Notes », etc., J. A. I XVIII, p. 61
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phratrie sont divises entre ces totems. Ainsi chaque totem 
possede un certain nombre d’obiets naturels qui ne sont 
pas tous des animaux, car il y a parmi eux une etoile, le 
feu, le vent, e tc .5’ Les choses ainsi classees sous chaque 
totem, sont appelees par M. Howitt des sous-totems ou 
des pseudo-totems. Le cacatois blanc, par exemple, en 
compte quinze et le vent chaud cinq “ . Enfin la Classifi
cation est poussee ä un tel degre de complexite que par- 
fois, â ces totems second'ires des totems tertiaires se trou- 
vent subordonnes. Ainsi la classe krokitch (phratrie), com- 
prend comme division le pelican (totem) : le pelican com- 
prend d’autres sous-divisions i sous-totems, especes de cho
ses classees sous le totem) parmi lesquelles se trouve le 
feu et le feu lui-meme comprend, comme une sous-division 
Ju troiseme degre, les signaux (faits probablement ä l’aide 
du feu 59 60 61 62.
/1 9 / Cette curieuse Organisation d idees, parallele ä 
celle de la societe, est, â sa complication prăs, parfai- 
tement analogue â celle que nous avons trouvee chez les 
tribus du Mont-Gambier ; eile est analogue egalement â 
la division suivant les classes matrimoniales que nous 
avons observee dans le Queensland, et ä la division dicho- 
tomique suivant les phratries que nous avons rencontrees 
un peu partoutM. Mais, apres avoir decrit les diiferentes

59. Howitt, ib., ib.
60. « Australian Group Relations », in Report Reg. Smiths. Inst., 

188), p. 818.
61. Le terme qu'emploient les individus qui composent cette sous- 

divisicn du sous-clan pour se designer signihe exactemeat : Nous nous 
avertissons les uns les autres (« Further Notes », J. A. 7., p. 61). — Si 
l'on veut avoir une id<e exacte de la complexite de cette Classification, 
il faut cncore y ijouter un autre lllinent- Les choses ne sont pas 
sculement reparties entrt les clani des vivants, mais les morts, eux 
aussi, forment des clans qui ont leurs totems propres, par conslquent 
Icurs choses attribuees. C’est ce qu on appelle 1er totems mortuaires. 
Ainsi quand un I roleitch du totem Ngiui (le soleil) meurt, il ț erd son 
nom, il :sse d’etre ngaui pour devenit mitbagrargr, 6corce de l'arbre 
malle« Howitt. « Further Notes », / .  A. I., XVIII, p. 64). D ’autre part, 
entre les totems des vivants et ceux des morts, il y a un lien de 
dependance. Ils entrent dans le meine systime de Classification.

62. Nous laissons de cöte l’action que peut avoir eue la division des 
individus en groupes aexuels nettement diffireneiös sur la division des 
choses en genr«.s. Et cependant, iâ surtout oü chaque sexe a son totem 
propre, il est difficilc que cette infiuence n’ai pas <t6 considlrable. Nous 
nous bomons i  signaler la question aprfcs M. Frazer (V. Annie so c . 4 
p. 364).
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varietes de ce Systeme d’une maniere objective, telles 
qu’elles fonctionnent dans ces societes, il serait interes
sant de savoir de quelle fațon l’Australien se les repre- 
sente ; auelle notion il se tait lui-meme des rapports que 
soutiennent les uns avec les autres les groupes de choses 
ainsi classees. Nous pourrions ainsi mieux nous rendrt 
compte de ce que sont les notions logiques du pFÄmitif 
et de la maniere dont elles se sont formees. Or, nous 
avons, ä propos des Wotjoballuk, des documents qui per- 
mettent de preciser certains points de cette question.

Comme on pouvait s’y attendre, cette representation 
se presente sous des aspects differents.

Tout d’abord, ces relations logiques sont conțues sous 
la forme de relations de parente plus ou moins prochaine 
par rapport ä l’individu. Qutind la classincation se fait 
simplement par phratries, sans autre subdivision, chacun 
se sent parent et egalement parent des etres attribues ä la 
phratrie dont il est me mbre ; ils sont tous, au mcme titre, 
sa chair, scs amis, tandis qu’il a de tout autres sentiments 
pour les etres de l’autre phratrie. Mais lorsqu’a cette divi- 
sion fondamentale s’est superposee la division en classes 
ou en clans totem jues, ces rapports de parente se diffe- 
rencient. Ainsi un Kumite du Mont-Gambier sent que 
toutes les choses kumites sont siennes ; miis celles-lă lui 
tiennent de plus pres qui sont de son totem. La parente, 
dans ce dernier cas, est plus proche. « Le nom de 
phratrie est general, dit Howitt â propos des Wotjoballuk ; 
le nom totemique est, en un sens, indiv'duel, car il est 
certainement plus pres de I’individu que le nom de la 
moiti£ de la communaute (entendez phratrie) â laquelle il 
appartient » Sh*. Les choses sont ainsi conțues /2 0 / 
comme disposdes en une s£rie de cercles concentriques â 
l’individu ; les plus £loign£s, ceux qui correspondent aux 
eenrts les plus gen£raux, sont ceux qui comprennent les 
choses qui le touchent le moins ; elles lui deviennent moins 
ind:zferentes â mesure qu’elles se rapprochent de lui. Aussi, 
quand elles sont comestibles, est-ce seulement les plus 
proches qui lui sont interdites

Dans d’autres cas, c’est sous la forme de rapports entre *
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62 M». Rep. Reg. Smiths Inst., 1883, p. 819.
63. V. plus hiut p. 16, note 1 propos de la tiibu du Mont-Gambier.
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possedants et posscdes que sont pensees ces relations. La 
difference entre les totems et Ies sous-totems est, d apres 
Howitt, la suivante : « Les uns et les autres sont appeles 
miru (pluriel de mir qui -.ignifie totem). Mais tandis qu'un 
de mes intormateurs, un Krokitch, emprunte son nom, 
ngaui, au soleil (totem proprement dit), il possede bungil 
i une des etoiles fixes (qui est un sous-totem)... Le vrai 
totem le possede, mais il possede lui-meme le sous 
totem M. » De meme un membre du clan wartwut (vent 
chaud), reclamait comme « lui appartenant plus speciale- 
ment » un des cinq sous-totems, moiwuk (le serpent-ta- 
pis)“ . A parier exactement, ce n’est pas l’individu qui pos
sede par lui-meme le sous-totem : c'est au totem principal 
qu’appartiennent ceux qui lui sont subordonnes. L indi- 
vidu n’est la qu’un intermediaire. C’est parce qu’il a en lui 
le totem (lcquel se retrouve egalement chez tous les mem- 
bres du clan) qu’il a une sorte de droit de propriete sur 
les choses attribue'es ä ce totem. D’ailleurs, sous les expres- 
sions que nous venons de rapporter, on sent aussi quelque 
chose de la conception que nous nous eflorcions d ’analyser 
en premier lieu. Car un chose « qui appartient speciale ment 
a un mdividu » est aussi plus v< isine de lui et le touche 
plus particulierement “ .

Il est vrai que, dans certains cas, 1'Austral.en parait se 
representer la Hierarchie des choses dans un ordre exacte
ment inverse. Ce sont les plus eloignees qui sont consi- 
derees par lui comme les plus importantes. L’un des indi- 
genes dont /2 1 / nous avons dejä parle, qui avan pour 
totem le soleil (ngaui) et pour sous-totem une etoile (bungil) 
disait « qu’il etait ngaui, non pas bungil » 64 65 66 67. Un autre 
dont nous avons egalement fait mention, dont le totem 
etait wartwut (vent chaud) et le sous-totem moiwuk (ser- 
pent-tapif), etait, de l’avis meme d’un de ses compagnons,

64. Howitt, « Further Notes », p. 61, 64.
65. Report of the Regents of the Smithsonian Inst., 1883, p. 819.
66. L.S textes qui precedent ne concerncnt que les rapports du sous- 

totem au totem, non ceux du totem a la phratrie Mau, evidemment, 
ces derniers ont du etre conțus de la meme maniere. Si nous n'avons 
pas de textes qui nous renseignent splcialement sur ce point, c’est 
que la phratrie ne joue plus qu'un role edace dans ces tribus et tient 
une moindre place dans les preoccupations.

67. V. plus haut, p. 20.
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wartwut, « mais aussi partiellement moiwuk » 6*. II n ’v 
a qu’une part de lui qui soit serpent-tapis. C’est ce que 
signifie egalement une autre expression que nous rapporte 
M. Howitt. Un Wotjoballuk a souvent deux noms, Tun 
est son totem et l’autre son sous-totem. Le premier est 
veritablement son nom, l’autre « vient un peu derriere » w ; 
il est secondaire en rang. C’est qu’en effet les choses les 
plus essentielles â l’individu ne sont pas les plus voisines de 
lui, celles qui tiennent le plus etroitement â sa personnalite 
individuelle. L’essence de l’homme, c’est l’humanite. L’es- 
sence de 1’Australien est dans son totem plutöt que dans 
son sous-totem, et meme, mieux encore, dans l’ensemble 
de choses qui caracterisent sa phratrie. II n ’y a donc rien 
dans ces textes qui contredise les precedents. La Classifi
cation y est toujours conțue de la meme maniere, sauf 
que les rapports qui la constituent y sont consideres d’un 
autre point de vue.

II

Apres avoir etabli ce type de classification, il nous faut 
chercher â en determiner, autant qu’il est possible, la 
generali te.

Les faits ne nous autorisent pas â dire qu’il se rencontre 
dans toute l’Australie ni qu’il ait la meme extension que 
l’organisation tribale en phratries, classes matrimoniales 
et clans totemiques. Sans doute, nous sommes Dersuades 
que, si l’on cherchait bien, on le retrouverait, complet ou 
altert, dans nombre de societes australiennes oü il est 
reste jusqu’a present inaperțu ; mais nous ne pouvons 
prejuger le resultat d’observations qui n’ont pas ete faites. 
Neanmoins, les documents dont nous disposons des main- 
tenant nous permettent d’assurer qu’il est ou a ete certai- 
nement tres repandu.
/2 2 / Tout d’abord, dans bien des cas oü l’on n’a pas 
directement observe notre forme de classification, on a 
cependant trouve et l’on nous signale des totems secon- 
daires qui, comme nous l’avons vu, la supposent. C’est ce * *
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68. « Further Notes etc. », p. 61. Dans le texte, il y a ici Moiwiluk ; 
c’est un synonyme de Moiwuk.

69. Howitt, ibid.
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qui est vrai notamment des des du detroit de Torres voi- 
sines de la Nouvellc-Guinee Britannique. A Kiwai, les 
clans ont presque tous pour totem (miramara) des especes 
vegetalcs ; l’un d ’eux, l’arbre â palme (nipa\, a pour totem 
secondaire le crabe, qui habite l’arbre du meme nom 
A Mabuiag (ile situee ä l’ouest du detroit de Torres) n, 
nous trouvoiis une Organisation des clans en deux phra- 
tries : celle du petit augüd (augüd signifie totem) et celle 
du gtand augüd. L’une est la phratrie de la terre, l’autre 
est la phratrie de l’eau ; l’une campe sous le vent, l’autre 
vers le vent ; 1 une est ä l’est, l’autre â l’ouest. Celle de 
l’eau a pour totems le dudong et un animal aquatique 
que Haddon appelle le shovel-nose ska te ; les totems de 
l’autre, â l’exception du crocodile qui est un amphibie, 
sont tous des animaux terrestres : le crocodile, le serpent, 
le casoar 70 71 72. Ce sont la £vldemment des traces importantes 
de classification. Mais de plus, M. Haddon mentionne 
exprtssement des « totems secondaires ou subsidiaires pro- 
prement dits » : le requin a tete de marteau, le requin, 
la tortue, le rayon â aiguillon (sting ray) sont rattachls, 
â ce titre, ä la phratrie de l’eau ; le chien, ä la phratrie 
de la terre. Deux autres sous-totems sont, en outre, attri- 
bues â cette derniere ; ce sont des omements faits de 
coquillages en forme de Croissants 73 74. Si l’on songe que, 
dans ces lies, le totemisme est partout en pleine decadence, 
il paraîtra d’autant plus legitime de voir dans ces faits 
les restes d’un Systeme plus complet de classification. — 
II est tres possible qu’une Organisation analogue se ren- 
contre ailleurs dans le detroit de Torres et â l’mtdrieur 
de la Nouvelle-Guinee. Le principe fondarnental, la divi- 
sion par phratries et clans groupes trois par trois, a &e 
constate formellement â Saibai (ile du detroit) et â Dau- 
dai

70. Haddon, Head Hunters, Londres 1901, p. 102.
71. On sait depuis Haddon (Head Hunstcrs, p. 13, et « The Ethno- 

graphy of the Western Tribe of Torres Straits », ]. A. I., XIX, p. 39) 
que l’on nt en on ttt de totlmisme que dans les lies de l’Ou it et 
non dans celles de l'Est.

72. Haddon, Head Hunters, p. 132. Mais les noms que nous donnons 
aux phratries ne sont pas donnes par M. Haddon.

73. Haddon Ibid., p. 138, Cf. W. H Ptvers, « A Genealogica] 
Meth^d of Collecting », etc., ). A. I., 1900, p. 75 et suiv.

74. Haddon, op. cit., p. 171.
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/2 3 /  Nous serions tentes de retrouver des traces de cette 
meme classification aux îles Murray, Mer, Waier et 
Dauar'75 76 77. Sans entrer dans le detail de cette Organisation 
sociale, teile que nous l’a decrite M. Hunt, nous tenons 
ă attirer l ’attention sur le fait suivant. II existe chez 
ces peuples un certain nombre de totems. Or chacun d’eux 
confere aux individus qui le portent des pouvoirs varies 
sur differentes especes de choses. Ainsi, les gens qui ont 
pour totem le tambour ont les pouvoirs suivants : c’est â 
eux qu’il appartient de faire la ceremonie qui consiste 
ä imiter les chiens et â frapper les tambours ; ce sont 
eux qui fournissent les sorciers charges de faire multiplier 
les tortues, d ’assurer la recolte des bananes, de deviner 
les meurtriers par les mouvements du lezard ; ce sont eux 
enfin qui imposent le tabou du serpent. On peut donc dire 
avec assez de vraisemblance que du clan du tambour re- 
levent, â certains egards, outre le tambour lui-meme, le 
serpent, les bananes, les chiens, les tortues, les lezards. 
Toutes ces choses ressortissent, au moins partiellement, 
â un meme groupe social et, par suite, les deux expres- 
sions dtant au fond synonymes, â une meme classe d’etres

La mythologie astronomique des Australiens porte la 
marque de ce meme Systeme mental. Cette mythologie, 
en effet, est pour ainsi dire, moulee sur l’organisation 
totemique. Presque partout les noirs disent que tel astre 
est tel ancetre determini ” , II est plus que probable qu’on 
devait mentionner pour cet astre, comme pour l’individu 
avec lequel il se confond, â quelle phratrie, â quelle 
classe, ă quel clan il appartient. Par cela meme, il se 
trouvait class£ dans un groupe donn6 ; une parente, une
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75. Hunt, « Ethnographical Notes on the Murray Islands, J. A. I., 
nouv. serie, I, p. 5 et suiv.

76. Nous tenions â appeler l’attention sur ce fait, parce qu’il nous 
fcurnit l’occasion d’une retnarque generale. Partout ou l’on voit un 
clan ou une confrerie religieuse exercer des pouvoirs magico-religieux 
sur des esp&ces de choses differentes, il est fegitime de se demander 
s’il n’y a pas lä l'indice d’une andenne classification attribuant i  ce 
groupe social ces differentes espices detres.

77. Les documents sur ce sujet sont tellement nombteux que nous 
ne les dtons pas tous. Cette mythologie est meme tellement dlvelopp6e 
que, souvent, les Europäern ont cru que les astres ftaient les imes 
des morts (V. Curr, I, p. 255, p. 403 ; II, p. 475; III, p. 25).
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place determinee lui etaient assignees dans la societ£. 
Ce qui est certain, c’est que ces conceptions mytholo- 
giques s’observent dans les societes australiennes oü nous 
/2 4 / avons trouve, avec tous ses traits caracteristiques, 
la Classification des choses en phratries et en dans ; dans 
les tribus du Mont-Gambier, chez les Wotjoballuk, dans 
les tribus du Nord de Victoria. « Le soleil, lit Hov itt, 
est une femme krokitch du clan du soleil, qui va chercher 
tous les jours son petit garțon qu’elle a perdu » 
Bungil (l’etoile formalhaut) fut, avant de monter au ciel, 
un puissant cacatois blanc de la phratrie Krokitch. II 
avait deux femmes, qui, naturellement, en vertu de la 
regle exogamique, appartenaient â la phratrie opposee, 
gamutch. Elles etaient des cygnes (probablement deux 
sous-totems du pelican). Or eiles sont. eiles aussi, des 
etoiles78 79 80 * 82 83. — Les Woivonung, voisins des Wotjoballuk “ 
croient que Bungil (nom de la phratrie) est mont£ au 
ciel dans un tourbillon avec ses fils “ qui sont tous des 
etres totemiques (hommes et animaux â la fois); il est 
fomalhaut, comme chez les Wotjoballuk, et chacun de 
ses fils est une Etoile ° ; deux sont l’a  et le ß de la Croix 
du Sud. — Assez loin de lä, les Mycooloon du Sud du 
Queensland “ classent les nuages de la Croix du Sud 
sous le totem de l’emou ; la ceinture d ’Orion est pour 
eux du clan Marbaringal, chaque etoile filante du clan 
Jinbabora. Quand une de ces etoiles tombe, eile vient 
frapper un arbre Gidea et eile devient un arbre du 
meme nom. Ce qui indique que cet arbre etait lui aussi 
en rapport avec ce meme clan. La lune est un ancien 
guerrier dont on ne dit ni le nom ni la classe. Le ciel est 
peupk d’ancetres des temps imaginaires.

Les memes classificatinns astronomiques sont en usage 
chez les Aruntas, dont nous aurons â regarder tout â 
l’heure d'un autre point de vue. Pour eux, le soleil est

78. « On Australinn Medicine Men >, /. A. I., XVI, p. 53, n. 2.
79. Howitt, « On the Migration of the Kurnai Ancestors », }. A. I , 

XV, p. 415, note 1. Cf. Further Kotes, et J. A. I , XVIII, p. 65, n. 3.
80. < Further Not« », etc., J. A. I., XVIII, p. 66.
8f. Ibid., p. 59. Cf. p. 63, n. 2. Ils correspondent aux cinq doigts de 

la main.
82. Ibid., p. 66.
83. V. Palmer, artide dt6, J. A. I., X III, p. 293, 294.
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une femme de la classe matrimoniale Panunga, et c’est 
la phratrie Panunga-Bulthara qui est preposee â la cere
monie religieuse qui le concerneM. II a laisse sur la 
terre des descendants qui continuent /2 5 / â se reincar- 
ner “ et qui forment un clan special. Mais ce dernier 
detail de la tradition mythique doit etre de formation 
tardive. Car, dans la ceremonie sacree du soleil, le role 
preponderant est joue par des individus qui appartien- 
nent au groupe totemique du « bandicoot » et â celui 
du « grand lezard », C’est donc que le soleil devait etre 
autrefois une Panunga, du clan du bandicoot, habitant 
sur le terrain de grand lezard. Nous savons, d’ailleurs, 
qu’il en est ainsi de ses soeurs. Or elles se confondent 
avec lui. II est « leur petit enfant », « leur soleil » ; 
en somme, elles n’en sont qu’un dedoublement. — La 
lune est, dans deux mythes difîerents, rattachee au clan 
de l’opossum. Dans Tun d’eux, eile est un homme de ce 
clan 84 85 86; dans l’autre, eile est elle-meme, mais eile a £te 
enlevee â un homme du clan 87 88 89 et c’est ce dernier qui 
lui a assigne sa route. On ne nous <lit pas, il est vrai, de 
quelle phratrie eile etait. Mais le clan implique la phratrie, 
ou du moins l’impliquait dans le principe chez Ies Arun- 
tas. — De l’etoile du matin nous savons qu’elle «Stait 
de la classe Kumara ; eile va se retugier tous Ies soirs 
dans une pierre qui est sur le territoire des « grands 
lezards » avec lesquels eile semble etre etroitement appa- 
rentee “ . Le feu est, de meme, intimement rattachd au 
totem de l’euro. C’est un homme de ce clan qui l’a d£cou- 
vert dans l’animal du meme nom” .

Enfin, dans bien des cas ou ces classifications ne sont 
plus immediatement apparentes, on ne laisse pas Ie Ies 
retrouver, mais sous une forme differente de celle que 
nous venons de decrire. Des changements sont survenus
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84. Lcs individus qui font la c6r<fmonie doivent, pour la plupart, 
etre de cette phratrie. V. Spencer et Gillen. Native Tribes of Centrii 
Australia, p. 561.

85. On sait que pour Ies Aruntas, chaque naissance est la r6incar- 
nation de l’esprit d’un ancetre mythique (Alcheringa).

86. Ibid., p. 564.
87. Ibid., p. 565.
88. Ibid., p. 563, in fine.
89. Ibid., p. 444
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dans la structure sociale, qui ont altere l’economie de ces 
systemes, mais non jusqu’a la rendre completement me- 
connaissable. D’ailleurs, ces changements sont en pârtie dus 
â ces classifications elles-memes et pourraient suffire â 
les d^celer.

Ce qui caracterise ces dermeres, c’est que les idees y 
sont organisees sur un modele qui est fourni par la so- 
ciete. Mais une fois que cette Organisation de la mentalii 
collective existe, eile est susceptibile de reapir sur sa 
cause et de contri- /2 6 / buer â la modifier. Nous avons 
vu comment les especes de choses, classees dans un clan, 
y servent de totems secondaires ou sous-totems ; c’est-a- 
dire que, ä l’interieur du clan, tel ou tel groupe particulier 
d’individus en vient, sous l’influence de causes que nous 
ignorons, â se sentir plus specialement en rapports avec 
telks ou telles des choses qui sont attribu^es, d’une ma
niere generale, au clan tout entier. Que maintenant ce- 
lui-ci, devenu trop volumineux, tende â se segmenter 
et ce sera suivant les lignes marquees par la classification 
que se fera cette Segmentation. II faut se garder de croire, 
en effet, que ces secessions soient necessairement le pro- 
duit de mouvements revolutionnaires et tumultueux. Le 
plus souvent, il semble bien qu’ils ont eu lieu suivant 
un processus parfaitement logique. Deja, dans un grand 
nombre de cas, c est ainsi que Ies phratries se sont cons- 
tituees et partagees en clans. Dans plusieurs socktes aus- 
traliennes, elles s’opposent l’une ä l’autre comme les 
deux termes d’une antithese, comme le blanc et le noir90, 
et, dans les tribus du detroit de Torres. comme la terre 
et l’eau91 92 ; de plus, les clans qui se sont formes â l'in- 
terieur de chacune d’elles soutiennent les uns avec les 
autres des rapports de parente logique. Ainsi, il est rare 
en Australie que le clan du corbeau soit d’une autre phratrie 
que celui du tonnerre, des nuages et de l’eau ”, De 
meme, dans un clan, quand une Segmentation devient ne-

90. V. plus haut, p. 17.
91. V. plus haut, p. 22.
92. On s’en convjincra en Itudiant les listes de clans r^partis en 

phratries que M. Howitt donne dans ses « Notes on the Australian 
Class Systems », }. A. I., XII, p. 149, dans ses « Further Notes on 
the Australian etc. », J. A. I., XVIII p. 52 sqq. et dans « Remarks 
on Mr. Palmer’s Class Systems », Ibid. X II, p. 185.
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cessaire, ce sont les individus group^s autour d’une des 
choses class&s dans le clan qui se d£tachent du teste, pour 
former un clan independant, et le sous-totem devient un 
totem. Le mouvement une fois comm nee peut, d’ail- 
leurs, se poursuivre et toujours d’aprfcs les meme proced«' 
Le sous-clan qui s’est ainsi emancipe empörte, en effet, 
avec iul, dans son domaine ideal, outre la chose qui 
lui sert de totem, quelques autres qui sont consid£r£es 
comme solidaires de la premiere. Ces choses. dans le clan 
nouveau, remplissent le röle de sous-totems, et peuvent 
s’il y a lieu. devenir autant de centres autour desquels 
se prodiiront plus tard des segmentations nouvelles.
/2 7 / LesWotjoballuk nous permettent pr£cis£ment de sai- 
sir ce phenomene, sur le vif, pour ainsi dire, dans ses 
rapports avec la classificat. >n D’apres M. Howitt, un 
certain nombre de sous-totems sont des totems en voie 
de formation ’4. « Ils conquierent une sorte d ’ind^pen- 
dance ” . » Ainsi, pour certains individus, le pelican blanc 
est un totem, et le soleil un sous-totem, al. rs que d ’autres 
les classent en ordre inverse. C’est que, vraisemblable- 
ment, ces deux d&iominations devaient servr de sous- 
totems â deux sections d’un clan ancien, dont le vieux 
nom serait « tombe *», et qui comprenait, parmi les 
choses qui lui etaient attribuees, et le pe..;an et le 
sol« l. Avec le temps, les deux sections se sont detach£es 
de leur souche commune : l’une a pris le pelican comme 
totem principal, laissant le soleil au second rang, alors 
que l’autre faisait le contraire. Dans d’autres cas, oii l’on 
ne peut pas observer aussi directement la maniere dont 
se fait cette Segmentation, eile est rendue sensible par 
les rapports logiques qui unissent entre eux les sous-clans 
issus d’un meme clan. On voit clairement qu’ils corres- 
pondent aux especes d’un meme genre. C’est ce que 93 94 95 96
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93. C’est meme â ce point de vue exclusif que Howitt a 6tudil Ies 
Wotjoballuk, et cest cette segmentation qui, en taisant qu’une mfime 
espece de choses a tantöt le catactt're d’un totem et tantöt celui d’un 
sous-totem, a rendu difficile la Constitution d’un tableau exact des 
dans et des totems.

94. < Futthet Notes etc. », p. 63 et surtout 64.
95. « Australian Group Relations », in Report Reg. Smith. Inst., 

1883, p. 818.
96. « Further Notes », p. 63, 64, 39.
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nous montrerons expressement plus loin, ă propos de 
certaines societes americaines

Or il est aise de voir quels changements cette Segmen
tation doit introduire dans les classifications. Tant que 
Ies sous-clans, issus d’un meme clan originaire. conservent 
le souvenir de leur commune origine ils sentent qu’ils 
sont parents, associes, qu’ils ne sont que les parties d’un 
rr ?me tout ; par suite, leurs totems et les choses classees 
sous ces totems restent subordonnes, en nnelqut mesure, 
au totem commun du /2 8 / clan total. Mais, avec le 
temps, ce sentiment s’efface. L’indcpendance de ebaque 
section augmente et finit par devenir une autonomie com
plete. Les liens qui unissaient tous ces clans et sous-clans 
en une meme phratrie se detendent encore plus aisement 
et toute la societe finit par se resoudre en une poussiere 
de petits groupes autonomes, egaux les uns aux autres, 
sans aucune Subordination. Naturellement, la Classification 
se modifie en consequence. Les especes de choses attri- 
buees â chacune de ces subdivisions constituent autant de 
genres separes, situes sur le meme plan. Toute Hierarchie 
a dispăru. On peut bien concevoir qu'il en reste encore 
quelques traces â l’interieur de chacun de ces petits clans. 
Les etres, rattaches au sous-totem, devenu mamtenant 
totem, continuent a etre subsumes sous ce dernier. Mais 
tout d aburd ns ne peuvent plus etre bien nombreux, etant 
donne le caractere fractionnaire de ces petits groupes. 
De plus pour peu que le mouvement se poursuive, chaque 
sous-totem finiră par etre elev£ ä la dignit£ de totem, 
chaque espece, chaque variete subordonnee sera devenue 
un genre principal. Alors, l’aneienne Classification aura 
fait place â une simple division sans aucune Organisation 
interne, â une r^partition des choses par tetes, et non 
plus par souches. Mais, en meme temps, comme eile se 
fait entre un nombre considerable de groupes, eile se *

97. V plus loin, p. 37. — Cette Segmentation et les modifications 
qui en r&ultent dans la Hierarchie des totems et des sous-totems per- 
mettent peut-etre d’expliquer une padmularitl interessante de ces sys- 
t£mes sociaux. On sait que, en Australie notamment, les totems sont 
tifcs glnlralement des animaux, beaucoup plus rarement des objets 
inanimes. On peut croire que primitivement tous etaient empruntis au 
monde animal. Mais sous ces totems primitifs se trouvaient dass£s des 
objets nanimes qui, par suite de segmentations, finissent par fitre pro- 
mus au rang de totems principaux.
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trouvera comprenclre, â peu pres, l’univers tout entier. 
C’est dans cet etat que se trouve la societe des Aruntas.

II n’existe pas chez eux de classificatien achcee, de Sys
teme constitue. Mais, selon les expressions memes em- 
ployees par MM. Spencer et Gilten, « en fait, dans le 
pays occup^ par les indigenes, il n’y a pas un objet, 
anim^ ou inanime qui ne donne son nom â quelque 
groupe totemique d’individus J ». Nous trouvons men- 
tionnees dans leur ouvrage cinquante-quatre especes de 
choses servant de totems â autarit de groupes totemiques , 
et encore, comme ces observ ateurs ne se sont pas preoc- 
cupes d’etablir eux-memes une liste complete de ces to
tems, celle que nous avons pu dresser, en reunissant les 
indications eparses dans leur livre, n’est certainement 
pas exhaustive Or, la tribu des Aruntas est certai- 
ne- /2 9 / ment une de celles oü le processus de Segmen
tation s’est poursuivi presque jusqu’a sa plus extreme 
limite ; car, par suite des changements survenus dans la 
structure de cette societe, tous les obstacles, susceptibles 
de le contenir, ont dispăru. Sous l’influence de causes qui 
ont ete exposees ici meme 10°, les groupes totemiques des 
Aruntas ont ete amenes tres tot ä sortir du cadre naturel 98 99 100
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98. Native Tribes of Central Australia, Londres, 1898, p. 112.
99. Nous croyons rendre service en rcproduisant lei cette liste, teile 

que nous l'avons reconstituie. Bien entendu, nous ni suivons aucun 
ordre dans notre enumeration : le vent, le solei), l’eau ou nuage 
(p. 112), le rat, la chenille witchetty, le kangourou, le lizard, l'imou, 
la fleur hakea (p. 116), l’aigle faucon, le elonka (fruit comestible' une 
espec« de manne, le chat sauvage, l’irriaicura (especc de bulbe), la 
che nillc du papillon longicome, le bandicoot, la manne ilpirla, la foum i 
â miel, 'a grenouille, Ia baie chankuna, le prunier, le poisson irpunga, 
lopossum, le chien sauvage, l’euro (p. 177 et suivantes), le petit faucon 
(p. 232), le serpent tapis ip. 242), 1 petuc chenille, li grand~ chauve- 
souris blanche (p. 300, 301), la semence de gazon (p. 311), le poisson 
interpitna (p. 316), le serpent coma (p. 317), le faisan natif, "ne autre 
espece de fruit de mandinia 'p. 320), le rat jerbtn (p. 329), l’itoile du 
soir (p. 360), le gros lezard, le petit Iizard (p. 389), le petit rat (p. 389, 
395), la semence alchantwa (p. 390), une autre espfcc« de petit rat 
(p. 396). le petit faucon (p. 397), le serpent okranina (p. 399). le dindon 
sauvage, la pie, la chauve* iouris blanche, la petite chauve-souris (p. 401, 
404, 406). II y a encore les clans d’une certaine espice de semence et 
du grand scarabee (p. 411), des pigeons inturita (p. 410), de la bfite 
d’eau (p. 414), du faucon (p. 416), de la caille, de la fourmi bnule- 
dogue (p. 417^, de deux sortes de lfizards (p. 439), du wallaby (?) ) 
la queue ongulie (p. 441) d’une autre espfice de fleur hakea (p. 444), 
de la mouche (p. 546), de l’oiseau cloche (p. 635).

100. Annee sociologique. 5, p. 108, sq.
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qui Ies tenait primitivement enserres et qui leur servait, 
en queîque sorte, d’ossature ; c’est â savoir le cadre de la 
phratrie. Au lieu de rester strictcment localise dans une 
moitie determinee de la tribu, chacun d’eux s’est librement 
repandu dans toute l’etendue de la societe. Devenus ainsi 
etrangers â l’organisation sociale reguliere, tombes presque 
au rang d ’associations privees. ils ont pu se multiplier, 
s’emjetter presque â l’infini.

Cet emiettement dure meme encore. 11 y a, en efîet, 
des especes de choses dont le rang dans la hierarchie to
temique est encore incertain, de l’aveu meme de Spencer 
et Gillen : on ne sait si elles sont des totems principaux 
ou des sous-totems 101. C’est donc que ces groupes sont 
encore dans un etat mouvant, comme Ies clans des Wotjo- 
balluk. D:un autre cote, entre des totems actuellement 
assignes â des clans indcpendants, il existe parfois des 
liens qui temoignent qu’ils ont du primitivement etre 
classes dans un meme clan. C est le /3 0 / cas de la fleur 
hakea et du chat sauvage. Ainsi, Ies marques gravees 
sur Ies cburingas des hommes du chat sauvage repre- 
sentent et ne representent que des arbres â fleurs Ha- 
keatW2. D’apres Ies mythes, dans Ies temps fabuleux, 
c’etait de la fleur hakea que se nourrissaient Ies chats 
sauvages ; or, Ies groupes totemiques originaires sont ge- 
neralement reputes s’etre nourris de leur totems 
C’est donc que ces deux sortes de choses n’ont pas 
toujours ete etrangeres l’une â l’autre, mais ne le 
sont devenues que quand le clan unique qui Ies corn- 
prenait s’est segmente. Le clan du prunier semble etre 
aussi un derive de ce meme clan complexe : fleur ha- 
kta — chat sauvage 1M. Du totem du lezard 105 se sont 
detachees differentes especes animales et d’autres totems,

101. Ainsi Spencer et Gillen ne savent pas au juste si le pigeon des 
rochcrs est un totem ou un totem secondaire (Cf. p. 410 tt 448). De 
meme la valeur totemique des diverses especes de lezards n'est pas 
ddtermince : ainsi Ies etres mythiques qui creerent Ies Premiers hommes 
qui eurent pour totem le kzard se transform&rent en une autre esp&ce
de lezard (P 3!89).

102. p. 449.
103. p. 147, 148.
104. p. 28a, 297, 403, 404.
105. p. 149 150, 404.
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notamment c-'eiui du petit r a t10#. On peut donc etre assur£ 
que l’organi s^tion primitive a £te soumise â un vaste 
travail de distSf ciation et de fractionnement qui n’est meme 
pas encore teetmine.

Si donc on ne trouve plus chez les Aruntas un Systeme 
complet de Classification, ce n est pas qu’il n’y en ait 
jamais eu : «c’est qu’il s’est decompose â mesure que les 
clans se fraguientaient. L etat oü il se trouve ne fait que 
refleter l’etat actuel de l’organisation totemique dans cette 
meme tribu : preuve nouvelle du rapport etroit qui unit 
entre eux ces deux ordres de faits. D’ailleurs, il n ’a pas 
dispăru sans laisser des traces visibles de son existence 
anterieure. Deja nous en avons signale des survivances dans 
la mythologze des Aruntas. Mais on en trouve de plus 
demonstrative!? encore dans la maniere dont les etres 
sont repartifr entre les clans. Tres souvent, au totem, 
sont rattach^es d’autres especes de choses, tout comme 
dans les class«fications complütes que nous avons exami- 
n£es. C’est un. dernier vestige de subsumption. Ainsi au 
clan des grTouilles est specialem« :nt associe l’arbre â 
gomme 106 107 108 109 110 ; â l’eau est rattach^e la poule d’eau 10‘. Nous 
avons deja vu qu’il y a /3 1 / d’etroits rapports 
entre le t®f®tfn de l’eau et le feu ; d’autre part, au 
feu sont relies les branches de l’eucalyptus, les feuilles 
rouges de l’£remophileIW, le son de la trompette, la 
chaleur et l’aimour lw, Aux totems du rat Jerboa se rat- 
tache la barbe111 112 113, au totem des mouches, les maladies des 
yeux ,u. Le cats le plus frequent est celui oü l’etre ainsi 
mis en relati'on avec le totem est un cseau u. Des 
fourmis ä roitei dependent un petit oiseau noir alatirpa,

REPRESENTATlONS collectives et civilisations

106. p. 441.
107. Les ehe itngas, ces embkmes individuels oü sont censls tesider 

les ämes des afctetres, portent, dans le dan des grenouilles, de repr6- 
sentations de gvnnmiers ; les afrimonies oü sont repr6scnt<s les mythe 
du dan comprt wient la nguration d’un arbre et de ses racines (p. 145, 
147, 623, 626, 6’,70. Cf. p. 135, 344 et fig. 72, 74).

108. p. 448.
109. p. 238, 1222.
110. p. 545.
111. p. 329.
112. p. 546.
113. Spencer ett Gillen ne parlent que d’oiseaux. Mais, en rlalitl, 

le fait est beau-'Oiup plus glnlral.
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qui frequente comme eiles Ies buissons d; mulga114 115 116 117 118 et 
un autre petit oiseau alpirtaka qui rechrrthe les me- 
mfcs habitantsns. Une espece d ’oiseaux afP>eles thippa- 
thippa est l’alliee du lezard La plante appelee ir- 
riakura a pour annexe le perroquet â cou rouge m. Les 
gens du clan de la chenille witchetty ne miHgent pas de 
certa.ns oiseaux qui sont dits leurs commemajx (quathari 
que Spencer et Gilleu traduisent par inmates' *). Le totem 
du kangourou a sous sa dependance deux especes d ’oi
seaux 119 120 121 et il en est de meme de l’euro ,M. Ce qui acheve 
de montrer que ces connexions sont bien des restes d ’une 
ancienne Classification, c’est que les etres qui sont ainsi 
associes ä d’autres etaient autrefois du meme totem que 
ces derniers. Les oiseaux kartwungawunga etaient jadis, 
d ’apres la legende, des hommes kangourous et ils man- 
geaient du kangourou. Les deux especes rtittachees au 
totem de la fourmi â miel etaient autrefois des fourmis â 
miel. Les unchurunqa, petits oiseaux d ’un beau rouge, 
etaient primitivement du clan de l’euro. Les quatre es
peces de lezards se ramenent â deux couples de deux, 
dans chacun desquels /3 2 / l’un est, ä la fois, l’associe 
et la transformation de l’autre u*.

Enfin, une derniere preuve que n« us avons bien affaire 
chez les Aruntas une forme alteree des anciennes clas- 
sifications, c’est ce que l’on peut retrouvei la serie des 
etats intermediaires par lesquels cette Organisation se 
rattache, presque sans solution de continui te, au type 
classique du Mont-Gambier. Chez les voisins septentrio- 
naux des Aruntas, chez les Chingalee 122, qui habitent le

114. p. 448, 447.
115. p. 448, 188, 646. On remarquera l’analogie qu'il y a entre leurs 

noms et celui d’llaiirpa, le grand ancetre de ce totem.
116. p. 305. Dans certaines ceremonie: du clan, autour du « lezard > 

on fait danser deux individus qui representent deux Oiseaux de cette 
espece. Et, d'apris les mythes, cette danse Itait deja en usage du temps 
de l’Alcheringa.

117. p. 320. Cf. 318, 319.
118. p. 447, 448.
119. p. 448.
120. Ibid.
121. Ibid., p. 448, 449.
122. V . R. H. Matthews, « The Wombya Organization of the Austra

lian Aborigines >, in American Anthropologin, N. S., 1900, p. 494 et 
suiv.
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territoire nord de l’Australie meridionale (golfe de Car- 
pentarie), nous trouvons, comme chez les Aruntas eux- 
meines, une extreme dispersion des choses entre des clans 
tres nombreux, c’est-â-dire tres fragmentes ; on y releve 
59 totems differents. Comme chez les Aruntas egale- 
ment, les groupes totemiques ont cesse d’etre classes sous 
les phratries ; chacun d’eux chevauche sur les deux phra- 
tries qui se partagent la tribu. Mais la diflusion n’y est 
pas aussi complete. Au lieu d’etre repandus, au hasard et 
sans regle, dans toute l’etendue de la societe, ils sont 
repartis d’apres des principes fixes et localises dans des 
groupes determines, quoique differents de la phratrie. 
Chaque phratrie est divisee, en effet, en 8 classes matri
moniales 123 ; or chaque classe d une phratrie ne peut se 
marier qu’avec une classe determinee de l’autre, qui 
comprend ou peut comprendre les memes totems que la 
premiere. Reunies, ces deux classes correspondantes 
contiennent donc un groupe defini de totems et de choses, 
qui ne se retrouvent pas ailleurs. Par exemple, aux deux 
classes Chongora-Chabalye appartiennent les pigeons de 
toute sorte, les fourmis, les guepes, les moustiques, les 
centipedes, l’abeille indigene, /3 3 / le gazon, la sauterelle, 
divers serpents, etc. ; au groupe forme par les classes 
Chowan et Chowarding sont attribuees certaines etoiles, 
le soleil, les nuages, la pluie, la poule d’eau, l’ibis, le 
tonnerre, l'aigle faucon et la faucon brun, le canard 
noir, etc. ; au groupe Chambeen-Changalla, le vent, l’eclair, 
la lune, la grenouifle, etc. ; au groupe Chagarra-Chooarroo,

represen ta tio n s  co llectiv es  et  civ ilisa tio n s

123. Sur ce point encore, il y a une parente remarquable enire cette 
tribu et celle des Aruntas oü les classes matrimoniales sont 6galement 
au nombre de huit; c’est du moins le cas chez les Aruntas du nord, 
et chez les autres, la meme subdivision des quatre classes primitives 
es» en voie de formation. La cause de ce sectionnement est la meme 
dans les deux soci&es c’est la transformation de la filiation uterine en 
filiation masculine. II a ete montrf ici meme comment cette Evolution 
aurait, en effet, pour resultat de rendre tout mariage impossible, si 
les quatre classes initiales ne se subdivisaient. (V. Annee sociol., 5, 
p. 106, n. 1). — Chez les Chingalee, ce changement s’est d’ailleurs 
produit dune maniere trds speciale. La phratrie et, par suite, la classe 
matrimoniale, continuent â se transmettre en ligne maternelle ; le totem 
seul est herit< du pere. On s'explique ainsi comment chaque classe d’une 
phratrie a, dans l ’autre, une classe correspondante qui comprend les 
memes totems. C’est que l'enfant appartient â une classe de la phratrie 
maternelle ; mais il a les memes totems que son pere, lequel appartient 
a une classe de l’autre phratrie.
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les coquillages, le rat bilbi, le corbeau, le porc-epic, le 
kangourou, etc. Ainsi, en un sens, les choses sont entoie 
rangees Jans des cadres determines, mais ceux-ci ont 
deja quelque chnse de plus artificiel et de moins consistant 
puisque chacun d’eux est forme de deux sections qui res- 
sortissent â deux phratries differentes.

Avec une autre tribu de la meine region, nous allons 
faire un pas de plus dans la voie de l’organisation et de 
la systematisation. Chez les Moorawa- a, de la riviere 
Culgoa LM, la Segmentation des clans est encore poussee 
plus loin que cbez les Aruntas ; nous y connaissons, en 
effet, 152 especes d’objets qui servent de totems â autant 
de clans differents. Mais cette multitude innombrable de 
choses est regulierement encadree dans les deux phratries 
Ippai-Kumbo et Kubi M urri1B. Nous sommes donc ici 
tout pres du type classique, sauf l’£miettement des clans. 
Que la societe, au lieu d’etre â ce point dispersee, sc 
concentre, que les clans, ainsi separ^s, se rejoignent sui- 
vant leurs affinites naturelles de maniere â former des 
groupes plus volumineux, que, par suite, le nombre des 
totems principaux diminue (les autres choses, qui servent 
presentement de totems, prenant, par rapport aux prece
denta, une place subordonnee) et nous retrouverons exac- 
tement les systemes du Mont-Gambier.

En resume, si nous ne sommes pas fondes â dire que 
cctte maniere de classer les choses est necessairement 
impliquee dans le t ‘temisme, il est, en tout cas, certain 
qu’elle se rencontre tres frequemment dans les societes 
qui sont organisees sur une base totemique. II y a Jone 
un lien etroit, et non pas un rapport accidentel, entre ce 
Systeme social et ce Systeme /3 4 / logique. Nous allons 
voit maintenant comment, â cette forme primitive de la 
Classification, d’autres peuvent etre rattachees qui pre- 
sentent un plus haut degre de complexite.

124. R. H. Matthews, in Proceedings o! tbe American Philosophical 
Society (Philadelphia), 1898, T. XXXVII, p. 151 et suivantes.

125. II n’y a pas dans cette tribu de noms connus qui dlsignent 
specialement les phratries. Nous designons donc ihacune d’clles par les 
nems de ses deux fcflîffs matrimoniales. On voit que la nomenclature 
est celle du Systeme kamilaroi.
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III

Un des exemples les plus remarquables nous est oöert 
par le peuple des Zunis

Les Zunis, dit M. Powellin, « representent un develop- 
pement inusite des conceptions primitives concernant les 
relations des choses ». Chez eux, la notion que la soci^te 
a d’elle-meme et la representation qu’elle s’est faite du 
monde sont tellement entrelacees et confondues que l’on 
a pu tres justement qualifier leur Organisation de « mytho- 
sociologique 1M ». M. Cushing n’exagere donc pas quand, 
parlant ae ses etudes sur ce peuple, 11 dit : « Je suis 
convaincu qu’elles ont de l’importance pour 1’histoirS de 
I’humanit£... car les Zunis, avec leurs coutumes et leurs 
institutions si etrangement locales, avec les traditions qui 
concernent ces coutumes, representent une phase de Zivi
lisation ». Et il se felicite de ce que leur contact ait 
« llargi sa comprehension des plus anciennes /3 5 / condi- 
tions de l’humanite, comme rien d’autre ne l’autait pu 
faire ».

r e p r £sentations c o llec tiv es  e t  civ ilisa tion s

126. Les Zunis ont Ite «dmirablement etudies par Cushing 
(« Zuni Creation Myths », 13* Report of the Bureau of Amer. Etbno- 
Zojy of the Smitbi. Instit., 1896, p. 325, et Zuni Felisbes, 2*  Report, 
p. 9-45). Ils sont i  la fois, dit cet auttur, « parmi les plus archalques » 
et parmi « les plus developpes » (13* Rep., p. 325). Ils bni une admi- 
rable poterie, cultivent le ble et les peches qu nnt importes les Espa- 
nol», sont des joailliers distinguls ; pendant pres de deux Cents ans, 
ilt ont Itl en relations avec les Mexicains. Aujourd’hui, ils sont catho- 
liques, mais seulement d'une maniire extlrieure ; ils ont conservi leurs 
rites, leurs usages et leur: croyances (Ibid., p. 3351. Ils habitent tnuit 
ensemble un pueblo, c’est-a-dire une seule viile, formle en r lJ it l de 
six ou sept maisons, plutöt que de six ou sept groupes de maisons. Ils 
se caractlrisent donc par une extrlme concentration sociale un conser- 
vatisme remarquable en meme temps que par une grande facultl d’adap- 
tation et d’lvolution. Si nous ne trouvons pas chez eux ce primitif 
dont nous pirlent MM. Cushing et Powell (13* Rep., p lvii et 2d 
p. xxvil), il est certain que nous avons afiaire â une pensee qui s’est 
developple suiv int des principes trls primitifs.

L'histoire de cette tribu est rösumle par M. Cushing, 13* Report, 
p. 327 et su iv .; l’hypoihese qu’il propose, d'apres laquelle les Zunis 
auraient une double origine, ne nous paralt nullement prouvle. Nous 
citerons les deux ouvrages de M. Cushing i  l’aide des deux abrlviations 
Z. C. M et Z. F.

127. 13* Report, p. u v .
128. Cushing, « Zuni Creation Myths », p. 367 et passim.
129. 13* Rep., p 378.
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C’est qu’en eSet nous trouvons chez les Zunis un v£ri- 
table arrangement de l’univers 13°. Tous les etres et tous 
les faits de la nature, « le soleil, la lune, les etoiles, le 
ciel, la terre et la mer avec tous leurs phenomenes et 
tous leurs elements, les etres inanimes aussi bien que les 
plantes, les animaux et les hommes » sont classes, eti- 
quetes, assignes â une place determinee dans « un Sys
teme » unique et solidaire et dont toutes les parties 
sont coordonnees et subordonnees les unes aux autres 
suivant « des degres de parente » 130 131.

Tel qu’il se presente actuellement â nous, ce Systeme 
a pour principe une division de l’espace en sept regions : 
celles du Nord, du Sud, de l’Ouest, de l’Est, du Zenith, 
du Nadir, et enfin celle du Milieu. Toutes les choses de 
l’univers sont reparties entre ces sept regions. Pour ne 
parier que des saisons et des elements, au Nord sont attri- 
bues le vent, le souffle ou l’air, et, comme saison, l’hi- 
ver ; â l’Ouest, l’eau, le printemps, les brises humides du 
printemps ; au Sud, le feu et l’dte ; ä l’Est, la terre, les 
semences de la terre, les gelees qui mürissent les semen- 
ces et achevent l’annee 131 bb. Le pelican, la grue, la grouse, 
le coq des sauges, le chene vert, etc., sont choses du 
Nord ; l’ours, le coyote, l’herbe de printemps sont choses 
de l’Ouest. A l’Est sont classes le daim, l’antilope, 
le dindon, etc. Non seulement les choses, mais les 
fonctions sociales sont reparties de cette maniere. Le 
Nord est region de la force et de la destruction ; la guerre 
et la destruction lui appartiennent ; â l’Ouest, la paix 
(nous traduisons ainsi le mot anglais warcure que nous ne 
comprenons pas bien), et la chasse ; au Sud, region de 
la chaleur, l’agriculture et la medecine ; ä l’Est, region 
du soleil, la magie et la religion ; au monde superieur

130. 'Ibtd., p. 370.
131. 2nd Rep., p. 6, p. 9. D ’apres M. Cushing « les degrls de 

parente (relaliortship) semblent etre largement, sinon entierement, d6- 
termines par des degres de ressemblance ». Ailleurs (X III,h Report, 
p 368, 370) l’auteur a cru pouvoir appliquer son Systeme d’explication 
dans toute sa rigueur ; on voit que, en ce qui concerne les Zuftis, il 
laut etre plus reserve. Nous montrerons, en eßet, l’arbitraire de ces 
ciassifications.

131 ►«. Cushing, Z. C. Af., p. 368-370. Les semences de la terre 
liaient autrement localisles au sud.
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/3 6 / et au monde inferieur sont assignees diverses combi- 
naisons de ces fonctions

A chaque region est attribuee une couleur determinee 
qui la caracterise. Le Nord est jaune parce que, dit-on ” , 
au iever et au coucher du soleil, la lumiere y est jaune ; 
l’Ouest est bleu, â cause de la lumie ! bleue qu’on y voit 
au coucher du soleil132 * l34. Le Sud est rouge parce que c’est 
la region de l’ete et du feu qui est rouge. L’Est est 
blanc parce que c’est la couleur du jeur. Les regions 
superieures sont bariolees comme les jeux de la lumiere 
dans les nuages ; les regions inferieures sont noires comme 
les profondeurs de la terre. Quant au « milieu », nombril 
du monde, representant de toutes les regions, il en a, 
ä la fois, toutes les couleurs.

Jusqu’ä present, il semble que nous soyons en pre- 
sence d’une Classification tout â fait differente de celles 
que nous avons etudiees en premier lieu. Mais ce qui 
permet deja de pressentir qu’il y a un lien etroit entre 
ces deux systemes, c'est que cette repartition des mondes 
est exactement la meme que celle des clans d l ’interieur 
du pueblo. « Celui-ci est, lui aussi, dn ise, d’une maniere 
qui n ’est pas toujours tres visible, mais que les indigenes 
trouvent tres claire, en sept parties. Ces parties corres- 
pondent, non pas peut-etre au point de vue des Arran
gements topographiques, mais au point de vue de leur 
ordre, aux sept quartiers du monde. Ainsi une division 
est supposee etre en rapport avec le Nord... ; une autre 
represente l’Ouest, une autre le Sud, etc.135 ». La relation 
est si etroite que chacun de ces quartiers du pueblo a sa 
couleur caracteristique, comme les regions ; et cette cou
leur est celle de la region correspondante.

Or chacune de ces divisions est un groupe de trois clans, 
sauf celle qui est situee au centre et qui n’en comprend 
qu’un, et « tous ces clans, dit M. Cushing, sont tot&niques

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

132. Cushing, Z. C. M„ p. 361, 387, 388.
133 Nous rapportons ces explications, sans nous porter garants de 

leur valeur. Les raisons qui ont prdside 1 la repartition des couleurs 
sont probablement ilus complcxes encore. Mais les raisons donnles ne 
sont pas sans interet.

134. M. Cushing dit qut c’est ä cause « du bleu du Pacifique », 
miis il n'6tablit pas que les Zunis aient jamais connu l’Ocein.

135. Ib iä , p. 367.
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comme tous ceux des autres Indiens 134 ». Nous en don- 
nons le tableau /37 /  complet; car il y aura lieu de s’y 
r^ferer pour comprendre les observations qui suivront1”.

Au Nord, les clans de la grue — ou du pelican.
— de la grouse — ou coq des sauges.
— du bois jaune — ou chene vert (clan

presque eteint).
A l'Ouest, les clans de l’ours.

— du coyote (chien des prairies).
— de l’herbe de printemps.

Au Sud, les clans du tabac.
— du maîs.
— du blaireau.

A l’Est, les clans du daim.
— de l’antilope.
— du dindon.

Au Zinith, les clans du soleil (<teint).
— de l’aigle.
— du ciel.

Au Nadir, les clans de la grenouille — ou du crapaud.
— du serpent i  sonnette.
— de l’eau.

Au centre, le clan du perroquet macaw qui forme le clan du 
parfait milieu.

Le rapport entre la repartition des clans et la repartition 
des etres suivant les regions apparaîtra comme plus evi
dent encore, si l’on se rappelle que, d’une maniere g£n£- 
rale, toutes les fois oü l’on rencontre des clans differents 
groupes ensemble de maniere â former un tout d’une 
certaine unite morale, on peut etre â peu pres assure 
qu’ils sont derives d’un meme clan initial par voie de 
segmentation. Si donc on applique cette regle au cas des 
Zunis, il en resulte qu’il a du y avoir, dans l’histoire de 
ce peuple, un moment oü chacun des six groupes de trois 
clans constituait un clan unique, oü, par suite, la tribu 
etait divisee en sept clans 1M, correspondant exactement 
aux sept rdgions. Cette hypothese, ddjä tres vraisemblable 
pour cette raison g&idrale, est d’ailleurs express&nent 
confirmee par un document oral dont l’antiquit£ est cer- 136 137 138

136. lbid., p. 370. La üliation y est matemelle; le mari habite 
chez sa femme.

137. Ibid., p. 368.
138. En comptant le clan du centre et en admettant qu’il formait 

des lors un groupe ă part, en dehors des deux phratries de 3 clans ; 
cc qui est douteux.
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tainement considerable 1Ä. Nous y trouvons une liste des 
/3 8 / six grands prfitres qui, dans l’importante confrerie 
religieuse dit « du couteau », representcnt les six groupes 
de clans. Or, le pretre, maître du Nord, y est dit le pre
mier dam  la race des ours ; celui de l’Ouest, le premier 
dam  la race du coyo te; celui du Sud, premier dam ia 
race du blaireau ; celui de l’Est, premier dam  la race du 
d indon ; celui du dessus, premier dam  la race de l'aigle; 
celui du dessous, premier dam  la race du serpent Si 
l’on se reporte au tableau des clans, on verra que les 
six grands pretres servent de tote ns â six clans, et que 
ces six clans sont exactement Orientes comme les animaux 
correspondants, â la seule exception de l’ours qui, dans 
les classifications plus r£centes, est class£ parmi les etres 
de l’Ouest Ml. Ils appartiennent donc (toujours sous cette 
seule r^serve) â autant de groupes differents. Par suite, 
chacun de ces clans se trouve ..ivești d ’une vdritable pri- 
maute ä l’interieur de son groupe : il en est Ividemment 
consideri comme le reprisentant et le chef, puisque c’est 
en lui qu’est pris le personnage charge effectivement de 
cette reprtsentation. C est dire qu’il est le clan primaire 
dont les autres clans du meme groupe sont derives par Seg
mentation. C’est un fait general chez les Pueblos (et 
meme ailleurs) que le premier clan d’une pbratrie en est 
aussi le clan originaire IC.

II y a plus. Non seulement la division des choses par 
regions et la division de la societe par clans se corres- 
pondent exactement, mais eiles sont inextricablement en- 
trelacees et confondues. On peut dire egalement bien que 
les choses sont class£es au Nord, au Sud, etc., ou bien

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

139. Le texte est versific : or les textes versifies se conservent beau- 
coup mieux que les textes en prose. II est certain, d'ailleurs, que, pour 
une tres grande part, les Zunis avaient, iu temps de leur conversion, 
c’est-ä-dire au xvm" sitele, une Organisation tres voisine de celle que 
M. Cushing a ttudiie chez eux. La plupart des confrtriss et des clans 
existaient absolumtnt identiques, comme on peut l’etablir t l’aide des 
noms inscrits sur les rtgistres baptismaux de la mission (Z. C. M., 
p 383).

140 Z C M , p. 418.
141. II est probable qu’avec le temps ce clan a change d'orientation.
142. Comme nous nous occupons ici seulement de montrer que les 

six groupes de trois clana se sont formes par Segmentation de six clans 
origini ires, nous laissons de cdtt le dix-neuvitme clan. Nous y revien- 
drons plus loin.
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dans les clans du Nord, du Sud, etc. C’est ce qui est 
tout particulierement evident des animaux totemiques ; 
ils sont manifestement classes dans leurs clans, en meme 
temps que dans une r£gion determinee l4J. II en est ainsi 
de toutes choses, et meme des fonctions /3 9 / sociales. 
Nous avons vu comment elles sont reparties entre les 
Orients 143 144; or cette repartition se reduit en realite â une 
division entre les clans. Ces fonctions, en effet, sont ac- 
tuellement exercees par des confreries religieuses qui, pour 
tout ce qui concerne ces differents offices, se sont substi- 
tuees aux clans. Or ces confreries se recrutent sinon uni- 
quement, du moins principalement, dans les clans attri- 
bues aux memes regions que les fonctions correspon- 
dantes l4S. Ainsi les societes du couteau, du bäton de glace 
el du cactus, qui sont les confreries de guerre, sont grou- 
pees, « non pas d ’une maniere absolument rigoureuse, mais 
en principe » dans les clans du nord ; dans les clans de 
l’ouest sont pris les gens du sacerdoce, de l’arc et de la 
chasse ; dans ceux de Test, « les pretres de pretrise », 
ceux du duvet de cotonnier et de l’oiseau rr nstre qui 
forment la confrerie de la grande danse dramatique (magie 
et religionj; dans ceux du sud, les societes du grand feu 
ou de la braise dont les fonctions ne nous sont pas expres
sement indiquees, mais doivent certainement concerner 
l’agriculture et la medecine 144. En un mot, ä parier exac- 
tement, on ne peut pas dire que les etres sont classes par 
clans, ni par Orients, mais par clans Orientes.

II s’en fiut donc que ce Systeme soit separi par un 
abime du Systeme australien. Si differente que soit en 
principe une classification par clans et une Classification 
par Orients, chez les Zunis, elles se superposent l’une â 
I’autre et se recouvrent exactement. Nous pouvons meme 
aller plus loin. Plusieurs faits denontrent que c’est la

143. « Ainsi les pretres-pires difterminirent que les crlatures et les 
choses de l'ete et de 1 espace sud ressortiraient aux gens du sud... 
celles dt l’hiver et de l’espace nord aux gens de l’hiver », etc.

144. Par abreviation, nous nous servons de cette expression pour 
d< eigner les regions orientees.

145. Z. C. M„ p. 371 et 387-388.
14b. I^rtout, en \meriquc, il y a un rapport entre la chaleur, 

surtout celle du soit J, et l ’agriculture et la midecine. — Quant aux 
confreries qui sont prises dans les regions du dessus et du dessous, 
elles ont pour fonctions la genlration et la preservation de la vie.
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Classification par clans qui est la plus ancienne et qu’elle 
a ete comme lt modele sur lequel l’autre s’est formee.

1° La division du monde par Orients n’a pas toujours 
ete ce qu’elle est depuis un certain temps, Elle a une 
histoire dont on peut reconstituer les prim 'pales phases. 
Avant la division par sept il y en eut certainement une 
par six dont nous trouvons encore des traces M7. Et avant 
la division par six, il y en /4 0 / eut une par quatre, cor- 
respondant aux quatre points cardinaux. C’est sans doute 
ce qui explique que les Zunis n’aient distingue que quatre 
£l£ments, situes en quatre regions l4*.

Or il est tout au moins tres remarquable qu’ä ces va- 
riations de la Classification par Orients en correspondent 
d ’autres, exactement paralleles, dans la Classification par 
clans. Il est souvent question d'une division en six clans 
qui a et^ evidemment anterieure ä la divis: nn par sept : 
c’est ainsi que les clans parmi lesquels sont choisis les 
grands pretres qui reprdsentent la tribu dans la confrerie 
du couteau, sont au nombre de six. Enfin, la division par 
six a ete elle-meme precedee d’une division en deux 
clans primaires ou phratries qui epuisaient la totalite de 
la tribu ; le fait sera ultene urement etabli147 148 149 Or la di
vision d’une tribu en deux phratries correspond â un ta- 
bleau des Orients divise en quatre parties. Une phratrie 
occupe le Nord, une autre le Sud, et entre eiles, il y a, 
pour les separer, la ligne qui va de l’Est â l’Ouest. 
Nous observerons distinctement chez les Sioux le rapport 
qui unit cette Organisation sociale ä cette distinction des 
quatre points cardinaux.

2° Un fait qui montre bien que la Classification des 
Orients s’est superpos^e plus ou moins tardivement â la 
Classification par clans, c’est qu’elle n’est parvenue â s’y 
adapter que malais^ment et â l’aide d’un compromis. Si
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147. Nous savons que la notion du « milieu » est d’origine relative- 
ment tardive. Le milieu « fut trouv6 » 1 un moment determini (Z. C M., 
p. 388 390, 398, 399, 403, 424^30).

148. Z. C. M., p 369. Les passages suivants sont tris demonstratifs 
sur ce point : « Ils port&rent les tubes des choses cachles au nombre de 
quatre, correspondant aux regions des hommes. » « Ils portirent les 
volants de divination au nombre de quatre, correspondant aux rlgions 
des hommes. » (Ibid., p. 423-424.)

149. V. infra, p. 43, 44.
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l’on s’en tient au principe sur lequel repose le premier 
Systeme, chaque esptce d ’etres devrait etre tout enl ere 
classee dans une i șion determinee et une seule ; par 
exemple, tous les aigles devraient appartenir ä la region 
superieure. Or, en fait, le Zuni savait qu’il y avait des 
aigles dans toutes les regions. On admit alors que chaque 
espece avait bien un habitat de predilection ; que la, et la 
seulement, eile existe sous sa forme eminente et parfaitt. 
Mai en meme temps on supposa que cette meme espece 
avait, dans les autres regions, des representants, mais 
plus petits, moins excellents, et qui se dis- /4 1 /  tinguent 
les uns des autres en ce que chacun a la couleur carac- 
teristique de la region â laquelle il est attribue : ainsi 
en dehors de l’figle localise au Z^nith, il y a des aigles 
fetiches pour toutes les regions ; il y a l’aigle jaune, l’aigle 
bleu, l’aigle blanc, l’aigle n o irIM. Chacun d’eux a dans 
sa region toutes les vertus attribuees â l'aigle en general. 
Il n’est pas impossible de reconstituer la marche qu’a sui- 
vie la pensee des Zunis pour aboutir ä cette conception 
compiexe. Les choses commencerent par etre classees par 
clans ; chaque espece animale fut, par suite, attribuee 
tout entiere â un clan determine. Cette attribution totale 
ne soulevait aucune difficulte : car il n’y avait aucune 
contraciiction â ce que toute une espece füt conțue comme 
soutenant un rapport de parente avec tel ou tel groupe 
humain. Mais quand la Classification par Orients s’etablit, 
surtout quand eile prit le pas sur l’autre, une v^ritable 
impossibilite apparut : les faits s’opposaient trop evidem- 
ment une localisation etroitement exclusive. II fallait donc 
de toute necessite que Vespfece, tout en restant concentrec 
eminemment sur un pomt unique, comme dans l’ancien 
systfcme, se diversifiât cependant de maniere â pouvoir 
se disperser, sous des formes secondaires et des aspects 
vari£s, dans toutes les directions.

3° Dans plusieurs cas on constate que les choses sont 
ou ont et£, â un moment donne du pass£, directement 
classees sous les clans et ne se rattachent que par l’interm£- 
diaire de ces derniers â leurs Orients respectifs.

Tout d’abord, tant que chacun des six clans initiaux

150. Zuni Fetishes, p 18, 24, 25, PI. III-VI.
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etait encore indivis, les choses, devenues depuis les totems 
des clans nouveaux qui se sont formes, devaient evidem- 
ment appartenir au clan initial en qualit6 de sous-totems 
et etre subordonnees au totem de ce clan. Elles en etaient 
des especes.

La meme Subordination immediate se retrouve encore 
aujourd’hui pour une categorie determinee d ’etres, â savoir 
pour le gibier. Toutes les especes de gibier sont reparties 
en six classes, et chacune de ces classes est consideree 
comme placee sous la dependance d’un animal de proie 
determini. Les animaux auxquels est attribuee cette pre
rogative habitent chacun une region. Ce sont : au nord, 
le lion des montagnes qui est jaune ; â l’ouest, l’ours 
qui est sombre ; au sud, le blai- /4 2 / reau qui est blanc 
et noir 151 152 153 154 ; â Test, le loup blanc ; au zenith, l’aigle ; au 
nadir, la taupe de proie, noire comme les profondeurs 
de la terre. Leur âme reside dans de petites concretions 
de pierres qui sont considärees comme leurs formes et 
que l’on revet, le cas echeant, de leurs couleurs carac- 
teristiques U2. Par exemple, de l’ours dependent le coyote, 
la brebis des montagnes, e tc .1U. Veut-on, par suite, s’as- 
surer une chasse abondante de coyotes ou entretenir la 
puissance specifique de l’espece ? C’est le fetiche de l’ours 
que l’on emploie suivant des rites determines 1M. Or, il 
est tres remarquable que, sur ces six animaux, trois servent 
encore de totems â des clans existants et sont Orientes 
comme ces clans eux-memes ; ce sont l’ours, le blaireau

151. Le raisonnement par lequel les Zunis justifient cette assignation 
du blaireau montre corabien ces associations d'idies dipendent de causes 
tout i  fait itrangires i  la nature intrinsique des choses associees. Lc 
sud a le rouge pour couleur et on dit que le blaireau est du sud parce 
que, d’une part, il est blanc et noir, et que de l'autre, le rouge n’est 
ni blanc ni noir (Zuni Fetishes, p. 17). Voilä des idies qui se lient 
suivant une logique singuliirement diffirente de la nötre.

152. lbid., p. 15.
153. La repartition des gibiers entre les six animaux de proie est 

exposie dans plusieurs mythes (V. Z. F., p. 16) qui ne concordent pas 
dans tous les ditails, mais qui reposent sur les memes principes. Ces 
discordances s’expliquent aisiment en raison des modifications qui se 
sont produites dans l'orientation des clans.

154. Les six animaux fetiches coincident exactement, sauf deux, avec 
les six animaux de proie des mythes. La divergence vient simplement 
de ce que deux especes ont i t i  remplacees par deux autres qui etaient 
apparentees aux premii res.
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et l’aigle. D ’autre part, le lion des montagnes n’est que 
le substitut du coyote qui jadis etait le totem de l’un 
des clans du nord l5S. Quand le coyote passa â l’ouest, il 
laissa, pour le remplacer au nord, une des especes qui 
lui etaient parentes. II y eut donc un moment oü quatre 
de ces animaux privilegies etaient totemiques. Pour ce qui 
est de la taupe de proie et du loup blanc, il faut observer 
qu’aucun des etres qui servent de totems aux clans des 
deux regions correspondantes (Est et Nadir) n’est un 
animal de proie IS6. Il fallut donc bien leur trouver des 
substituts.

Ainsi, les differentes sortes de gibiers sont conțues 
comme /4 3 / subordonnees directement aux totems ou â 
des succedanes des totems. C’est seulement â travers 
ces derniers qu’ils se rattachent â leurs Orients respectifs. 
C’est donc que la classification des choses sous les totems, 
c’est-â-dire par clans, a precede l’autre.

Sous un autre point de vue encore, les memes mytbes 
denotent cette anteriorite d ’origine. Les six animaux de 
proie ne sont pas seulement preposes au gibier, mais en
core aux six regions ; ä chacun d’eux une des six parties du 
monde est affectee et c’est lui qui en a la garde l57. C’est 
par son intermediaire que les etres places dans sa region 
communiquent avec le dieu createur des hommes. La re
gion et tout ce qui y ressortit se trouvent donc conțus 
comme dans un certain rapport de dependance vis-a-vis 
des animaux totems. Ce qui n’aurait jamais pu se produire 
si la classification par Orients avait ete primitive.

Ainsi, sous la classification par regions, qui, au premier 
abord, etait seule apparente, nous en retrouvons une autre 
qui est, de tous points, identique â celles que nous avons 
observees deja en Australie. Cette identite est meme plus 
complete qu’il ne paraît d ’apres ce qui precede. Non seu-

155. Ce qui le prouve, c’est que le fdtiche du coyote jaune, qui est 
attribue au nord comme espece secondaire, a cependant un fang de 
pr&eance sur le fdtiche du coyote bleu, lequel est de l’ouest. V. ib id . 
P 26, 31.

156. Il y a bien le serpent qui est totem du nadir et qui, d'apr&s 
nos idees actuelles, est un animal de proie. Mais il n’en est pas ainsi 
pour le Zufli. Pour lui, les betes de proie ne peuvent etre que des 
betes munies de grifies.

157. Ibid., p. 18, 19.
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lement Ies choses ont ete, â un moment directement clas- 
sees par clans ; mais ces clans eux-memes ont ete classes 
en deux phratries tout comme dans les societes austra- 
Iiennes. C’est ce qu* ressort avec evidence d ’un mythe 
que nous rapporte M. Cushing lM. Le premier grand pretre 
et magicien, racontent les Zunis. apporta aux hommes nou- 
vellement venus â la lumiere deux paires d’oeufs ; l’une 
etait d’un bleu sombre, merveilleux comme celui du ciel ; 
l’autre etait d ’un rouge sombre, comme la terre-mere. II 
dii que dans l’une etait i'ete et, dans l’autre I’hiver, et 
il invita les hommes â choisir. Les premiers qui firent 
leur choix se decidcrent pour les bleus ; ils se re-ouirent 
tant que les jeunes n’eurent pas de plumes. Mais quand 
celles-ci pousserent, eiles devinrent noires , c’etaient des 
corbeaux dont les descendants, veritables fleaux, partirent 
pour le nord. Ceux qui choisirene les ceufs rouges virent 
naître le brillant perroquet macaw ; ils eurent en partagc 
les sentences, la chaleur et la paix. « C est ainsi, continue 
le mythe, que notre nation fut divisee entre les gens de 
/4 4 / l’hiver et les gens de I’£te... Les uns devinrent des 
perroquets macaw, apparentes au perroquet macaw au 
mula-kwe, les autres devinrent les corbeaux ou kä-ka- 
kwe IW. » Ainsi donc, la societe commența par etre divisee 
en deux phratries si uees l’une au nord, l’autre au sud ; 
eiles avaient pour totems l’une le corbeau qui a dispăru, 
l’autre, le perroquet macaw qui subsiste toujours “°. La 
mythologie a meme gardd le souvenir de la subdivision 
de chaque phratrie en clans 158 159 160 161. Suivant leur nature, leurs 
gouts et leurs apt tudes, les gens du Nord ou du corbeau 
devinrent, dit le mvthe, gens de Tours, gens du coyote, 
du daim, de la grue, etc., et de meme pour Irs gens du 
sud et du perroquet macaw. Et une fois constitui, les 
clans se partagerent les essences des choses : par exemple,
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158. Z. C. M., p. 384 et suiv.
159. Le mot de kä-ka-kwe nous semble bien etre l’ancien nom du 

corbeau. Cette identification admise tranchcrait touteș les questions 
que soulive l’itymologie de ce mot et l’origine d£ la fete des kä-ka-kw« 
V. Walter Fewkes, « Tusayan Katcinas », in XVlh Rep. Bar o! Etbn., 
1897, p. 265, n. 2.

160. Le clan du perroquet, qui maintenant est le seul de la rigion 
du milieu, itait donc primitivement le premier clan, le clan souebe de 
la phratrie de l’it i .

161. Z. C. M., p. 386; Cf. p. 405, 425-426.
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aux elans appartinrent les semences de la grele, de la neige ; 
aux clans du crapaud, les semences de l’eau, etc. Preuve 
nouvelle que les choses commencerent par etre classees 
par clans et par toteins.

II est donc permis de croire, d’apres ce qui precede, 
que le Systeme des Zunis 162 est en r^alite un d^veloppe-

162. Nous disons le Systeme des Zunis, parce qu< c’est chez eux qu’il 
a i t i  le mieux et le plus complitement observi. Nous ne pouvons pas 
etablir d’une maniere tout i  (ait categorique que les autres Indiens 
pueblos ont procedt de meme : mais nous sommes convaincus que les 
etudes que font en ce moment sur ces Jifferents peuples MM, Fe kes, 
Bourke, M" Stevenson, M. Dorsey conduiront ä des risultats similaires. 
Ce qui est certain, c’est que chez 1er Hopis de W alpi et de Tusayin 
on trouve neuf groupes de clans analogues ä ceux que nous avons 
rencontris chez les Zunis : le premier clan de chacun de ces groupes 
a le mime nom que le groupe tout entier, preuve que ce groupemcnt est 
du â la Segmentation d’un clan initial (V. Mindelefl « A Study of Pueblo 
Architecture in Tusayan a.id Cibola », in V IIItb Report of the Bureau 
of Ethnol., 1886-1887, publii en 1891, p. 12). Ces neuf groupes renfer- 
ment une multitude innombiabic de sous-totems qui panissent bien 
ipuiser toute la nature. D ’autre part, il est fait expressiment mention 
pcur ces clans d’orients mythiques ditermines. Ainsi le clan du serpcni 
ä sonnettes est venu de l’ouest et du nord et il comprend un certain 
nombtc de choses qui sont, par cela meme, orientees : difl rentes 
sortes de cactus, les colombes, les marmottes, etc. De l’est est venu le 
groupe de clans qui a pour totem la corni et qui comprend l’antilope, 
le daim, la brebis des montagnes. Chaque groupe est originaire d’une 
rigion nettement orientie. D ’autre part le symbolisme des couleurn cor- 
respond bier â celui que nous avons observi chez Ies Zunis (V. W. 
Fewkes, in XV,h Report of the Bureau of Etbn., p. 267 et suiv. — 
Cf. Mallery, « Pictographs of thi North Americ. Indians », in V,h Rep., 
p. 56). Enfin comme chez les Zuni egalement, les monstres de proie 
et les gibiers sont ripartis par regions. Il y a toutefois cette difierence 
que les rigions ne correspondent pas aux points cardinaux.

Le pueblo ruine de Sia semble avoir conservi un Souvenir fort net 
de cet etat de la pensie collective (V. Stevenson, < The Sia », in 
X V * Rep., p. 28, 29, 32, 38, 41). Ce qui montre bien que les choses 
y ont i t i  divisies d'abord par clans, et ensuite par rigions, c’est qu’il 
existe dans chaque region un representant de chaque animal divin. 
Mais actuellement les clans n’y existent plus qu’ä I’itat de survivance.

Nous croyons qu’on trouverait chez les Navahos de semblables mitho- 
des classificatrices ( V Matthews, « The Navaho Moutain Chant », 
in X I* Rep., 1883-1884, p. 448-449. Cf A. W. Buckland, « Points of 
Contact between Üld World and Customs of the Navaho Mountain 
Chant », in / .  A. I., XXVI, 1893, p. 349). Nous sommes aussi persua- 
dis, sans pouvoir l’itablir ici, que bfaucoup de faits de la symbologie 
des Huichols (cf. plus loin le compte rendu de Lumholtz, Symbolism 
of the Huic( ol Indians), et de celle des Azteques, « ces autres Pueblos », 
comme dit Morgan (Ancient Society, p. 199), trouveraient une explica- 
tion dicisive dans des faits de ce genre. L’idie a d’aiUeurs i t i  imise par 
MM. Powell, Mallery et Cyrus Thomas.
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ment et une /4 5 / comnlication du Systeme australien. 
Mais ce qui acheve de ddmontrer la realite de ce rapport, 
c’est qu’il est possible de retrouver Ies 6tats interm&diaires 
qui relient deux ^tats extremes et ainsi, d’apercevoir com- 
ment le second s’est degage du premier.

La tribu siou des Omahas, teile que nous l’a decrite 
M. Dorsey *“ se trouve precis^ment dans cette s :uation 
mixte : la Classification des choses par clans y est encore 
et surtout y a ete tres nette, mais la notion syst£matique 
des regions y est seulcment en voie de formation.

La tribu est divisee en deux phratries qui contiennent 
chacune cinq clans. Ces clans se recrutent par voie de 
descendance exclusivement masculine ; c’est dire que l’or- 
ganisation proprement totem [ue, le culte du totem y sont 
en decadence 1M. Chacun d’eux se subdivise â son tour 
en sous-clans qui, parf is, se subdivisent eux-memes. 
M. Dorsey ne nous dit pas que /4 6 / ces differents groupes 
se repartissent toutes les choses de ce monde. Mais si la 
Classification n’est pas et, peut-etre meme, n’a jamais et£ 
reellement exhaustive, certainement eile a du etre, au 
moins dans le passe, tres comprehensive. C’est ce que 
montre l’etude du seul clan complet qui nous ait 6te 
conserve ; c’est le clan des Chatada, qui fait pârtie de la 
premiere phratrie. Nous laisserons de cote les autres qui 
sont probablement mutiies et qui nous presenteraient, 
d ’ailleurs, les memes phenomenes, mais â un moindre degre 
de complication.

La signification du mot qui sert â designer ce clan est 
incertainc ; mais nous avons une liste fort complete des

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

163. « Omaha Sociology », in IIIth Rep. Bur. Ethn., 1882-1883, p. 211 
et suiv. « 1 Study of Siouan Cults », in XI,h Rep., 1890, p. 350 sq. 
< Siouan Sociology », XV,h Report, p. 205 sq. Cf. les publications de 
textes teton (dakotas), omahas et osages dans C tnbutions to North- 
Am^rican Ethnology, voi. III, 2* pârtie, et voi. VI, 1”  pârtie ; Köhler, 
Zur Urgeschichte der Eht, Stuttgart, 1895.

164. F.n effet, d’une maniere generale, la oü la filiation est masculine, 
le culte tot£mique s’affaiblit et tend & dispanltre (V Dürkheim, « La 
Prohibition de lfcceste », in Armee sociol., 1, p. 23). En fait, Dorsey 
mentionne la dlcadence des cultes totlmiques (Siouan Cults, p. 391).

165. V. Siouan Sociology, p. 226. II nous parait assez prlsumable 
que ce clan a 6t6 un clan de Tours ( c’est en eilet, le nom du premier 
sous-clan. De plus, le clan qui lui correspond dans les autres tribus 
sioux est un clan de Tours.

60



LES CLASSIFICATIONS PRIMITIVES

choses qui y sont rapportees. II comprend quatre sous- 
clans, eux-memes sectionnes

Le premier sous-clan est celui de l’ours noir II com
prend i ours noir, le raccoon, l’ours grizzly, le porc epic 
qui semblent etre des totems de seclions.

Le deuxieme est celui des « gens qui ne mangent pas 
les petits oiseaux ». De lui dependent 1 les faucons ; 
2° les oiseaux noirs qui eux-memes se divisent en oiseaux 
â tetes Manches, â tetes rouges, â tetes jaunes, â ailes 
rouges ; 3° les oiseaux noir-gris ou « gens du tonnerre », 
qui se subdivisent â leur tour en alouettes de» pres et 
poules des pniries ; 4° les chouetttes subdivisees elles- 
memes en grandes, petites et moyennes.

Le troisieme sous-clan est celui de l’aigle ; il comprend 
d’abord trois especes d’aigles ; et une quattieme section 
ne paraît pas se rapporter â un ordre de choses determini ; 
eile est intitulee « les travailleurs ».

Enhn le quatrieme sous-clan est celui de la tortue. II est 
en rapports avec le brouillard que ses membres ont le 
pouvoir d’arreter *67. Sous le genre tortue se trouvent sub- 
sumees quatre especes particulieres du meme animal.

Comme on est fonde â croire que ce cas n a pas ete 
unique, /4 7 / que bien d’autres clans ont du presenter 
de semblables divisions et subdivisions, on peut supposer 
sans temerite que le Systeme de Classification, encore obscr- 
vable chez les Omahas, a eu autrefois une complexit£ 
plus gtande qu’aujourd’hui.Or, ä cote de cette repartition 
des choses, analogue â eile que nous ivons constatee en 
Australie, on voit apparaître, mais sous une forme rudi- 
mentaire, les notions d’orientation.

Lorsque la tnbu campe, le campement affecte une forme 
circulaire ; or, â 1 Interieur de ce cercle, chaque groupe 
particulier a un emplacement determini Les deux phratties 166 167

166. Omaha Sociology, p. ?36 et suiv — Dorsey pour dtsigner ces 
groupements se sert des mots de genles et de sub-gentes. II ne nous 
parslt pas necessaire d’adopter une exprcsion nouvtlle pour dtsigner 
les clans ä descendance mas.Tjline. Ce n’est qu’une espece du genre.

167. Le brouillard est, ;ans doute, represente sous la forme d’une 
tortue. On sait que chez les Iroquois le brouillard et la tempete rele 
viient du clan du liivre Cf. Frazer, « Origin of Totemism », in 
Fortnigh'ly R e t , 1899, p. 847.
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sont respectivement â droite et â gauche de la route suivie 
par la tribu, le point de depart servant de point de repere. 
A  l’interieur du demi-cerele occupe par chaque phratrie, 
Ies clans, â leur tour, son nettement localises les uns par 
rapport aux autres et il en est de meine des sous-clans. 
Les places qui leur sont attribuees dependent moins de 
leur patente que de leurs fonctions sociales, et, par conse- 
quent, de la nature des choses placees sous leurs depen- 
dance et sur lesquelles est censee s’exercer leur activite. 
Ainsi, il y a, dans chaque phratrie, un clan qui soutient 
des rapports speciaux avec le tonnerre et avec la guerre ; 
Tun est le clan de l’61an, le second est celui des ictasandas. 
Or ils sont places Tun en face de l’autre â l’entree du 
camp, dont ils ont la garde, d ’ailleurs plus rituelle que 
reelle 168 169, c’est par rapport â eux que les autres clans sont 
disposes toujours d’aprfcs le meme principe. Les choses se 
trouvent donc situees, de cette maniere, â l’interieur du 
camp, en meme temps que les groupes sociaux auxquels 
eiles sont attribuees. L’espace est partage entre les clans 
et entre les etres, evenements, etc., qui ressortissent â ces 
clans. Mais on voit que ce qui est ainsi reparti, ce n’est 
pas l’espace mondial, c’est seulement l’espace occupe pat 
la tribu. Clans et choses sont Orientes, non pas encore 
d ’apres les points cardinaux, mais simplement par rapport 
au centre du camp. Les divisions correspondent, non aux 
Orients proprement dits, mais ä l’avant et â Karriere, ä la 
droite et â la gauche, â partir de ce point central1M. De 
plus, ces divisions speciales sont attribuees aux /4 8 / clans, 
bien loin que les clans leur soient attribues, comme c’etait 
le cas chez les Zunis.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

168. Miss A. Fletcher, « The Significance of the Scalp-Lock (Omaha 
Ritual) », in J. A. I., 1898, p. 438. — Cette disposition n’est suivie que 
dans les mouvements generaux de la tribu (V. < Omaha Sociology », 
p. 219 et suiv., p. 286, S 133 ; Cf. « Siouan Sociology », p. 226).

169. Pour comprendre combien Tonentation des clans est ind^ter- 
minee par rapport aux points cardinaux, il suffit de se repr6senter 
qu’elle change completement suivant que la route suivie par la tribu 
va du nord au sud, ou de l’est â l ’ouest, ou inversement. Ainsi, MM. 
Dorsey et Mac Gee se sont aventures en rapprochant, autant qu’ils 
l’on fait, ce systime omaha de la Classification corapkte des clans et 
des choses sous les regions (V. « Siouan Cults », p. 522 et suiv., et 
Mac Gee, The Siouan 'Indians, p. 204).
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Dans d’autres tribus sioux, la notion d’orientation prend 
plus de dis nction. Comme les Omahas, les Osages sont 
divises en deux phratries, situees l’une â droite et l’autre 
ä gauche 170 171 172 173; mais tandis que chez les premiers les fonc- 
tions des deux phratries se confondaient par certains points 
(nous avons vu que l’une et l’autre avaient un clan de la 
guerre et du tonnerre), ici, elles sont nettement distinctes. 
Une moitie de la tribu est preposee â la guerre, l’autre 
â la paix. II en resulte necessairement une localisation plus 
exacte des choses. Chez les Kansas, nous trouvons la meine 
Organisation. De plus, chacun des clans et des sous-clans 
soutient un rapport defini avec les quatre points cardi- 
naux m. Ennn, chez les Ponkas l7J, nous faisons un pro
gres de plus. Comme chez les precedents, le cercle forme 
par la tribu est divise en deux moities tgales qui corres- 
pondent aux deux phratries. D’autre part, chaque phratrie 
comprend quatre clans, mais qui se reduisent tout natu
rellement â deux doublets ; car le meme element carac- 
teristique est attribue â deux clans â la fois. II en resulte 
la disposition suivante des gcns et des choses. Le cercle 
est divise en quatre parties. Dans la premiere, â gauche 
de l’entree, se trouvent deux clans du feu (ou du ton
nerre) ; dans ia pârtie situee derriere, deux clans du vent ; 
dans la premiere â droite, deux clans de l’cau ; derriere, 
deux clans de la terre. Chacun des quatre elements est 
donc localise exactement dans l’un des quatre secteurs 
de la circonference totale. Des lors, il suffira que l’axe 
de cette circonference coincide avec Tun des deux axes 
de la rose des vents pour que les clans et les choses 
soient Orientes par rapport aux points cardinaux. Or on 
sait que, dans /4 9 / ces tribus, l’entree du camp est gen£- 
ralement tournee vers Touest ro.

170. « Siouan Sociology, p 233; Cf. p. 214.
171. Dans la ceremonie de circum-ambulation autour des points 

cardinaux, le point d’oü don paTtir chcque clan varie suivint les 
clans (« Siouan Cults », p. 380).

172. « Siouan Sociology », p. 220 ; « Siouan Cults », p. 323. Cette 
tribu â d’assez importants sous-totems.

173. Chez les Winnebagos, ou l’on trouve la meme rlpartition des 
clans et des choses, l’entrle est & l’ouest (« Siouan Cults », p. 322. Cf. 
Foster, « Indian Record and Historical Data », in America» Naturalist,
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Mais cette orientation (hypothetique, d’ailleurs, en 
pârtie) reste encore indirecte. Les groupes secondaires de 
la tribu, avec tout ce qui en depend, sont situes dans les 
quartiers du camp qui sont plus ou moins nettement 
Orientes ; mais, dans aucun de ces cas, il n’est dit que 
tel clan soutient une relation definie avec teile portion de 
l’espace en general. C’est encore uniquement de l’espace 
tribal qu’il est question ; nous continuons donc ä rester 
assez loin des Zunis174. Pour nous en rapprocher davan- 
tage, il va nous falloir quitter l’Am^rique et revenir en 
Australie. C’est dans une tribu australienne qut nous allons 
trouver une pârtie de ce qui manque ainsi aux Sioux, 
preuve nouvelle et particulierement decisive que les diffe- 
rences entre ce que nous avons appele jusqu’ici le Systeme 
americain et le Systeme australien ne tiennent pas unique
ment â des causes locales et n’ont rien d’irreductible.

Cette tribu est celle des Wotjoballuk, que nous avons 
d£jä etudiee. Sans doute, M. Howitt, â qui nous devons 
ces renseignements, ne nous dit pas que les points cardi- 
naux aient joue aucun role dans la Classification des choses ; 
et nous n’avons aucune raison de suspecter 1 exactitude de 
ses observations sur ce point. Mais, pour ce qui est des 
clans, il n’y a aucun doute ä avoir • chacun d’eux est rap- 
porte â un espace determine, qui est vraiment sien. Et il 
ne s’agit plus cette fois d’un quartier du camp, mais d ’une 
portion delimitee de l’horizon en general. Chaque clan 
peut etre ainsi situe sur la /5 0 / rose des vents. Le rap-
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1885, p. 672-674). Mais cette orientation differente de l’entree ne 
modific pas l'aspect general du campement. — La meine disposition se 
retrouve d’ailleurs chez les Omahas, non pas dans l’assemblee genernle 
de Ia tribu, mais dans les assemblees p-irticulieres des clans, ou, tout 
au moins, de certains clans. C’esi notamment le cas du clan Chatada. 
Dans le cercle qu’il forme quand il se reunit, la terre, le feu, le vent 
et l’eau sont situes exactement de la meme maniere dans quatre secteurs 
difflrents (« Siouan Cults », p. 523).

174. Il y a pourtant une tribu siou ou nous retrouvons les choses 
vraiment classles sous des Orients, comme che» les Zunis ; ce sont les 
Dacotahs. Mais, chez ce peuple, les clans ont dispăru et, par suite k  
Classification per clans. C’est ce qui nous empeche d’en faire «Stat dans 
notre demonstration. V. « Siouan Cults », p. 522, p. 529, 530, 532, 
537. Cf. Riggs, Tah-Koo-W, b-Kon (Washington, 1885, p. 61). L; Classi
fication dacotah est singuli&rement analogue â la Classification chinoise 
que nous Itudierons tout 3 l’heure.
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port entre le clan et son espace est meme tellement intime 
que ses membres doivent etre enterres dans la direction 
qui est ainsi determinee ”5. « Par exemple, un Wartwut, 
vent chaud l74, est enterre avec la tete dirigee un peu vers 
l’Ouest du Nord, c’est-â-dire dans la direction d’oü le vent 
chaud soufîle dans leur pays. » Les gens du soleil sont 
enterres dans la direction du lever du soleil et ainsi de 
suite pour les autres 175 176 177 178 179.

Cette division des espaces est si etroitement liee â ce 
qu’il y a de plus essentiel dans 1'Organisation sociale de 
cette tribu, que M. Howitt a pu y voir « une methode 
mecanique employee par les Wotjoballuk pour conserver 
et pour exposer le tableau de leurs phratries, de leurs 
totems, et de leurs relations avec ces differents groupes 
et les uns par rapport aux autres ». Deux clans ne peu- 
vent pas etre parents sans etre, par cela meme, rapportes 
â deux regions voisines de l’espace. C’est ce que montre 
Ia figure ci-contre *7’, que M. Howitt a construite d’apres 
les indications d’un indigene, d ’ailleurs fort intelligent. 
Celui-ci, pour decrire 1'Organisation de la tribu, com- 
mența par placer un baton exactement dirige vers l’Est, 
car ngaui, le soleil, est le principal totem et c’est par 
rapport â lui que tous les autres sont determines. En 
d’autres termes, c’est le clan du soleil et l’orientation Est- 
Ouest qui a du donner l’oricntation generale des deux 
phratries Krokitch et Gamutch, la premiere etant situee 
au-dessus de la ligne E.-O., l’autre au-dessous. En fait, 
on peut voir sur la figure que Ia phratrie Gamutch est 
tout entiere au Sud, l’autre presque tout entiere au Nord.

175. Howitt, « Australian Medicine Men », in J. A. I., XVI, p. 31 ; 
« Further Notes, etc. », in J. A. I., XVIII, p. 62.

176. Le mot de IXartwut veut dire â la fois Nord et vent du 
N.-N.-Oucst, ou vent chaud. « Further Notes », in J. A. I., XVIII, 
p 62, n. 2.

177. Austr. Medicine Men, p. 31.
178. « Further Notes », p. 62 et suiv. Ce qui suit est le rlsuml du 

texte.
179. Voici, autant qu’elle peut etre 6tablie, la traduction des termes 

indigenes d£signant les clans : 1 et 2 (ngaui) s.gnifie soleil ; 3 (ba- 
rewum). Une cave (? ); 4 et 11 (batchangal), pelican 5 (wartwut- 
batchangal pllican vent chaud; 6 (wartwut), vent chaud; 7 (moi), 
serpent-tap's ; 8 et ’  (munya). kangourou (? ); 10 (wurant), cacatois 
noir ; 12 (ngungul), la mer ; 13 (gallan), vipere morteile.
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Un seul clan krokitch, le clan 9; depasse la ligne E.-O. 
et il y a tout lieu Je croire que cette anomalie est due 
ou â une erreur d ’observation ou â une alteration plus ou 
moms tardive du Systeme primi- /5 1 / tif l8°. On aurait 
ainsi une phratrie du Nord et une phratrie du Midi tout ä 
fait analogues â celles que nous avons constatees dans

Nord

n

T

d’autres societes. La ligne Nord-Sud est determinee tres 
exactement dans la pârtie Nord par le clan du peî'can 
de la phratrie Krokitch. et, dans la pârtie sud, par le clan 
de la phratrie Gamutch qui porte le meme nom. On a 
ainsi quatre secteurs dans lesquels se localisenî Ies autres 
clans. Comme chez Ies Omahas, l’ordre selon lequel ils

180. En effet M. Howitt mentionne lui-meme que son informateur 
a eu sur ce point des hesitations. D ’autre p-rt, ce clan est en r£ali:£ le 
meme que le clan 8 et ne s’en distingue que par ses totems mor- 
tuaires.
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sont disposes exprime les rapports de parent^ qui exis
tent entre leurs totems. Les espaces qui separent Ies dans 
apparentes portent le nom du dan primaire, dont les autres 
sont des segments. Ainsi les dans 1 et 2 sont appeles, 
ainsi que 1‘espace intermediaire, « appartenant au soleil » ; 
les dans 3 et 4 ainsi que la ivgion intercalee sont « com- 
pletcment au cacatois Blanc ». Le caca- /5 2 / tois blanc 
etant un synonyme de soleil, ainsi que nous l’avons deja 
montre, on peut dire que tout le secteur qui va de l’Est 
au Nord est chose du soleil. De meme les dans qui vont 
de 4 â 9, c’est-â-dire qui vont du Nord â l’Ouest sont 
tous des segments du pelican de la premiere phratrie. 
On voit avec quelle regularite les choses sont orientees.

En resume, non seulement la oü les deux types de 
Classification coexistent, comme c’est le cas chez les Zunis, 
nous avons des raisons de penser que la classification par 
dans et par totems est la plus ancienne, mais encore nous 
avons pu suivre, â travers les differentes societes que nous 
venons de passer en revue, la maniere dont le second 
Systeme est sorti du premier et s’y est surajoute.

Dans les societes dont l’organisation a un caractere tote- 
mique, c’est une regle generale que les groupes secon- 
daires de la tribu, phratries, dans, sous-clans, se dispo- 
sent dans l’espace suivant leurs rapports de parente et 
les similitudes ou les differences que presentent leurs 
fonctions sociales. Parce que les deux phratries ont des 
personnalites distinctes, parce que chacune a un röle diffe
rent dans la vie de la tribu, eiles s’opposent spatialement ; 
l’une s’etablit d ’un cote, l’autre de l’autre ; l’une est 
orientee dans un sens, l’autre dans le sens oppose. A Linte- 
rieur de chaque phratrie, les dans sont d ’autant plus voi- 
sins, ou, au contraire, d ’autant plus eloignes les uns des 
autres que les choses de leur ressort sont plus parentes 
ou plus etrangeres les unes aux autres. L’existence de cette 
regle etait tres apparente dans les societes dont nous avons 
parle. Nous avons vu, en effet, comment, chez les Zunis, 
â l’interieur du Pueblo, chaque clan etait Oriente dans le 
sens de la repion qui lui 6tait assignee ; comment, chez 
les Sioux, les deux phratries, chargees de fonctions aussi 
contraires que possiile, etaient situees Tun â gauche, l’autre 
â droite, l ’une â l’Est, i ’autn â l’Ouest. Mais des faits
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identiques ou analogues se retrouvent dans bien d’autres 
tribus. On signale egalement cette double opposit in des 
phratries, et quant ä la lonction et quant â l’emplace- 
ment, chez les Iroquois chez les Wyandols chez les 
Semi- /5 3 / noles, tribu degeneree de la Floride1“ , chez 
les Thlinkits, chez les Indiens Loucheux ou Dend Dindje, 
ies plus septentrionaux, les plus abätardis, mais aussi les 
plus primitifs des Indiens 1W. En Melanesie. l’emplacement 
respectif des phratries et des clans n’est pas moins Mgou- 
reusement determine. II suffit, d ’ailleurs, de se rappeier 
le fait deja eite, de ces tribus divisees en phratrie de l’eau 
et phratrie de la terre, campant l’une sous le vent, l'autre 
vers le ventIU. Dans beaucoup de societes melanesiennes, 
cette division bipartite est meme tout ce qui teste de 
l’ancienne Organisation ’**. En Australie, â maintes reprises, 
on a constate les memts phenomenes de localisation. Alors 
meme que les membres de chaque phratrie sont disperses 
â travers une multitude de groupes locaux, â 1 interieur 
de chatun d’eux eiles s’opposent dans le campement181 182 * 184 185 186 187 188. 
Mais c’est surtout dans les rassemblements de la tribu 
tout entiere que ces dispodtions sont apparentes, ainsi 
que l’orientation qui en resulte. C’est le cas tout particu- 
lierement chez les Aruntas. Nous trouvons, d’ailleurs, chez 
eux, la notion d’une orientation speciale, d’une direction 
mythique assignee â chaque clan. Le clan de 1 eau appar- 
tient â une region qui est censee âtre celle de l’eau lM. 
C’est dans la direction du camp mythique oü sont censcs 
avoir habite les ancetres fabuleux, les alcheringas, que 
l’on Oriente le mort. La direction du camp des ancetres
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181. V. Morgan, Ancient Society, r .  88, 9k95 : League of tbe Iro
quois, p. 294 et su iv .; Miss E. A. bmith, « Myths of the Iroquois », 
in 2nd Rep. of Bur. Ethn., p. 114.

182. Powell, « Wyandot Government », in 2nd Rep. Bur. Ethn., 
p. 44.

181. Mooney, in V U I Rep. Bur. Ethn., 1883-1884, p. 507-509.
184. JVtitot, Tradüions indunnes du Canada Nord-Ouest (Bibi, des 

Trad. Popul., XXVI), p. 15 et 20. Chez les Loucheux, il y a une 
phratrie dt droite, une de gauche et une du milieu.

185. V. plus haut p. 22.
186. 'Pfeil.Südsee-Beobacbtungen, p. 28.
187. Spencer et Gillen. Native Tribes, p. 32, 70, 277, 287, 324, 501.
188. Spencer et Gillen, Ibid., p. 189.
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mythiques Je la mere entre en ligne de compte lors de 
certaines ceremonies religieuses (le percement du nez, 
l’extraction de l’incisive superieure 1W. Chez les Kulin, et 
dans tout le groupe de tribus qui habitent la cöte de la 
Nouvelle-Galles du Sud, les clans son places dans l’assem- 
blee tribale suivant le point de l’horizon d ’oü ils vien- 
nen tlW.
/'54/ Ceci pose, on comprend aisement comment la Classi
fication par Orients s’est etablie. Les choses furent d’abord 
classees par clans et par totems. Mais cette etroite locali- 
sation des clans dont nous vcnons de parier entraîna for
cement une localisation correspondante des choses attri- 
buees aux clans. Du moment que les gens du loup, par 
exemple, ressortissent â tel quartier du camp, il en est 
necessairement de meme des choses de toutes sortes qui 
sont classees sous ce meme totem. Par suite, que le camp 
s’oriente d’une maniere definie, et toutes ses parties se 
trouveront orientees du meme coup avec tout ce qu’elles 
comprennent, choses et gens. Autrement dit, tous les Stres 
de la nature seront desormais conțus comme soutenant des 
rapports determines avec des portions egalement determi- 
nees de l’espace. Sans doute, c’est seulement l’espace tribal 
qui est ainsi divise et reparti. Mais de meme que la tribu 
constitue pour le primitif toute 1 humanite, de meme que 
I’ancctre fondateur de la tribu est le pere et le createur des 
hommes, de meme aussi l’idee du camp se confond avec 
l’idee du monde 1,1. Le camp est le centre de l’univers et 
tout l’univers y est en raccourci. L’espace mondial et 
l’espace tribal ne se distinguent donc que tres imparfaite-

189. Ib id , p. 496. Nous avons evidemment affaire ici soit â un com- 
fmencement, soit â un rcste de localisation des clans. C est, croyons- 
nous, plutöt un teste. SL comme on a essaye de le demonter id  I’an 
dernier, on admet que les clans ont 6t6 ripartis entre les phratries, 
comme les phratries sont localisees, les clans ont du l’etre.

190. Howitt, < On Ccrtain Australian Ceremonies of Initi tion », 
in /. A. I., XIII, p. 441, 442. De meme, chez Ies Kamilaroi (V. Mat
thews, « The Bora or In :iation Ceremonies of the Kamilaroi Tribes », 
in J .A .I .,  XXIV, p. 414, et XXV, p. 322, 326).

191. On trouve encore t Rome des traces de ces idees : murtdus 
signifie â la fois le monde et Ie lieu oü se tJunissaient les comices. 
Identification de tribu (ou de la dt<) et de l’humanitl n’est donc 
pas due simplement i  l ’exjltation de l’orgueil national, mais i  un 
ensemble de conceptions qui font de la tribu le microcosme de {'uni
vers.
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ment et l’esprit passe de 1 un ä l’autre sans difficulte, pres- 
que sans en avoir conscience. Et ainsi les choses se trou- 
vent rapportees â tels ou tels Orients en general. Toutefois, 
tant que l’organisation en phratries et en clans resta forte, 
la Classification par clans resta preponderante ; c’est par 
l’intermediaire des totems que les choses furent rattachees 
aux rexions. Nous avons vu que c’etait encore le cas chez 
les Zunis, au moins pour certains etres. Mais que les 
groupements totemiques, si curieusement hierarchises, 
s’evanouissent et soient remplaces par des groupements 
locaux, simplement juxtaposes les uns aux autres, et, dans 
la meme mesure, la classification par Orients sera desor- 
mais la seule possible
/5 5 / Ainsi, les deux types de classification que nous ve- 
nons d’etudier ne font qu’exprimer, sous des aspects dif- 
ferents, les societes memes au se n desquelles elles se sont 
elaborees ; la premiere etad modelee sur l’organisation 
juridique et religieuse de la tribu, la seconde sur son 
Organisation morphologique. Lorsqu’il s’agit d ’etablir des 
' ens de parente entre les choses, de constituer des familles 
de plus en plus vastes d’etres et de phenomenes, on a pro- 
cede â l’aide des notions que fournissaient la familie, le 
clan, la phratrie et Von est parti des mythes totemiques. 
Lorsqu’il s’est agi dVtablir des rapports entre les espaces, 
ce sont les rapports spatiaux que les hommes soutiennent 
â l’interieur de la societe qui ont servi de point de repfcre. 
Ici, le cadre a ete fourni par le clan lui-meme, la, par la 
marque materielle que le clan a mise sur le sol. Mais Tun 
et l’autre cadre sont d’origine sociale.
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IV

II nous reste maintenant ä decrire, au moins dans ses 
principes, un dernier type de classification qui presente 
tous les caracteres essentiels de ceux qui precedent sauf 
qu’il est, depuis qu’ 1 est connu, independant de toute 
Organisation sociale. Le meilleur cas du genre, le plus re-

192. Dms ce cas, tout ce qui survit de l’ancien Systeme, c’est 
1’attribution de certains pouvoirs aux groupes locaux. Ansi, chez 
les Kurnai, chaque groupe local est maltre d’un certam vent qui est 
ccnsc venir de son cöte.
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marquable et le plus instructif, nous est offert par le Sys
teme divinatoire astronomique, astrologique, geomantique 
ct horoscopique des Chinois. Ce Systeme a derriere lui une 
histoire qui remonte aux temps les plus lointains ; car il 
est certainement anterieur aux premiers documents au- 
thentiques et dates que nous ait conserves la ChineIM. 
Des les premiers siecles de notre ere, il etait dejä en ple- i 
developpement. D’autre part, si nous allons l’6tudier de 
preference en Chine, ce n’est pas qu il soit special â ce 
pays ; on le trouve dans tout l’Extreme-Orient Les 
Siamois, les Cambodgiens, les Thibetains, les Mongols le 
connaissent et l’emploient egalement. Pour tous ces peu- 
ples, il exprime le « tao », c’est-â-dire la nature. Il est â 
la base de toute la philosophie et de tout le culte qu’on 
appelle vulgairement taoisme Il regit en somme tous 
les details de la vie dans le /5 6 / plus immense groupement 
de population qu’ait jamais connu l’humanite.

L’importance meme de ce Systeme ne nous permet pas 
d ’en retracer autre chose que les grandes lignes. Nous 
nous bomerons â le decrire dans la mesure strictement 
necessaire pour faire voir combien il concorde, dans ses 
principes gen6raux, avec ceux que nous avons decrits jus- 
qu’ici.

Il est fait lui-meme de plusieurs systemes entremel6s.
L’un des principes les plus essentiels sur lesquels il 

repose est une division de l’espace suivant les quatre 
points cardinaux. Un animal preside et donne son nom â 
chacune de ces quatre regions. A proprement parier, l’ani- 
mal se confond avec sa repion : le dragon d azur est l’est, 
Voiseau rouge est le sud, le tigre blanc est l’ouest, la tortue 
noire le nord. Chaqi : region a la couleur de son animal et, 
suivant des conditions diverses que nous ne pouvons expo- 
ser ici, eile est favorable ou defavorable. Les etres symbo- 
liques qui sont ainsi pr6poses â l’espace gouvernent d’ail- 
leurs aussi bien la terre que le cieL Ainsi une colline ou 
une configuration g6ographique qui paraît ressembler â 
un tigre est du tigre et de l’ouest : si eile rappelle un 
dragon, eile est du dragon et de Test. Par suite, un empla-

193. De Groot, The Religious System of China, p. 319 : cf. p. 982 et 
iuiv.

194. Ibid., p. 989.
195. Ibid., p. 989.
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cement sera considere comme favorable, si Ies choses qui 
l’entourent sont d ’un aspect conforme â leur Orientation ; 
par exemple, si cellcs qui sont â l’ouest sont du tigre et 
celles qui sont â I’est sont du dragon **.

Mais l’espace compris entre chaque point cardinal est 
lui-meme divis^ en deux parties : de lâ resulte un total 
de huit divisions 1,7 qui correspondent aux huit vents. Ces 
huit vents, â leur tour, sont en rapports etroits avec huit 
pouvoirs, representes par huit trigrammes qui occupent le 
centre de la boussole divinatoire. Ces huit pouvoirs sont 
d’abord, aux deux extremites (le 1" et le 8'), Ies deux 
substances opposees de la terre et du ciel ; entre eux sont 
situes Ies six autres pouvoirs, â savoir : 1° Ies vapeurs. 
nuages, £manations, etc. ; 2° le feu, la chaleur, le soleil, 
la lumiOre, l’eclair ; 3° le tonnerre ; 4' le /5 7 /  vent et le 
bois ; 5° Ies eaux, rivieres, lacs et mer ; 6° Ies montagnes.

Voilâ donc un certain nombre d’elements fondamen- 
taux, classes aux differents points de la rose des vents. 
Maintenant, â chacun d’eux, tout un ensemble Je choses 
est rapporte : Khien, le ciel, principe pur de la lumiere, du 
mâle, etc., est place au sud II « signifie » l’immobilite 
et la force, la tete, la sphere celeste, un pere, un prince, 
la rondeur, le jade, le metal, la glace, le rouge, un bon che
val, un vieux cheval, un gros cheval, un bancale, le fruit 
des arbres, etc, En d’autres termes, le ciel connote ces 
differentes sortes de choses, comme, chez nous, le genre 
connote Ies especes qu’il comprend en lui. Ktcun, principe 
femeile, principe de la terre, de i’obscurite, est au nord ; 
â lui ressortissent la docilite, le betail, le ventre, la terre 
mfcre, lts habits, Ies chaudrons, la maltitude, le noir, Ies
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196. La chose est d’ailleurs plus compliquie encore : dans chacune 
des 4 r£gions sont r6parties 7 constellations, d’ou Ies 28 astlrismes 
chinois. (On sait que beaucoup de savants attribuent un« origine chi- 
noise au nombre des ast6rismes dans tout l’Orient.) Les influences 
astrales, terre tres, atmosph6riques, concourent toutes dans ce Sys
teme, dit du Fung-snui, ou « du vent et de l’eau ». Sur ce systfcme, 
voir De Groot, op. cit., Part. I, chap. xn, et les r6f6rences citees

197. Ibid., p. 960
198. V. au Yih-King, Ie chap. xvii, dans la traduction de M. Legge, 

Sacred Books of the East (t. XVI). Nous suivons le t it leau dressc 
par M. de Groot, op. cit., p. 964. Nnturcilement ces classific fons man- 
quent de tout ce qui ressemble â la logique grecque et europ6enne. Les 
contradictions, les deviations, Ies chevauchements y abondent. Elles 
n'en sont d’ailleurs que plus interessantes â nos yeux.
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grands charrois, etc. « Soleil » vcut dire Penetration ; 
sous lui sont subsumes le vent, le bois, la longueur, la 
hauteur, la volaille, Ies cuisses, la fille aîn^e, les mouve- 
ments en avant et en arriere, tout gain de 3 95, etc. Nous 
nous bornons ä ces quelques exemples. La liste des espe- 
ces d’etres, d ’evdnements, d ’attributs, de substances, d’ac- 
cidents ainsi classes sous la rubnque des huit pouvoirs est 
vraiment infinie. Elle epuise â la fațon d une gnose ou 
d’une cabale l’ensemble du monde. Sur ce theme, les 
classiques et leurs imitateurs se livrent â des speculations 
sans fin avec une verve inepuisable.

A cöte de cette Classification en huit pouvoirs, on en 
trouve une autre qui repartit les choses sous cinq elements, 
la terre, l’eau, le bois, le metal, le feu. On a remarqu^, 
d ’ailleurs. que la premiere n ’̂ tait pas irreductible â la se- 
conde ; si, en effet, on en elimine les montagnes, si, d ’au- 
tre part, on confond les vapeurs avec l’eau et le tonnerre 
avec le feu, les deux divisions coincident exactement.

Quoi qu’il en soit de la question de savoir si ces deux 
classifications derivent l’une de l’autre ou sont surajoutees 
l’une â l’autre, les elements jouent le meme röle que les 
pouvoirs. Non seulement toutes les choses leur sont rap- 
portees, suivant /5 8 / les substances qui les composent ou 
suivant leurs formes, mais encore les evenements histori- 
ques, les accidents du sol, e tc .,w. Les planetes elles-memes 
leur sont attribuees : Venus est l’etoile du metal, Mars 
l’etoile du feu, etc. D’autre part, cette Classification est 
reliee â l’ensemble du Systeme par ce fait que chacun des 
elements est localise dans une division fondamentale. II a 
suffi de mettre, comme il etait juste d’ailleurs, la terre au 
centre du monde, pour pouvoir la repaitir entre les quatre 
regions de l’espace. Par suite, ils sont, eux aussi, comme 
les regions, bons ou mauvais, puissants ou faibles, g^nera- 
teurs ou engendres.

Nous nt poursuivrons pas la penste chinoise dans res 
miile et miile replis traditionnels. Pour pouvoir adapter 
aux faits les principes sur lesquels repose ce Systeme, eile 
a multiplie, complique, sans se lasser, les divisions et sub- 
divisions des espaces et des choses. Elle n’a meme pas 
craint les contradictions les plus expresses. Par exemple,

199. De Groot, Ibtd., p. 956.
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on a pu voir que la terre est alternativement situce au 
nord, au nord-est et au centre. C’est qu’en effet, cette 
Classification avait surtout pour objet de regier la conduite 
des hommes ; or, eile arrivait â cette fin, tout en evitant 
les dimentis de l’experience, grâce â cette complexite 
meme.

II nous reste pourtant â expbquer une derniere compli- 
cation du Systeme chinois : comme les espaces, comme les 
choses et les evenements, les temps eux-memes en font 
pârtie. Aux quatre regions correspondent les quatre Sai
sons. De plus, chacune de ces regions est subdivisee en six 
pârtie, et ces vingt-quatre subdivisions donnent naturelle
ment les vingt-quatre saisons de 1 annee chinoise2®. Cette 
concordance n’a rien qui doive nous surprendre. Dans 
tous les systemes de pensie dont nous venons de parier, la 
consid^ration des temps est parallele â celle des espaces200 201 202 203. 
Des qu’il y a orientation, les saisons sont rapportdes ne
cessairement aux points cardinaux, l’hiver au nord, l’£t6 
au midi, etc. Mais la distinction des saisons n’est qu’un 
premier pas dans le comput des temps. Celui-ci, pour etre 
complet, suppose en outre une division en cycles, anntes, 
jours, heures, qui permette de mesurer toutes les dtendues 
temporelles, grandes ou petites. /5 9 / Les Chinois sont 
arrives â ce resultat par le precede suivant. Ils ont consti
tui deux cycles, l’un de douze divisions et l’autre de d x ; 
chacune de ces divisions a son nom e:t son caractere propre, 
et ainsi chaque moment du temps est represente par un 
binome de caracteres, empruntes aux deux cycles diffi- 
rents an. Ces deux cycles s’emploient concurremment aussi 
bien pour les anntes que pour les jours, les mi is et les 
heures, et l’on arrive ainsi â un mensuration assez exacte 
Leur combinaison forme, par suite, un cycle sexagisi- 
malXB, puisque, apres cinq rivolutions du cycle de douze, 
et six rivolutions du cycle de dix, le meme binâme de 
caracteres revient exactement qualifier le meme temps.
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200. De Groot, Ibid., p. 962.
201. Voir plus haut, p. 35.
202. V. de Groot, Ibid., p. 966, 973 Dans Ies plus anciens classiques 

ils sont appeles les 10 mtres et Ies 12 enfants.
203. On sait que les divisions duodecimales et sexag6simales ont 

servi de base & la mensuration chinoise du cetele celeste, et i  la division 
de la boussole divinatoire.
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Tout comme les saisons, ces deux cycles, avec leurs divi- 
sions, sont reli^s â la rose des vents JM, et, par l’interm^- 
diaire des quatre points cardinaux, aux cinq Elements ; et 
c’est ainsi que les Chinois en sont arrives â cette notion, 
txtraordinaire au regard de nos idees courantes, d’un 
temps non homogene, symbolise par les £l£ments, les 
points cardinaux, les couleurs, les choses de toute espfece 
qui leur sont subsumees, et dans les differentes parties du- 
quel predominent les influences les plus varices

Ce n’est pas tout. Les douze annees du cycle sexagenaire 
sont rapport^es, en outre, â douze animaux qui sont ranges 
dans l’ordre suivant : le rat, la vache, le tigre, le lifcvre, le 
dragon, le serpent, le cheval, la chevre, le singe, la poule, 
le ch n et le porcJ06. Ces douze animaux sont repartis trois 
par trois entre les quatre points cardinaux, et par la encore 
cette division des temps 307 est reliee au systfcme g£n£ral. 
Ainsi, disent des textes dat£s du dfbut de notre fcre, « une 
annee « tze » a pour animal le rat, et eile appartient au 
nord et â leau : une annee « wa » appartient au feu, 
c’est-â-dire au sud, /6 0 /  et son animal est le cbeval », etc. 
Subsumees sous les elements les annees le sont aussi 
sous les regions, representees elles-memes par des animaux. 
Nous sommes evidemment en presence d’une multitude de 
classements entrelaces et qui, malgre leurs contradictions, 
enserrent la realit^ d’assez pres pour pouvoir guider assez 
utilement l’action

204. De Groot, Ibid., p. 966.
205. Ibid., p. 986-988
206 Ibid., p. 44, 987.
207. Nous ne pouvons nous empecher de penser que le cycle des 

douze divisions et les douze annles representees par des animiux 
n’6taient â l’origine, qu ine seule et meine division du temps, l’une 
6soterique, l’autre exotfrique. Un texte les appelle « les deux dou- 
zaincs qui s’appartiennent »: ce qui paralt bien indiquer qu’elles 
n’etaient qu’une seule et meine douzaine diversement symbolisife.

208. Ici les elements ne sont plus de nouveau que quatre : la terre 
cesse d’etre 61<ment pour devenir un principe premier. Cet arrange- 
ment etait necessaire pour qu’un rapport arithmetique püt etre «ftabli 
entre les elements et les douze animaux. Les contradictions sont infi- 
nies.

209. Wells Williams, The 'liddle Kingdom, Edition de 1899, II, 
p. 69 et suiv. — Williams reduit de plus le cycle d^nire aux cinq 
Elements, chaque couple de la division dlcimale des temps correspon- 
dant a un 6' ment. ii  seriit fort possible aussi que la division dlnaire 
füt pirtie d’une Orientation en cinq regions, la division duodlnaire 
de l’orientation en quatre points cardinaux.
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Cette Classification des espaces, des temps, des choses, 
des especes animales domine toute la vie chinoise. Elle est 
le principe meme de la fameuse doctrine du fung-shui, et, 
par lä, eile determine l’orientation des edifices, la fonda- 
tion des villes et des maisons, l’etablissement des tombes 
et des cimetieres ; si Von fait ici tels travaux, et lä tels 
autres, si Ton entreprend certaines affaires â teile ou teile 
epoque, c’est pour des raisons fondees sur cette systema- 
tique traditionnelle. Et ces raisons ne sont pas seulement 
empruntees ä la geomancie ; eiles sont aussi derivees des 
considerations relatives aux heures, aux jours, aux mois, 
aux annees : teile direction, qui est favorable â un moment 
donn6, devient defavorable â un autre. Les forces sont 
concourantes ou discordantes suivant les temps. Ainsi, 
non seulement dans le temps, comme dans l’espace, tout 
est heterogene, mais les parties heterogenes dont sont faits 
ces deux milieux se correspondent, s'opposent et se dis- 
posent dans un Systeme un. Et tous ces e'lements, en nom- 
bre infini, se combinent pour determiner le genre, l’espece 
des choses naturelles, le sens des forces en mouvement, les 
actes qui doivent 6 t re accomplis, donnant ainsi l’impres- 
sion d’une philosophie ä la fois subtile et naive, rudimen- 
taire et raffinee. C’est que nous sommes en presence d’un 
cas, particulierement typique, ou la pensee collective a 
travaille, d’une fațon răflechie et savante, sur des themes 
evidemment primitifs.

En effet, si nous n’avons pas le moyen de rattacher par 
un lien historique le systäme chinois aux types de Classifi
cation /61 /  que nous avons etudies precedemment, il n’est 
pas possible de ne pas remarquer qu’il repose sur les me
ines principes que ces derniers. La Classification des choses 
sous huit chefs, les huit pouvoirs, donne une verkable 
division du monde en huit familles, comparable, sauf que 
la notion du clan en est absente, aux classifications austra- 
liennes. D’autre part, comme chez les Zunis, nous avons 
trouv6 â la base du Systeme une division tout â fait analo- 
gue de l’espace en regions fondamentales. A ces regions se 
trouvent egalement rapportes les elements, les vents et les 
saisons. Comme chez les Zunis encore, chaque region a sa 
couleur propre et se trouve placee sous l’influence prepon- 
derante d’un animal determine, qui symbolise, en meme 
temps, les Elements, les pouvoirs et les moments de la
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duree. Nous n’avons, il est vrai, aucun moyen de prouver 
peremptoirement que ces animaux aient jamais ete des 
totems. Qudque :mportance que les clans aient conservee 
en Chine et bien qu’ils presentent encore le caractere dis
tincții des clans les plus proprement totemiques, â savoir 
l’exogamie 2!u, il ne semble pourtant pas qu’ils aient autre- 
fois porte les noms usites dans la denomination des regions 
ou des heures. Mais il est tout au moins curieux qu’au 
Siam, d apres un auteur contemporain 2n, il y aurait inter- 
diction de mariage entre gens d une meme annee et d’un 
mcme animal, alors meme que cette annee appartient ä 
deux duodecades differentes ; c’esc-a-dire que le rapport 
soutenu par les individus avec l’animal auquel ils ressor- 
tissent agit sur les relations coni lgales exactement comme 
le rapport qu’ils soutiennent, dans d’autres societes, avec 
leurs totems. D autre part, nous savons qu’en Chine, l’ho- 
roscope, la consideration des huit caracteres joue un role 
considerabile dans la consultation /6 2 / des devins preala- 
ble â toute entrevue matrimoniale210 211 212. II est vrai qu’aucun 
des auteurs que nous avons consultes ne mentionne comme 
legalement interdit un mariage entre deux individus d’une 
meme annee ou de deux annees de memt nom. Il est pro
bable pourtant qu’un tel mariage doit etrc repute comme 
particulierement inauspicieux. En tout cas, si nous n’avons 
pas en Chine cette sorte d’exogamie entre gens nes sous 
un meme animal, il ne laisse pas d’y avoir entre eux, â un 
autre point de vue, une relation quasi-familiale. M. Doo-

210. W illiam s, I, p. 792.
211. Young, The Kingdom of the Yellow Robe, 1896, p. 92. fes  

autres auteurs ne mentionnent que la consultation des devins et la 
consideration des cycles. V. Pallegoix, Description du Royaume Thai, I, 
p. 253 ; Dictionnaire siemois-franțais. Introd., p. II Chevillard. Le 
Siam et les Siamois. Paris, 1889, p. 252, cf. p. 154. De la Loubere, 
Description du royaume de Siam, Amsterdam, 1714, voi. I, p. 156 ; 
voi. II, p. 62.

Ce cycle semble avoir eu une histoire assez compliqule. — Au 
Cambodge, le cycle est employe comme en Chine. Moura, Vocabulaire 
franțais-cambodgien, 1876, p. IS Mais ni les auteurs ni lesl Codes ne 
parlent d'interdictions matrimoniales relatives u ce cycle. (V. Adhlmar 
Leckre, Codes cambodgiens, Paris, 1898.) II est donc probable qu’il y 
a la tout simpleiiient une croyance d’urigine exciusivement divinatoire 
et d'autant plus populaire que la divination chinoise est plus en 
usage dans ces societes.

212. V. Dooliitle, Social Life of the Chinese, 1879, I, p. 66 et 69.
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little; en efîet, nous apprend que chaque individu est re- 
pute appartenir ä un animal determine213, et tous ceux qui 
appartiennent ä un meme animal ne peuvent pas assister 
â l’enterrement les uns des autres 2I4.

La Chine n’est pas, d’ailleurs, le seul pays civilise oü 
nous retrouvions tout au moins des traces de classification 
qui rappellent celles que nous avons observees dans les 
societes inferieures.

Tout d ’abord, nous venons de voir que la classification 
chinoise etait essentiellement un instrument de divination. 
Or les methodes divinatoires de la Grece presentent avec 
celles des Chinois de remarquables similitudes, qui deno- 
tent des procedes de meme nature dans la maniere dont 
sont classees les idees fondamentales215 216 217 218. L’attribution des 
elements, des metaux aux pianetes est un fait grec, peut- 
etre chaldeen, aussi bien que chinois. Mars est le feu, Sa- 
turne l’eau, etc.2“. La relation entre certaines sortes 
d’evenements et certaines pianetes, la considerație in simul- 
tanee des espaces et des temps, la correspondance particu- 
liere de teile region avec tel moment de l’ann e, avec teile 
espetc d ’entreprise, se rencontrent egalement dans ces dif
ferentes societes2W. Une coincidence plus curieuse encore 
est celle qui permtt de rapprocher 1 astrologie et la /6 3 / 
physiognomonie des Chinois de celle des Grecs et, peut- 
etre, de celle des Egyptiens. La theoric grecque de la me- 
lothdsie zodiacale et planetaire qui est, croit-on, d ’> figine 
egyptienne W, a pour objet d’etablir entre certaines parties 
du corps. d’une part, et, de l’autre, certaines positions des

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

213. Ibid., II, p. 341.
214. Ibid., ib., p. 342. Cf. de Groot, Rtlig. Syst. of. China. I, 1, 

p. 106, oü le meme fait semble etre m^ntionne sous une forme dif
ferente

215 On s’est mime demande s’il n’y avait pas eu emprunt, direct 
ou indirect, d’un de ces peuples â l'autre.

216. Bouche-Leclercq, Astrologie grecque, p. 390 et suiv, p. 316.
217. Epicure critique precisement les pronostics tires des animaux 

(cilestes ?) comme etant h«se sur l'hypothesi de la coincidence des 
temps, des directions, et des eveniments susates par la divinite (Ad 
Pytbocl. Uzener, Epicura, p. 55, 1. 13).

218. Bouche-Leclercq, ib., p. 319, 7o, sq. Cf. Ebers, Die Körpertbeile, 
ihre Bedeutung und Namen in Alt-Egypten. (Abhdl. d. kgl bayer. 
Akad. Hist. K l, t. XXI, 1897, p. 9 sq.
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astres, certaines Orientations, certains evenements, d ’etroi- 
tes correspondances. Or il existe dgalement en Chine une 
doctrine fameuse qui repose sur le meme principe. Chaque 
element est rapporte â un pont cardinal, â une constella- 
tion, â une couleur determinee, et ces divers groupes de 
choses sont censes, â leur tour, correspondre â diverses 
especes d ’organes, residence des diverses âmes, aux pas- 
sions et aux difierentes partits dont la reunion turme « le 
caractere naturel ». Ainsi, le yang, principe mâle de la 
lumiere et du ciel, a pour viscere le foie, pour mansion la 
vessie, pour ouverture Ies oreilles et Ies sphincters2W. Or 
cette theorie, dont on voit la generalite, n’a pas seulement 
un interet de curiosite ; eile implique une certaine maniăre 
de concevoii Ies choses. Le monde y est, en efiet, rapporte 
â l ’individu ; Ies etres y sont, en quelque sorte, exprimes 
en fonction de l’organisme vivant; c’est proprement la 
theone du microcosme.

Rien, d’ailleurs, n’est plus naturel que le rapport ainsi 
constate entre la divination et Ies classifications de choses. 
Tout rite divinatoire, si simple soit-il. repose sur une 
Sympathie prealable entre certains etres, sur une parente 
traditionnellement admise entre tel signe et tel evenement 
futur. De plus, un rite divinatoire nest generalement paf 
seul ; il fait pârtie d’un tout organise. La Science des de- 
vins ne constitut donc pas des groupes isoles de choses, 
mais relie ces groupes Ies uns aux autres. II y a ainsi, â la 
base d’un Systeme de divination, un Systeme, au moins im
plicite, de classification.

Mais c’est surtout â travers Ies mythologies que l’on 
veit apparaître, d’unc maniere presque ostensible, des me- 
thodes de classement tout â fait analogues â celles des 
Australiens ou des Indiens de l’Amerique du Nord. Cha
que mythologie est, au fond, une classification, mais qui 
emprunte ses principes /6 4 / â des croyances religieuses, 
et non pas â des notions scientifiques. Les pantheons bien 
organises se partagent la nature, tout comme ailleurs Ies 
clans se partagent l’univers. Ainsi l’Inoe repartit Ies cho
ses, en meme temps que leurs dieux, entre Ies trois mon- *

219. D ’apres Ptn-Ku, auteur du deuxieme siecle, qui s'appuie sui 
des auteurs beaucoup plus anciens. V. De Groot, The Rxliiious System 
of China. Part. II, I; Voi. IV, p. 13 sq.
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des du ciel, de l’atmosphere et de la terre, tout comme les 
Chinois classent tous les etres suivant les deux principes 
tondamentaux du yang et du yin. Attribuer telles ou telles 
choses naturelles â un dieu, revient â les grouper sous une 
meine rubrique generique, â les ranger dans une meine 
classe ; et les genealogies, les identifications admises entre 
les divinites impliquent des rapports de coordination ou 
de Subordination entre les classes de choses que represen- 
tent ces oivinites. Quand Zeus, pere des hommes et des 
dieux, est dit avoir donne naissance â Athene, la guerriere, 
la deesse de l’intelligence, la maîtresse de la chouette, etc., 
c’est proprement deux groupes d’images qui se trouvent 
relies et classes Tun par rapport â l’autre. Chaque Dieu a 
ses doublets, qui sont d’autres formes de lui-meme, tout en 
ayant d’autres fonctions ; par lä, des pouvoirs divers, et 
les choses sur lesquelles s exercent ces pouvoirs se trou
vent rattaches â une notion centrale ou preponderante, 
comme l’espece au genre ou une variete secondaire ä l’es- 
pece principale. C’est ainsi qu’a Poseidon 220, dieu des 
eaux, se relient d’autres personnalites plus päles, des dteüx 
agraires (Aphareus, Aloeus, le laboureur, le batteur), des 
dieux de chevaux (Actor, Elatos, Hippocoon, etc.), un dieu 
de la Vegetation (Phutalmios).

Ces classifications sont meme des elements tellenent 
essentiels des mythologies developpees qu’elles ont joue un 
röle important dans l’evolution de la pensee religieuse ; 
eiles ont facili« la reduction ä l’unrt£ de la multiplici«: 
des dieux et, par lâ, elles ont prepari le monotheisme. 
L’ « henoth^isme » 221 qui caracterise la mythologlc 
brahman.que, au moins une fois qu’elle eut atteint un 
certain developpement, consiste, en realul, dans une ten- 
dance â «duire de plus en plus les dieux leș uns aux au- 
tres, si bien que chacun a fini par posseder les attributs de 
tous les autres et meme leurs noms. Une classification 
instable oü le genre devient facilement l’espece et /6 5 / 
inversement, mais qui manifeste une tendance croissante 
pour l’unite, voila ce qu’est, d’un certain point de vue, le 
panth£isme de finde prebouddhique ; et il en est de meme
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220. Usener, Göttliche Synonymen, in Rheinisches Museum, t. LII, 
p. 357.

221. Le mot est de Marx Müller qui, d’ailleurs, l’applique i  tort aux 
formes primitives du brahmamsme.
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du civai'sme et du vishnouisme classique m. M. Usener a 
egalement montre222 223 dans la systematisation progressive 
des polytheismes grecs et romains une condition essen
tielle de l’avenement du polytheisme occidental. Lts petits 
dieux locaux, speciaux, se rangent peu â peu sous des chefs 
plus generaux, les grands dieux de la nature, et tendent â 
s’y absorber. Pendant un temps, la notion de ce que les 
Premiers ont de special, se maintient ; le nom de l’ancien 
dieu coexiste avec celui du grand dieu, mais seulement 
comme attribut de ce dernier ; puis son existence devient 
de plus en plus fantomatique jusqu’au jour oü les grands 
dieux subsistent seuls, sinon dans le culte, du moins dans 
la mythologie. On pourrait presque dire que les classifica- 
tions mythologiques, quand elles sont completes et syste- 
matiques, quand elles embrassent l’univers. annoncent la 
fin des mythologies proprcment dites, Pan, le Brahman, 
Prajâpati, gtnres supremes, etres absolus et purs sont des 
figures mythiques presque aussi pauvres d images que le 
Dieu transcendantal des chretiens.

Et par la, il semble que nous nous rapprochions insensi- 
blemcnt des types abstraits et relativement rationnels qui 
sont au sommet des premieres classifications philosophi- 
ques Dtjâ il est ccrtain que la philosophie chinoise, quand 
eile est proprement taoiste, repose essentiellement sur le 
Systeme de Classification que nous avons decrit. En Grece, 
sans vouloir rien atfirmer relativement â l’origine histori- 
que des doctrines, on ne peut s’empecher de remarquer 
que les deux principes de l’ionisme heracliteen, la guerre 
et la paix, ceux d’Empedotle, l’amour et la haine, se par- 
tagtnt lts choses, comme font le yin et le yang dans la 
Classification chinoise. Les rapports etablis par les pytha- 
goriciens entre les nombres, les elemcnts, les sexes, et un 
certain nombre d’autres choses ne sont pas sans rappeier 
les correspondances d’origii e magico-religieuse dont nous 
avons eu l’occasion de parier. D’ailleurs, meme au temps 
de Platon, le monde eta’t encore conțu comme un vaste 
Systeme de svmpathies classees et hierarchisees 224.

222. V. Barth, The Religion! of India, 1891, p. 29, p. 160 sq.
223. Götternamen, 1896, p. 346, sq.
224. La philosophie ...ndouc abonde en classiLeations correspon- 

dantcs des choses, des elements, des sens, des hypostases On trouvera
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V

/6 6 / Les classifications primitives ne constituent donc pas 
des singularites exceptionnelles, sans analogie avec celles 
qui sont en usage chez les peuples les plus cultives ; elles 
semblent, au contraire, se rattacher sans solution de conti
nui td aux premieres classifications scientifiques. C’est 
qu’en effet, si profondement qu’elles different de ces der- 
nieres sous certains rapports, elles ne laissent pas cepen- 
dant d en avoir tous les caracteres essentiels. Tout d ’abord, 
elles sont, tout comme les classifications des savants, des 
systemes de notions hierarchisees. Les choses n’y sont pas 
simplement disposees sous la forme de groupes isoles les 
uns des autres, mais ces groupes soutiennent les uns avec 
les autres des rapports definis et lcur ensemble forme un 
seul et meme tout. De plus, ces systemcs, tout comme ceux 
de la science, ont un but tout speculatif. Ils ont pour objet, 
non de faciliter l’action, mais de faire comprendre, de rtn 
dre intelligibles les relations qui existent entre les etres. 
Etant donne certains concepts consideres comme fonda- 
mentaux, l’esprit tfprouve le besoin d’y rattacher les no
tions qu’il se fait des autres choses. De telles classifications 
sont donc, avant tout, destinees â relier les idees entre 
elles, â unifier la connaissance ; ä ce titre, on peut dire 
sans inexactitude qu’elles sont oeuvre de science et consti
tuent une premiere philosophie de la nature 225 Ce n’est

enumekes et commentees les principa,es d«i.s Dtussen, Allgemeine 
Geschichte der Philosophie, I, 2, p; 85, 89, 95, etc. Une bonne pârtie 
des Upanish ds consiste en sp<culations sur les gentalogies et les cor- 
respondances.

225. Par lä, elles st distinguent tres nettement de ce qu’on pourrait 
appeler lts classific iti ans technologiques. II est probable que, de tout 
temps, l'homme a plus ou moins nettement classl les choses dont il 
se nourrit suivant les procedes qu'il employait pour s’en saisir : par 
exemple en »nimaux qui vivent dans l’eau, ou dans les airs, ou sur 
la terre. Mais d'abord, ks groupes linși constituls ne sont pas relks 
les uns aux autres et syskmatisls. Ce sont des divisions, des distinc 
tions de notions, non des tableaux de Classification. De plus, il est 
evident que ces distmetions sont etroitement engagles dans la pratique 
dont elles ne (ont qu’exprimer certains aspects. C’est pour cette raison 
que nous n'en avons pas park dans ce travail oü nous cherchons sur- 
tout 1 (clairer un peu les origines du proc^dc logique qui est ä k  
base des classifications scientifiques.
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pas en vue de regier sa conduite ni meme pour justifier sa 
pratique que l’Australien repartit le monde entre Ies to- 
tems de sa tribu ; /6 7 / mais c’est que, la notion du totem 
âtant pour lui cardinale, il est necessite â situer par rapport 
â eile toutes ses autres connaissances. On peut donc penser 
que Ies conditions dont dependent ces classifications tres 
anciennes ne sont pas sans avoir joue un role important 
dans la genese de la fonction classificat.ice en general.

Or il ressort de toute cette etude que ces conditions sont 
de nature sociale. Bien loin que, comme semble l’admettre 
M. Frazer, ce soient Ies relations logiques des choses qui 
aicnt servi de base aux relations sociales des hommes, en 
realite ce sont celles-u qui ont servi de prototype â celles- 
lâ. Suivant lui, Ies hommes se seraient partages en clans 
suivant une classification prealable des choses ; or, tout au 
contraire, ils ont classe Ies choses parce qu’ils etaient par
tages en clans.

Nous avons vu, en effet, comment c’est sur l’organisa- 
tion sociale la plus proche et la plus fondamentale que ces 
classifications ont ete modelces. L’expression est meme 
insuffisante. La societe n’a pas ete simplement un modele 
d’apres lequel la pensee classificatrice aurait travaille ; ce 
sont ses propres cadres qui ont servi de cadres au Systeme. 
Les premieres categories logiques ont £te des categories 
sociales ; les premieres classes de choses ont ete des classes 
d’hommes dans lesquelles ces choses ont et£ integrees. 
C’est parce que les hommes etaient groupes et se pensaient 
sous forme de groupes qu’ils ont groupe idealement les 
autres etres, et les d<_ux modes de groupement ont com- 
mence par se confondre au point d’etre indistincts. Les 
phratries ont <Jt£ les premiers genres ; les clans, les pre
mieres especes. Les choses etaient censees faire pârtie inte
grante de la societ^ et c’est leur place dans la societe qui 
dlterminait leur place dans la nature. Meme on peut se 
demander si la maniere schematique dont les genres sont 
ordinairement conțus ne depcndrait pas en pârtie des me
ines influences. C’est un fait d ’observat.on courante que 
les choses qu ils comorennent sont generalement imaginees 
comme situees dans une sorte de milieu ideal, de circons- 
cription spațiale plus ou moins nettement limit ee. Ce n’est 
certainement pas sans cause que, si souvent, les concepts 
et leurs rapports ont £t^ figures par des cercles concentri-
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ques, excentriques, interieurs, exterieurs les uns aux au- 
tres, etc. Cette tendance a nous representer des groupe- 
ments purement logiques sous une forme qui contraste ă 
ce point avec leur /6 8 / nature verkable ne viendrait-elle 
pas de ce quils ont commence par etre conțus sous la 
forme de groupes soci aux, occupant, par suite, un emplace- 
ment determine dans l’espace ? Et, en fait, n’avons-nous 
pas observe cette localisation spațiale des genres et des 
espeecs dans un assez grand nombre de societes tres diffe
rentes ?

Non seulement la forme exterieure des classes, mais les 
rapports qui les unissent les unes aux autres sont d ’origine 
sociale. C’est parce que les groupes humains s’emboîtent 
les uns dans les autres, le sous-clan dans le clan, le clan 
dans la phratrie, la phratrie dans la tribu, que les groupes 
de choses se disposent suivant le meme ordre. Leur exten- 
sion regulierement decroissante â mesure qu un passe du 
genre â l’espece, de l’espece â la variete, etc., vient de 
l’extension egalement decroissante que presentent les divi- 
sions sociales â mesure qu’on s’eloigne des plus larges et 
des plus anciennes pour se rapprocher des plus recentes et 
des plus derivees. Et si la totalite des choses est conțue 
comme un Systeme un, c’est que la societe elle-meme est 
conțue de la meme maniere. Elle est un tout, ou plutöt 
eile est le tou t unique auquel tout est rapporte. A isi la 
hierarchie logique n est qu’un autre aspect de la hierarchie 
sociale et l’unite de la connaifsance n'est autre chose que 
I’unite meme de la collectivite, etendue â l’univers.

II y a plus : les liens memes qui unissent soit les etres 
d’un meme groupe, soit les differunts groupes entre eux, 
sont conțus comme des liens sociaux. Nous rappellions au 
debut que les expressions par lesquelles nous designons 
encore aujourd’hui ces relations ont une signihcation mo
rale ; mais, tandis qu’elles ne sont plus guere pour nous 
que des me'taphores, primitivement elles avaient tout leur 
sens. Les choses d’une meme classe etaient reellement 
considerees comme patentes des individus du meme 
groupe social, et, par suite, comme patentes les unes des 
autres. Elles sont de « la meme chair », de la meme fa
milie. Les relations logiques sont alors en un sens, des 
relations domestiques. Parfois aussi, nous l’avons vu, elles 
sont de tous points comparables â celles qui existent entre
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le maître et la chose possedee, entre le chef et ses subor- 
donnes. On pourrait meine se demander si la not >n, si 
etrangc au point de vue positif, de la precellence du genre 
sur l’espece n’a pas ici sa forme rudimentaire. De meme 
que, pour le realiste, l’idee generale domine l’individu, de 
meme le /6 9 / totem du clan domine celui des sous-clans 
et, plus encore, le totem personnel des individus ; et la oü 
la phratrie a garde sa consistance premiere, eile a sur les 
divisions qu’elle comprend et les etres particuliers qui y 
sont compris une sorte de primaute. Bien qu’il soit essen- 
tiellement wartwut et particulierement moiviluk, le Wot- 
joballuk de M. Howitt est, avant tout, un Krokitch ou un 
Gamutch. Chez les Zunis, les animaux qui symbolisent les 
six clans fondamentaux sont preposes souverainement â 
leurs sous-clans respectits et aux etres de toute sorte qui y 
sont groupes.

Mais si ce qui precede permet de comprendre comment 
a pu se constituer la notion de classes, reliees entre elles 
dans un seul et meme Systeme, nous ignorons encore 
quelles sont les forces qui ont induit les hommes â repartir 
les choses entre ces classes selon la methode qu’ils ont 
adoptee. De ce que Ie cadre extern ur de la Classification est 
tourni par la societe, il ne suit pas necessairement que la 
fațon dont ce cadre a ete employe tient ä des raisons de 
meme origine. II est tres possible a priori que des mobiles 
d ’un tout autre ordre aient determine la fațon dont les 
etres »nt ete rapproches, confondus, ou bien, au contraire, 
distingues et opposes.

La conception si particuliere qu’on se fait alors des liens 
logiques permet d'ecarter cette hypothese. Nous venons de 
voir, en effet, qu’ils sont representes sous la forme de liens 
familiaux, ou comme des rapports de Subordination econo- 
mique ou politique ; c’est donc que les memes sentiments 
qui sont â la base de l’organisation domestique, sociale, 
etc., ont aussi preside â cette repartition logique des cho
ses. Celles-ci s’attirent ou s’opposent de la meme maniere 
que les hommes sont lies par la parente ou opposes par la 
vendetta. Elles se confondent comme les membres d ’une 
meme familie se confondent dans une pensee commune. 
Ce qui fait que les unes se subordonnent aux autres, c’est 
quelque chose de tous points analogue â ce qui fait que 
l’objet poss^de apparait comme inferieur â son propri£-
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taire et le sujet â son maitre. Ce sont donc des etats de 
l’âme collective qui ont donn6 naissance â ces eroupe- 
ments, et, de plus, ces etats sont manifestement affectifs. 
II y a des affinites sentimentales entre les choses comme 
entre les individus, et c’est d’apres ces affinites qu’elles se 
dassent.

Nous arrivons ainsi â cette condusion : c’est qu’il est 
possiblc /7 0 / de classcr autre chose que des concepts et 
autrement que suivant les lois du pur entendement. Car 
pour que des notions puissent „msi se disposer systemati- 
quement pour des t isons de sentiment, il faut qu'eiles ne 
soient pas des idees pures, mais qu’elles soient elles-memes 
ceuvre de sentiment. Et en effet, pour ceux que l’on ap- 
pelle des primitifs, une espfcce de choses n’est pas un sim
ple objet de connai; sance, mais correspond avant tout â 
une certaine attitude sentimentale. Toute sorte d’6l£ments 
affectifs concourent â la representation qu’on s’en fait. Des 
emotions religieuses notamment, non seulement lui com- 
muniquent un coloris splcial, mais encore lui font attribuer 
les proprietes les plus essentielles qui la constituent. Les 
choses sont avant tout sacrees ou profanes, pures ou im
pures, amies ou ennemies, favorables ou defavorables “  ; 
c’est dire que leurs caracteres les plus fondamentaux ne 
font qu’exprimer la maniere dont ellcs affectent la sensi
bili t^ sociale. Les differences et les ressemblances qui d6- 
termment la fațon dont eiles se groupent sont plus affec
tives qu’intellectuelles. Voilä comment il se fait que les 
choses ehangent, cn quelque sorte, de nature suivant les 
societes ; c’est qu’elles affectent differemment les senti- 
ments des groupes. Ce qui est conțu id  comme parfaite- 
ment homogene est rtpr&ente ailleurs comme essentielle- 
ment heterogene. Pour nous, l’espace est forme de parties 
semblables entre eiles, substituables les unes aux autres. 
Nous avons vu pourtant que, pour bien des peuples, il est 
profondement differencie selon les rlgions. C’est que cha- 
que region a sa valeur affective propre. Sous 1 ‘nffuence de 
sentiments divers, eile est rapport6e â un principe reli-
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226. Maintenant encore, pour le croyant de bien des cultes, les 
aliments se classent avant tout en deux grands genres, les gras et les 
raaigres, et l’on sait tout ce qu’il y a de subj<ctif dans cette Classi
fication.
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gieux special et, par suite, eile est douee de vertus sui ge- 
neris qui la distinguent de toute autre. Et c’est cette valeur 
emotionnelle des notions qui joue le role prepondcrant 
dans la maniere dont les idees se rapprochent ou se sepa- 
rent. C’est eile qui sert de caractere dominateur dans la 
Classification.

On a bien souvent dit que lhomme a commenci par se 
representer les choses en se les rapportant â lui-meme. Ce 
qui precede permet de mieux preciser en quoi consiste cet 
anthropocentrisme, que l’on appellerait mieux du sociocert- 
trisme. Le centre des premiers systemes de la nature, ce 
n’est pas / 7 1 /  l’individu ; c’est la societe m. C’est eile qui 
s’objectiue, et non plus l’homme. Rien n’est plus demons- 
tratif â cet egard que la maniere dont les Indiens sioux 
font tenir en quelque sorte le monde tout entier dans les 
limites de l’espace tribal ; et nous avons vu comment l’es- 
pace universel lui-meme n’est autre chose que l’emplace- 
ment occupe par !a tribu, mais indifiniment etendu au-delä 
de ses limites reelles. C’est en vertu de la meme disposi- 
tion mentale que tant de peuples ont place le centre du 
monde, « le nombril de la terre », dans leur capitale politi- 
que ou religieuse “ , c’est-â-dire lä oü se trouve le centre 
de leur vie morale. De meme encore, mais dans un autre 
ordre d’idees, la force creatrice de l’univers et de tout ce 
qui s’y trouve a d’abord ete conțue comme l’ancetre my- 
thique, generateur de la societe.

Voilä comment il se fait que la notion d’une Classifica
tion logique a eu tant de mal â se former, cornme nous le 
montrions au debut de ce travail. C’est qu’une Classifica
tion logique est une Classification de concepts. Or, k  
concept est la notion d’un groupe d’itres nettement deter
mini ; les limites en pcuvent etre marquees avec precision. 
Au contraire, l’imotion est chose essentiellement floue et 
inconsistante. Son influence contagieuse rayonne bien au- 
delä de son point d’origine, s’itend ä tout ce qui l’entoure.

227. M. de la Grasserie a d^veloppe assez obscur^ment, et surtout 
sans preuves, des id£es assez analogues aux nötres dans ses Religions 
comparies au point de vue sociologique, chap. in.

228. Ce qui est «.ompräiens -le pour les Romains et mîme pour les 
Zuflis, Test moins pour les habitants de l'Ile de Päques, appelle Te 
Pito-te Henua (nombril de la terre,; mais I’idle est partout parfaite- 
ment naturelle.
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sans qu’on puisse dire oü s'arrete sa puissarce de propa- 
gation. Les etats de nature emotionnelle participent neces
sairement du meme caractere. On ne peut dire ni oü ils 
commencent, ni oü ils finissent ; ils se perdent les uns 
dans les autres, melent leurs propiietes de teile sortt qu’on 
ne peut les categoriser avec rigueur. D’un autre cote, pour 
pouvoir marquer les limites d ’une classe, encore faut-il 
avoir analyse les caracteres auxquels se reconnaissent les 
etres assembles dans cette classe et qui les distinguent. Or 
l'emotion est naturellement refracta.re a l’analyse ou, du 
moins, s’y prete malaisement parce qu’elle est trop com
plexe. Surtout quand eile est d’origine collective, eile defie 
l’examen critique et raisonne. La pression exercee par le 
groupe social sur chncun de ses membres ne permet /7 2 / 
pas aux individus de juger en liberte? les notions que la 
societe a elaboree elle-meme et oü eile a mis quelque chose 
de sa personnalit^. De pareilles constructions sont sacrees 
pour les particuliers. Aussi l’histoire de la classification 
scientifique est-elle, en definitive, l’histoire meme des 
etapes au cours desquelles cet element d’affectivite sociale 
s’est progressivement affaibli, laissant de plus en plus la 
place libre ä la pensee reflechie des indhidus. Mais il s’en 
faut que ces influences lointaines que nous venons d Stu
dier aient cesse de se faire sentir aujourd’hui. Elles ont 
laisse derriere eiles un effet qui leur survit et qui est tou- 
jours present c’est le cadre meme de toute classificatiui 1, 
c’est tout cet ensemble d’habitudes mentales en vertu des
quelles nous nous representons les etres et les faits sous la 
forme de groupes coordonnes et subordonnes les uns aux 
autres.

On peut voir par cet exemph de quelle lumiere la socio
logie eclaire la genese et, par suite, le fonctionnement des 
operations logiques. Ce que nous avons essaye de faire 
pour la classification pourrait etre egalement tente pour les 
autres fonctions ou notions fondamentales de l’entende- 
ment. Deja nous avons eu loccasion d’indiquer, chemin 
faisant, comment meme des _Jees aussi abstraites que 
celles de temps et d ’espace sont, â chaque moment de leur 
histoire, en rapport etroit avec l’organisation sociale cor 
respondante. La meme methode pourrait aider Igalement 
â comprendre la man., re dont se sont formees Ls idces de 
cause, de substance, les differentes formes du raisonne-
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ment, etc. Toutes ce« questions, que metaphysiciens et 
psychologues agitent depuis si longtemps, seront enfin libe- 
rees des redites oü elles s’atiardent, du jour oü eiles seront 
posees en termes sociologiques. II y a lä du moins une voie 
nouvelle qui merite d’etre tentee.
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lies. Outre l’interet que presente cette liaison, ils lt encore 
celui d ’etre un excellent type de ce que sont des rites de 
confreries ou societes secretes (d’hommes et de femmes, cas 
remarquables. Cet interet meme s’accroît si nous remarquons 
avec M. Fewkes, que les confreries sont encore relativement 
attachees aux clans et aux phratries, et qu’elles sont le produit 
d’agregations secondaires ; et que, parallelement, leurs rites 
semblent le resultat de combinaisons nouvelles entre des rites 
heterogenes de clans entre lesquels s’etablisscnt une verkable 
et complete Cooperation, par Opposition ä leur collaboration 
inorgan.que primitive. Par exemple, aussi bien ä Walpi qu’ä 
Mishongnovi, les chefs de la societe du serpent, possesseurs 
des fonction et des « sacra » fondamentaux, sont en meme 
temps, les proprietaires hereditaires du tiponi, la mere, em 
blfcme tot&nique fendtrment'al
/287 / II est tres remarquable que les formes memes de chaque 
fete presentent chez les Hopis une etrange monotonie, malgre 
la diversite des figurants et des lieux. C’est toujours une 
espece de drame rituel, representant une mythologie et une 
action magico-religieuse sur le tonnerre, l’eclair, la pluie, le 
soleil, la germination associ^s. Cette action est aussi, r£gu- 
lifcrement, le fait d’individus qui incarnent, de par leur nais- 
sance dans leur clan et de par leur rang dans la socidt£ se
crete, tel et tel dieu, ou un personnage mythique (anciens de 
clans ; cf. les anciens de Yalcheringa chez les Aruntas).

M. Fewkes nous decrit, avec certains dctails et pourtant 
avec de graves omissions, les ceremonies simultandment prati- 
qutes, dans les divers pueblos, par les confreries combinees de 
la Flute et du Serpent, au moment des moissons et de la 
canicule. Mais commc il a tenu â assister au moins â certaines 
phases de presque toutes ces ceremonies, il n’en a bien vu 
aucune. Ses remarques theoriques sur le rituel, quoique 
arbitraires sont cuneuses, venant d’un aussi excellent obser- 
vateur.

A la meme epoqut chez les Hopis, se pratiquent â Mi 
shongnovi des ceremonies compliquees en vue de la pluie : 
ce sont ces ceremonies que nous decrivent MM. Dorsey et 
Voth dans une etude qui est tres complete. Elles sont accom- 
plies par la confrerie du serpent (clan principal, le serpent, 
attribue au Nord) et celle de l’antilope (clan principal, l’ours, 
attribue au Sud). La premiere a plus particulierement pouvoir 
sur l’eau, comme le demontre une remarquable legend, sur 
les serpents et 1 isigiflfc des cultes tant de ce clan que de 
cette confrerie. Au cours de leur travail, les auteurs nous 
donnent une excellente etude de l’une de ces courses rituel
les comme il s’en observe un si grand nombre dans toute
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l’Amerique, et ils nous montrent bien le sens mythique de 
ces courses qui ont pour objet d’imiter les courses des nuages. 
Quant aux autres rites de ces fetes (vomissements provoques 
â l’aide de 1 emetique, maniement de serpents a sonnettes 
chasses ceremoniellement, etc.), ils sont trop connus pour 
que nous nous y arretions.

Nous n’insistons pas non plus sur les traces de Systeme 
classificatoire, du genre de celui que nous avons trouve, ici 
meme, chez les Zufiis. Elles apparaissent â chaque instant 
dans les rites, qui sont soigneusement Orientes, dans les röles 
1229,) des divers dans, dans les associations par exemple de 
l’eau, du tonnerre et du serpent ; ou dans celle de la gre- 
nouille et de l’eau, etc.

L’un des articles de M. Fewkes est un compte rendu des 
« rituels m.neurs » des Ffipis. II se termine par une remar- 
que sur 1'; mportance du röle qu’y jouent les clans ; sur la 
fațon dont tout changement dans la structure sociale d’un 
pueblo y affecte le rituel. Nous ne saurions trop priser cette 
remarque. Peut-etre sommes-nous moins persuades qu’a l’aide 
de ce principe on pourra refaire l’histoire des rites et suivre 
la traditim jusqu’aux pueblos ruines d’ou le rite se serait 
autrefois repandu. Ici l’auteur nous paraît faire trop large ln 
place de l’hypothese.

Les principaux de ces derniers rites sont ceux de la societe 
secrete des guerriers, qui accomplit la fete de la guerre, et 
qui est surtcut recrutee dans le clan de l’aigle ; la meme cere
monie est accompîie en secret â Walpi, en public ä Hano. 
M. F. nous decrit ensuite une forme reduite de l’un des 
grands rites des confreries de la flute et du serpent ; un 
autre de la confrerie du soleil (recrutee dans les clans de la 
pluie); une danse du buffle en voie de disparition. Enfin 
M. F. note d’une fațon interessante les imitations enfanrines 
des danses religieuses des parents.

L’article sur « les personnifications des dieux celestes dans 
le culte hopi » a un interet beaucoup plus general ; car il 
constitui une &ude theorique de tout le rituel des Hopis et 
de ses rapports avec la mythologie. Nous signalons surtout 
les deux points suivants. II y a d’abord ce fait que le role 
joue dans ces ceremonies par les « ancetres » (hommes mas- 
ques dits katcinas) est secondaire ; ils ne font meme que 
representer les « anciens des clans » personnages historico- 
mythiques du drame rituel qu’est la ceremonie hopi. Ensuite 
ii est remarquable que certains personnages, rtpresentant des 
dieux celestes, changent normalement di role au cours de la 
ceremonia, et, arrives comme dieux du soleil, partent comme 
dieux de la germination ; le rituel suit ici l’instabilite de
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I’image mythique. — Ce travail est encore parsem£ de re
marques sur la notion de pouvoir magico-religieux, sur le rölc 
des clans, les Orientations et les classifications. Par sa clarte 
et sa valeur theorique, il nous en apprend beaucoup plus que 
bien des travaux plus etendus de M. Fewkes.

[ noms propres et classifications chez les h o pi] 
(1907)*

1294/ Voici deux nouvelles parties de l’enquete que publie 
M. Voth sur les societes dites pueblos, des Hopi. Elle porte 
plus specialement sur le pueblo d’Oraibi. On sait quelle 
importance nous attachons aux faits que les etbnograpbes 
americains sont en train d’y decouvnr et de communiquet 
rapiuement. Au point de vue de la sociologie generale comme 
des sociologies speciales, les Pueblos presentcnt en effet des 
phenomenes extraordinaires. Ils forment, chose exceptionnelle, 
des societes ä clans totemiques avec descendance uterine, qui 
ont reussi â devenir quasi urbaines, tout en gardant une Orga
nisation quasi incompatible avec leur morphologie. Le regime 
du mariage, les societes religieuses et secretes, confreries sa- 
uerdotales et des guerriers, l’organisation remarquable des 
femmes, sont des plus interessants au point de vue juridiquc. 
Totemisme, mythologie, cultes aes clans, cultes des confreries 
attachees aux clans et detachees d’eux, cultes nationaux, 
//,95 / calendrier, Systeme des fetes, rites complexes et sim
ples, tout abonde au point de vue religieux en traits rares et 
instructifs. On se rappelle l’importance que nous avons, dans 
un precedent memoire, attribuee aux classifications des choses 
chez les Zunis*, voisins des Hopi gt dont nous supposions’ 
pouvoir conclure â ceux-ci.

Les presents tiavaux3 verifient notre observation d’alors 
et, de plus, l’enrichissent dune precision remarquable. 
D’abord, â plusieurs reprises, dans son travail sur les noms 
propres hopis. M. Voth indique l’existence d t choses classees

* Extrait de VAnnee sociologique, 10.
1. V. Dürkheim et Mauss. « Formes primitives de Ia dassification ». 

Ann(e soctologique, 5.
2. Ibidem  p. 44, note 162.
3. H. R. Voth, Hopi Proper Nurries. Field Columbian Muieum. 

Anthropological Series. VI. nr. 3. Chicago, 19f>5.
H. R. Voth, Oraibi Natal Customs and Ceremoniei. Idem. nr VI, 2. 

Chicago, 1905.
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sous les totems des clans. Ensuite, apparaît d’une fațon extre- 
mement nette un phenomene encore plus complexe que celui 
que nous avions suppos£ L’Organisation hopi de la societe 
(clans et confreries) se refracte dans l’organisation mentale 
des connaissances collectives jusque dans le detail et le fini. 
Les choses sont en efiet non seulement r^parties entre les 
clans mais encore entre les individus de ces clans, car nombre 
des noms propres d’incLvidus sont simplement ceux des espfc- 
ces sous-totems de :s clans, ou meine ceux drs choses subsu- 
mdes â ces sous-totems. Et comme les noms propres sont 
attaches d’autre part â des fonctions religieuses, aux masques 
herddittires dans le clan, le clan totemique hopi nous appa
raît lui-meme, n< n pas, comme possedant en bloc un groupe 
de cboses, mais comme les ayant rdparties entre les individus 
â la fațon dont, dans la societe, se repartissent les röles.

Le fait a encore un autre interet au point de vue d ’une 
thdorie du nom propre. On se souvient, peut-etre, des remar
ques que nous avons faitts â propos de cette question4 et 
comment les problemes les plus importants de la myth< ’ogie, 
du culte des morts, du droit de propriete, nous ont păru s’y 
rattacber. Voici que la question des classifitations, et des 
formes primitives de la mentalitd s’y rattache aussi. Dejâ Ie 
clan totemique nous a apparu comme formant un singulier 
aggregat d’un nombre limitd d’âmes se reincarnam, l’espece 
et le clan totemiques dtant conțus ensemble somme une sorte 
de societe â personnel limite. Or maintenant, dans un cas, 
mais dans un cas typicue, les sous-totems se trouvent identifies 
avec les individus du clan. C’est la preuve de l’extraordinaire 
indistinct on qui a du regner, ă un ir c lent donne, entre la 
notion de l’individu (de l’homme /296 / membre du clanj et 
t :lle de l’espece totemique et de l’espece subsumee. Cette 
fațon mythid ogique de trancher le probleme des universaux 
coircsponu certainement â des processus tres profonds de la 
pensee collective.

Les noms propres sont donnes. naturellcment, puisque le 
clan est â descendance uterine, par le clan de la mere, et, 
plus specialement par les femmes (en principe la grand’mere 
dc l’enfant). îl nous est impossible de comprendre comment 
M. Voth parle d’une difference entre le clan du « porteur 
du nom » et celui du « donateur du nom ». Admettrait-il 
que le clan hopi est â descendance masculine ? S’il l’admet, 
quelles sont ses preuves ? Et combien invraisemblable est 
ce voyage des noms propres d’un clan dans un autre.

C’est dans une ceremonie du vingtieme jour qu’est ddnnd

4. Annee, 8, p. 266, p. 396.
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Ie nom. T is les rites de la naissance sont etudies avec une 
pr&ision t?emplaire, y compris une torme aberrante. Quel
ques faits de tabous sympathiques concernant le mari, quel
ques rites qui etablissent une remarquable solidarite entre lt 
feu du foyer familial et toute la naissance, le röle des femmes 
sont des plus interessants. Quelques usages semblent indiquer 
la vivacite des notions concernant la reincarnation.

La sobriet6 scientifique de M. Voth est louable, peut-etre 
sa hâte â publier nous laisse-t-elle ignorer ses hypoiheses. 
Mais il serait urgent de ssavoir si comme Cushing l’affirme 
pour les Zunis, la notion de reincarnation non perpeiuelle 
existe aussi chez les Hopi. Tout nous porte â le supposer, 
rien dans les presents travaux ne nous autorise â l’affirmer 
absolument. Nous attendons une theorie complete des ph£- 
nomänes sociaux chez les Hopi, et une edition complete des 
travaux que le regrette Cushing a laisses sur les Pueblos de 
Zuni.

REPRESENTATIOMS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[ le PROBLEME DES CIASSIFICATIONS EN AFRIQUE OCCIDEN
TALE]
(1907)*

/3 0 5 / Le sous-titre de ce livre est bien inexact* 1, car il ne 
s’agit pas ici que du roi et de ses fonctions dans l’Afrique 
Occidentale. Il s’y agit, en realitt, d’une tres neuve analyse des 
croyances religieuses et de ^'Organisation sociale et de Ieur 
rapport ; et ensuite il ne s’y agit pas de toute l’Afrique Occi
dentale, mais du Loango d’une part, et dans le Loango, plus 
specialement des Fjorts ou Bavilis (M. Dennett a d’ailleurs 
publie sur eux des notes de folk-lore donr nous avons rendu 
compte2, du Benin, de l’autre part (royaume et eite de 
Benin tout specialement).

— Le titre dit au contraire parfaitement le sujet du 
livre et nous croyons non seulemcnt le sujet bien choisi, 
mais encore la veine indiquee vraiment fertile en suggestions. 
II est vraiment tentö une description des methodes de pensei 
en commun des Bantou du Loango, et nous trouvons ici, sous 
reserve des observations que nous allons faire, d’importantes

* Extrait de sociologitjue, 10. [Voir la suite du texte infra
p. 244 sq.]

1. E. Dennett, A l the back of the Black Man's Mind or N otei on 
the Kingly Office in West Africa, London, 1906.

2. Annie, 3, p. 122.
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maux ä d’autres animaux dont ils seraient sortis. En fait, au 
Loango, sur Ies sept classes d’interdits animaux quatre classes 
sont des classes d’animaux totemiques subsumdes les unes aux 
autres, hierarchisees (totem national et du roi, totem de pro- 
vince, totem de district, totems des clans /308 / paternei et 
maternei), hierarchisees â la fațon de totems et sous-totems. 
11 est meme tres remarquable que la legende Kirundi fasse 
allusion â une Sorte dt principaute totemique du ldopard, et 
que, de leur cote, les plus vieux textes qui nous parlent du 
Loango nous montrent le leopard totem royal, et que M. D. 
nous parle obscurement de l’identite de son culte avec le culte 
principal du grand dieu.

Mais peut-etre trouvera-t-on aussi une discordance fonda
mentale entre les classes grammaticales et les classes de choses. 
La « portee linguistique » de ce Systeme de classification sera 
moindre que nous ne l’imaginerions â la suite de M. van 
Gennep. II est probable que les classes soient, en eßet, plutöt 
constituees suivant le langage, que le langage ne se constitue 
suivant eile ; surtout s’il est vrai que, comme le croit M. 
Meinhof, le nombre des classes originaires des langues huntous 
allait jusqu’ä quatorze au moins. Mais il restera interessant 
de savoir ce que sont les categories de la pensie bantou, et de 
constater qu’en un cas au moins, une societl bantou a tentl de 
faire coincider ses notions avec la fațon dont eile se pensait 
elle-meme. La possibilite meme du fait doit correspondre â 
des traits profonds originaires de la mlthode de pensie bantou, 
et illustrera, nous en sommes sürs, les phenomenes les plus 
centraux de la mytholo«ie, et de la linguistique, et de la 
« logique sociale » pour employer, dans un meüleur sens, un 
mot un peu galvaude. [L  Cf. les textes suivantr.]
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[1] Mauss reprit les problcmes des cultes agraires et des 
classifications en pays bantou dans deux de ses cours. 
En votci les resumes [Cf. le texte precedent] :

/3 7 /  Cours de 1906-1907*. —  [ ... ] Les nouveaux docu- 
ments publies par M. Dennett, quelque sujets â caution 
qu’ils soient, sont des preuves qu’il existe, au moins en 
un pays bantou, des potions religieuses attachees â la clas

* Risumt extrait de VAnntuire de l'Ecole pratique des bautet 
itudes, Paris. 1907. (Sect. Sc. relig.).
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ajoutent qu’elle equivaut â une position nord-sud. Comme 
ces Orientations conventionnelles sont frequentes, que notam- 
ment l’equivalence entrt  droite-gauche, nord-sud, haut-bas, est 
d une grandfc genera’ite, il n’y a pas lieu de croire que les 
documents de Dorsey et ceux de Miss Fletcher soient incon- 
ciliables.

Mais, d ’apres celle-ci, une autre caracteristique devrait etre 
ajoutee â cette division des phratiies et du mor.de. Non seffie- 
/1 0 7 / ment les deux piiratries seraient l’une le nord et l’autre 
le sud, l’une la terre et l’autre le ciel, mais encore l’une repre- 
senterait l’element masculin et l’autre l’element feminin. Ce 
serait une division analogue â celle que nous avons signalee 
dans les classifications chinoises 3. Mais bien qu’on nous dise 
de cette conception que c’est « un enseignement conservi 
parmi les vieilles gens », nous doutons qu il soit primitif. EIL 
n’est nullement impliquee dans les nombreux rites qui nous 
sont decrits. C’est seulement dans un rituel de confrerie, et 
qui paraît d’origine recente, que la terre est identifice avec 
le feminin et la nuit (rituel et symbolisme de la Societe de 
l’ecaillc). Mais justement, dans te  meme rituel, le cote mâle qui 
est celui du soleil, est situe â gauche et au sud, alors que, 
dans la division des phratries, les Ictasanda, phratrie celeste 
et mâle, sont au nord. Il y a donc. tout au moins, une 
contradicti n entre ces deux traditions et la contradiction 
appelle quelque reserve. D’autre part, on comprend mal com- 
ment l’une des phratries aurait pu etre consideree comme 
mâle et l’autre comme femeile, puisque chacune d’elles fournit 
â l’autre, en vertu de la regle exogamique, des hommes et des 
femmes. Au surplus, Miss Fletcher convient que, la oü il y a 
nettement couple de choses sacrees, par exemple dans le cas 
des deux pipes tribales, on ignore laquelle est mâle et laquelle 
femeile. De meme, dans le jeu de balle, oü les deux phratries 
sont nettement orientees et oü elles ont une signification 
cosmique certaine (ciel et terre), on ne voit pas qu’un sexe 
leur soit attribue. Il y a donc la une question qui se pose. 
Y a-t-il eu crreur d’observation ? Sommes-nous en presence 
d’une me'taphysique qui se forme ? Nous renonțons â choisir 
entre les Solutions possibles.

I.« deuxilmc fait qui a trăit a ces classifications concerne 
les choses. On se rappelle que, sous ces clans, qui sont au 
nombre de cinq dans chaque phratrie, sont ranges des sous- 
clans et que, dans ces sous-clans, sont classees differentes 
espects d’etres et de choses. A ces faits, qui restent constants,
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3. Annee sociologique, 6, p. 57, [cf. plus haut].
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ce passage, qui a metam»rpho^ toute une pârtie de l’humanit^, 
lors de la domestication du cheval dms l’ancien monde. 
L’etendue de cette transformation est foit bien demontree — 
et meme mesuree — par la belle decouverte archeolog; juf â 
laquelle M. R. a participe et qui attribue aux Winnebago les 
« mour.ds » (les tumulus qu’on ne fait plus) du Wisconsin. 
Toute cette civilisation des Prairies a etd affect^e, comme l’ont 
bien vu les eth ilogues americains, par ce qu’ils appellent le 
« horse-complex * (Wissler), par le nomadisme consecutif â 
larrivee du cheval. M. R. croit avoir observe encore ä temps 
cette tribu fort importante et dont les festes sont nombreux 
et riches. Malgre la valeur extreme des documents et collec- 
tions qu’il a encore pu recueillir, nous sommes moins convain- 
cus de ce fait que lui. Une pârtie des critiques qu’il adresse 
aux vieux travaux de Riggs et de Dorsey sur les Sioux et 
meme aux travaux plus recents d’Alice Flttcher et de La 
Flesche sort, â notre avis, injustes. /4 1 3 / Les Winnebago 
ont fait des progres en soixante ans, et oublie bien des choses, 
s’ils en ont conserve remarquablement d’autres.

Ceci est fort sensible en mutiere de religion. Par exemple, 
les rites fun^raires presentent un curieux mtlange de r^formes 
algonquines et europeennes et de conservatisme rituel et de 
speüalisation par clan. De meme les deux grands cultes spe- 
ciaux des Winnebago sont d t r&ente et complexe formation. 
Ce sont la « danse medecine » et lt  culte du « pevote ». 
Quoique tres importants et tres interessants, et jouant un 
röle capital dans la vie de naguere des Winnebago, ils appar 
tiennent sürement â une autre sphfcre d’action, â une autre 
ipoque que les rituels de clan. Meme le culte du « peyote », 
d t la boisson fermentee qui en est extraite, £tait en pleine 
dec idence il y a trcnte ans et de nombreux Elements chretiens 
s'v sont introduits, les derniers tres recemment. Les Indiens 
ont kur syncretisme. II faut tgalement hdsiter â propos des 
cultes des « confreries â benedictions » ; eiles semblent quel- 
que chose de mixte, plus sp&ialement Indien cependant. En 
tout cas, ces faits, trfcs bien £tudi£s, sont importants aussi 
/4 1 3 / de ce point de vue du mtlange des religions et de leurs 
etranges produ.ts. II est aussi notable que ce mtlange s’opire
urtout par les cultcs speciaux — comme ce fut le cas dans 

lt  monde ancien ou oriental.
Müne l’ensemble rituel si typique des fetes des «■ Paquets 

d t gut.re » de clans, autr.ment dit la « Fete d’hiver », a 
e tt contamin^ et par le christianisme et par les autres cultes 
splciaux, en particulier celui de 1’ « oiseau-tonnerre ». Cette 
s^rie d t cultes qui met en branle les clans, les « bandes » 
de soldats, a des relents de « potlatch » bien caract£ris£s (rituel
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LES ORIGINES DE LA NOTION DF MONN ME 
(1914)*

/1 4 / Je ne puis, apres les instructions de M. le President, 
entrer dans de longues considerations — telles qu’elles 
seraient necessaires — sur la definiiion de la monnaie, 
et sur la fațon dont, â mon sens, on pourrait traiter des 
origines de cette notion. Je vais, cependant, avant de 
passer aux faits et aux hypotheses que ces faits m’ont 
suggerces, me permettre de vous donner quelques indi- 
cations preliminaires.

En premier lieu, il est bien entendu que nous parlons 
ici de la notion de monnaie. La monnaie n’est nullement 
un fait materiei et physique, c’est essentiellement un fait 
social ; sa valeur est celle de sa force d’aehat, et la mesure 
de la confiance qu’on a en eile. Et c’est de l’origine d’une 
notion, d ’une institution, d’une foi que nous parlons.

En second lieu il ne s’agit pas de montrer une origine, 
c’est-a-dire une commencement absolu, une naissance pour 
ainsi dire ex nihilo. Contrairement ä l’idee rețue, vous 
verrez en effet qu’il n’est pas certain qu’il y ait eu, 
parmi les societes que nous connaissons ou que nous nous 
representons par hypothese, aucune qui fut compldtement 
d6munie de notions au moins analogues â celle que nous 
d&ignons pratiquement maintenant sous le nom de mon
naie. Nous ne cherchons donc pas ici comment est sur- 
venue tout d’un coup dans l’humanite une idee de monnaie 
qui lui aurait ete d’abord etrangere. Nous cherchons sous 
quelle forme la plus primitive, la plus simple, la plus 616- 
mentaire pour mieux dire, on peut se figurer que s’est 
presentee, dans les societes les plus basses que nous 
connaissions, la notion de monnaie.

* Communication faite â l’Institut franțai- d’anthropologie « Comp- 
tes-rendus des sfances », II. tome 1, suppldment ă V Anthropologie, 25, 
Paris.
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Nacurellement il ne s’agit ici que d ’hypothfcses, d’indi- 
cations de travail, de donnees provisoires. Mais une reu- 
nion comme Ia notre, si amicale, a precisement pour but 
de nous permettre de nous communiquer ces id£es ebau- 
chees â peine, ces preuves tout juste /1 5 / entrevues et 
encore insuffisamment müries dont se nourrit un travail 
scientifique en voie de realisation.

**•

Je travaillais, il y a environ quatre ans, sur les beaux 
documents que les missionnaires allemands au Togo ont 
publies sur les langucs et les nations ewhe de ces regions. 
Je ne me preoccupais ä ce moment nullement de la ques- 
tion des origines de la notion de monnaie. Sur ce sujet 
je ne connaissais d’ailleurs que l’excellent petit livre du 
regrette Schurtz *, plein de fi Its, sinon d’idees. Et si 
j’avais eu â me preoccuper de la defimtion des phenomenes 
economiques, de la notion de val< ur et de celle de monnaie 
en part.culier, je n’avais jamais fait de ces questions un 
objet particulier de mes recherches.

C’est en lisant les documents ewhe, en maniant les 
textes traduits de M. Spieth et le dictionnaire de M. Wes
termann que les hasards de quelques remarques m’ont 
fourni l’hypothese que je vais vous presenter.

J ’etudiais en particulier la notion de dzö äquivalente 
â celle de mana, qui est celle du pouvoir, des substances, 
de l’action magiques chez les Ewhe. Et, parmi les derives 
du radical dzö, je trouvai dans le dictionnaire de Wester
mann 1 2, le mot dzonü (Zauberding), chose magique. « Toute 
sorte de perle, ou de chose en forme de perle, etc. » C’etait 
un des noms des cauris d’ailleurs si utilises dans la magie 
et la religion 3 des nations negres en general. [1. Cf. infra 
p. 112.]

Autour de ce fait, d’autres faits cristalliserent tres vite 
et qui formerent une sorte de Systeme. En voici quelques- 
uns qui se rapprochent comme d’eux-memes.

1. Grundiss einer Entstehungsgeschichte des Geldei, Weimar, 1898.
2. Wörterbuch der Ewhe Spracht 1. Ewhe-Deutsb, Wärters, p. 93.
3. Que les cauris (hotsut) aient ete avant tout des ornements talis- 

mans, c'est ce que prouve le fait que les Colliers de cauris ne sont portes 
que par les pretres, magitiens et enfants jumeaux des pretres et magi- 
ciens (v. Westermann, Ewe- Deut., p. 230, col. 1 s. v. hotjui to-to).
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tions la notion de monnaie se rattachait nommÄment 
expressÄment a celle de pouvoir magique.

Depuis nous avons poursuivi nos recherches et —  est-ce 
esprit de Systeme ? — nous n’avons guere trouve de 
societe, suffisamment proche des origines, oü le culte 
et la magie des pierres, des coquillages, des metaux pre- 
cieux n’aient donne une vraie valeur â ces objets. Les 
usages religieux de Por dans 1’antiquitÄ, les lapidaires qui 
firent le tour des civi sations de l’Ancien Monde, le nom 
de la perle en arabe, barakă (benediction =  mana bon), 
tous ces faits se pressent et sont trop connus pour que 
nous y insistions.

Mais descendons plus bas dans l’echelle des sociÄtÄs. 
Nous avions ÄtÄ depuis longtemps frappes de l’impor- 
tance qu’ont prise dans un tres grand nombre de sociÄtÄs 
tres primitives ou tres f Y I  f  civilisees, les cristaux et en 
particulier les cristaux de quartz. Nous avions attirÄ dejä 
l’attention sur les faits qui concernent l’acquisition de 
ces cristaux par les magiciens australiens ll. Depuis, dans 
un tres mauvais livre, dans le recit, ancien il est vrai, 
d’une rencontre entre unt vieille sorciere et un lieutenant 
de vaisseau anglais en voyage 12 13 nous avons trouvĂ confir- 
mation de notre hypothese, de la raison pour laquelle les 
cristaux decomposant la lumiere s’etaient imposÄs â l’ima- 
gination primitive : de l’eau passee au feu et devenue 
solide et froide, voilâ un des premiers mysteres que 
l’homme ait rencontres. Nous parlons nous-memes, de 
notre siecle, comme la vieille sorciere du Bas Murray.

Mais faisons abstraction de cette anecdote et de cette 
hypothese. N’est-il pas frappant que le mythe du quartz, 
de la montagne de quartz, source de talismans 1J se retrouve 
au nord-ouest ameritain presque dans des termes Äquiva
lents â ceux ou on le trouve en Australie ?

Et d’autre part nous avons en Australie non seulement 
des faits qui ont leur Äquivalent ä ces faits d’ordre pure- 
ment magique et religieux, mais aussi â ces faits Âcono-

11. Hubert et Mauss, Melange d'histoire des religions, p. 155, 
p 167 suiv.

12. Leigh, Reconnoiiering Voyages, in the New Colonie; of South 
Australia, Londres, 1839, p. 160.

13. Cf. Boas, Social Organization, p. 405 ; Boas et Hunt, Kwakiutl 
Texts, I, p. 111, 15, 20, 2* serie, p. 29, 1. 25-30, etc.
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miques. D’abord, le commerce de ces pierres de quartz 
et d’autres talismans nous est atteste tout comme leur 
valeur. Ainsi, chez les Aruntas, MM. Spencer et Gillen 
ont constate l’usage des lonka-lonka, de grands coquil- 
lages provenant du golfe de Carpentarie, et oü est cense 
descendu le tonnerre M. Le mot lonka-lonka est d’ailleurs 
un mot du sabir europeen, et veut dire loin, loin 14 15.

Et, fait plus remarquable encore, dans ces memes tribus, 
ce ne sont pas seulement ces talismans magiques qui sont 
objets de commerce mais aussi les emblemes sacres des 
individus, les churinga 16 17 * 19 sont objets dechange. Et nous 
avons la preuve qu’il faut voir non seulement des faifs 
religieux mais aussi des faits economiques dans les pele- 
rinages avec echange et commerce de ces emblemes tote- 
miques dont Spencer et Gillen nous ont donne des descrip- 
tions mouvementees11; /1 8 / ces visites entraînent de 
nombreuses prestations: nourriture, îouissance des fem- 
mes, etc., ou bien elles sont taites â leur occasion Mais 
il y a plus, un autre temoin que MM. Spencer et Gillen, 
M. Eylmann, nous d t expressement, et sans l’ombre d’une 
idee precongue, que les churinga, les objets sacres, car tel 
est le sens du mot, servent de mesure de valeur dans 
ces tribus ” . II raconte une anecdote oü ses guides, pro
venant de nations tres diitantes, lui dirent spontanement 
que c’etait lä « l’argent des n< irs ».

Cela est, peut-etre, le biais par oü un peut se repre- 
senter les formes primitives de la notion de monnaie. La 
monnaie, — quelle que suit la dehnition qu’on adopte — 
c’est une valeur etalon, c’est aussi une valeur d’usage 
qui n’est pas fungible, qui est permanente, transmissible, 
qui peut etre l’objet de transactions et d’usages sans etre

REPRfSENTATIONS COLLECTIVES ET C1VILISATIONS

14. V. tfltre autres la formule arunta Native Tribes of Central Aus
tralia, d. 545, la formule est mal traduite, il y est sürement parte du 
tonnerre dans l'eau.

15. Cf. Kempt. « Vocabulary of the Tribes Inhabiting the Macdon- 
nell Ranges >. Transact. Royal Society of South Austral XIV. 
s v.

16. Sur lesquels voyez Dürkheim, Formes ilementaires de la vis 
rcligieuse, p 168 sq.

17. Nat. Tribes, p. 159 sq., Northern Tribes of Central Australia, 
p. 259 sq.

lri. Cf. la formule arunta, Northern Tribes, p. 265.
19. Die Eingeborenen Süd-Australiens, 1908, p. 179.

110





REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

de Vor et de toutes les valeurs qui decoulent de son esti- 
mation, n’est-elle pas en grande pârtie la conhance que 
nous avons dans son pouvoir ? L’essence de la foi en la 
valeur de l’or ne r&ide-t-elle pas dans la croyance que 
nous pourrons obtenir, grâce â lui, de nos contemporains 
les prestations — en nature ou en Services — que l’etat 
de marche nous permettra d’exiger ?

Teiles sont, Messieurs, les quelques reflexions que je 
Duis vous presenter avec toutes les reserves que compor- 
tent de simples hypotheses de travail, d ’un travail auquel 
je vous prie de collaborer par v 5s renseignements et par 
vos critiques. [2. Cf. infra p. 114.]

[1] Sur la notion de dzo en Afrique Centrale, voici un extrait 
d’une analyse d’ouvrages* (1910)* [Cf. supra p. 107]

/137/  [...] Parmi ces notions, nous remarquerons /138/ avant 
tout celle qui domine la magie , c’est cclle de dzö* 1. Ce mot 
veut dire force magique, plus exactement feu et magie. Un 
curieux chant en l’honneur du plus grand des dieux, oppose 
le dzö aux tro, aux cultes des dieux, plus specialement des 
dieux terrestres. II est certain, en effet, que, comme les Nigri 
tiens, les Ewhe ont fait un effort considerable pour bien sepa- 
rer leur religion de leur magie. Ils opposent meme l’une et l’au- 
tre et vont jusqu’â definir la magie par son Opposition â la reli
gion.

La notion de dzö semble donc bien etre identique â celle 
de mana ; seulement ce serait un mana purement magique.

* Extrait de l'Annte sodologitjue, 12.
1. J. Spieth, Die Ewhe (Berlin, 1904); A. G. Leonard, The L  wer 

Niger... (Londres, 1906): L. Ilesplagnes, Le plateau central nigerien 
(Paris, 1907); M. Dehiosse, « Le peuplt si£no ou s£noufo », in 
Revue des etudes ethnologiques et sodologitjue;, 1908-1909.

2. Oxyton, qu’il faut bien distinguer de dzo, barvtnn et qui veut 
ire paraltre. Ce dernier mot entrant dans celui de dzoghe, nom

donne i une des formes de Târne, pourrait prâter â des confusions 
fächeuses et â des interpretations erronn£es. Les tons, dans ces langues, 
ont une importance souvent 6gale i  celle des lettres.
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M. le P resident rappelle la frequence des cristaux de 
quartz dans les sepultures neolithiques et meme paleolithi- 
ques ; mais leur signification nous echappe.

VALEUR MAGIQUE ET VALEUR d ’e CHANGE

A

Voici une lettre de Maurice Delafosse concernant l’expost de 
Mauss sur « la Monnaie » qui fut adjointe au proces- 
verbal de la seance suivante de 1'Institut franțais d’anthro- 
pologie :

21/ AfAf, Westermann et Spiess donnent au mot thoue 
dzonu la signification de « monnaie » et le font deriver de 
dzo qui voudrait dire « le feu », en Sorte que « monnaie » 
serait l’equivalent de « chose du feu ».

D’apres Delafosse, Bonaventure et Julord, qui ont etudie 
le dialecte fon ou dahomeen de la meme langue, il n’en est 
pas ainsi, et les auteurs allemands ont confondu deux racines 
trbs differentes : la racine dzo (djo ou dyo), qui signifie 
« echanger » et la racine z6 (par z non chuinte et par o tres 
fermt) qui signifie « feu » et qui sert a disigner le ginie 
du feu.

Cest de la premiere racine que dirivent : 
adyo echange, commerce; 
wa-dyo commercer; 
adyo-wa-to commerțant ; 
adyo-xwe boutique;

et enfin adyo-nu (en composition dyo-nu) monnaie ou mar- 
cbandise d’echange, mot qui n'a aucune relalion avec la racine 
zö « feu ».

Quant aux cauries, eiles sont uniquement disignies par le 
mot akwe ou okwe, qui signifie simplement « coquille » 
ainsi que le montre le derive akwe-to (maitre de la coquille), 
qui sert â designer tout mollusque vivant dans une coquille 
(escargot, limnee, etc.).

Le mot « paie ment », appliqui ä l’acte de payer en nume- 
raire, est un composi du mot akwe (caurie) et du mot adyo 
(echange) : akwedyo, oü l'on retrouve la meme racine que 
dans adyonu. D’ailleurs « especes servant au paiement » se 
dit akwedyonu.
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des Iroquois qui circulait â l’interieur des cinq nations et 
â l’interieur des phratries, entre les clans. Or, plus il 
circulait, soit que chaque collectivita ajoutät une nouvelle 
figure de perles, ou meine sans qu’on augmentat le nombre 
des figures, plus il prenait de prix. C’est le meme fait 
qu’a expose Malinowski â propos du commerce kula aux 
lies Trobriand. Ces monnaies exotiques prenaient d’autant 
plus de valeur qu’elles avaient plus circule ; de la meme 
fațon qu’un joyau de famide augmente de valeur par gene- 
ration, de la meme fațon un grand ecu — car c’est un £cu, 
un veritable bouclier en forme d’ecu blasonne — requiert 
un potlatch plus grand chaque fois qu’il change de mains.

Il y a un autre point que je voulais Signatar. Ce sont de 
pet.tes choses, mais qui vous permettront une plus parfaite 
expression de vos idees. Pendant une trfes grande quantite 
de temps chez de nombreux peuples, la notion du juste 
prix a fonctionne par rapport ä des notions de monnaie 
fixe ; eile fonctionne encore ; c’est le cas de la totalita 
du Congo beige et meme du Congo franțais. Tant de fers 
de lances, tant de boeufs, tant de chevres, etc. ; puis tant 
de bceufs ou tant de fers de lances : une femme, etc. C’est 
une notion de la hierarchie des prix des attentes fixees.

Car c’est cela au fond ce ä quoi nous arrivons, vous 
et moi, c’est â l’importance de la notion d’attente, d’es- 
compte de l’avenir, qui est piecisement l’une des formes 
de la pensee collective. Nous sommes entre nous, en 
societe, pour nous attendre entre nous / 6 l /  â tel et tel 
resultat; c’est cela la forme essentielle de la communaute. 
Les expressions : contrainte, force, autoritl, nous avons 
pu les utiliser autrefois, et ellcs ont leur valeur, mais 
cette notion de l’attente collective est â mon avis l’une des 
notions fondamentales sur lesquelles nous devons tra- 
vailler. Je ne connais pas d'autre notion generatrice de 
droit et d ’economie : « Je m’attends », c’est la definition 
n me de tout acte de nature collective. Il est â l’origine 
de la theologie : Dieu entendra — je ne dis pas exaucera. 
mais entendra, — ma priere.

Les infractions â ces attentes collectives, cela se mesure, 
par exemples les krachs en matiere economique, les pani- 
ques, les sursauts soci aux, ainsi de suite.

Ce qui me frappe â la suite de votre expos£, — je cesse 
d’etre primitif et ma competence diminue, — ce qui me

VALEUR MAGIQUE FT VALEUR D’ECHANGE
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un grand nombrc de choses que nous croyons, nous, in- 
quantifiables.

Le privilege de la quantification, nous l’avons attache 
â la morale par la voie de la statistique ; et vous l’avez 
attache egalement ä des notions qu’on considerait comme 
purement intellectuelles ou historiques et vous l’avez 
transporte dans l’ensemble de vos travaux.
/6 2 /  M. Oualid. —  Je suis embarrasse pour prendre la 
parole au sujet d'une communication aussi vaste et qui ouvre 
tant d’borizons, puisqu'elle ne tend d rien de moins qu’ä 
etudier Involution de la monnaie d travers les äges.

Une premiere observation —  et je me tourne ici vers le 
representant du « primitif ». Je crois comme M. Simiand, 
et je l'ai enteigne dans mes « Lețons sur la monnaie », que 
l’origine de la monnaie doit etre cberchee dans l’attribution 
â un bien d’une /6 3 / valeur hors de pair en raison de la 
puissance ou de la richesse qui s’attache d sa possession, 
puissance qui peut avoir des sources mystiqu^s. Mais alors, 
sur ce point, il serait interessant de recbercher si ce qui est 
vrat des metaux precieux, des « wampun » indiens ou des 
« cauris » africains est vrai aussi de tous les obiets qui ont 
feit tour ă tour, ou simultanement, fonetton de monnaie, par 
exemple les troupeaux ?

M. Mauss. — Oui.
M. Oualid. —  Puisque nous parlons de statistique, il 

faudrait etablir la liste dt tous les objets qui ont servi de 
monnaie et indiquer le caractere magique qui leur etait attrt- 
bue. Par exemple, le cas des boeufs, des chevres, etc., y 
rentrera-t-il ?

M. Mauss. — Votre troupeau depend rigoureusement de 
vous et de vos dieux.

M. Oualid. —  Lâ donc, le caractere magique est incon- 
testable. Mais quid du fer ou du bronze a certains mo- 
ments ?

M. Mauss. — Comment donc !
M. O ualid. —  Il coniient d’ailleurs de noter que l’emploi 

d'une monnaie de compte, ou etalon des valeurs a souvent 
precede l’usage de la monnaie comme instrument eifectif 
d'echange, ce qui tendrait, d'une part, ă verifier, dans une 
economie avancee, le besoin d’une mesure de la valeur et 
dans une economie primitive, la preeminence du fatt valeur, 
qui implique une representation sociale, dont l’appreciation 
individuelle n’est qu’un reflet, sur le fait &hange qui revft 
un caractere plus utilitaire.

M. Mauss. — Un des seuls points sur lesquels je suis
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m entalii archaîque et cat^gories de pensie

[CATEGORIES COLLECTIVES DE PENSEE ET LIBERTE.] 
(1921)*

/1 0 0 / — Les sociologues se feliciteront du cas qu’un 
philosophe comme M. Weber fait des travaux de l’Ecole 
sociologique. En effet, il l’admet avec nous : la notion de 
causalite se presente, avant toute autre forme, dans l’his- 
toire de la pensee humaine, sous celle de la croyance â 
la vertu des rites en general et des mots en particulier ; 
et la notion de liberte metaphysique, supposant cette no
tion de la causalite magique et religieuse, suppose donc 
ces croyances.

Cependant, tout en enregistrant cet accord de principe 
avec M. Weber, celui-ci nous permettra de raconter autre- 
ment que lui, dans la mesure ou nous l’entrevoyons, l’his- 
toire de ces notions.

D’abord, —  comme dit M. Parodi, — ce n’est pas 
seulement par rapport aux mots, â leur magie, mais ega- 
lement par rapport aux gestes et leur pouvoir createur, 
que s’est dlaboree la notion d’efficacite. D’ailleurs, autant 
qu’on peut se representer les mentalites dites primitives, 
la difference entre le mot et Pacte n’y est pas aussi grande 
que dans nos esprits â nous, Occidentaux. Cela est vrai 
dans les deux sens. Le mot est un acte, comme dit 
M. Weber, mais, inversement, le rite est un mot. Prenons, 
si vous le voulez, un groupe de soci&es bien ddfinies et 
bien connues, et ne parlons pas davantage de sauvages et 
de primitifs. Choisissons, par exemple, certaines tribus 
australiennes. II est possible d’y etablir que l’dmission de 
voix, le souffle lui-meme y sont conțus rigoureusement 
comme un geste : le magicien enchante par son inspira- 
tion et son expiration ; son souffle, le son de ses mots, 
leur rythme, sont sa force et son âme, et sont aussi 
quelque chose de materiei. Ici on reconnaît les faits que

* Intervention â la suite d’une communication de L. Weber, « Liber- 
td et langage » ;  extrai te du Bulletin de la Societi franțaise de Philo
sophie, 21.
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mas sur le rire, le sourire et Ies larmes d ’une part, 
et les faits et les theories si bien prSsentSs, d’autre part, 
â propos de l’aphasie, par M. le Dr Head et par M. le 
D' Mourgue. Nous-memes avons note â propos des « Ri- 
tuels funeraires australiens » ’, qu’il y avait sur ce point 
entente entre psychologues, physiologistes et sociologues.

Or, cette fonction de la pensee n’est precisement nulle 
part plus symbolique que dans 1‘elaboration des notions 
d’individualite et de liberte.

II nous est maintenant possible de rejoindre les phi- 
losophes moralistes et metaphysiciens d’une fațon moins 
abrupte que M. Weber, mais dans la meme direction.
/IG  !/ Pour cela, venons-en, si vous voulez, â la notion 
de liberte elle-meme, et quittons l’histoire de la notion 
de causalite.

Excusez, d’ailleurs, la brievete, la generalii et l’incer- 
titude des ndications suivantes.

La notion de liberte — possibilitS de choix — n’appa- 
raît pas tout d ’abord dans l’histoire. Elle ne se clarifie 
que lors du developpement du droit et de la notion de 
la reaponsabilite civile et criminelle ; eile est meme Strân
gere aux premieres phases du droit romain. C’est ce que 
M. Fauconnet a fort bien demontre dans son ouvrage sur 
la Responsabilite, dont il faut ici rappeler le remarquable 
appendice sur le « Sentiment de la liberte ». — Mais 
il y a plus, et c’est decidement â une date toute recente 
que la notion s’elabore, dans la patristique, la dogmatique, 
le christianisme essentiellement, aprfcs l’apparition du prS- 
destinationisme et de la notion du pechS originel et 
surtout apres l’apparition de la conscience individuelle 
de la personne metaphysique. Cette notion Stan si Strân
gere aux Anciens et meme aux langues classiques, que le 
plus recent droit byzantin se sert encore du mot •npicrwrov 
(traduisant persona}, masque, pour traduire 1’idSe de per
sonne. Dejä les peres de l’Eglise, mais surtout les grands 
scolastiques. parlent un langage tout different et plein de 
toutes autres valeurs, ä peu pres les memes que les nötres. 
C’est au developpement de la notion de l’individu, comme 
sujet du droit, de la morale et de la religion, que se rat- 
tache la notion de liberte proprement dite.

3. Journal de Psychologie, 1921 [cf. (Euvres, III].
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Or, l’une des raisons poui lesquelles les notions d'indi- 
vidualite et de liberte ont mis si longtemps â apparaître, 
C’est qu’il fallait le developpement des societes et peut-etre 
meme des nations modernes pour que la notion de liberte 
civique, politique, religieuse et economique imposât â la 
conscience individuelle la notion de liberte pure. Les unes 
et les autres de ces formes de la notion de libertd n ’expri- 
ment que la croissance considerable du nombre des actions 
possibles offertes au choix de l’individu, du citoyen dans 
nos nations. C’est la realite et le nombre des contingences 
qui a donne le sens de contingence.

Mais une categorie de la pensee n ’est pas moins vraie 
par le fait quelle est apparue plus tardivement dans l’hfö 
toire. Bien au contraire. Nous ne serions pas loin de 
penser, comme Ilegel et Hamelin, que les idees les plus 
tondamentales sont en general celles qui sont decouvertes 
les dernieres, que l’esprit a mis le plus longtemps â 
degager.

Or, il est remarquable que le probleme de la liberte 
civique, celui de la liberte metaphysique, celui de la fon- 
dation des Sciences sociales se soient tous poses en meme 
temps. Le probleme que les /1U3/ philosophes debattent, 
— â l’aide du calcul des probabilites, — s’est pose precise- 
ment â propos des phenomenes sociaux : c’est celui de la 
statistique morale, de la demographie, qui est â l’origine ä 
la fois de la sociologie et de la controverse qui nous reunit. 
La statistique, — ce n’est pas â M. Weber qu’il laut le 
rappeier, — est « entierement nötre » â nous sociologues. 
Elle Test encore. C’est notre discipline qui peut donner 
les meilleurs enseignements â son sujet, et par consequent 
sur le probleme agite en ce moment. Car eile procure 
precisement le sens de ce qu’est la libert^ : cette « Syn
these de la necessit^ et de la contingence » *.

Rappelons l’eclatante verification depuis un siede des 
principales lois statistiques et, en particulier, l’exactitude 
des decouvertes de Dürkheim et des autres sur le Suicide. 
II se suicidera demain un nombre relativement determini 
de personnes de chaque sexe, â Paris, par exemple : n£- 
cessite. Mais qui se suicidera ? Contingences possibles, 
choix. — II n’ y a aucune contradiction entre la determi-
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nation statistique du sociologue et la notion d’unc certaine 
« marge d’irrationnel », comme dit M. Meyerson. Nous 
avons au contraire toujours eu â un haut degre la certi- 
tude, le sentiment physique pour ainsi dire, qu’il n’y a 
dans la societe que des quantites statisuques ; des continus 
de frequence, des courbes d ’une part I, — avec des discon- 
tinus, des quanta, des limites de ces courbes, de l’autre. 
Admettons que ces courbes ne decrivent que l’exterieur 
des phenomenes, mais cet aspect en est la seule pârtie per- 
cepuble et immediatement rationnelle.

De plus, rien ne demontre qu’il y ait autre chose dans 
le monde que des frequences appreciables et des limites 
du basard. Les autres Sciences s’accordent maintenant avec 
la notre sur ce point. Risquons-nous â un peu de metaphy- 
sique. C’est peut-etre qu’il y a, jusqu’aux racines de l’etre, 
les memes quantites de determinisme et pas plus que dans 
les phenomenes sociaux que nous etudions. C’est sans 
doute que les autres Sciences ne sont pas mieux placees 
que la notre.

Mais alors, il faut croire, comme M. Weber, statisticien, 
qu’ü existe un certain genre de liberte partout, â moins 
qu’il faille n'en mettre nulle part.

En aucun cas, de notre point de vue, la liberte meta- 
physique ne peut etre l’apanage privilegie de l’homme. 
Elle est partout en quantites statistiques â determiner, ou 
eile n ’est pas.

[MENTALITE PRIMITIVE ET PARTICIPATION]
(1923)* *

/24 / — Je remercie la Societe de philosophie de l’hon- 
neur qu’elle m’a fait de m’avoir admis parmi ses membres. 
Peut-etre me le fait-elle dejä payer en se donnant tout 
de suite le spectacle de deux soc iologues se devorant l’un

5. V. Urbain, Journal de Psychologie, 1920, p. 485.
* Intervention â la suite d’une communication de L. Levy Brühl :

« La mentalite primitive ». Extrait du Bulletin de la Sociite fran- 
(aise de philosophie, 23.
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l’autre. Cependant, de meme que /2 5 / les chiens esqui- 
maux se combattent vigoureusement â 1 Interieur du 
« pack », de l’attelage, mais sont fort mechants pour les 
chiens etrangers â la meute, de meme il taut prendre 
garde que les sociologues pourraient faire front, et forte
ment. contre les philosophes.

En premier lieu, je ne chicanerai par M. Levy-Bruhl 
sur bien des points de sa nomenclature ; au fait, et dans 
son livre et dans son resume, il nous donne satisfaction, 
en expliquant en des termes plus abtraits ce qu’il entend 
par « mentalite », « primitif » et « prelogique ». Cepen
dant, je lui inu.querai que l’equivalence qu’il pose entre 
« prelog jue » et « preliaison » n’est pas exacte, car, jus
tement, le signe de tous les etats de conscience collective, 
et non pas seulement des formes primitives de ceș conscien- 
ces, c’est l’existence de preliaisons. II y a soeiete quand il 
y a ensemble d’idees liees au prealable, et toutes les 
societes se ressemblent par lâ. Enfin je noterai que M. 
Levy-Bruhl a rendu justice au reproche que lui avait tait 
Dürkheim 1 d’avoir neglige au profit des « participations » 
les exclusions d’idees qui sont non moins importantes 
et qui sont â la base de tout le Systeme consid< rable des 
interdits, ou rites negatifs, ou tabous, comme on dit vul- 
gairement. Cependant, je ne pense pas que M. Levy-Bruhl 
ait encore fait leur juste part â ces contrastes. Ces oppo- 
sitions, ces contrarietes, par exemple en divination, sont 
non moins importantes que les participations sur lesquelles 
il nous a fait si utilement porter notre attention.

Ceci pose, passons â des critiques plus generales :

1° — M. Levy-Bruhl et nous sommes egalement socio
logues parce que nous admettons que l’esprit humain a 
une histoire et que cette histoire ne peut etre ecrite sans 
qu’on fasse en meme temps l’histoire des societes. Car 
l’histoire de l’esprit humain, c’est l’histoire de l’esprit de 
ces societes et de ces societes elles-memes. Telle est notre 
methode commune.

Mais M. Levy-Bruhl n’a pas ete â mon sens suffisam- 
ment historien. D’abord, il n a pas poussd cette histoire 
jusqu’aux societes modernes. II n ’a donc pas fait la preuve
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meme jusqu’â dire que l’anthropologie complete pourrait 
remplacer la Philosophie, car eile comprendrait precisement 
cette histoire de l’esprit humain que la philosophie sup- 
pose. Miiis cette histoire ne peut etre ecrite si on considere 
que toutes les societes meme actuellement observables 
par l’ethnographie sont â un meme etage. On parle de 
primitifs ; â mon avis, seuls les Australiens, les seuls sur- 
vivant de Tage paleolithique, meritent ce nom. Toutes les 
societes americaines et polynesiennes sont â Tage neoli- 
thique et sont agricoles ; toutes les societes africaines et 
asiatiques ont deja depasse 1 age de la pierre et sont agri
coles et pourvues d’animaux domestiques. II est donc 
impossible â aucun point de vue de les ranger sur un 
meme plan. Certes, je veux bien convenir que cette Classi
fication fort generale des civilisations ne peut tenir lieu 
d’une Classification de leurs mentalites. Cependant, on le 
sait, en rdalite la mental..e de l’Australien est fort ditfe- 
rente, par exemple, de celle de l’Africain : d abord parce 
que le milieu social, que les techniques ont permis de 
constituer, est d’une tout autre densit^ et d’une tout autre 
structure **t a derriere /27 /  soi une tout autre histoire ; et 
ensuite parce que, meme au point de vue ue cette notion 
de causalite qu’etudie M. Levy-Bruhl, il est evident que 
si, comme il le dit, eile a debute par des formes religieuses 
et contradictoires, neamoins il est clair qu’eile se presente 
sous des aspects tout differents chez des hommes qui ont 
des emprises fort differentes sur leur propre milieu. Enfin, 
il faut tenir compte des degenerescences, des evolutions 
aberrantes et par exemple, ne pas traiter de primitifs 
les Polynesiens qui sont le produit d ’une longue histoire, 
d’une longue migration, et de toutes sortes de developpe- 
ments en tous sens, meme contraues.

2° — Nous ne sommes pas non plus d’accord sur la 
methode ă suivre. On a toujours le droit de faire ce qu’on 
veut et je ne reproche pas ä M. Levy-Bruhl d’avoir fait 
ces utiles etudes. La question est de savoir si d ’autres 
n’eussent pas ete plus utiles. En premier lieu, je crois 
qu’il eüt mieux valu, au lieu de rechercher tout de suite 
le caractere general de toutes les cat£gories dans toutes 
ces mentalites primitives, rechercher les formes de chacune 
des categories pour conclure ensuite â ce caractere general.
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bien decrite dans son ouvrage sur la R esponsabile. II y 
a d’abord le groupe social, son emo -on, sa volontd de 
rechercher et de punir le responsable. C’est dans cet etat 
d’äme que s’est faite cette recherche, c’est cet etat qui 
explique ces procedes divinatoires tous cbarges de ces 
elements motturs, emotionnels, traditionnels. Et il faut 
le bien decrire pour ne rien omettre. Ainsi encore, le 
raisonnement que tient le juge aujourd’hui est certaint 
ment un raisonnement logique, mais la regle qui veut, 
par exemple, que toute mort violente entraîne instruction 
appartient, meme dans notre societe, â un autre plan de 
l’esprit que le plan logique.

4° — Par cette abstraction, je crois que M. Levy-Bruhl 
s’est mis hors d’etat de comprendre le caractere general 
meme qu’il a si bien degage. La « participation » n ’est 
pas seulement une confusion Elle suppose un effort pour 
confondre et un effort pour faire se ressembler. Elle n ’est 
pas une simple ressemblance, mais une Spoiwau;. II y a 
des l’origine un Trieb, une violence de l’esprit sur lui- 
meme pour se depasser lui-meme ; il y a des l’origine 
la volonte de lier. Par exemple, le rituel totemique de 
l’initiation tout entier est bien en effet un rituel de « par
ticipation » si l’on veut, mais avant tout c’est un rituel 
de revelation ; il a pour but de montrer aux jeunes inities 
que les etres qu’ils croient etre des animaux, par exemple, 
sont en realite des hommes et des esprits. Et, d ’un autre 
câte, les rituels efficaces du totemisme sont des efforts 
pour montrer â la nature, aux plantes et aux animaux 
qu’on est ce qu’ils sont. De sorte que, meme dans ces 
formes primitives de l’Spoiuxnc, il y a un acte : l’homme 
s’identifie aux choses et identifie les choses a lui-meme en 
ayant â la fois le sens et des differences et des ressem- 
blances qu’il etablit. On peut voir, au musee du Trocadero, 
des masques du Nord-Ouest americain sur lesquels des 
totems sont sculptes. Quelques-uns sont â double volet. 
Le premier s’ouvre, et derriere le totem public du « cha- 
mane-chef » apparak un autte inasque plus petit qui 
represente son totem prive, puis au dernier volet revile 
aux inities des plus hauts rangs sa vraie nature, sa face, 
l’esprit humJn et divin et totemique, l’esprit qu’il incame. 
Car, qu’on le note bien, â ce moment la le chef est supposl
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en etat de possession, d’exffxaox, d’extase, et pas seule- 
ment d ’6|iotüxn<;. II y a transport et confusion â Ia fois.

La « participation » ainsi n’implique pas seulement une 
confusion de categories, mais eile est, des l’origine, comme 
chez nous, un effort pour nous identifier aux choses et 
identifier les choses entre eiles. La raison a la meme 
origine volontaire et collective dans les societes les plus 
anciennes et dans les formes les plus accus^es de la Phi
losophie et de la science. »

MENTALITE ARCHAÎQUE ET CATEGORIES DE PENSIE

[ l ' aME, LE NOM ET LA PERSONNE]
(1929)*

/124 / — Je n’ai pas ä renouveler â M. Ldvy-Bruhl les 
compliments que je lui ai d^jâ faits, â propos de son 
dernier livre, qui, en particulier, fait tant de popularii 
ä nos etudes.

Je n’ai pas la competence des missionnaires ou des 
coloniaux qui sont ici presents. Je n’ai qu’une competence 
de sociologue et je ne veux pas du tout critiquer les 
conclusions de M. Levy-Bruhl. Je ne veux qu’y ajouter.

Je veux cependant montrer en quoi la methode qu’il 
a suivie et les conclusions sociologiques auxquelles il est 
arrive coincident avec les notres et en quel endroit eiles 
divergent des methodes qu’emploient, parmi les sociolo- 
gues, ceux que je dirai de la stricte obedience.

La grande diSerence entre M. Levy-Bruhl et ces socio- 
logues de la stricte obedience et par consequent plus 
etroits, — c’est que, s’ils restent fideles aux grands prin- 
cipes, si leur originalii c’est d ’etudier les formes primi
tives de la raison, des categories, les theories de Dürkheim 
et de ses intimes tendent â chercher les fondements de 
ces mentalites. II ne nous suflit pas de decrire le mythe. 
Suivant les principes de Schelling et des philosophes, nous 
voulons savoir quel etre il traduit. M. Üvy-Bruhl, lui 
decrit la pensee mythique, — non pas completement,

* Intervention ä la suite d'une communication de L. L^vy-Bruhl : 
« L’äme primitive ». Ex trăit du Bulletin de la Socieli franțaise de 
Philosophie, 29.

131



je ne le crois pas, mai§ il en decrit admirabljmjnt au 
moins un cote. Cependant, sur le point qu’il decrit, quelle 
est sa methode personnelle, quelle est celle des autres ? 
Choississons notre terrain.

Dans ce dernier livre, sur VAme primitive, relevons 
en particulier quelques pages tout â fait belles par la 
qualit£ des faits et par la clart£ de l’exposition, sur le 
rapport entre Tarne et le nom, le prenom individuel, ques- 
tion d’aiilturs connue, mais renouvelee ici par le choix 
des faits.

Voyons cependant quelle est la difference entre la fațon 
dont j’aurais trăită le sujet et la fațon dont M. LZvy-Bruhl 
Ta trăite. II gest contente de Tobservation psychologique 
et de la description philosophique quoique sociologique 
du fait. On confond Tarne et le nom dans un grand 
nombre de societes. Sur ce point, nous sommes d’accord. 
Mais, nous, nous pr^tendons trouver le fondement r£el 
de ce mythe de Tidentite de Tarne et du nom dans 
Torganisation sociale ; nous donnons ainsi un fondement, 
de la realite â ce qui paraît etre une mystique du m< t 
et un prejuge illogique.

Je me permets de vous dire tout de suite quelle sera 
la commu- /125/ nication que j’ai Tintention de faire 
au Congres international de l'histoire des religions ä Lund, 
auquel je suis dejä delegue. Elle portera sur la notion de 
personnalite. C’est une question dont vous verrez Timpor- 
tance au point de vue sociologique et moral.

V< is, philosophes, etes habitues ä parier de la notion 
de la personnalite humaine. Un psu d’histc ire serait 
necessaire. Quand le mot « personne » a-t-il ete pro- 
n nee pour la premiere fois ? Qui Ta prononce ? Remon- 
tons du present au passe : persona =  masque. Voilä le 
sens riginal du mot. Ce sont les Romains qui ont trans
forme la notion de masque, personnalite mythique, en 
notion de personne morale. J ’exp querai ailleurs pourquoi 
et comment. Le fait etait grand et nouveau. Nouveau ä 
telles enseignes que, pour designer la notion de personne 
humaine, personne juridique, les Crecs, tardivement, tra- 
duisirent le mot latin, — car ils ne furent pas, eux- les 
inventeurs de la nol >u de personne —  ils traduisent 
meme encore ä Tepoque justinienne persona par zp&rurtov, 
masque. Ün le voit, ce ne sont pas les Latins qui ont
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il y a un nombre determine d’âmes en voie de perpttuelle 
r&ncarnation ou de possession qui, definissant la position 
de individu dans son clan, dans sa familie, dans la so- 
ciete, dans l’ensemble de la vie, definissent sa personnalit£.

Ce n’est pas ncn plus parce que le Reverend Pere 
Aupiais est ici que je lui dirai que son travail sur la divi- 
nation, le fâ, s’accorde tout â fait avec ce que nous avait 
ensoigne M. Boas. Lc nom de fâ, qui, â Porto-Novo et 
dans toute une pârtie de I’Afrique, est donne â la nais- 
sance, determine toute Ia vie, — jusqu’â la personne qu’il 
est sage d ’̂ pouser — d’apres son fâ, son nom egalement.

Ce n st pas non plus parce que M. Granet est ici 
que : rappellerai son travail et son identification des 
dynasties legendaires de la Chine avec des rep&itions de 
cinq noms par cycle de cinq reincamations.

Mais ie mentionnerai encore Ies documents d’un de nos 
meilleurs savants franțais qui travaillent pour nous, M. 
Leenhardt — qui s’excuse de ne pouvoir venir. — Ce 
qu’il nous transmet a observe independamment de 
tout enseignement et de toute conversation de n tre part ; 
et je respecte la fațon dont il s’exprime : il est l’observa- 
teur et je ne suis qu’un correcteur d’impressmn. M. Le 
enhardt dit : « Le nom designe l’ensemble des positions 
speciaks de l’individu dans son groupe ». Ceci c’est du 
neo-caledonien et non plus de Ia sociologie theorique. 
C’est dans une explication autonome que je trouve prd- 
cisement cet Clement d ’explication du mythe. D ’ailleurs 
M. Leenhardt retrouve aussi Ies n ms ranges par trois et 
cinq generations.

M. Lcvy-Bruhl est alle jusqu’â la description du mythe. 
Je pense, moi, pou\ »ir trouver la raison du mythe du 
prenom identique â l’âme â travers Ies faits que je 
viens de vous indiquer. La personnalit£, l’âme viennent, 
avec le nom, de la sucicte.

Voilâ la difference pure et simple entre le travail de 
M. Levy-Bruhl et le travail que certains de nous voulons 
et sans doute pouvons faire.

II y a ien d autres faits qu> pourraient etre signale's â 
propos /127 / de cette question : le mythe de 1 âme. II est 
absolument inutile de vous Ies indiquer. Je ne vous ai 
parle que de ces quelques faits pour que vous voyiez 
non seulement ce qui est la legende de l’âme, mais aussi
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la cause de la legende : une pârtie en propre vient 
de la necessite de nommer l’individu, de preciser « sa Posi
tion sociale » (parmi les morts et !es vivants).

Mais, rassurez-vous. L’opposition n’est pas absolue.
II n’y a que deux sortes de travaux ; il y a les bons et

les mauvais. Les bons s’irretent oü ils veulent : M. Levy- 
Bruhl a arrete le sien oü 1 a voulu. D autres poursuivent. 
Ils vont plus loin ou plus profond comme ils veulent. 
Peut-etre se trompent-ils ; c’est ce que l’on saura autre- 
ment que par le raisonnement simple. Car la sociologie 
est une Science des f ils. [3. Cf. infra p. 143.]

MENTA LITE ARCHA1QUE ET CATEGORIES DE PENSEE

[1] Votci comment Mauss a rcndu compte de l’ouvrage de 
Dieterich (1906)* [C/. supra p. 133} :

/2 6 4 / M. Dieterich a projete un travail d’ensemble sur la 
» religion populaire, et les formes fondamentales de la pensee 
religieuse ». Les futures parties en porteront sur les « for
mes du rite magii ue ; 1' s formes de la revelation divine ; 
les formes de l’union de l’homme avec dleu ». Cette pre
miere pârtie * 1 a ete hâtee dans sa publication par la necessite 
de l’oflrir en hommage anniversaire au regrette Usener.

Le but en est, d une part methodique. II s’agit de mon- 
trer par un exemple, comment, sans meconnaître ou mal 
Interpreter les religions classiques et leurs formes sup^rieures, 
leur etude elle-memi peut etre renouvelee par celle de leur 
fondement populaire ct primitif. II faut avant tout, seîon 
M. Dieterich, con iiderer les rites et leur sens dans les soci6t6s 
primitives, puis venir aux rites et aux idees qui vivaient dans 
les couches inferieures des populations de l’antiquit6, oü seu- 
lement s’est conservee la foi et la mythologie naîves sur 
lesquelles tout s’est bâti. C’est ainsi qu’on arrivc enfin â 
comprendre sur quel fond ont travaille l’esprit antique et 
' volution religieuse, et qu’on peut se faire une idee nou- 

velle de leurs protcdes.
Le but est, d’autre part, pragmatique. II s’agit avant tout

* Extrait de l'Annee sociologique, 9.
I Dieterich A., Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion, 

Leipzig, 1905, (deux chapitres in Archiv für Religionswissenschaft,
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d’expliquer la notion de la Terre-Mere, theme fondamental 
des mythologies classiques, thüme litteraire de multiples litt6- 
ratures qui a meme eu ses reiets dans le christianisme, oü la 
Vierge a pris parfois certains traits de l’ancienne Terre-Mfcre.

M. D. part de l’observation de trois rites romains : re 
d£pot de l’enfant nouveau-n6 sur la terre ; l’enterrement de 
l’enfant non brüle, le depöt du mourant sur le sol. II propose, 
â l’aide de comparaisons qui s’etendent, un peu au hasard, 
des Arunta /265 / aux Ewhe, du folklore europöen aux usages 
americains la theorie suivante : ces usages correspondraient â 
une croyance globale ; la terre serait la nrere des hommes, 
en eile les ämes des morts viendraient sdjourner jusqu’ä leur 
rdincarnatiion. La terre est vraiment mere des hommes et 
non pas simplement mere mythique des dieux.

I «s deux chapitres suivants portent sur la rrj pufixTip 
grecque, la tellus romaine, et demontrent que mythologie, 
rituel, litt£rature, magie, mystique, mysteres et cultes popu- 
laires, se sont tous aliment^s â la source d’une notion aussi 
primitive. Puis c’est un chapitre oü est indiqu^e, d’un< fațon 
p«-ut-etre insuffisamment nourrie, l’cvolution de ces notions 
dans les deux religions classiques. Ce qui en sort £tabli c’est 
surtout que la tradition populaire a et£ un fond toujours 
identique et jamais epuis^, oü s’cst periodiquement rafraîchie 
et renouvelee la mentalite religieuse en voie de transformations.

Reste â determiner la cause de ces idees et de ces rites. 
Cctte notion de la maternit£, M. D. la rattache excellemment 
aux representations primitives concernant et la reproduction 
des especes animales et la fertilite du sol conțues comme paral
leles, analogues, sympathiques, et identiques â la gen&ation et 
aux rapports entre hommes et femmes. II rapproche heureu
sement lc mythe de la terre-mere des rites phalliques et des 
actes c£r£monitls par lesquels la copulation humaine provoque 
la multiplication des objets alimentaires.

Mais, <n somme, la demonstration toune court ; quelque 
ingenieuses que soient les remarques de M. D. sur la croyance, 
sur le « van » oü est place l’enfant sur des rites et des 
docum^nts figures, le resultat general ne depasse pas les 
limites des theories ideologiques, de l’interpretation par les 
simples idees. De plus, la religion populaire dont il s’agit 
n nt^resse M. D. que par son cöte primitif, eile ne l’int^resse 
pas en tant que phenomene social.

C’est â Cr moment qu’il se separe des methodes que nous 
preconisons ici, M. D. persiste, comme tous ses devanciers, 
comme les meilleurs des savants de l’ecole anglaise, â croire 
qu’il suffit pour expliquer un mythe ou un rite, de preference 
antique, ou un trăit du folklore indo-europ^en, de le tcndre
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cnsemble enorme de soci£t£s, societ^s negres, malayo-polyne- 
siennes, indiennes (groupes sioux, algonquin, iroquois, pue- 
blo, du Nord-Ouest), eskimos, australiennes, oü le Systeme 
de la reincarnation du mort et de I’heritage du prenom dans 
la familie ou dans le clan est Ia r£gle. I.'individu naît avec son 
mm et ses fonctions sociales, avec son blason dans Ies soci^tes 
du Nord-Ouest americain. Sur le nom nikie, chez Ies Dacotah 
et Ies Sioux, sur le nom dans Ies confreries et Ies clans 
(pueblos, kwakiutl, haida) nous disposons d£s maintenant 
d’un ensemble imposant de faits. Le nombre des individus, 
des noms, des âmes et des röles est limite dans le clan, et 
la vie de ceiui-ci n’est qu’un ensemble de renaissances et de 
morts d’individus toujours identiques. Moins net chez Ies 
Australiens ou chez Ies Nigritiens, le phenomene n’en existe 
pas moins chez eux d’une tațon normale et compröhensible, â 
la fațon d’une institution necessaire.

Non seulement cette consideration du clan et du prenom 
permet de comprendre le Systeme des reincarnations et de le 
rattacher â la Constitution juridique de la societe, mais encore 
eile permet de retracer, en pârtie, Porigint de la notion de la 
ttrre-mere et de marquer avec precision le moment ou 
celle-ci s’est definitivement formee. II suffit de partir du fait 
que le clan est, des l’origine, conțu comme attachö â un point 
du sol, siege central des âmes totemiques, rocs oîi se sont 
enfonces Ies ancetres et d’oü s’echappent Ies enfants â conce- 
voir, ci'ou se repandent enfin dans l’espece totemique Ies 
âmes des animaux dont le clan assure la multiplication. Nous 
indiquons plus 1. in, avec M. van Ossenbruggen comment cette 
notion rejoint, explique celle de propriete 2. C’est â eile, plus 
complexe, moins precise, mais partant plus £lementaire et 
plus rieht, que se rattache celle de la ttrre-mere.

Car il y aurait erreur ă croire, comme semble le faire M. D., 
que Ies rites phalliques, ou plutöt generatoires australiens, 
que des idees comme celle de la pierre Erathipa prfes de 
laquelle Ies femmes arunta craignent de concevoir, trahissent 
deja la notion de la terre-mere. Les unes et Ies autres corres- 
pondent â des stades beaucoup plus bas, et cette notion peut 
rester ötrangfere â des civilisations ou toutes ses conditions, 
sauf sa /268 / cause, sont donnees. Quant â nous nous sommes 
frappes par le fait que tous les cas indiques ici et tous les 
cas vraiment precis que nous connaissons ou le mythe a depass£ 
la simple image de ia generation, sont empruntes â des soci^t^s 
agricolei. Au surplus, M. Dieterich n’est pas sans avoir senti 
la question, et la fațon dont il considere presque exclusive-

2. [Cf. le texte suivant.]
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ment Ies rites agraires est significative. Nulte part mieux que 
chez les Maoris on ne pourrait etudier cette formation d’une 
notion mythique precise. D’une part des clans locaux extre- 
mement forts, avec Systeme de prenoms bien marques ; d’autr 
part un attachement extreme d : ces clans â leur sol, leur 
mana etant identique â celui de l’âme (hau, mauri), du sol, 
de la terre-mere (whenua) : d’autre part enfin tout le deve- 
loppement mythique luxuriant du mythe de la terre et du 
ciel, pere et mere des di :ux. Autour du mythe qui pose 
lequivalence, autour du rite q la dramatise, la notion de 
terre-mere s’est probablement fermee, precisee ; et reliee aux 
mythes celestes et autres, eile a forme l’une des bases de toute 
mythologie agraire. Mais il y a la toute une serie d’£tudes 
â tenter dont nous ne pouvons entrevoir que les debuts.

Si precise pourtant que soit l’image de la m&re-terre, il ne 
faudrait pas croire qu’elle est la seule image de maternite 
qu’ait conțue l’humanite raeme antique, ou le folklore. meme 
moderne. Les rapports entre la semence et la plante, entre 
l’espece et l’individu, etc., ont ete eux aussi figures sous la 
forme de l’enfantement : la mere riz, la mere ma'is, les mires 
du rituel agraire europeen, sont importantes et nombreuses. 
Il faut encore iti enrichir de toutes les vertus du principe de 
la Vegetation notre description de la notion primitive de 
maternittf.

Mais treve de critlques et d’additions. Le travail de M. 
Dieterich est des plus importants; il ouvre une r uvelle 
avenue. Les idees ingenieuses y abondent, comme par exemple 
le rapprochement entre la posture accroupie donnee souvent 
au mort dans sa tombe et la posture du foetus ; et l’expli- 
cation par l’id^e de resurrection de l’importance, en droit 
penal athenien, du bannissement.

MENTA LITE ARCHA1QUE ET CATEGORIES DE PENSEE

[2] Voiei â ce sujet l’analys. de Mauss sur le livre d’Ossen 
bruggen : La notion de propriete terrienne chez les pri- 
mitifs (1906)* [Cf. supra p. 133] :

/94/C e travail de M. van Ossenbruggen* 1 se rattache â son 
etude sur le droit d’heritage en Chine, et l’eclaire. Il est 
conțu dans le meme esprit, il a le meme but ; mais la methode 
redevient comparative, comme dans l’excellent ouvrage sur 
le droit de tutelle et de tester. De plus, cette comparaison

* Extrait de sociologique, 9.
1. E. van Ossenbruggen, Over het primitief Begrip van Gron- 

deigendom, 1905.
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Systeme /109/ imperatif de circonstances, de regles â 
multiples considerations ; c’est un edifice de conditions et 
non pas seulement un Systeme de regles simples et catego- 
riques. Cela, vous l’avez vu tout â l’heure.

Un exemple : Simiand, vous prendrez la presidence du 
dîner : votre femme sera en face de vous, et la gauche de 
votre femme, c’est votre droite, parce que vous etes en 
face d’elle.

Vous voyez comment le probleme des dispositions reci- 
proques s’est pose au-delä de celui de la simple Separation.

Voila longtemps que je fis des lețons sur l’etiquette 
dans la maison malgache, maison qui est ä peu pres du 
type chinois. C’est ce que je constate encore cette annee 
dans mon cours sur l’&iquette polynesienne.

Mais il y a plus. J ’ai ete, gräce aux collections de docu- 
ments de Hertz et aux derniers travaux d’Elsdon Best 
mieux ä meme de fixer les choses. Je crois que nous avons 
ete non seulement beaucoup trop simplistes dans ce cas 
de la caracteristique imperative du tabou et du sacre, mais 
encore que nous avons ete par erreur beaucoup trop ritolo- 
gistes et preoccupes de pratiques.

Le progres que fait Granet est de mettre de la mytho- 
logie et de la « representation » en tout ceci. En fait, la 
serie des positions en plus de droite et gauche : haut et 
bas, centre, exterieur et interieur, etc., occupe chez les 
Maoris, dont Hertz etait parti, des places beaucoup plus 
considerables que Hertz ne l’avait aperțu. Meme ä propos 
des Maoris, Granet a donc raison.

Ces fațons de penser et d’agir en meme temps sont 
d’ailleurs communes ä une tres grande mässe humaine. 
Granet sait — puisque nous sommes dans un lien d’inti- 
mite absolue — qu’actuellement quand je pense â ces 
questions d’histoire generale de la civilisation, je vois de 
plus en plus que les trainees de la civilisation, qui est de- 
venue celle des peuples de la Polynesie, fusent ä partir de 
l’Ouest du Pacifique et vers le Nord du Pacifique. Une 
pârtie des choses / 1 10/ de la Polynesie ressemble un peu 
non seulement au prehistorique indochinois et chinois, 
mais au protohistorique et meme ä l’historique chinois. 
J ’ai deja communique ä un assez vaste pubßc un petit 
travail sur le cerf-volant et sur le mat de cocagne et sur 
les notions concernant les espaces qui s’y rattachent. Je
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noterai encore particulierement les rapports entre la spi
rale, la grecque, le svastika et les differentes parties du 
corps.

Partant de lâ, le probleme devient autre ; outre la seule 
division entre droite et gauche apparaissent toutes les 
autres divisions spatiales. Considerez en meme temps les 
plans haut et bas, avant et arriere : c’est ce qu’il faut 
apercevoir si l’on veut decnre la facon dont toute une 
pârtie de lnumarute a raisonne. Et il faut ajouier un Sup
plement fort long â Tanalyse de Hertz, pour une raison 
tres simple : c’est que l’individu et la collectivite comptent 
alors non pas par une mais par trois dimensions, ou plu- 
töt comptent six directions, six poles (souvent Orientes 
cosmographiquement) ou plutot meme en comptent sept, 
car il faut aussi compter le centre (ego, moi) comme un 
pomt d’un espate d’une qualite' speciale d ’oü partent les 
relations symetriques (haut et bas, avant et arriere, et 
enrin droite et gauche). Meme ce centre est quelquefois 
confondu et quelquefois disungue du centre cosmographi- 
que icamp, sanctuaire, tribal, ombilic au monde, mundus 
etrusco-romain). Attitudes et notions de la collectivite, 
des individus, de l’individu different donc en complexite, 
en variete, mais non en principe de celle que suppose la 
simple division du travail entre les deux mains comme 
Robert Hertz l’a considere et par abstraction justifie.

Que ces modes de penser compliques ne soient pas 
(Prangers aux Maoris eux-memes, c’est ce que prouve abon- 
damment toute une serie de notions et de rites ; ainsi une 
importante institution de figuration materielle, le tiki, ceu- 
vre pretieuse d’art religieux. Les tiki heitiki sont fort â 
la mode en ce moment meme cbez nous. Ce sont en effet 
d t tres / l l l /  belles plaques stülp tees de jade de couleurs, 
allant du gris au vert sombre. Ils figurent un foetus — 
tortement stylise —  les plus beaux avec un ceil de pierre 
rouge. (Les Maoris etaient chercheurs et sculpteurs de jade 
et iti aussi interviennent des croyances, tres importantes 
et tres repandues autour du Pacifique.) Les femmes nobles 
portent les tik i en pendentifs sur la poitrine. C’est un objet 
de leur culte, un talisman de force et de fecondite. Ils 
sont l’image non seulement des enfants futurs, la prefigu- 
rat.^n de l’homme, l’union du principe male et du principe 
femeile, et plus specialement du principe du dieu male
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iion avec la pratique que nous devons faire attention, et 
non pas simpleinent â l’etude de la pratique.

Je crois que sur ce point Granet et moi nous sommes 
bien d’accord. Tel est le moyen de vous expliquer com- 
ment est assure le developpement de ces problemes et 
aussi comment le point de depart reste oü Hertz et Dür
kheim et nous tous l’avions fixe.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[CATEGORIES COLLECTIVES ET CATEGORIES PI RES] 
(1934)*

/3 4 / J ’avoue pfeferer me tenir aux positions de thfcse de 
M. Serrus devant notre Societe plutöt que de me referer â 
son ouvrage. J ’y trouve une expression et un sens plus 
direct des faits que dans une discusslon philosophique — 
par exemple celle de Husserl — et je resterai donc sur le 
terrain, qu’il a lui-meme chois i, de la psychologie de l’intel- 
ligence et de la linguistique.

I. — Linguistique. —  Quoique M. Serrus se soit refere 
aux meilleurs linguistes, â mon maître Meillet, â mon ami 
Vendryes, â d’autres, il ne semble pas tenir compte ni des 
tres vieilles et encore assez bonnes traditions comme celle 
du « mot-phrase », courante au temps de Romanes, ni 
des analyses generales ou speciales de Sapir et de Boas, 
surtout en ce qui concerne les langues nord-americaines. 
Cctte domination plus grande du domaine choisi lui eüt 
permis d ’eviter l’expression de « langues sans verbe », et 
lui eut donnö le sens qu’il a cherche sincerement â acqu£- 
rir â partir de la syntaxe et de la morphologie des seules 
langues indo-europeennes. Prenons un exemple : un chant 
de danse (repfesenfe par un mythe ou conte et un rituel 
important, arunta et loritja, centre australien) consiste en 
deux mots indefiniment fep^fes :

kwaia kwaia, 
kwaia kwatja.

* Lettre Icrite â la suite d’une ommumcation de C. Serrus, < I 
Psychologie d«. l’intclligence et la linguistique ». Extraite du Bulletin 
de la Sociiti franțaise de Philosophie, 34, Paris.
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Mais oü a chemine cette pensie, dans quel milieu r£el ? 
C’est ici qu’on pense bien qu’il faut que la sociologie inter- 
vienne. Dans Ies individus ? Dans la chaine des individus ? 
Ceux-ci ne sont que Ies Stres discrets, les foules oü les 
choses se passent. Par consSquent, les donnees psycholo- 
giques sont celles du possible mental. Elles n’ont ni force 
ni permanence. Ce qui les realise, leur donne forme et ma
ttere, ce qui les parti :ularise — qui fait, par exemple, que 
le chinois, les langues polyne: icnnes pensent tout sous la 
forme sexe, et n’ont pas de mot, d’article, de pronom pour 
l’exprimer, tandis que le gros des langues indo-europSen- 
nes connaissent les genres, mais ne pensent meme plus aux 
hierogamies de leurs astrologues et alchimistes — ce qui 
categorise, dis-je, ce sont les societes et leur histoire. L’in- 
traduisibilite des langues, celle des mentalitSs, trahissent 
l’h£t,;rog£n£itd des societSs, des familles de peuples, des 
aires et des couches de civilisation. Les categories vivent 
et meurent avec les peuples et leurs divers apports.

Nous demandons qu’on nous accorde ici un instant. 
Nous pensons l’avoir prouv£ pour le genre, pour le temps. 
Notre ami Czarnowski tente de le prouver pour l’espace ; 
Dürkheim l’a prouve, je le crois, pour la totalite. Nous 
en avons commence la preuve pour la substance, et indi- 
qut ici meme un commencement de preuve pour la « per- 
sonnalit£ ». L’epoque actuelle dissout pas mal d’ « idees 
innees », et M. Serrus concourt â ces destructions ; mais, 
avant eile, bien d’autres « Idees », comme eut dit un 
platonicien, sont mortes. Destin, sifnatures, correspon- 
dances, harmonies sont maintenant de vains mots. — Le 
fonetic mement de chacune de ecs cat^gories, d’äge, de 
valeur, de forme et de mvifcre diverses, leurs rapports 
entre elles dans la logique, la /3 6 / langue, la Science, l’arts 
la technique, l’economique, en tout, varie avec le fonction- 
nement des soci£t&. II n’y a ni grammaire pure ni logique 
pure, c’est vrai ; il y a celles des soci£t£s avec leurs illo- 
gismes et leurs langues charriant plus ou moins ce qu’elles 
peuvent avoir pens£ avec les moyens qu’elles ont eus.

Mais il y a — nonobstant l’abstraction relativement va- 
lable. mais seulement provisoirement valable de M. L-evy- 
Bruhl — en toute langue, en tout svmbole ecrit ou non 
ecrit, figure ou non figuri, pense ou meme seulement sub- 
conscient, en toute fațon d’agir et de penser — et toutes
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de l’histoire concrete. Entendu, la sociologie est pârtie de 
î’anthropologie, et postule l’unite (relative) de l’espece 
humaine. Mais, comme la Psychologie, eile voit autre 
chose : des psychologies differentielles de peuples et de 
races. Seulement, dans toutes ces psychologies collectives 
differentes, elfe voit d ’immenscs ressemblances. Les musi- 
ques, les danses varient avec les peuples, les familles de 
peuples. M von Hornbostel1 [1. Cf. le texte suivant], 
M. Curt Sachs disent la-dessus des choses excellentes. 
Notre musique n’est qu’««e musique. Et, ceptndant, il 
existe quelque chose qui mer te le nom de « la musique ». 
Ce n’est pas celle de notre « grammaire musicale », mais 
celle-ci y rentre. II en est de meme de tous les grands 
ordres de faits sociaux.

Nos Sciences sont Ephemeres et kaleidoscopiques et, ce- 
pendant, il y a « la Science » et sa logique. Nos techmques 
—trop puissantes et trop changeantes en ce moment â 

notre gr£ — trop stagnantes, trop nationales et locales au- 
trefois — ont partout les memes fondements, ou scienti- 
fiques (m&anique, etc.), ou empiriques (ethnobotanique, 
ethnozoologie, etc.). Il y a la technique. Comme les droits 
et les morales ont un fond humain, les grammaires et les 
logiques en ont un autre. Meme la mystique et la poesie 
existent, en tant que telles, en g^n^ral.

Il ne suffit Das de dire que ce fond commun est la parce 
que les modes gen^raux de la pensee sont oeuvre d ’hom- 
mes ; il faut dire qu’il est la parce que ces modes sont — 
meme differents — l’ceuvre d’hommes se cr£ant des repr£- 
sentations communes et approchant ainsi d£j:l d’un pas 
vers la rationalite ; parce que ces hommes ont — meme 
dans l’orgie et l’extase — , communion avec autre chose 
que soi.

La grammaire pure, la logique pure, l’art pur sont de- 
vant nous, non derrifcre nous.
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1. Cf. E M. von Hornbostel, « Musik der Makuschi, Taulipang 
und Jekuana », in Koch-Grünberg, Von Roroima tum Orinoco.
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[1] Sur les travaux de sociologie musicale de Hornhostel et 
d'autres music tlogues, voir l'analyse qui suit (192S) * 
[Cf. supra p. 152] :

/968 / Depuis la fondation par Stumpf des Archives phono- 
grammatiques de Flnstitut de Psychologie de Berlin et de- 
puis ses Anfänge der Musik, les problemes concernant la musi- 
que dite primitive ont fait de tres grands progres. En parti- 
culier, Miss Densmoorc a consacre quatre bulletins du Bureau 
of American Ethnology ä la musique de trois tribus — Te- 
ton, Ute, Chippeway — et M. von Hornbostel a publik ici 
et la des analyses approfondies comme il sait les faire, de 
musiques melanesiennes, americaines, etc. Les documents 
commencent â abondtr, et une pârtie d’un important patri 
moine humain sera sauvee. Leur elaboration theorique se fait 
en meme temps, surtout sous l’action de ces deux auteurs. 
On commence donc â entrevoir des lignes plus precises que 
celles que M. Stumpf avait indiquees* 1

Miss Densmoore a perfectionne ses procedes. Maintenant 
eile applique une methode statistique â l’analyse en serie des 
chants qu’elle a enregistres chez les Hidatsa et les Mandan : 
eile suit 13 prineipes pour la melodie et 5 pour le rythme. 
De plus, eile les compare avec d’autres musiques sioux (v. les 
representations graphiques, peut-etre discutables, peut-etre 
fort utiles, nous n’en pouvons decider). Chacun des 110 
chants qu’elle publie ici est accompagne d’un commentaire de- 
taille non seulement au point de vue musical, mais encore 
au pc nt de vue poetique, linguistique, et soit religieux, soit 
aneedotique ou historique suivant le cas. On pourra remar- 
quer combien cetu etude a fourni de faits â ces points de 
vue, autres que celui de la musique pure. Ces deux tribus du 
rameau siou ont conserve plus de leurs chants qu’on ne croyait, 
et, dans ces chants, plus d’archaîsmes linguistiques et plus de 
Souvenirs vivants de leur civilisation originelle qu’on ne 
croyait. La Societe des femmes-oies a conserve ainsi des frag- 
ments de mythes importants ; et les rites de la chasse â 
l'aigle prennent une tout autre physionomie dans leurs chants 
tonnamment conservds que dans les simples vieilles observa- 

tions de Matthews (voir les chants des « Societas » et le 
rtmarquable mythe de l’invention du flageolet). Musique et 
poesie de ces tribus sont dignes d’intJret, meme d’un point 
de vue artistique moderne. Les /9 6 9 / e'lements esth^tiques
y sont nombreux. II y a la des choses ä encore imiter.

* Extrait de lA nnfe sociologique, nouvelle serie, 1.
I .  Cf. Annie sociologique, 12, p. 840
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Les travaux de Miss D. sont plutöt descriptifs, ceux de 
M. v. Hornbostel sont non seulement tels (voir, en parti- 
culier la remarquable description des instruments de musique 
taulipang, la demonstration de l’unite de ces trois musiques), 
mais aussi theoriques. D’abord, M. v. H. verifie une fois de 
plus sa tres importante observation generale de I’unitl abso- 
lue de toutes les musiques vraiment indigenes des deux Ame- 
riques, depuis les Eskimos jusqu’a la Terre de Feu, et â la 
rive nord asiatique du Pacifique. Peut-etre M. v. H. va-t-il 
un peu loin en parlant d’une unite esthetique â tous points 
de vue de la race americaine. Ensuite nous aimerions â citer 
dans leur precision et leur concision les pages consacrees aux 
diverses sortes de chants, â la liaison entre leurs elements 
musicaux et poetiques et leurs effets, en particulier religieux 
(rappnrt du shamanisme â la danse et au mythe). Elles con- 
tiennent plus de sociologie et plus d’esthetique psychologique 
que bien de ces immenses dissertations oü les philosophes 
epanchent en general leur goüt pour les choses de l’art, et 
leur incompetence â en creer ou meme â les observer.
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[DEBAT SUR LES VISIONS DU MONDE PRIMITIF ET 
MODERNE]
(1937)*

M. M. Mauss. — Je ne vais dire ä Mus ni tout ce que je 
pense de ses travaux ni tout ce que je pense de ce qu’il 
nous a dit. Avec M. Foucher j’ai eu l’honneur d’avoir etö 
un de ses maîtres. J ’ai eu un peu ä defendre son ceuvre 
contre des indianistes de la stricte obedience. Si je crois 
qu’il a raison, ce n’est pas du tout parce qu’il a apport^ 
des verifications â ce que nous avons pu dire ks uns ou 
les autres, mais parce qu’il a dit les faits.
/107/ Vous avez parle de l’absence du dieu. Cette ques- 
tion de l’absence du dieu et ces representations figurees 
du dieu se pose d’une fațon aigue ä propos d’une des plus 
grandes antiquites de notre Occident, celle que les germa- 
nistes ont longtemps consideree comme la plus haute 
expression de l’art ge rm an iq u eâ savoir le vase de Gun-

* Intervention â la suite d’unc communication de P. Mus ; « La 
mythologie primitive et la pensie de ’lndt ». Extraite du Bulletin de 
la Soaele franțaise de Philosophie, 37, Paris.

1 Celle-ci Hubert le dlmontre, se trouve, au fond, etre l’expression 
de l'art et de la religion celtiques.

154



MENTALITE ARCHMQUE ET CATEGORIES DE PENSEE

destrup. avec ses panneaux. II y en a un qui est purement 
indianiste, et meme bouddhiste : Deux £l(:phants adorent 
une table basse, avec un huste dans le fond, le Dharma- 
cakra, la roue de la lc Tout ceci assez mal identific, et 
1 objet de dissertitions d’auteurs irlandais, allemands, 
scandinaves. Mais tout y est Evident. Cette notion du dieu 
qui est parti, mal representable meme sous ses formes sym- 
boliques, a eu un retentissement immense qui a traverse 
rigoureustment tout l’ensemble du monde antique pour 
finir par un vase fait par des Scordisques, sans doute des 
Germains, ä l’usage de princes celtes vivant dans le Jut
land, peu avant notre ere ou peut-fetre peu apres.
/108 / Ceci pour vous dite que tout ce que vous nous 
avez decrit doit entrer rigoureusement dans l’histoire de 
notre propre pensee europeenne. Plus je vais (je suis en 
train de preparer Petition du livre d’Hubert sur les Ger
mains), plus je vois que les grandes ondes de civilisation 
viennent de tres loin, et ont retenti trîs loin. J ’ai eu 
encore, pas plus tard qu’hier, â parier avec notre ami 
Seligman de son article sur les perles de verre de La Tfcne 
(Celtes) en Chine.

Nous nous faisons du monde ancien une id£e un peu 
fausse. Les medecins grecs ont rencontrd les medecins 
hindous â la cour des Achemenides ; Ie manich£isme, c’est 
une idee pârtie de l’Iran, et ainsi de suite. Les conceptions 
du monde, par les anciens, y compris celle d’Aristote, 
n’&aient pas sans d^pendance meme vis-ä-vis de celles que 
vous nous indiquez. Ainsi Ia distinction du nombre des 
spheres rappelle celle des « ciels » (pour ne pas dire cieux), 
parce qu’elles sont rigoureusement, comme des ciels de 
lits, pos^es l’un au-dessus de l’autre.

Meme le territoire oü de pareilles idees se sont d^velop- 
pees est encore plus vaste. Elles sont repr£sent£es par le 
nombre des queues de cerf-volant de l’île de Mangaia ; 
elles le sont par les Echelons de l’£chafaudage sur lequel 
montent les princes â Hawaî comme chez les Maoris.

Ainsi, pose tel que, votre probleme est resolu, mais il 
n’est resolu que dans une certaine abstraction de ce qui 
est autour. Notre Societe attend sans doute que je le de- 
place. Vous avez fait allusion au temps, â l’espace, â la 
classihcation. C’est sur ce dernier point que nous avons 
deja fait queique chose, que Granet en a indiqul encore
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davantage â propos de la vieille Chine. Je me permets 
d’annoncer ici un travail qu’on trouvera dans le fascicule 
— fort en retard — des Annales socioloviques concernant 
la religion. II porte un titre assez vaste : « Macrocosme et 
microcosme » [1. Cf. infra p. 160], et en sous-titre : « Ti
ki » : le nom d’un simple dieu maori, qui est d’ailleurs un 
dieu generalement connu en Polynesie et meme en Micro- 
nesie. Ce n’est nullement moi qui etablis le fait, je n’inter- 
prete pas ; il n’y a pas l’ombre d’une hypothese dans ce 
que je vais vous dire. Mais vous allez voir comment on 
peut se tromper. Travaillant ensemble au British Hertz et 
moi, nous avons remarque sur un appendice du volume I 
de White, Ancient History of the Maori, une figure d’un 
dieu appele Tiki. Nous primes tous deux avec enthou- 
siasme notre meme fiche. Nous avons copi“ soigneuse- 
ment : Tiki... c’etait un petit bonhomme avec une touffe 
de cheveux, nu, son membre ’iril est cache pudiquement. 
Imm6diatement sont inscrits ä leur place les noms des 
dieux de sa droite et de sa gauche, le dieu de la guerre 
et le dieu de la paix. De plus, les dieux de l’intelli- 
gence, /109 / des reves et du ciel qui sont sur sa tete, les 
dieux des pieds et de la mag»:,... etc. Ceci nous avait 
prodigieusement interesses. Le fait fut un des points de 
depart du travail de Hertz sur !a gauche et la droite.

Plus tard, j’ai fait une communication dont quelques- 
uns se souviennent peut-etre sur ce Tik» au Congres des 
anthropologistes, eile a ete publiee sous forme d’ailleurs 
tres courte. A ce moment, apres avou fait ma Conference, 
je me suis precipite au British pour revoir le texte que 

avais eite. Älors, ä ma profonde stup6faction, â trente ans 
de distance, je me suis trouve Jevant bien autre chose que 
ma fiche. J ’avais devant moi un enorme depliant r6dige 
par experts, resumant les dires des grands-pretres de Nou- 
velle-Zelande, pour White, sur les ordres de Grey et de 
White. Ce sont des documents qui datent de 1859 â 1886. 
Par consequent ils sont completement en dehors de toute 
viciation de l’ethnographie professionnelle, de l’ethnologie 
et de toutes les sociologies que vous voudrez imaginer. 
Autour de tous les membres de Tiki, et de toutes les 
parties du corps de Tiki, sur ce tres grand depliant, se d6- 
ploie la Classification complete du monde, celle des temps
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En verite (et voici ma conclusiun historique et sociolo- 
gique — philosophique, sf l’on veut), lorsquc vous pariez 
de particip-ition exclusivement â propos de mentalite pri
mitive, vous vous heurtez ä bien des ecueils. D'abotd il ne 
s’agit pis d ’une mentaUte primitive, je viens de le dire, et 
ensuite il ne s agit pas seulement de participation. Vous 
penetrez dans un monde differencie et construit, et non 
pas dans un monde inorganise. Et ce monde est tellement 
const tu£ que, par exemple, â Madagascar — Ies Malga- 
ches sont des Malayo-Polynesiens quant â leur civilisation 
— des gens vous parlent de la dent du Sud et de la dent 
du Nord, de la dent de l’Ouest et de la dent de l’Est. Ils 
ne font pas un pas a l’interieur de la case, ils ne passent 
pas l’un a cote de l’autre sans tenir rigoureusement compte 
et des temps et des espaces, et de toutes Ies urconstances, 
de la caste en particulier, etc. La pire insulte que vous 
puissiez faire â un chef malgache aussj bien qu’â un chef 
Polynesien, c'est de marcher sur son ombre, de passer 
devant lui ou bien de manger plus haut que lui « sur sa 
tete » : c’est pourquo i par exemple, ils ne descendent pas 
au premier etage des bateaux, ils ne veulent pas rester 
autre part que sur le pont. Voilâ donc Ies notions du haut, 
du bas, de la droite, de la gauche, du temps, de l’espace et 
de la reparti.ion de toutes choses suivant Ies temps, Ies 
espaces, qui sont articulees sque dans le detail de la vie 
courante. Chaque coin de la maison, chaque evenement de 
la vie est catah gu£, senti comme Oriente, convenant â des 
heures et des choses dans tous Ies pays â divination par le 
sikidi. Ces pays sont toute l’Afrique, ou cela vient d ’Ara- 
bie. Et, en Arabic, cela vient de Chaldee, de Vinde et de 
l’Iran ; et je ne sais dans quel sens exact ces emprunts 
furent faits. Quand j’ouvre mon Brâhmakarman et un 
plateau de geomancien arabe, je vois que toute une grande 
pârtie de la divination arabe est au bout de principes de 
la divination communs â toute l’humanite de l'Afrique et 
de / l l l /  l ’Ocean Indien, meme de l’Ocean Pacifique On 
est donc en presence d’un concept du monde (mundus 
etrusque et romain) qui se place autrement que nous ne le 
phțons, ou. plus exactement, autrement que ne le placent 
ceux d’entre nous qui sont des dissocies, des cartesiens. 
Car la moindre diseuse de bonne aventure et meme Ies 
jeunes poly techniutns et Ies couturieres qai l ’ecout nt
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[1] Ce travail n’a, en fait, jamais ete publie. Votci c Cen
dant le resume d’un expose portant sur le meme sup t 
[Macrocosme et microcosme] (1937) * [Cf. supra 
p. 156] ;

M. Mauss s’excuse et regrette d'avoir ă remplacer M. le 
Reverend Pere Teilhard de Chardin, souf frânt, et d’avotr du 
improviser cette Conference.
/686/ Elle se bornera â indiquer un certain nombre de ques- 
tions concernant Ies croyances maori â une mythologie, ă 
une cosmologie du macrocosme et du microcosme.

Ces observations se rapportent â une communication qu’il 
a dejâ faite au Congres d’anthropologie de Londres, mais que, 
vice-president d’une des sections de ce Congris, il ria pas pu 
publier, etant donne Ies exigences des sujets de ses collâgues. 
On la trouvera dans Ies comptes rendus de ce Congrâs (1934).

II s’agit du dieu Tiki et du « petit Tiki », et aussi des 
tinis, —  ces fameux bijoux de jade representant des foetus 
d'bomme, d'ordincire â aii rouge, un dieu dont l’importance 
mythologique est considerable â tous points de vue.

Apres avoir fait ce travail, en verifiant le document dont 
ii s’etait servi, il a retrouve que l’un d’eux etait un extrait 
d’un immense appendicc â Maori Mythology, n° 1, dans 
Ancient History of the Maori de John White : c'est un vaJe 
depliant qui a ele constitue avec la collaboration de prâtres 
de Nouvelle-Zelande, travaillant autrefois suivant Ies instruc- 
tions de Grey, jusqu'en 1859, et continuam â travailler avec 
White jusqu’en 1887.

Or, ce document, corrobore par de nombreux mythes qui 
occupent presque tous Ies volumes I et I I  de la collection 
de White, represente, en relation avec un Tiki central, toute 
une classification complete du monde et des evenements du 
monde de la cosmographie et son histoir; : en somme, une 
cosmologie qui est le Systeme des concordances, des corres- 
pondances, une signature, comme on dirait en astrologie âgyp- 
tienne untique ou moderne complete.

* Extrait de 1’Anthropologie, 47. Resumi d'une communication pr6 
sentee i  l’Institut (rau<ais d’anthropologie.
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schvieg met admirablement en lumiere cette revolution 
qui s’est operee entre l’ancienne et la nouvelle conception 
de la matiere.

Mais vous attendez de moi des faits empruntes aux 
primitifs, ă ces peuples si mal nommes, que l’on met 
tous sur le meme rang, que l’on croit sans secret, sans 
difhcultes ä comprendre, sans grand esprit, illogiques, ou 
mystiques, ou brutaux, ou materiels. II y a entre eux 
— rassurez-vous — autant de divergences, et plus, que 
dans les nötres, et des capacites de tous grades. Cepen- 
dant ils nous depaysent profondement et nous apprennent 
â penser autrement qu’en « homo sorbonnais » ou « oxo- 
nimcs » gräce ä d’autres « homines sorbonnais »
/1 9 / Je m’occupe depuis longtemps de la notion de nuur- 
riture. C’est une des originalites des sociologues franțais 
que d ’avoir exan ne les diverses categories de l’esprit. 
Donc, nourriture connote subsistance f le mot meme s’em- 
ploie comme synonyme de nourriture), et substance ou 
matiere. Chez les Romains, la notion de subsistance etait 
â la base de substance. On trouve encore substantia, 
substance, dans le langage juridique franțais. En sanscrit, 
l’evolution est analogue. Et le mot a change de sens 
avec la societe qui a change. On connait les admirables 
travaux de Meillet sur la correlation de ces deux evolu- 
tions. La nourriture est pour moi une des notions les 
plus importantes parmi celles qu se trouvent ä la base 
de la no”on de matiere. L’homme competent, Gorci 
approuve cette fațon de voir. Les bcaux travaux de 
Spencer et Gillen relativement aux Arunta d’Australie, 
et ceux des ethnographes contemporains, permettent de 
generaliser notre theorie de la filiation des notions de 
matiere et de nourriture. On retrouve, en effet, chez la 
plupart des primitifs de nos jours les memes rites compli- 
ques d i  itiation relatifs â la nourriture. Vers vingt et un 
ans, âge oü quelques-uns d’entre nous se preparent ă 
l’agregation, cette autre initiation de « civihses », l’indi- 
vidu dit sauvage rețoit, lui le pouvoir de mangtr.. II est, 
autrement dit, initie â la nourriture, ou encore, il fi it 
que le propriötaire d un totem lui ouvre la bouche. II 
pourra manger de l’animal sacre quand on lui aura răvele 
par les images ou par les masques ce qu’est le totem. 
Images et masques (suivant les tribus) concedent donc
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on trouvera toute la cosmogonie, toute la cosmologie, et 
une Classification des espaces et des temps. Au-dessus de 
tout. figure par un ctrcle, se place le dieu supreme, Hio. 
Plus bas, se trouve l’espace du ciel habite par les dieux 
de la pluie et du beau temps : c’est le ciel j? . \ l  des lacs. 
Ensuite, on descend jusqu’ä l'endroit oü l’esprit de 
l’homme est form^. Vient alors le sejour des serviteurs des 
dieux inferieurs. Apres eux, se trouve le sejour des etres 
inferieurs. On descend ainsi jusqu’au lieu oü habitent les 
âmes pretes â sortii* Et enfin, on arrive â l’espace le plus 
bas dans lequel les esprits vivent â cöte des choses.

De cette mythologie compliquee des espaces il est aussi 
bon de connaître, pour le probleme qui nous occupe, 
i aperțu suivant : il y a les espaces de l’agriculture, au- 
dessous desquels les dieux du mal tuent deux des dieux 
qui n’ont pas ete assez mangeurs. Au-desssus, il y a Kore, 
le mythe de tout espace et dont on voudrait savoir s’il 
a soufîle sur le monde pour le creer ou si c’est le monde 
qui a souffle sur lui (version magaia du mythe de Kore).

Pour designer l’eau en sanscrit, il y a deux mots : l’un 
a donnd aqua, il designait l’eau qu est une chose, I'eau 
vivante, l’eau femeile ; l’autre a donne Wasser, water, 
c’etait I’eau inanimee. A propos de toutes ces mythologies, 
remarquons la divi iion en elements males et femelies. 
Le mythe d Isis et d ’Osins est instructif â cet egard . On 
peut dire que Platon et que Socrate se sont inspires a  un 
peu de tout et que, d ’autre part, l’alexandrinisme repre- 
sente deja une degenerescence. A ce propos, on peut se 
reporter aux interessantes etudes sur 1 alchimie grecque 
de MM. Bidez et Rene Berthelot.

Pour nous resumer, la notion de mutiere apparaît comme 
un principe vivant, et, malgre ce qu un croit generale- 
ment, pour Aristote, c’est un corps vivant. Ces formes 
sont bien imprecises, mais guere plus que nos propres 
conceptions de la matiere,
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A l’expose de M. Mauss fit suite la discusion suivante :

/2 2 /  M. Berr. —  C’est un regal que d’entendre M Mauss. On 
meditera longtemps sur ce qu'il u dit. Malgre l’apparence, pas 
un instant il n’a perdu de vue le sujet. II nous a montri 
combien il est difficile de savoir et de comprendre ; combien 
la notion de matiere a ete preformie par la religion et la 
magie, et combien eile demeure toujours en itroite liaison 
avec l'etat de la societi, et plus particulierement de la tech- 
nique, d un moment donne du temps et de l’espace. Enfin. 
grâce d lu. nous avons appris que la matiere est intimement 
liee d la vie et d l'esprit. De toutes ces riflexions, on peut 
conclure que la notion actaelle de mattere est extremement 
tardive.

M. Malfitano. —  La notton de mattere au temps des 
Alomistes et des Epicuriens contenait dijd l’essentiel de ce 
que nous y mettons actuellement : atome et mouvement. Ixt 
notion d'atomes insecables, solides et durs, donc infiniment 
matiriels selon Leucippe et Democrite, ne doit-elle pas etre 
consideree comme la contrepartie de la notion d’espace divi
sible a l’ințmi, donc purement formelle, des Eleates ?

M. Mauss. — D’accord. Sans doute Democrite a-t-il £t<? un 
grand homme ; seulement nous n avons plus son ceuvre. Il a 
certainement aussi bien informe qu’Aristote, son disciple. 
Il a eu aussi l’intuition de la philosophie du devenir qui, chez 
Protagoras, < st inseparable de la theorie des germes.

M. Malfitano. —  L’atome est le terme synthetique entre 
le /2 3 / devenir et ce qui est donne. Pour les Eleates, il fallait 
chotiir entre l’etre et le devenir

M. Mauss. — EiSoț et efStuXou (le fcetus), c’est tout un 
probleme. La distinction entre la forme et la matiere 6tait 
sans doute claire pour les pnilosophe® naturalistes, mais ne 
devait pas l’etre pour les philosophes math^maticiens, comme 
Zenon.

M. Malfitano. —  Dans les theories corpusculaires, la 
mattere a une forme nette; eile est liee au principe de la 
causalite et d l'idie de la Conservation.

M. Clavery. —  Eleve de Victor Brochard, il est de mon 
devoir de souligner le caractere relatif de la notion de temps, 
mesure souvent arbitraire de la duree, par la succession des 
jours et des nuits non parfaitement egaux meme d l’Equateur 
Le fait est patent. Sur ce grain dans le ciel qu'est notte pla
nste partagee depuis trente ans en 24 fuseaux horaires, il est, 
au meme moment, toutes les heures d la fois. Il ne s'agit 
que de s’entendre quant au premier meridien. En passant 
de l'ouest d l'est l'aut re meridien 180° E. Gree wich, on re-
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quelques systdmes archaîques de reprdsentations 
rehgieuses

[ le calendrier historique des kiowa]
(1904)*

I2&2I Nous ne sommes pas encore assez avance's dans la 
theorie des repre'sentations collectives pour pouvoir faire un 
compte rendu de ce livre *, qui porttrait sur la fațon dont cette 
peuplade indienne a envisage, enregistre sa propre histoire. 
Pourtant cest lâ un probleme qui meriterait notre attention. 
Les peuples, comme Ies individus. ont, par suite de diverses 
causes qu’il s’agirait de deceler, un sens du temps, un sens 
historique. plus ou moins developpe. A la plupart des tribus 
des prairi :s et des lacs americains, un pareil sens ne peut 
etre denie. La plupart ont tenu des calendriers. Les warn- 
puns (iroquoisl, * 1 s inscriptions sur bouleau (ojibwavs), les 
pictogrammes sur peau de bison (dacotahs), contiennent des 
/2 8 3 / histoires authentiques et certaines. Tuutes ces questions 
de la division du temps, de l’etendue des Souvenirs sociaux, 
pourraient etre, probablement, utilement posees â l’aide des 
documents publies sur les annales des diverses tribus peaux- 
rouges. Elles eclaireraicnt meme peut-etre certains traits de 
notre notion, â nous, du temps, de la meme fațon que la 
notion J ’espace recevrait un jour tout nouveau d’unc bonm: 
etude des croyances collectives concernant l’oricntation. A 
regret, faute d’etudes süffisant s, nous ne pouvons indiquer 
ici qu’un sujet de recherches, Et nous devons nous occuper de 
ce livre de M. Mooney, l’un des meilleurs ethnographes exis 
tants, pour Studier simplement les phenomenes religieux et 
juridiques qu’il nous signale chez les Kiowa, encore assez mal 
connus, au fond.

Les Kiowa sont une des plus importantes tribus, autrefois 
sises au N.-O. des prairies et mdntenant rcfoukes dans les 
r^serves qui portcnt son nom. Son habitat £tait assez fix£, 
mais, de diverses sources, et de par son histoire, nous savons 
qu’elle lundait les raids de ses guerriers jusqu’au plein

* Extrait de sociologique, 7.
1. James Mooney, « Calendar History of the Kiowa Indians ». 

17'* Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1895-1896, 
dat< 1898, r iru 1902, Washington.
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Mexique. Meme l’une de leurs « medecines » ou plus exacte- 
ment, Tun de leurs fetiches. * le bäton fourchu », provient 
dt r^velations miraculeuses, arrivees il y a peu d’anm s, au 
cours d’une de ces parties de brigandage, â un individu mer- 
veilleusement echappd. Ils ont £r£ alli^s aux Crows, aux Co- 
manches et aux Apaches, et se ressentent fortement, dans leur 
civilisation de cette alliance. Ils formaient avec eux une püis- 
sante confederation avec laquelle les Europt^ns, tant mexicains 
qu’anglo-saxons, eurent â compter souvent. Ces raids et ces 
alliances eurent un remarquable effet sociologique, qui affecte 
profondement toute la morphologie de cette tribu. D’abord 
les Kiowa se sont integre toute une section apache. qui continue 
â parier apache en mäme temps que kiowa. Ensuite, par 
l’effet de l’usage suivant lequel les prisonniers de guerre — 
ou esclaves — sont adoptes par la familie du vainqueur, ils 
en arriverent â s’assimiler une foule considerable de captifs 
femmes et enfants.

C’est, quant â nous, ce fait qui rend compte d’un trăit de 
leur Organisation juridique et religieuse : â savoir l’absence 
du clan, du clan tot£mique en particulier. M. Mooney attachc 
une excessive importance â ce fait negatif. II admet un peu 
vite, que les Kiowa n’ont ’amais dü le connaître, /284 / parce 
qu’ils ne le connaissent pas plus au’un cetțain nombre de 
tribus athapascanes et shoshones de l’ouest americain ; il 
va meme iusqu’ä adopter l’hypothese de Hale sur la nature 
cntierement artificieüe du clan. Mais il reste selon nous de 
süffisantes traces qui permettent d’induire que l’on ne peu* 
en tout cas, prouver que les Kiowas ont toujours fait exception 
â la regle de l’organisation en clans. En premier lieu, s’il ne 
subsiste pas de totems de clans, il semble subsister au moins 
des totems individuels. (Les noms d’animaux que portent les 
individus et les pictogrammes qui 1er designent sur les calen- 
driers, remarquablement analogues d’aill :urs aux pictogram
mes dacotabs du meme genre.) En second lieu, la familie â 
dcscendance uterine est encore trfcs forte, puisque le mari va 
resider chcz les parents de sa femme ; et meme la parent£ 
par groupes existe toujours puisque, â diverses reprises, M. 
Mooney, dans l’explication de g^nealogies, est obligd de poser 
que fils =  neveu. Ensuite si les divisions de la tribu sont 
devenues strictement politiques, deux de ces divisions locales 
portent des noms d’animaux. Enfin, un systfcme d£velopp£ 
de blasons hereditairts, sur lequel M. Mooney nous pro- 
met de prochains renseignements. peut fort bien s’etre defini
ți vement substitue â un ancien totemi me dont il occupc 
parfaitement la pla< puisque le blason empörte avec lui des 
droits, une parente, un nom, des tabous, des fonctions reli-
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de toutes choses. Aussi, â mesure que la societe șa differencie, 
que le mouvemtnt d’individuation s’y accentue, non seulement 
l’homme se separe de Tunivers, mais Ies hommes tendent â 
se distinguer les uns des aut res. C’est ainsi que l’auteur ex- 
plique les forines personnelies que prend la substance animi- 
que. De lä vienJrait la notion du double, qui peut sortir du 
corps ä titre temporaire. Mais, malgre sa plus grande inde- 
pendance, le double reste relie au corps, il en est inseparable. 
Ce n’est qu'un aspect plus personnel de Tän : impersonr :lle.

C’est seulement â la mort que la notion de Târne propre- 
ment individuelle prendrait naissance. II est trop clair, en effet, 
que la plupart des pratiques funeraires et les rites du deuil 
la supposent. Aussi, quand, dans la seconde pârtie de son 
livre. M. K. aborde ces questions, il suit de nouveau Wilken 
et Tylor. Il ajoute cependant ä leur thEore deux interessantes 
contributions. D’abord, il apporte des faits nouveanx qui 
confirment Texplication que M. Hertz a donnEe ici-mEme2 
des longues funerailles et du double enterrer.ient. Puis il 
insiste sur un cotE important du deuil : c’est l’effort que 
font les parents pour ressembltr au mort, pour etre mort 
comme lui, pour vivre comme lui au pays des morts. Il 
explique cette imitation par le desir de ne pas irriter le mort, 
de ne pas meme se faire remarquer de lui. Ce sont de ces 
mobiles Etroitement urilitaires auxquels recourt volontiers 
l’Ecole anthropologique. Nous doutons que ce soient les vrais.

On voudrait savoir quel rapport il y a, suivanf M. K., 
entre cette conception de Tesprit individuel et la notion du 
zielestof. Sont-elles tout ä fait indEpendantes Tune de l’autre, 
ou bien doit-on n’y voir que deux moyens d’une meme Evo
lution ? Nous savons que, sous Tinfluence de conditions so
ciales, le zielestof est susceptible de prendre comme une 
apparence plus personndl« chez le vivant ; Târne du mort 
ne serait-elle I2 Y II  que l’aboutissement logique de ce mou- 
vement ? D’apres certains passages, on pourrait etre tente de 
croire que la seconde solution est celle vers laquclle penchc 
Tauteur. Il dit, en effet, que les premieres ames qui aient EtE 
conțues comme survivant au-delä du tombeau et y gardant leur 
ndividualitE, sont celles des chefs, c’est-ä-dire des membres 

de la sociEte qui se sont les premiers et le plus complEtement 
individualises. Mais, en fait, M. K. refuse d’aborder de front 
la question : il se borne ä constater qu'il rencontre les deux 
n< tions et il s’interdit d< rechercher si Tune vient de l’autre. 
Aussi ces deux categories de faits sont-elles EtudiEes dans

2. Annie sociologique, t. 10.
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dieux. Ici, les documents rassembles sont moins nombreux et 
plus courts. Nous craignons, d’ailleurs, que les tendances apo- 
loge'tiques, franchement avouees, de notre auteur n aient forte
ment affecte sa fațon de voir et de grouper les faits. L’ani- 
misme, pour lui, n'est qu’une regression â partir d’une revdla- 
tion primitive. Nous ne discuterons pas cette the»e ; la revela- 
tion du zielestof est, en tout cas, feu d'accord avec celle de 
la Bible.

On s’etonnera que M. K. n’ait consacre aucun paragraphe 
au totemisme. Sans doute, il ne faut pas attribuer au totl- 
misme toutes les croyances relatives aux rapports de l’homme 
avec les animaux. Mais, au moins chcz certains Battak, il y a 
du totem ime et meme un totemisme tres complique. Il eüt 
ete important de ne pas le passer totalement sous silence.

[cULTES DES TRIBUS DU BAS-NIGER]
(1910)*

/1 3 6 / Nous reunissons dans cette etude, plusieurs livres qui 
se rapportent â des societes trSs eloignees les unes des au- 
tres, de PAtrique occidentale *. Elles ressortissent toutes â 
des groupes de peuples â peau franchement noire, cheveux 
crepus, membres allonges, qui, seuls, meritent le nom de 
negres proprement dits. Entre elles, il n’y a pas sjulement 
unite de race, mais de civilisation : lturs langues sont de la 
meme familie* 1. Toutes sont encore assez proches du totemisme 
pour en avoir conserve des traces importantes ; mais, en 
meme temps, elles en sont dejä assez loin pour etre arrivees 
ä former les grandes nations monarcniques d’Achanti, de 
Dahomey, les grandes tribus /137 / commerciales et diplo- 
matiques, Mandingues, Haoussa, etc., des villes, des agglo- 
merations considerables comme Yoruba, Benin, Abeokuta, 
Kayes, etc. Entre leurs institutions religieuses, morales, juri-

* Extrait de l'Annee sociologique, 11.
1. Spieth Jacob, Di EwiStaemme. Material zur Kunde des Ewe- 

Volkes in Deutsch-Togo. Berlin, 1906.
Leonard Arthur Glyn, The Lower Niger and its Tribes, Londrei 

1906.
Despl grus Louis, Le Plateau central ntgirien Paris, 1907.
Delafosse Maurice, < Le peuple Steno ou Seioufo ». Revue des

etudes ethnographiques et sociol., 1908, 1909.
2. V. Westermann, Ewhe Grammatik, p. 4.
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par de multiples concepts les contradictions intellectuelles et 
sentimentales des rites et des idees qui se rapportint ä I’âme. 
II risultc que la notion abstraite d’ame se risout â une mul
tiplici^ disordonnee d’idees concrites, mais qui, par la ma- 
niire dont eiles se recouvrent les unes les autres trahissent 
leur parente et leur unite fondamenta’ s.

Ces differentes ämes se repartissent en deux groupes fon- 
damentaux.

II y a d’abord celles qui tientent plus ou moins itroite- 
ment au corps meme de l’homme, c’est l’ombre, 1‘image, le 
luwo. Mais il y a deux sortes de luwo ou d’ombre. L’une, 
grande, ne quitte pas le corps : c’est l’ombre du jour ; l’autre, 
plus petite, est susceptible de s’iloigner et eile est iternelle. 
On peut ranger dans la meme categorie la forme que prend 
l’âme â la m ort; eile porte le nom de noli. C’est au noli 
que s’adr ssent les rites funeraiies. II se confond tris souvent 
avec le grand luwo.

II y a, en second lieu, des âmrs qui sont tout â fait indi- 
pendantes du corps des etres qui sont â câți de lui et qui 
/1 4 0 / juuent plutöt le röle des genies protecteurs ; ce sont 
les nunuwo (rad. nu, itre  â cote de). II en est de deux 
sortes : la distinction est indiquee par M. Spieth lui-meme

Les uns restent dans l’au-delâ ; ils representent l’essence 
iternelle et perpetuellement riincarnee en meme temps que 
le sort qui l’attend dans la vie. L’au-Jelâ, qui porte le meme 
nom que la viile originaire des Ho, c< Ile d’oü ils sont sortis, 
â la tete des nations, c’est Amedzowe (ame signifie homme et 
dzo, apparaître). C’est l’endroit oü, apres les rites funiraires 
retournent certains des nunuwo qui assistent l’âme sur cette 
terre. C’est lâ que s’en va le noii. II n’y a pas moins de trois 
genies qui attendent l’homme dans l’au-delâ, qui veillent sur 
lui ou le tourmentent tandis qu’il vit sur la terre. II y a d’abord 
la mere spirituelle, nolimeno, celle qui vous accouche comme 
noii, en tant que mort destină â revenir sur terre. Car le 
noli ne se reincarne qu’apres une nouvelle gestation. Toufe- 
fois, c’est une personnalite asst : secondaire. Nous ne voyons 
meme dans le travail de M. Spieth qu’un seul texte, et 
dubitatif, qui dise qu’il y t i a une par individu. Si l’on 
remarque que la nolimeno est censee tuer treis souvent dans 
l’enfance l’etre meme qu’elle a mystiquement accouche, on se 
prend â se demander si ce ne serait pas une hypostase mau- 
vaise, dans l’au-delâ, soit de la terre mire, soit des pouvoirs 
feminins generateurs du ciel, hypostase destinie â expliquer 
le phinomene si angoissant pour le Nigritien, de la mortaliti 
infantile. —  En second lieu, quand l’esprit qui va se riin- 
carner quitte Amedzowe, il fait â ses compagnons la promesse,

177





REPR̂ SENTATIONS RELIGIEUSES. SYSTEMES ARCHAÎQl’ES

sort, son destin, son dzogbe. On voit tout de suite l’analogie 
qu'il präsente avec le gbetsi qui semble bien n’itre que son 
aspect dans l'au-delâ et avec lequel, d’ailleurs, il est souvent 
confonduJ.

Mais J  faut se garder de voir dans ces divers principcs 
autant d’entifes spirituelles, distinctes et independantes. En 
fealife, elles chevaucbent Ies unes sur Ies autres et se conton
dent en to ta lii ou en pârtie. Nous venons de voir que le 
dzogbe est souvent pris pour le gbetsi et feciproquement : 
c’en /1 4 2 / est une autre forme. D’autres textes l’identifient 
au noii, âme du mort sous son aspect mauvais, et meme â 
Vaklama. Mais Yaklama n’est qu’un avatar d< lW ti *; c’en est 
une sptJfication plus recente et, probabltment, moins g£n£- 
rale. D’un autre cöfe, nous avons vu que Yaklama se confond 
d ordir aire avec le petit luwo, le grand luwo avec le noii. 
Finalement, tous ces termes sont substituab;s Ies uns aux 
autres d’une maniere directe ou indirecte. On pourrait Itablir 
luwo = noii =  grand luwo. II n’y a, en debors de cette 
serie, que la nolimeno et l’esprit du conjoint de l’au-delâ ; 
mais ce sont lâ evidemment des glnies d’une espice tres 
differente et qui ne symbolisent pas la personnalite’ de 
l’individu. Quant aux autres conceptions, elles ne font que 
traduire Ies aspects differents de l’âme. II y a dans l’âme 
de lnomme quelqui chose de permanent, d’eternel, et quel- 
que chose de passager, puisque c’est toujours la meme âme 
qui se reincarne, il y a la substance immortelle dont eile 
est faite, la forme temporaire qu’elle prend â chaque g£n£ra- 
tion • il y a un cote' par oii eile exprime simplement l’homme, 
un cote par . ü eile le domine ; la mythologit: a hypostasfe ces 
multiples aspects, Ies fonctions varfees qui sont attribuees 
â l’âme dans ces divers etats. De lâ l’extraordinaire compli- 
cite de ces noti< ns en meme temps que leur mutuclle Pene
tration.

On a pu entrevoir chemin faisant que cette thtorie d t 
l’âme est solidaire d’unj doctrine de la reincarnation. Celle-ci 
est meme d’une particulare nettefe5 6 7. Un certain nombre de 
prenoms et d’âmes sont afiecfes â chaque groupe familial.

5. Nous mentionnerons simplement un eurieux dieu personnel dont 
Ia physionomie est trop filotte pour qu'il y ait lieu de la d&rire : 
i'est le « gardien des pierres », celui qui compte Ies pierres-annees, 
d’ordinaire limifees â sept, nous ne savons nourquoi.

6. I Akowiewe, le luwo est m£me elev£ î  la hauteur d’une notion 
glnlrique qui envelopț : toutes Ies autres âmes c o r n e  des esptces ; 
mais pcut-etre cette glnlralisation est-elle due a une influence euro- 
peenne.

7. Cf. Annee soc., 9, p. 268.
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guere explicables autrement. II y a, d’ailleurs, de nombreuses 
soci tes negres oü il est encore trfes vivace. On le rencontre, 
en particulier, chez les tribus de la rivifere de la Croix, qui 
ne sont pas trüs eloignees du Bas-Niger. /144 / Lâ, M. Par- 
tridge a constată des tambours et des poteaux totdmiques, 
curieusement analogues aux instruments similaires de M^la- 
ndsie et d’Amerique. Nous savons meme quelle forme prit 
le totlmisme, en pays nigre, quand il c£da le pas aux cultes 
agraires et ă des dieux qui, d’ailleurs, ne sont quelquefois 
que les chefs d’une espece animale oü ils s< symbolisent. 
Ce qui a servi de transition, c’est l’usage qu’on constate dans 
toutes les grandes sociätls du Niger franțais, des tana. Les 
tana sont des interdictions, mais ordinairement conțues sous 
la forme suivante : pour des raisons diverses, guerre, ma
nage, Services rendus, revălation, miracle, accident, etc., un 
individu contracte alliance perp^tuelle avec un animal auquel 
il s’interdit et interdit â tous ses descendants de toucher. 
M. Delafosse nous signale, chcz les Siena ou Senoufo, des 
totems sous-tribaux de ce genre. Mais si significatifs que 
soient tous ces faits, il| faut convenir que, chez les n&gres, le 
totdmisme ne se präsente, lä oü on le rencontre, que sous 
une forme trüs £volu& et que les autres ph^nomünes religieux 
tendent, de plus en plus, ä le recouvrir*.

Le culte agraire. —  Nous n’exposerons pas le r£sultat de 
tous ces travaux sur les cultes des Nigritiens. Ils font d£fini- 
tivemjnt evanouir cette malencontreuse notion du fctiche, 
que nous avons si souvent critiquee. Ce que nous rencontrons 
chez tous ces peuples, c’est une abondante et trüs complexe 
mythologie. Chez les Ewhe, nous voyons des series de grands 
dieux, celestes, moraux (nous parlerons plus loin d’un dieu- 
loi), des dieux terrestres, quolques-uns d’un type connu, comme 
la terre-mere, quelques autres d’une sorte assez rare, comme 
le dieu des march^s, de la cuisine, etc. ; chez les Habl, nous 
voyons, outre une foule d’esprits plus ou moins totemiques, 
figures ou non dans les fetes par des masques, une triade 
divine, Püre Mere-Fils, tout â fait analogue â celle que l’on 
ti uvv â Ashanti et que l’on a crue d’origine chrdtienne. 
Chez les Ibo t au Bas-Niger, c’est depuis l’arbre ancestral

8. Avant de quitter les th^ories relatives ä l’äme, signalons un tait 
que nous trouvons dans le livre de M. Leonard. Dans une certaine 
mesure, l’äme dopend du statut religieux et meme civil de l’individu. 
Le suicidl perd son ame ; l’homme libre, seul, en a une. On voit la 
relation qui unit le nom, le titre de dtoyen aux g&iies protecteurs et 
1 l*äme.
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c’est-a-dire du genie de l’ancienne recolte. On dirait que 
ct sont autant de cultes agraires rivaux. On trouvera, d’ail- 
leurs, dans Spieth un tableau complet de culte de l’igname : 
incendie solennel de la bronsse, ouvrage â la foi: rituel 
et technique d’assolement, chasse rituelle (comparable â celle 
des Zunii ; fetes des semailles (oü sont remarquablement 
confondus le grand dieu et Yaklama, genie individutl et du 
proprietaire du champ et du champ lui-meme) ; fete de l’ex- 
pulsion du mal, fete de l’entree des ignames que l’on approche 
solennellement et progressivement d’abord du seuil de la viile, 
puis du quartier, puis de la maison, enfin des penates domes- 
tiques ; grande communion, etc. D’autre part, dans tout le 
calendrier habe, nous ne voyons qu’une fete qui echappe ä la 
regle commune : c’est une fete des morts, sorte de Toussaint.

Nuus ne pouvons exposer ici tous les faits que contient le 
btau livre de M. Spieth. Nous signalerons pourtant l’impor- 
tance de la monographie consacree aux rites fun^raires et au 
culte des morts. Les quatre modes d’enterrement normal et les 
huit modes d’ciiterrement accidentel (a la suite de suicide, de 
crime, de sortilege mjgique, de teile ou teile maladie, etc.) 
nous montrent â quelle complexite peut parvenir le Systeme 
des funerailles et combien, par suite, il faut etre prudent en 
matiere de theories sur cctte question.

Un autre point sur lequel il peut y avoir int^ret â appeler 
l’attention, d’autant plus qu’U a echappd â M. Frazer, concerne 
ce qi an designe communement du nom assez impropre de 
Prostitution saerte M. Frazer a vainement cherche dans le 
livre de M. Spieth des renseignements sur cette question. Il 
est certain, en effet, qu’une regrettable pudeur semble bien 
avoir fait taire â M. Spieth des usages importants (on a un 
exemple de cette reserve a propos de la traduction de Bablu- 
saga. Cependant, memt â travers ces r&icences, des faits 
significatifs apparaissent. Meme chez les Ho, Agbasia n’est 
pas le seul dieu qui donne des enfants aux femmes steriles, 
â qui ces enfants sont ensuite voues ; et dont ils portent le 
nom. Presque tout dieu est ainsi un generateur. Puis toute 
fille qui est censee avoir cette origine est obliga- /1 4 7 / toire- 
ment l’epouse du pretre du dieu ou de quelqu’un de ses 
parents ; tout garțon est son esclae, jusqu’ä ce qu’il soit 
echange contre une petite fille de la meme familie. C’est 
bien la preuve que, dans tous ces cas, une Obligation sexuelle 
resulte de la naissance. En dehors des Ho, nous trouvons des 
pratiques »imilaires. A Matse, les entants divins sont procr&s 
par le pretre lui-meme, et l’acte sexuel dont ils sont le pro- 
duit est eminemment religieux. Dans la meme tribu, la femm* 
qui a eu ce commerce peut ensuite avoir des rapports avec un
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homme quelconque, sauf avec son mari. A Akowiewe, l’acte 
sexuel (des esclaves du dieu, sans doute) n’est permis qu’â Ia 
viile, mais il est interdit â la brousse par la deesse de la 
terre

Apres avoir expose Ies difîerents cultes et Ies principales 
croyances que I’on observe chez ces peuples, il nous reste â 
dire un mot d’un interessant effort qu’a fait M. Leonard pour 
Ies reduire â l’un.te. Suivant lui, le fond de la pensee reli- 
gieuse, au moins chez Ies negres du Bas-Niger qu’il a plus 
specialement observes, serait une sorte d’ « animisme aveugle », 
une notion de l’âme universelle ou de pouvoirs spirituels de 
nature tout â fait impersonnelle. Ces forces vagues et anonymes 
ne s’individualiseraient que parce qu’elles sont obligees de 
se chercher des licux de sejour, des corps oü elles resident, 
qui leur pretent leurs tormes propres et Ieurs servent d’em- 
blemes. Des dieux particulicrs, Ies etres sacres de toutes 
sortes seraient dus uniquement ă cette necessite qui pousse 
l’âme universelle â s « emblemiser » ; c’est pourquoi l’auteur 
voit dans I’ « emblemisme » le procede par excellence de la 
speculation pr n tive sur Ies choses spirituelles. Le fetiche, 
l’âme du mort, le tonnerre ou la pluie, le corps du vivant, 
le corps de l’animal qu’une viile ou une tribu revere, tout 
cela ne serait qu’emblemes. Nous craignons fort qu’il n’y ait 
dans cette maniere de presenter Ies choses un exces de sys- 
tematisation. M. Leonard a longtemps vecu dans le sud de 
l’Inde. II y a connu la doctrine de la transmigration et du 
Karman ; ii a voulu en retrouver l’equivalent sur Ies bords du 
Bas Niger. L’importance des cultes phalliques est /1 4 8 / pour 
lui, la preuve d’une sorte de vishnouisme negre. II a £t£ 
ainsi amene a attribuer â la pensee negre, qui est concrete en 
meme temps que systematique, un pouvoir d’abstraction qu’elle 
n’a pas. On n’est pas cependant sans sentir l’analogie qu’il y a 
entre cette notion de l’âme universelle et celle de mana et 
il est curieux qu’un observateur non pr^venu, ou plutât pr^venu 
par de tout autres principes, y soit arrive Iui-meme.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

11. En quittant le livre de M. Spieth, nous mentionnerons une lacune : 
il y est i peine question des societes secrites. Sur la langue de la 
glande confrerie internationale du Yerve, v. Westerman, Wörterb. 
p. i î ,  On trouvera Ies renseignements sur ce point dans Leonard, et 
dans le travail plus ancien de Kloac, Deutsch-Togo.
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[LEțO NS SUR LA COSMOLOGIE DANS l ’a SIE  DU NORD-EST] 

(1932-1937)

/2 1 / Cours de 1932-1933 *. —  La Conference du lundi a 
ete destinee â la preparat n de travaux entrepris par quel
ques eleves sur les rapports qui sont perceptibles entre les 
religions et civilisations des peuples de l’Est et du Nord Sibi
riens, et celles des grands peuples et familles de peuples de 
l'Asie du Nord.

On a explique les documents ghilak de notre regrette ami 
Sternberg et retrouve chez eux de vrais potlatch et toute une 
metaphysique.

/2 0 / Cours de 1933-1934 **. —  La Conference a i t i  consa
c re  â l’etude des elements cosmo'ogiques contenus dans les 
mythologies des peuples dits paleo-asiatiques. D’abord on a 
classe les peuples et civilisations qui en sont depositaires. II 
a paru que s'i's divergent plus ou moins dans leurs langues 
— cfette question ne restant ouverte que pour les Aino au 
Sud, les Chukchee et les Koriak, puis les Eskimos au Nord, 
le reste etant maintenant bien identifie comme appartenant au 
vaste groupe turco-mongol — ils divergent fort peu par leurs 
civilisations et leurs institutions ; ils appartiennent — meme 
les Eskimos des deux cötes du detroit de Behring — â la 
grande civilisation arctique.

On a particulierement visi les principes de figuration et 
de classification dans les regions de l’espace —  des divers 
elements et des diverses choses. Et on a vu tout se grouper 
au tour d’une meteorologie et d’une astronomie, et celles-ci 
correspondre â des rites et mythes tris generaux et trfes 
rtpandus, mais dont les exemples chukchee et eskimos (asia- 
tiques et alaskans) sont parmi les meilleurs. Ces rites sont du 
type du m : de cocagne, et ces mythes sont ceux de l’ascension 
au ciel.

/2 7 / Cours de 1934-1935 ***. — Les Conferences ont i t i  la 
suite de celles des annees prtcidentes sur les notions cosmo- 
logiques des peuples de l’Asie Nord Orientale. Les premteres 
lețons ont £t£ un r^sume des recherches auxquelles eiles

REPRESENTATIONS RELIGIEUSES. SYSTEMES ARCHA1QUES

* Rcsumc extrait de VAnnuaire de l'Ecole pratique des haules 
etudes, Paris, 1934. (Sect. Sc. relig.).

** Re-ume extrait de Annuaire de l'Ecole pratique des haules
etudes, Paris, 1935. (Sect. Sc. relig.).

*** Rdsume txti lit de 'Annuaire de l'Ecole pratique des hautes
etudes, Paris, 1935. (Sect. Sc. relig.).
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avaient donne lieu ; toutes tendent â attribuer des notions 
d’un niveau assez haut aux populations dites improprement 
primitives, en realite proto-turco-mongoles (Ghiliaks, Gohrs, 
Kamtchadales, Toungouses, etc.) ou paleoasiatiques (Koryak, 
Tchukchee, en realite ainsi denommees parce que les langues 
qu’eEes parlent ne sont pas encore rattachees â aucune grande 
familie de langues) — dont les civilisations ne sont pas eloi- 
gnees les unes des autres, ni de celle des Eskimos et dt 
toutes les civiliations dites arctiques o’Asie et d’Europe.

L’etude a porte cette annee avant tout sur un autre eroupe 
dont la langu< n’est pas encore non plus classee, mais dont 
la civilisation et la race sont composantes du peuple japo- 
nais : les Ainos. — Nous avons etudie les documents concer- 
nant : les grands sacrifices de Tours — totem-chef et dieu 
des montagnes et des animaux, — de tout point comparables 
au meme sacrifice partout ailleurs en Asie ; ensuite toute 
cette mythologie du totemisme aino, parfaitement hierarchise, 
subsume, divise. — Meme la theorie du hayokule, du vete- 
ment alternativement animal et humaiq que revetent les ämes, 
est identique aux croyances des autres peuples du N. E. asia- 
tique.

Cette derniere etude a ete rendue possiblc par la traduction 
commentee, que M. Vasnoda a faite des documents de M. Kin- 
daitci.
/2 8 / M. Leroi-Gourhan a fait d’interessantes Conferences sur 
Textension de la notion de kamt (japonais) et kamui (aino) 
et les racines correspondantes (kut, keu, kun, kut, etc.) qui 
designent la forme divine des choses et des etres aninfes dans 
les langues du N. E.

M. Levitsky a fait trois excellentes Conferences sur le sha- 
manijme bouriate et le shamanicme yakout, s aidant de tous 
les documents russes et traitant en particulier des beaux cos- 
tumes des chasseurs qu îl a pu etudier au Trocadero. Le sha- 
manisme ou la levitation en particulier — trăit particulier 
de toutes ces civilisations (arctiques et aussi eskimos et de 
nombre de societe americaines) — a păru lui aussi ranger 
les mytbes de ces peuples assez baut parmi les autres.

/2 9 / Cours de 1935-1936 *. — Etude de documents concer- 
nant la cosmologie et les cultes de la nature chez les popula
tions du Nord-Est de TAsie.

La Conference a cor‘ nue ä porter sur les repfesentations 
mythiques du monde et leurs relations avec les Elements du

* Resume extrait de VAnnuaire de l’Ecole pratique dei hautet
itudes, Paris, 1936. (Sect. Sc. relig.J.
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culte et les institutions juridiques de l’Asie du Nord-Est {mat 
de cocagne, culte dt l’ours, culte de la Vegetation, potlatch, 
totem, etc.). M. Yamada nous a traduit et nous avons com 
mente avec lui lcs documents de M. Kundaitchi, lc specialiste 
des Ainos â l’Universite de Tokio. Nous avons pu ainsi ana- 
lyser les notions de la distribution du monde entre animaux 
chefs, celles des vetements que sont actuellement le corps des 
hommes et le corps animal des etres (hayokube), et constater 
de remarquables analogies de tous ces cultes avec ceux des 
tribus de langue turco-mongole ou de langues paleo-asiatiques. 
Chez les Ainos, nous avons pu indiquer de remarquables 
exemplaires du mythe du heros flottant..., d’apres les travaux 
de Pilsudski, ä l’edition desquels nous avions pu autrefois 
collaborer, il y a quelque vingt-cinq ans

Enfin, M. Levitsky a prepare un travail excellent et consi- 
derable sur la religion et la civilisation des Goldes. Le gros 
de son eHort a porte sur le culte et le shamanisme. Lâ aussi, 
soit sur le culte de l’ours, soit sur la cosmologie et les vovages 
de l’âme et de celle du shaman particulier, nous avons pu 
constater que les observations faites sur le reste de la Siberie 
Orientale s’appliquaient en particulier aux Goldes.

/2 5 / Cours de 1936 1937 *. — La Conference a ete consa- 
cree â l’etude du shamanisme et de la cosmologie dans les so
cietes du Nord-Est asiatique, societes dites paleo-asiatiques, 
mais la plupart appartenant au monde turco-mongol. C monde 
a păru plus proche qu’on ne le croit d’ordinaire, d’une part, 
de l’ensemble de la civilisation chinoise — et â longue dis- 
tance de l’ensemble indo-europeen — , et, de l’autre, du monde 
am£ricain. Un certain nombre des traits fondamentaux du 
shamanisme ont ete degages et ont păru correspondre aux 
points de d^part d’une pârtie des notions de la Chine du 
Thibet et surtout des formes bouddhistes du mysticisme des 
(^ramana.

M. Yamada a collectionne les textes concernant les epreu- 
ves d’int_rdit des grandes fetes, celles du Mikado lui-meme 
d’apres le Yen Shi Ki, texte excellent du ix* siecle. En par
ticulier, nous avons pu ajouter quelques observations sur le 
mythe des Deesses mangeuses de peches.

M. Levitsky a continue ses travaux sur les Goldes par 
une exzellente etude du shamanisme golde et de la mythologie 
de ce shamanisme. Nous avons pu y ajouter nous-memes quel
ques observations sur la cosmologie que tout ceci suppose.

* Resumä extrait Je VAnnuaire de l'Ecole pratiaue des hautes
itudes, Paris, 1937. (Sect. Sc. relig.).
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[LEțO NS SUR LA COSMOLOGIE POLYNESIENNE]
(1932-1938)

/2 1 / Cours de 1932-1933 *. — La Conference du mardi a 
ete consacree â l’etude generale des caracteres qui distinguent 
la religion maori parmi les autrcs religions polynesiennes, et 
meme celles de l’île du Sud de celles de l’île du Nord.

/2 0 / Cours de 1933-1934 **. —  Etüde de documents reli- 
gteux concernant les religions polynesiennes, specialement 
Maori, Hawai. — Le travail de la Conference a et6 consacre 
au meme sujet que I 2 \ f  celui du lundi. Cosmologie et mat 
de cocagne et, en plus, ici, « mont de cocagne », car dans 
toute la Polynesie, lees grands etalages de nourriture, les 
hakari, les grands potlatch (comme le potlatch melanesien) se 
rattachent au theme des etapes de l’ascension vers le c 1. — 
Ceci a pu etre etabli en details, â propos des Maori et formt 
un fragment d’une histoire de l’extension du mat de cocagne, 
et du cerf-volant, entre autres elements de la civilisation du 
Pacifique.

Mais c’est â notre grande surprise, qu’en etudiant le mythe 
de cette ascension, en particulier celle d’un des grands etres 
mythiques, Tiki, nous nous sommes trouves en presence d’un 
corps coherent et tres important de mythes et de rites corres- 
pondants. Grâce â un retour sur les vieux documents de 
White et de Davies, et grâce aux nouveaux ouvrages de Elsdon 
Best, nous avons pu l’identifier. Les tres beaux pendants de 
jade, en forme de fcetus, que portent les femmes nobles sur 
la poitrine, qu’on appelle de ce nom de di.:u (dieu rigoureu- 
sement universel dans la grande Polynesie, et nom que portent 
aussi d’autres de ses effigies), les rituels de la conception, 
ceux de la purification du nouveau-ne noble (y compris la 
fille prerr'ere nee ou retenue pour mariage par le clan allie) 
etc., tout, en effet, correspond â un corps de mythes du mi- 
crocosme — macrocosme et aussi â l’ensemble des mythes de 
la creation.

* Resurae extrait de l’Annuaire de l'Ecole pratique des hautes etudes, 
Paris, 1933. (Stet. Sc. relig.).

** Resume xtrait de l’Annuaire de l'Ecole pratique des hautes 
itudes, Paris, 1935. (Sect. Sc. relig.).
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/2 5 / Cours de 1936-1937 *. —  Cette Conference a 6fe en- 
tferement consacfee par le Directeur â une »Stüde d’un tfes 
grand rituel de Hawaii, admirablement decrit par Malo, savant 
d 'origine hawaîenne, ayant ecrit au milieu du XIX* sfecle 
d’une fagon extremement competente, car il avait 6fe un 
pretre hawaien repute. Cie rituel est l’erection du temple de 
la guerre. II fait /2 6 / suite normalement aux rituels de la 
purification et de la consecration de l’anne'e, 6tudies pendant 
les Conferences de 1935-36. II nous fait apparaître l’ensemble 
des rituels expiatoires et consecratoires, des sacrifices, des 
epreuves du droit, du tabou de la foule, des notions de guerre 
et de paix, de victoire et de richesse, l’importance des distri- 
butions et des contributions des nourritures et des biens ; 
en bref, c’est tout un raccourci parfaitement coordorufe d’un 
nombre considerable de rituels dont ailleurs nous ne retrou- 
vons pas ni d’exemple aussi tvpique, ni pareilles et aussi 
naturelles organisatiuns.

/4 8 / Cours de 1937-1938 **. —  Textes de cosmologie ha- 
tuäienne. Cette Conference a consisfe â Studier les documents 
de la Collection Fornander si bien edites par le Bernice 
Pauahi Museum d’Hawai. Nous avons pu restituer parfois 
Vordre de certains d’entre eux. — Nous nous sommes atta- 
ches aux /4 9 / descriptions des grandes sessions rituelles du 
makaihiki (mois inltiaux de l’annee) et aux elements de jeux 
dans la cosmologie; enfin, nous avons explique un vaste 
poeme, certainement bien conserve, car il decrit l’etablissement 
de la dynastie des Kamehameha. — Nous avons pu, â cette 
occasion, concevoir certains traits fondamentaux du style de 
la relTgion et de la poesie polynesiennes en gendral : passage 
constant, meme dans les mots et les noms, du naturel et de 
l’universel au personnel et ä l’humain.

REPRESENTATIONS RELIGIEUSES. SYSTEMES ARCHA1QUES

* Res ime extrait de l’Annuaire de l’Ecole pratique des hautes
etudes, Paris, 1937. (Sect. Sc. relig.).

** Rlsume extrait de l’Annuaire de l'Ecole pratique des hautes
itudes, Paris, 1938. (Sect. Sc. relig.).
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sur laquelle eiles viennent se greffer, ont precede les formes 
ideales oü la matiere elle-meme obeit entierement ä l’artiste. 
La division des arts de l’ornementation en une multitudc 
d’autres , « art du moment » (signe, marque)4, /5 1 / 
art de la fixation du Souvenir (trophees, confection de 
monuments en bois, en pierres, etc.), art de l’ornement 
(Zierkunst) et art de limitation apparaîtra, au contraire, 
comme beaucoup plus risquee et raffinee â l’exces.

Mais ce qui est beaucoup plus important, c’est la ge
nealogie que M. Wundt s’attache â etablir entre les arts 
Dlastiques. Ici, il procede selon les plus saines methodes 
de la sociologie et meme de la Science en general ; il cons 
titue des types, les relie les uns aux autres suivant leur 
degr£ de parente, et nous retrace ainsi un arbre genea- 
logique des arts modernes5 â la fațon dont les biologistes 
retracent la phylogenese des especes vivantes.

On est generalement d’accord aujourd’hui pour recon- 
naître que l’art ornementaire a precede tous les autres. 
On admet aussi que l’ornement primitif ne fut ni symbo- 
lique, comme on l’a cru, ni d ’nrigine geometrique ; car 
toutes les fois oü Von s’est trouve en presence d un 
dessin de ce genre, et oü l’on a pu rtmonter jusqu’ä l’ori- 
gine du type, on a constate qu’il consistait essentielle- 
ment cn une reproduction. Les recherches sur l’art dayak, 
de Foy6 et de H ein7 8, celles de Haddon ’ sur l’art des

4. En rialiU ces arts sont plutöt des formes de I’icriture, et M. Wundt 
les relie lui-meme â celle-ci, assez lâchement (cf. Sprathe, II, 2* Edi
tion, p. 240) ; mais il admet que les formes symboliques de l’&riture 
(Mythus, I, p. 99, n. 1), sont um mrnnestation de l'art. La v iriti est 
plutöt, i notre avis, inverse. L’ecriture a une origine sirieuse. Ce sont 
les fites qui constituent les premiers ideogrammes (le mot est tout â 
fait significatif); telles sont les premiires matirialisations grapb' ]ues 
d’idies religieuses : marquts de propriiti icf. Van Gennep, et les 
differents travaux cir's in Rev. dis traditions populaires, 1906, p. 75 sq.), 
blason totimique (cf. Wundt, I, p. 99, 244 ; cf. II, p. 242), dessins 
rituels (voir Armee sociologiaue, 2. p. 207-212, cf. S. Reinach, « L’art 
et la magie », Anthropologie, 1905, p. 2.57, sq.). Tout ceci est â I’ori- 
gine de l’art lui-meme, qui ne s’est constitui independamment qu’en- 
suite.

5. Le schima de l’arbre genialogique est meme emplovi expressi- 
ment, I, p. 511, â propos du drame moderne.

6. Foy, Der Kunst d tr See Dayaks (Mus. Völkerkunde, Dresde, 
1901).

7. Die bildenden Künste bei den Dayaks auf Borneo, 1890.
8. « Evolution in Art », etc. Proceed Roy. Iran Academy, 1884.
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permanents sont les types principaux de ce mode d’orne- 
mentation. Les objets meubles ont ete ensuite la premiere 
matiere â decoration. Tres justement, M. Wundt fait 
jouer iei un röle deciSif aux arts de la ceramique. Nulle 
part, en effet, les influences de la technique industrielle 
(technique de la poterie, du tressage), ne sont plus mar- 
quees. En meme temps, Pevoluhon des motifs est parti- 
culierement facile â suivre parce que les objets ainsi decores 
ont de multiples chances de subsister, et aussi parce que 
des liens etroits unissent le motif â la matiere qu’il orne et 
les motifs les plus evolues aux plus pr mitifs. Enfin, les 
lois de la decoration ceramique sont susceptibles d’etre 
etendues â d’autres modes d’orne- /5 3 / mentation ; car 
c’est suivant les memes lois que le vetement, l’arme, les 
autres instruments, se sont successivement revetus d’or- 
nements compliques et differencies.

Quant â Part ideal, ä Part libre, qui se cree complete- 
ment â lui-meme son objet M et ne sert qu’ä des fins esth6 
tiques, c’est Parchitecture seule qui Paurait rendu pos- 
sible. L’idee de la decoration pour la decoration ne 
pourrait naître que dans le temple ou dans le palais, 
dans le temple surtout Et sans doute, nous accordons 
que les arts de la plastique ideale, la sculpture et la pein- 
ture. sont, â leur orig e, essentiellement architectoniques ; 
qut en Europe du moins, les lois de la perspective que 
Pune et l’autre mettent en ceuvre ont ete decouvertes par 
Parchitecture. Mais il ne faut pas perdre de vue que, 
meme aujourd’hui, Part pui est encore decoratif, et, d’au- 
tre part, que les arts ornementaires ont beaucoup plus 
reagi que ne pense M. Wundt sur Parchitecture, la sculp
ture et la pcinture. Ainsi l’emaillerie et la fonderie, deux 
techniques qui viennent soit de la fabrication des armes 
et des instruments, soit de la bijouterie14 15 1&, ont joue
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14. I, p. 220, p. 113.
15. Nous passons sur le chapitre exclusivement technologique que 

M. Wundt consacre â ia maison II, 3. b), il est sommaire et souvent 
inexact. Les passages sur le temple, imitation du mondc et lieu cFasile, 
sont bien littlraircs (I, p. 234).

16. II est mime loisible de consid6rer la bijouterie comme ayant 
et< l’i i des principes de l’art id6al. Tres töt, et en tout cis dis l’ori- 
gine des grandes civilisations islStiques et mlditerranlennes, le bijou 
est un objet d’art, fait pour Ia joie exclusive du toucher, de la vue.
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primitive poesie lyrique religieuse. M. G u m m e re q u e  
M. Wundt ne paraît pas avoir lu, a cru pouvoir ramener, 
meme dans notre civilisation europeenne, les formes evo- 
luees de la poesie â la bailade et au chant de ronde. 
Et nous considerons, quant â nous, le folklore des contes, 
d’une maniere generale, comme le fruit soit d’une Evo
lution de la pure prose vers l’art, soit d ’une regression du 
mythe. II ne saurait etre question d’opposer par voie de 
demonstration cette these â celle de M. Wundt ; il nous 
suffit d’indiquer qu’une autre maniere de ranger les faits 
peut etre legitime. Mais s’il y a des reserves â faire sur 
ce point, on lira avec profit tout ce que dit M. Wundt 
sur les formes de la narration, sur les motifs de son Evo
lution, sur la maniere dont les themes s’associent dans 
le conte. II montre que cet agencement des themes n’est 
pas encore le cycle. Celui-ci n’apparait qu’avec la legende, 
la notion des heros, le culte des ancetrcs, venus, eux, de 
la reif ion, pour aboutir ä l'epopee. C’est celle-ci qui 
se mue en roman, et qui, par suite d’un rapprochement 
avec la /5 5 / nature en general et la nature humaine en 
particulier, vient former notre prose et notre poesie.

Nous ne ferons que mentionner, sans les crltiques ne- 
cessaires, le chapitre consacre au chant (Lied), qui est 
tres court. II faut reconnaître, d’ailleurs, que le Lied en 
tant que tel, c’est-a-dire hors de ses connexions avec le 
drame ou la comedie lyrique, d’une part, avec la mu- 
sique polyphonique, de l’autre, a des formes frustes 
et une evolution peu riche.

L’etude de la danse, au contraire, est tres suggestive 
et contient des vues qui sont appelees â devernr clas- 
siques. Toutes les danses sont rangees en deux categories 
fondamentales : ies danses extatiques et les danses mi- 
miques. Cette notion de la danse extatique, qui a pour 
objet non d’imiter tcls ou tels mouvements, mais de pro- 
voquer un etat d’excitation sensorielle, fantastique, hal 
lucinatoire, n’etait pas constituee avant ce livre et nous 
la croyons d’un grand interet ; car on sait le role consi- 
derable joue par ce procede dans l’art et dans la religion, 
mais surtout dans la religion ou les mouvements disci
plină et monotones de la danse extatique conduisent aux
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21. The Beginningj of Poetry, New York, 1900.
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core d’une fațon rigoureusement sociologique. L’art a 
non seulement une nature sociale, mais encore des effets 
sociaux. II est le produit de la fantaisie collective, mais 
il est aussi ce sur quoi on s’accorde et dont les effets 
sentimentaux sont relativement les memes chez tous â 
un moment donne, dans une societe donnee. C’est cette 
nature et cette fonction qui expliquent, probablement, la 
persistance et les variations, l’universalite et l’instabilite 
du sentiment du beau.

Car M. Wundt a reussi en somme â ne pas meme parier 
de ce sentiment. II n’ignore ni que ce sentiment n’a d au- 
tre critere que d'etre communicable dans un groupe donne, 
ni que 1 aperception par laquelle l’artiste choisit entre 
les « motifs d’associations » d’images, est commandee 
par le sentiment propre qu’il a de la beaute et par ceJui 
du jugement que portera le public. Mais ces deux mo- 
ments essentiels : la creation et la jouissance de l’ceuvre 
d’art, ne sont meme pas consideres. C’est pourquoi toute 
cette « histoire naturelle », pourrait-on dire, « de l’art » 
reste sans vie psychologique, sans interet philosophique, 
precisement parce qu’elle est sans realite sociologique.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

II

LE MYTHE

Le mythe en general. —  Toute la theorie de M. Wundt 
est dominee par un principe que nous ne pouvons ni 
exposer clairement ni discuter ici ; M. Wundt lui-meme 
en ajourne l’exposition et la /5 9 / demonstration â son 
troisieme volume “ [3. Cf. infra p. 234]. II se contente 
de nous annoncer que, suivant lui, la Science cumparee 
des religions est viciee, ä sa naissance meme, pour n’avoir 
pas distingue radicalement le mythe de la religion. Mais 
en quoi consiste cette distinction, c’est ce qui ne nous

28. On trouvera, Annee sociologique, 10, p. 211, un expuse assez 
bref ce que nous supposons etre la theorie de M. Wundt. Pour les 
rlflrences eitles, cf. Ethik, 2* Idition, 1, p. 50 et suiv. [3. Cf. infra, 
p. 234 sq.]
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est pas encore explique. Tout ce qu on entre voit, c’est que, 
d ’apres lui, le mythe serait une conception « spontanee » 
du monde ; la religion, une conception « ideale » que 
l’homme formeralt selon « i'ideal », le degre de « culture » 
intellectuelle et morale auquel il est parvenu a . Sans at- 
tendre Ies developpements qui nous sont promis, nous 
tenons â faire tout de suite les reserves les plus expresses 
sur une distinction qui nous semble insoutenable. Le 
mythe invente par un Australien pour justifier, par exem
ple, la formation d un clan nouveau qui s’est detache, 
par Segmentation, d’un clan plus ancien, n’a rien de 
plus spontane ni de moins ideal que l’institution d’un 
culte de saint.

Mais qu’est-ce donc que le mythe ? Pour pouvoir en 
parier, il faudrait commencer par le dcfinir. Pas plus 
quand il s’agit du mythe que quand il s’agissait de l’art, 
M. Wundt ne sent le besoin de determiner son sujet. 
Il se borne â une simple description de caractere philo- 
sophique. Le mythe est oppose au langage, comme moins 
objectif, « moins lie aux conditions normales de la vie 
en commun »: il serait plus soumis aux fluctuations du 
sentiment et des passions populaires et, par suite, les 
« motifs » qui en sont la matiere. seraient perpetuelle- 
ment en voie de transformation. Si ces remarques ont 
leur justesse, eiles ont le tort de laisser le mythe indis
tinct de l’art et, particulierement de la poesie. M. Wundt 
l’a bien sen ; aussi s’est-il efforce de marquer la limite 
qui separe ces deux domaines. Il nous montre le mythe, 
â mi-chemin entre le langage et la poesie, plus objectif 
que celle-ci, plus subjectif que celui-lä : Ensuite la poesie, 
meme quand eile est populaire, aurait toujours un ca
ractere individuel ; le mythe, au contraire, un caractere 
collectif ; par voie de consequence aussi, les etres crees 
par la poesie seraient, eux aussi, individuels, mais ir
reeis, /6 0 / tandis que ceux du mythe auraient une realite 
comparable â celle des idees generales (tel l’esprit d’un 
mort, dont la personnahte est toute composite, formee, 
ainsi que nous le verrons plus loin, d’une multitude d ’el£- 
ments generaux associes ensemble).

L ’a RT ET LE MYTHE D’APRES M. WUNDT

29. Cf. Ethik, loc. eit., Grundriss des Psychologie, 5* Edition, III, 21.
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l ’a RT ET LE MYTHE D’APRES M. WUNDT

une valeur de realite. Entre la notion de revenant, dune 
part, les impressions et les Souvenirs de reve qui ont servi 
â la former, d’autre part, il n’y a nas la relation d’une 
theorie â un fait ; mais le sujet a reellement la Sensation 
{Eindruck) que l’âme qui lui est apparue ou celle qui 
est sortie du corps pendant le sommeil, existe pleinement ; 
2°) Ces images sont associatives, c’est-â-dire qu’elles ont 
une externe puissance d’agregation, de fructification, de 
ramification, d’enchevetrement, de confusion. Cette puis
sance est pratiquement indefinie. Ainsi la notion d’âme 
proprement dite est constituee par l’association normale et 
indissoluble de l’idee du souffle et de l’idee de principe 
vital. Puis, ces deux idees une fois associces, s’en sont 
agrege d’autres : de lâ le mythe de l’âme-oiseau, de l’âme- 
bateau, etc. ; 3°) Enfin ces images sont gouvemees par 
cette faculte de la conscience qui choisit, qui vivifie im
pressions el images, qui les agrege, en fait un tout doue 
de volonte et d’âme : c’est la faculte d’aperception. C’est 
cette faculte qui, en rapports avec les puissances d’evo- 
cation et d’association des images mythiques, aboutit â la 
personnification des objets de la mythologie. Par exemple, 
une fois l’image generique de l’âme construite, l’apercep- 
tion en fait une personne.

Une theorie aussi generale, que M. Wundt, d ’ailleurs, 
ne presente qu’â titre d’indication destinee â orienter ses 
lecteurs, n’appelle pas une discussion suivie sur le tenain 
des faits. Comme analyse psychologique d’un fait social, 
eile n ’est pas sans verite. Les mythologues ont avantage â 
savoir que, psychologiquement, l’image mythique a un 
contenu perceptif {Wahrnehmungsinhalt), qu’elle a « une 
realite immediate » ; que l’aperception pu, plus exacte- 
ment, {'Einfühlung, l’attention d rgee  par l’emotion, joue 
dans le choix des elements de chaque representation my
thique, comme d’ailleurs dans 1 art et le jeu31, un role 
considerable. Mais, tout d’abord, meme du seul point de 
vue psycholo- /6 2 / gique, il s’en faut, croyons-nous, que 
tous les elements essentiels aient ete deceles par cette 
analyse. L’image mythique n’a pas seulement une puis
sance d’association ; il y a, dans le mythe, autre chose

31. I, p. 570, p. 61 et su iv .; cf. tem der Philosophie, 2* <dit., 
p. 64 et suiv. Grund. pbys. Psy., 3* <dit., III, p. 18«».
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que des compositions de themes et d’images ; il y a des 
transformations, des segmentations, des dedoublements, 
des oppositions, des contrastes, des deplacements dans 
l’espace, dans le temps (passage de l’eternel au transi- 
toire), des disparitions, etc. Un heros d’un mythe est 
successivement une chose, une classe d’etres, un ancetre, 
son propre fils, il meurt, renaît, lutte contre lui-meme, 
contre ses ennemis, se multiplie, voyage, s’evanouit3J. 
D’autre part, dans l’analyse meme de i’aperception my- 
thologique, il ne nous semble pas qu’une part süffisante 
soit faite ni â ce que M. Ribot a tres justement appele 
la logique des sentiments, ni au caractere collectif de 
cette aperception. Car l'Einfühlung qui choisit les ele- 
ments du mythe n’est pas exclusivement celle du poete, 
mais celle de la mässe des croyants. M. Wundt ne le me- 
connaît pas, mais il ne nous explique aucunement com- 
ment se fait cette aperception commune, d’oü vient cette 
coincidence de libres consciences ? Est-ce le produit d’une 
simple rencontre ? Cet accord ne serait-il pas du plutöt â ce 
que le mythe est l’ccuvre de groupcs organises qui Pont 
invente, impose aux generations ?

Ce qui fait que M. Wundt ne s’est pas pose ces ques- 
tions, c’est qu’il a laisse echapper un des elements essen- 
tiels de tout mythe : c’est la croyance. Caracteriser le 
mythe en disant qu’il a un « contenu perceptif », c’est le 
ramener en somme â n’etre qu’une illusion, comme le di- 
sait Steinthal, dont M. Wundt, pourtant, repousse la 
theorie. Mais, en realite, le mythe n’est pas seulement un 
Systeme de representations auquel on attribue par erreur 
une valeur objective. Il est l’objet d’une adhesion en 
meme temps volontaire, spontanee et obligatoire, d ’une 
foi de la part d’un groupe organise. Il n’y a mythe que 
s’il y a une sorte de n£cessit£ â s’accorder et sur les 
themes qui en sont la matiere et sur la fațon dont ces 
themes sont agences. Or cette necessite ne peut s’expli- 
quer que si eile vient du groupe, si c’est la soci£t£ qui 
entraine ses membres â croire. Et eile leur impose le 
mythe parce qu’elle s’y exprime, parce qu’elle est le 
svmbole au moyen duquel eile se pense. De l ^ j  ce 
point de vue, le mythe n’apparaît plus comme un simple

32. Nous donnons ici l’analyse fidele de certain mythe tot£mique.
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rite peut, dans l’̂ tude, remplacer le mythe, c’est que le 
mythe domine le rite ; le second n’est jamais que le 
premier mis en acte. Sans /ö 4 / doute, il est exact qu’il 
n’existe pas de rite qui ne soit accompagne de quelque 
representation mythique. Mais si cette coexistence regu
liere prouve que ces deux faits s’impliquent Tun l’autre 
necessairement, il ne s’ensuit pas que l’un ait sur l’autre 
une sorte de primaut£. M. Wundt croit etablir cette pri- 
maute en faisant remarquer que, s’il n’y a pas de rite 
sans mythe, il y a, au contraire, des mythes qui ne s’ac- 
compagnent d’aucun rite. Il est vrai ; le mythe peut vivre 
dune vie autonome, fructifier, se ramifier, s’anastomoser 
â d ’autres mythes, evoluer, changer de milieu, tandis que 
le rite fige dans le culte dont il fait pârtie s’immobilise 
souvent dans le groupe de fideles qui le pratiquent. Mais, 
de ce que le mythe est susceptible de se dissocier ainsi 
du rite pour evoluer avec une certaine independance, il 
ne s’ensuit pas du tout que dans le complexus normal 
forme par l’association du mythe et du rite, le premier 
soit l’element essentiel et preeminent. M. Wundt recon- 
nait lui-meme que, quand le mythe se transforme ainsi, se 
detache de ses prolongements rituels, il tend plutöt vers 
le conte, l’epopee, la legende ; c’est dire que, dans la 
meme mesure, il cesse d’etre lui-meme, il degenere. Nor
malement, le mythe implique que l’on croit â l’existence 
reelle d’une force speciale avec laquelle on est toujeurs 
expose â se trouver en rapport ; et comme tout commerce 
avec une force de ce genre prend necessairement une forme 
rituelle, il n’y a pas de mythe proprement dit sans un 
rite au moins eventuel.

Quoi qu’il en soit de ce point, le but de M. Wundt 
est de serier les differentes formes mythiques suivant un 
ordre genealogique en commențant par celles qui s expli- 
quent immec itement, suivant les lois de la Psychologie 
generale, par les impressions qui se produisent directe- 
ment chez le primiți! et par les Sentiments et associations 
d’idees qu’eveillent ces impressions, sans avoir besoin 
d’autre explication. De celles-lä, il passe ä celles qui sont 
immediatement derivees des premieres, et ainsi de suite 
jusqu’ä ce qu’il arrive aux plus complexes, aux plus dloi- 
gnees de la representation initiale [6. Cf. infra p 240].

Cette notion fondamcntale, de laquelle toutes les au-
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lentier, l’animal-äme. C’est eile aussi qu’une pârtie des 
rites funeraires a pour objet de se cuntilier. L’äme-ombre, 
c’est la psyche vagabonde, dont Ies promenades â travers 
l’espace causent ou plutöt constituent 1c reve. Elle est 
ce qui reve. Elle est aussi le mort qui apparaît au dor- 
meur ; eile est donc le double du vivant et du mort. Elle 
tend vers le demon malfaisant. /6 6 / Une pârtie des rites 
funeraires a pour fonction de Tecarter, de la tenir â dis- 
tance.

Des Elements divers servent â former cette notion du 
double. Le contraste que la mort presente avec la vie 
eveille l’idee de quelque chose qui est parti. L'appa- 
rition des morts dans le reve, Ies voyages que le sujet 
se voit faire ä travers l’espace tandis qu’il dort, confir- 
ment et precisent cette idee d’un double, qui sort du 
corps, qui survit ä Tarne terrestre. Mais ce ne sont la 
que les premiers balbutiements de la pensee collect ve. 
Deux groupes de faits viennent accroître la vivacite de 
cette premiere representation, bien instable et bien pale, 
sauf dans les rites funeraires. En premier lieu, il y a les 
phenomenes de la vision pendant la veille, de l’illusion, 
de la vue â distance, de la revelation ou inspiration pen
dant la veille et le sommeil. La violente realite de certains 
reves, ceux de V Albdruck, du cauchemar en particulier, 
leur confere une extraordinaire valeur ö. En second lieu 
les phenomenes de Textase volontaire ou spontanee 35 36 de 
la possession, du chamanisme donnent â certains ‘ndi- 
vidus, â quelques ämes, un prestige particulier. Leur 
concours vient renforcer, unifier, prouver Tidee d äme ; 
eile devient esprit, eile est tout preș d’etre (incube, vam
pire, loup-garou), un demon.
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35. A l’6numeration des travaux que eite M. Wundt nous con- 
seillons aux psychologues curieux de ces questions d’ajouter les nom- 
breux opuscules de M. Höfler et de M. Ruscher (voir â ces noms dam 
les index de VAnnee sociologique).

36. II, p. 101-103. Cf. I, p. 403-410. L’analyse de l'extase chez les 
auteurs allemands, depuis M. Wundt et M Kraepelin, Psychiatrie, 
T  Edition, I, 258 ; cf. Achelis, Die Extase, 1902, est assez differente 
de celle qui est classique chez nous. Ces auteurs attribuent une moins 
grande importance aux 6fäts de catalepsie et d’hypnose, une plus 
grande aux etats d’excitation sentimentale et de :u libre des images. 
Ils ont evidemment raison en ce qui concerne les degres atteints norma
lement par les cultes, par Ia magie ou la religion. Cf. Mauss, « Origine 
des pouvoirs magiques », p. 44 et n. [Cf infra.]
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que branchee assez bas, cette evolution du mythe ne 
s’epanouit que tres haut et, pour cette raison, il n ’en 
peut etre beaucoup question dans cet ouvrage qui trăite 
surtout des formes primitives. Mais il n’en est pas de 
meme de l’animalisme dont le type le plus repandu est 
le totemisme.

I«  totemisme est, pour M. Wundt, une forme derivee 40 
de l’animisme qui l’aurait precede [9, Cf. i fra p. 246] : 
la nison par laquelle il croit pouvoir etablir cette anterio- 
rite merite d’etre remarquee, car eile tient ä une des idees 
directrices de sa doctrine, idee sur laquelle nous aurons 
ä revenir dans la suite. Le totemisme suppose que les 
individus forment des societes definies, des classes ; il est 
solidaire d’une Organisation sociale determinee. Or, pour 
M. Wundt, toute Organisation sociale est un fait derive, 
plus /7 0 / ou moins tardif, qui suppose autre chose que 
lui-meme. Ce qui est vraiment primitif, c’est ce qui est 
anterieur â toute organ sation, ce qui nait de la mässe 
inorganisee des individus. La notion d’äme remplissant 
cette condition, etant le fruit spontane de la reflexion 
humaine, doit donc avoir precede les croyances et les 
pratiques totemiques.

Et voici comment elles en seraient nees. Ce qui aurait 
servi d’intermediaire entre l’idee d’äme et celle de totem, 
c’est la notion d’âme-animal ou d’animal-äme (Seelentier). 
Au moment de la mort, on croit que Tarne s’6chappe 
sous la forme d’un des animaux que Ton aperțoit alors 
dans le voisinage du mourant, principalement sous la 
forme d’un ver ou d’un serpent, « ces universels totems », 
dit M. Wundt, sans donner, d’ailleurs, aucune preuve 
â l’appui de son assertion. On aurait donc commence 
par rendre un culte ä ces animaux, puis â d’autres ; enfin, 
on en serait venu ă penser qu’une action magique analogue 
â celle qui est â la base des intichiuma australiens41, 
pouvait etre exercee sur les totems ainsi constitues, en 
vue d’assurer la multiplication de Tespece totennque, et 
des lors le culte totemique aurait ete construit dans tout

40. II, p. 150-152, p. 146; cf. p. 349, 274, 242 et suiv.
41 M. Wundt en remarque excellemment 1 importance (II, p. 261,

p. 410), mais il nous est impossible de retrouver, dans ies ouvrages 
qu’il a l'habitude de eitet, un intichiuma du kzard qu’il nous dicht.
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lustration, par le feu d’abord, et par l’eau ensuite ; car 
M. Wundt estime, on ne sait trop pourquoi, que les 
Premiers auraient ete anterieurs aux seconds. Malheureu
sement, quel que soit l’interet de ces remarques, la portee 
tn  est un peu affaiblie par la malencontreuse distinction 
entre le mythe et la religion ; pour cette raison, en effet, 
M. Wundt se trouve empeche de rattacher, comme il serait 
necessaire, la notion du tabou â la notion du sacre dont 
la premiere n cSt, en realite, qu’un aspect.

De ces notions et de ces cultes M. Wundt deduit enfin 
l’idee du demon, c’est-â-dire d’un esprit qui est autre 
chose qu’une äme d’homme desincarnee. [11. Cf. tttfra 
p. 248.] Nous ne dirons rien de cette genese qui sup- 
pose deja des elements empruntes â la religion : car la 
notion du demon ne se constitue pas independamment de 
l’idee des d ie u x N o u s  remarquerons seulement la dif- 
ference que, tres finement, M. Wundt signale entre les 
ames individuelles, qui sont eparses, independantes les 
unes des autres, et les demons qui, au contraire, n’existent 
qu’a l’etat gregaire, en troupes et en /7 2 / groupes. Non 
moins justement, notre auteur montre comment les de- 
mons se repartissent les choses naturelles et les evene- 
ments de la vie. Notons aussi la description qu’il nous 
dnnne de la possession demoniaque et des elements qui 
ont servi â former la figure des demons protecteurs. 
Sur les demons de la Vegetation et leur culte, M. Wundt 
suit les bons auteurs, Mannhardt44 45 46 et M. Preuss *. Enfin, 
il analyse avec finesse les representations dramatiques des 
mvthes decomposes en mythes de la Vegetation, du soleil 
et de la pluie, origines du mimodrame. Seulement, â la 
suite de M. Frazer, M. Wundt considere comme magi- 
ques, sans raison, croyons-nous, les rites de l’eau et du 
feu qui en font pârtie.

On trouvera en deux endroits du livre les elements 
d’une theorie du sacrifice. Purement expiatoire ä l’origine, 
il serait alors un moyen de se lustrer des consequences
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44. Nous renonțons â diseuter cette genese. Notons seulement que 
M. VJ'undt admet sans la moindre raison que la notion de demon est 
relativement tardive. Or on la trouve certainement des les societes aus- 
traliennes, en mîme temps que l’idee d’äme.

45 Baum, Wald-und Feld-Kulte, 2’ cdition, 1904.
46. V. references ä ce nom in Annee sociologique, 8, 9 et 10.
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domaine de l’imaginai on, de la fantaisie, c’est-a-dire se 
rameneraient ä de simples combinaisons d’images. Dans 
l’art interviennent une multitude de sem iments, une vo
lonte creatrice, et l’on ne voit pas pourquoi l’etude de ces 
facteurs serait reservee â la Psychologie physiologique ou 
â la philosophie, comme le vcut M. Wundt. De meme 
(sans compter qu’il n’y a pas lieu de distmguer, comme 
nous l’avons vu, entre le mythe et la religion) les Gefükls- 
reaktionen, les actions du sentiment collectif, dont M. 
Wundt marque bien 1’ mportance ä propos des mterdic- 
tions rituelles concernant les animaux **, gouvernent ega- 
lement la maniere dont se groupent, se dissocient, se 
classent, se hierarchisent, fructifient les images et les 
concepts mythologiques ; car il y a, en mythologie, non 
seulement des images, mais encore des concepts ou, tout 
au moins, des images composites. A la formation des unes 
et des autres preside la logique des sentiments 48 49 50 collectifs. 
D’autre part, le mythe n’a pas d’autre fonction que de 
diriger la pratique, le rite ; il est au geste efficace ce que 
l’idee est au mot, ce que la regle morale est ä l’acte qui 
l’appi que ou la viole, et, par consequent, il ne peut etre 
abstrait des facultes acti.es. Fn somme, nous craignons 
que M. Wundt ne soit prisonnier des u lies divisions 
de la Völkerspsychologie : la langue rattachee â l’intellect, 
le mythe et l’art ä la fantaisie, le droit et les moeurs â la 
volonte“ , j l ^ l  Cette repartition tranchee et arbitraire 
aboutit â eiiminer de la langue le sentiment et l’image, 
de la religion primitive la moralite, le vouloir, le sens 
de la force, de la production (alors que justement l’idee 
de causation, de creation y domine) ; de la moralite, enfin, 
l’imaßination et l’entendement.

Cette division a priori des faits est, en outre, la cause 
d’une grave lacune. On est, en effet, surpris de voir que, 
dans cette Völkerpsychologie monumentale, aucune place 
n’est faite aux representations collectives qui ne sont 
essentieliement ni mythiques, ni religicuses, ni estheti- 
ques, ni morales ou juridiques : telles les notions de
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48. Ribot, Logique des sentiments, p. 98, sq. (F. Alean ,
49. II, p. 298.
50. Grundriss der Psychologie, 3* edit., S 21 , Völkerpsychologie, I, 

Sprache, 2" tdit., I, p. 2, 32.
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temps51 52 53, d’espace, de classeM, de force, de cause, de 
nombre, etc. De toutes les categories, M. Wundt n’a etudie 
q, une seule ; c’est la categorie de la personnalite â la- 
quelle il a touche tout au moins en analysant la notion 
de 1' äme. Mais on ne voit pas pourquoi les autres echap- 
peraient plus que celle-lä aux prises de l’histoire et de 
la comparaison.

Mais, quoi qu’il en soit de ces omissions, que vaut 
l’oeuvre prise en elle-meme ?

C’est bien, en un sens, une sociologie. Car ce sont des 
phenomenes de la vie en commun qu’etudie M. Wundt 
et, en principe, il les etudie comme tels. Quelque vague 
que soit la notion de Kultur, dt civilisation ä laquelle 
notre auteur rattache tant d’evolutions, tant de change- 
ments de formes M, c’est, du moins ä nos yeux, une notion 
essentiellement sociologique. — Cette ceuvre constitue 
meme, en raison de la methode employee, un progres par 
rapport aux travaux anterieurs de M. Wundt. C’est un 
effort genereux, harai pour systematiser en une genealogie 
les formes principales des principales institutions de l’art 
et de ce que l’on appelle communement la religion.

Mais si c’est une sociologie, eile est singulierement 
incomplete, alteree meme par la conception que M. Wundt 
se fait de la Völkerpsychologie. Il separe, en effet, la dis
cipline qu’il designe ainsi de la sociologie proprement 
dite. Il restreint celle-ci ä ce qui est exterieur et materiei 
dans la vie en commun, â l’eco- /7 5 / nomie politique, â 
la Science du droit, â l’etude de la structure sociale et 
des mouvement generaux de la population et de la cri
minalii. Inversement, la psychologie collective n’aurait 
pas ä connaitre de ces differents phenomenes. II s’ensuit 
que les faits dont eile trăite sont etudies, abstraction 
faite de tout ce qui concerne l’organisation judirique, 
politique, economique, technique, materielle de la societe, 
de toute adaptation au sol, de tout phenomene demogra- 
phique. On conțoit aisement tout ce qu’une teile abstrac-
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51. V. Hubert. La Representation du temps dans la religion et dans 
la tagie. Ecole des hau., s etudes, 1906

52. V. Dürkheim et Mauss, « Classifications primitives », Annie 
sociologique 6. [Cf. plus haut.]

53. II, p. 150 et suiv. Cf. p. 327, 386 ; I, p. 615 ; cf. Sprache, I, 
2* 6dit., p. 360.
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contre nulle part â l’etat de purete, que partout il est 
mele â bien d’autres elements. Mais alors de quel droit 
en fait-on une sorte d’entite ä part, constituant l’objet 
d’une Science distincte ? M. Wundt dira que la notion 
d ’äme s’explique au moyen des donnees communes de 
la mentalite humaine, abstraction faite de toutes conside- 
rations relatives â l’organisation sociale et que, pour cette 
raison, eile ressortit â la Völkerpsychologie. Mais il est 
contraire â toute methode de determiner l’objet d’une 
Science d’apres les hypotheses explicatives qu’en propose 
finalement le savant. Il faut que le groupe de faits sur 
lequel porte la recherche soit delimite avant qu’on en soit 
venu â l’expliquer. Enfin, y a-t-il meme des representa- 
tions qui soient vraiment le produit de la mässe inorga- 
nisee des consciences ? En £ait, jamais les hommes nc sont 
entres en rapport les uns avec les autres qu’au sein de 
groupes definis et organises et, par consequent, il est 
tout â fait arbitraire d’imaginer une vie mentale indepen- 
dante de toute Organisation. Tout au moins le groupe 
qu’ils torment a toujours le sentiment de lui-meme, de son 
unite, et ce sentiment, qui varie suivant la nature, la forme, 
la composition des groupes, afiecte necessairement toutes 
les representations qui y prennent naissance.

Nous craignons donc tort qu’il n’y ait, dans cette notion 
meme de la Völkerpsychologie, une large part d ’indeter- 
mination qui n’est pas sans nuire aux theories d. l’au- 
teur. On voit mal, notamment, comment il peut y avoir 
quelque evolution dans cet ordre de representations 
qu’etudie la Psychologie collective. Ce fond commun de 
mentalite humaine devrait rester immuablement identiquc 
â lui-memt, puisqu il ne depend pas, dans l’hypothese de 
M. Wundt, de conditions qui changent. D’ailleurs, pour 
lui, ce sont toujours les memes idees qui se ramifient, 
proliferent, se segmentent ou s’agglomerent, sans, d’ail
leurs, qu’on voie bien pourquoi. C’est toujours la notion 
d’äme qui, sans causes apparentes, enfante par une sorte 
de dialectique interne et les diverses formes de l’äme, 
et la magie, et le fetichisme, et les demons. On pietine 
sur place. Ou /77 /  bien quand quelque nouveaute veri- 
table apparaît, eile n’est pas preparee, engendree par ce 
qui precede, eile surgit par voie revolutionnaire ; c’est, 
selon notre pl losophe le cas dt la religion et dt l’art
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pur nes â peu preș â pareille epoque, et d ’une iațon 
aüssi mytserieuse. Au contraire, si tous ces faits sont 
consid^res comme des produits de la vie proprement 
sociale, s’ils sont mis en rapport avec ces facteurs sociaux 
dont M. Wundt, au contraire, s’efforce de les abstraire, 
les changements s’expliquent sans peine. Car tout ce qui 
est social, au sens que nous donnons au mot, est speci- 
fique, variable suivant les pays et les temps. C’est dejä 
ce que M. Meillet avait, et tres justement, reproche â la 
Sprache de M. W undt.56

Nous nous demandons enfin si cette conception de 
la Vöikerpsychologie ne finit pas par compromettre la 
Psychologie elle-meme. En eilet la Völkerpsychologie de 
M. Wundt n’est pas simplement, comme il le dit, le 
plus riche arsenal de faits de la spychologie generale ; 
eile menace d’absorber cette derniere. Puisque les pheno
menes dont eile s’occupe sont ceux qui sont communs 
aux hommes, et non specifiques ä des groupes sociaux 
d6termines, quelle raison-t a-t-on de croire qu’il y en ait 
d'autres dans la conscience individuelle ? II ne reste plus 
que les etats mentaux qui tiennent etroitement ä l’orga- 
nisme, ceux dont trăite la Psychologie physiologique, la 
seule pârtie de la Psychologie sur laquelle M. Wundt ait 
ecrit. Et, en fait, par exemple ä propos du langage, le 
philosophe n aperțoit que dcux problemes, l’un psycho- 
physiologique, l’autre socio-psychologique57 58. On remar- 
quera l’analogie qu’il y a entre cette position et celle 
qu’on attribue generalement ä Comte.

II est vrai que, selon M.Wundt, il y a, dans la 
conscience, l’aperception qui serait l’objet propre de la 
PsychologieM. Seulement l’aperception teile que l’en- 
tend M. Wundt, rattachee ä la volonte primitive, est 
queique chose de tout metaphysique. Ce n est pas la 
conscience, mais le fondement substantiel de la conscience. 
Le cycle des phenomenes psychiques va du Trieb, du 
conatus ä l’acte volontaire et libre. sans que la conscience

56. Meillet, in Annie sociologiqu., 2, p. 598 et su iv.; « Comment 
les mots changent de sens », Armee soaologiqut 9, p. 5.

57. Grundriss der Psychologie, 3* edit., p. 601 ; Sprache, 2* 6dit., I, 
p. 38.

58. Grundriss der Psychologie, S 2 ; System der Philosophie, p. 201
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soit autre chose /7 8 / qu’une lueur interraittente Tout 
sort du noumene et y rentre. Mais cette fațon de rat- 
tacher la Psychologie ä une sorte de substantialisme vo- 
lontariste compromet la theorie meme de l’aperception, 
si utile en sociologie comme en Psychologie Ne serait-ce 
pas que, faute de criteres suffisamment nets, qui permet- 
tent de distinguer, d ’une part, le physiologiqu et le 
psychique, de I’autre, Ie psychique pur (c'est-ä-dire ce qui 
est commun â toutes les consciences individuelles) et le 
social (c’est-ä-dire ce qui n’est commun qu’ä des hom 
mes vivant dans une societe une, definie et organisee), 
la Psychologie s’evanouit ou ne peut plus etre qu’une 
metaphysique ?
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59. Voir les Grundzüge der Philosophie des Geistes, in System der 
Philosophie, 2* edit., surtout p. 590.

60. Voit les objections de M. Münsterberg, Beitrage zur experimen
tellen Psychologie, 1912, I, 1, et ies rlponses dfe M. Wundt, Grund
züge der phys. Psych., 5* 6dit., III, p. 350, 351.
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notes â l'essai sur « l'art et le mythe »

[1] Voici l’analyse de cet ouvrage par Mauss (1910)* [cf. 
supra p. 196] :

/775 / Ce remarquable ouvrage* 1 suit la division naturelle 
des jeux eux-memes en deux groupes : jeux de hasard et 
jeux d’adresse. Les premiers se rÂpartissent â leur tour en 
deux categories : Äquivalents du jeu de de (bâtons â compter, 
etc.), Âqt zalents de la « balle cachde ».

Ces jeux ne sunt pas des jeux d’enfants. Meme, les aduhes 
et les adolescents y sont seuls admis : les uns sont joues de 
sexe ă sexe ; les autres, par chaque sexe, chaque âge. D’ordi- 
naire, quand ils sont collectifs, ils ont lieu entre groupes 
rivaux de la tribu, de la Lcalite, du dan : c’est ce qui a lieu 
le plus frequemment. De plus, en general, ils se pratiquent â 
des Saisons bien dÄterminees. Dans les cas les plus interessants 
et les plus connus, ils sont l’objet de rites religieux, ou ils 
sont des rites religieux eux-memes.

Toutes ces observations ont conduit M. Culin aux condu- 
sions suivantes :

« 1° Les jeux des Indiens de l’Amerique du Nord peuvent 
etre classes en un petit nombre de groupes apparentes. — 
2° Leur forme est pratiquement identique et se rencontre 
dans toutes les tribus. — 3° Dans leur etat actuel, ils sont des 
instruments de nies ou sont derives ae rites, d’observances ce- 
remonielles d’un caractere religieux. — 4° Leur unite et leur 
identite se retrouve aussi dans celle du mythe cu des 
mytbes auxquels ils sont attaches. — 5° Tandis que leur 
objet vulgaire, seculier, semble etre un simple deșir de s’amu- 
ser ou de gagner, ils sont cependant faits comme des c£re- 
monies religieuses, comme des rites destines â conquerir la 
faveur des dieux, ou comme des procedes de magie sympa- 
thique, pour chasser la maladie, ecarter d’autres maux, ou 
produire la pluie, la fertilite des plantes, la reproduction des 
animaux, et d’autres bienfaits. — 6° Ils coincident, en pârtie, 
avec certaines pratiques rituelles des populations des autres 
continents, pratiques qui semblent, dans leurs manifestations 
les plus primitives, presque completement divinatoires. »

* Extrait de l'Annee sociologique, 11.
1. M. S. Culin, « The Games of the North American Indians », 

in X X IV ‘h Annual Report of the Burcau of American Ethnology, 
Washington.
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civilisations differentes. L’hypothese de l’homme « naturel » 
est uefinitivement abandonnee. Personne, depuis longtemps, 
ne pretend plus que Ies Incas ou les Tahitiens representaient 
la primitive et libre humanit^. Meine en Allemagne Ie mot 
de Naturvölker n’a plus qu’un sens conventionnel et ne vaut 
plus que par Opposition â la notion de Kulturvölker, c’est-ä- 
dire de peuples ä civilisation superieure. D’ailleurs, il est d’une 
clarte aveuglante que la oü Von parle de peuple, ou pour 
mieux dire de societe, on parle de civilisation. Qu’est-ce en 
effet qu’un groupe social non un ensemble d’individus hu- 
mains, ayant meme habitat, meme langage, memi > techniques, 
meme economie ; ayant une relibion, un droit, un art, en un 
mot, une civilisation ? II n’y a pas de peuple, ou bien actuel- 
lement observable, ou bien dont les documents historiques 
fassent mention, ou bien dont la prdiistoire nous conserve 
les traces, dont on puisse prouver qu’aucun de /4 4 / ces 
elements primordiaux de la vie sociale lui ait fait vraiment 
defaut. Laissons de cote, Messieurs, ces speculations inutiles 
sur l’homme paradisiaque ou sur la horde de Pithecanthropes. 
Entendons fort simplement par « peuples non civilises » des 
peuples qui ont, dans l’echelle des societes connues, un rang 
tres bas. Ce sont de petits groupes sociaux, peu denses, â 
habitats restreints meme quand ils sont nomades, â langages. 
â techniques pet perfectionnes, â systemes juridiquc, familial, 
religieux, economique, suffisamment elementaires. Je devrais. 
mais je ne: puis, vous le comprenez, definir devant vous cha- 
cun de ces termes, comme il conviendrait que je le fisse, 
soigneusement. Au surplus, une courte delimitation geographi- 
que, une simple enumeration, nullement exhaustive, vous 
renseignera mieux que toute espece de dissertation, meme 
bien faite.

En Europe il n’y a pas de peuple dont nous ayons â nous 
occuper. D’ailleurs, ici meme, mon ami Hubert etudie les 
faits religieux primitifs qui peuvent survivre ou dont on peut 
decele- des traces prehistoriques, en Europe. — En Asie il 
n’y a plus qu’un tres petit nombre de groupes sociaux qui 
soient reputes encore non civilises. Les Yakouts, Tongouses, 
du Nord siberien, les Tchouktclns du Pacifique, les Kamt- 
chadales, les Ainos de Yezo, un certain nombre de tribus de 
l’interieur de l’Indo-Chine, de l’Inde centrale et septen
trionale, les Veddas de Ceylan ; voilä les plus importantes 
populations qui ont suffisamment echappe aux civilisations 
hindoues, mongoles, chinoises, russes. — On classe d’ordi- 
naire toutes les populations africaines, sauf cellcs du Nord, 
celles d’Ethiopie et de Zanzibar, parmi les « sauvages ». 
Peut-etre y a-t-il exageration â parier ainsi des Mandingues
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degrls insensibles des Austial ns du sud aux noirs du cap 
York et des îles du detroit de Torrts, et comme nous passons 
progressivement de ceux-ci aux Melanesiens, Papous ou Cana- 
ques, et de ces derniers aux Micronesiens d’une part, jyx 
Polynesiens et Malais d’autre part, vous voyez, messieurs, que 
nous avons la un admirable domaine oü nous pourrons voir 
defiler devant nous les religions les plus arri£rees qu’on puisse 
constater et des religions sensiblement aussi Ivoluees, sinon 
plus, que celles des Arabes pr&slamiques, ou des Hindous de 

epoque vedique. La somme des faits â Studier est donc, 
comme vous le pressentiez, immense. Je ne vejx pas entrer 
dans de plus amples details. De tous ces prlambules je ne 
voudrais vous voir retenir qu’une Sorte de definition toute pra- 
tique. Nous aurons â etudier : toutes les sociltes oceanien- 
nes, la plupart des so^etes americaines et africaines, quelques
groupes asiatiques. [...]

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

Par ailleurs Mauss consacra au College de France son cours 
hebdomadaire de vendredi de l’annee 1932-1933 ă l’6tudt 
de «• l’Emploi de la notion de primitif en sociologie et 
en histoire generale de la civilisation ». L’on rappro- 
chera le resumi de ce cours * du texte precedent, separes 
dans le temps l'un de l’autre par une tren taine danntes :

/9 4 / Apres avoir defini la notion de civilisation et la notion 
de primitif, on a expose les differentes m^thodes de discus 
sion de ce probleme. Celles-ci n’ont de valeur que si eiles 
tiennent compte d« tout le connu et par consequent si eiles 
sont employees toutes ensemble. C’est dire qn’il faut qu’elles 
/9 5 / soient n m seulement sociologiques, mais aussi histori- 
ques, prehistoriques et surtout archdologiques. La mlthode de 
la simple histoire ethnologique, qui consiste â ddterminer 
des filiations de civilisations et de peuples â l’aide de simples 
comparaisons de faits actuels, aboutit vraiment â trop d’hypo- 
theses. II faut mesurer â chaque pas l’inconnu et laisser ou- 
verts les problemes sans nombre, que l’histoire des langues 
et les resultats de l’anthropolopie somatique cnmpliquent 
encore plus souvent qu’ils ne les eclairent.

Ceci pose, on a tente une classification des peuples connus 
et, parmi eux, de ceux auxquels se consacre l’ethnographie.

* Eztrait de VAnnuaire du Collige de France, Paris, 1933.
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[3] Voici sur la theorie du myt^e chez Wundl le passage 
qui y est consacre dans l’analyse que Mauss avait publiee 
ailleurs sur la l r‘ pârtie de louvrage discute* (1907)* 
[cf. supra p. 206] :

/2 1 1/ La centaine de pages consacree â une theorie generale 
du mythe nous resterait meme au fond incomprehensible, si, â 
la derniere minute, nous n’avions pu jeter Ies yeux sur le 
second volume (2' tome). Et cela ne nous eclaire encore pas 
assez : ni sur la mythologie proprement Jite, puisque, sans 
que nous sachions pourquoi eile se trouve restreinte a l’etude 
des notions concernant Târne, (animisme. totemisme) res sprits 
e* 1 les demons, et que, sans justification, on en retranche les 
dieux ; ni sur la distinction que M. W. opere, radicale, entre 
le mytht et la religion. Cette distinction est pour M. W., 
tellement fondamentale que, faute de l’avoir faite jusqu’ici, 
presque țous les travaux de Science des religions s’en trouvent 
vicies. II Tempioie d’une fațon systematique au point de ne 
s’etre jamais neglige au cours de ce volume (sauf peut-etre â 
propos de la danse). Or, sur cette distinction, M. W. nous 
prie d’attendre son troisieme volume. On s’expliquera que 
nous nous refusions absulument â y souscrire, tout en nous 
refusant non moins absolument ä la discuter. Nous pouvons 
â peine Texposer grâce â une sorte de philologie de ce 
premier volume ä l’aide d’expressions empruntees aux passages 
les plus divers. Nous croyons comprendrc qu’elle consiste sur- 
tout â faire du mythe Tongine, de la re ’ion le fruit ; du 
mythe, le produit d’une imagination collective travaillant sur 
la realite, de la religion le produit de la meme imagination 
appkquee a determiner les causes et les fins de la vie hu- 
maine ; le mythe serait vide de sentiment, le sentiment reli- 
gieux (du moins la religion) ne serait plein ainsi que de 
morale. Au fond une heterogeneite radicale existerait, et M. 
W. nous semble avoir ete prepari â cette theorie par son 
attitude generale de philosophe. Tout en admettant Tevolu- 
tion et ses lois, il refuse de considerer qu’elle se borne â deve- 
lopper des germes originels, representatifs, des le principe, 
du tout evoiue. Ce principe de methode et de Systeme, sur

* E :trait de l'Annee sociologique, 10.
1. Wundt W., Völkerpsychologie, II. Band. Mythus und Religion,

I Theil. Leipzig. 1905.
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lequel M. W. glisse, se rattache probablement ă toute sa 
Philosophie et â sa theorie de l’apercept' >n. Ce n’est pas ici 
le lieu d’examiner le postulat, metaphvsique en realite, qu’une 
pareille oisposition trahit.
7212/... M. W. entend par mythe l’ensemble des represen- 
tations que nous qualifions nous de rel'gieuses, moins Ies 
representations des dieux et Ies notions eschatologiques et 
cosmogoniques. D’autre part, il subsume au mythe toute la 
pârtie du rituel que, faute d’un caractere transcendant des 
personnes divines, et faute d’un caractere precatif, sentimen
tal des formules et des gestes, il range parmi Ies rites mythi- 
ques et non religieux. Cette subsumption lui fournit d’ailleurs 
ses meilleurs arguments, quitte â des redites, comme par 
exemple lorsqu’il combat Ies « theories analogiques » du 
mythe, c’est â la theorie de la magie sympathique qu’il en a, 
faute d’autres suflisamment importantes. Mais cette restric- 
tion et cette subsumption ne sont pas claires et ne valent 
pas la definition qui nous permettra de discuter. En tout cas, 
des maintenant, nous la prevovons tres trouble, puisque par 
exemple toutes Ies notions concernant l’âme et Ies nombres 
sont rangees sous la meme rubrique et pele-mele, et qu’il 
faut â M. Wundt un effort reel pour distinguer le mythe de 
la poesie, effort reussi mais qui, â notre avis, n’etait nulle- 
ment necessaire Mais ce defaut de methode est en quelque 
sorte pallie par la methode inconsciente de l’auteur qui, s’il 
n’appelle pas mythe tout ce â quoi /213 / nous donnons ce 
nom, n’appelle du moins ainsi que ce que nous consid^rons 
comme tel.

Le mythe est du domaine, psychologique, de la « fantai- 
sie » ; M. W. ayant refuse, avec raison, de se plier â l’usage 
courant du mot d’Einbildungskraft, est revenu â une theorie 
quasi aristotelicienne de l’imagination2 ; fantaisies passive et 
active se caracterisent egalement, selon lui, par le caractere 
sensible, spontane, productif des representations. Nous croyons, 
nous aussi, que le mythe est, en effet, un phenomene qui 
ressortit, pour pârtie, â cet ordre de faits psychologiques. 
D’autre part le mythe est un produit non pas de la fantaisie 
individuelle, mais de la fantaisie collective (Volksphantasie}. 
Comment se fieurer cette fantaisie c’est â quoi est consacri 
le chapitre III.

Celui-ci est, nous ne dirons pas dialectique, mais exclusi- 
vement d'scursif, et consiste, au fond, dans une discussion 
des theories en presence, ou d'aillcurs certaines theories figu- 
rent plvtot pour la forme et des besoins d’un 6quilibre des

2. Cf. Phys. Psy. 5* edit., III, p. 630 sq.
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developpements. (Nous considerons ramme precieuses pour- 
tant, au point de vue de l’histoire des doctiines, certaines 
remarques sur la parente des theories constructives et des 
philosophies encyclopediques du xviii'  siede, des theories 
symbolistes et du romantisme). Sous le nom de « theories 
constructives » du mythe, M. W. entend, en somme, toutes 
les theories proposees, la sienne non comprise naturellement. 
Ce sont d’abord les deux theories historiques, celle de la 
d^generescence ă partir d’une revelation primitive, ou celle 
de Involution progressive, unilineaire, de la pensee mythique . 
celles-lâ pas de peine ä en avoir raison. Ce sont ensvite les 
deux theories philologique et anthropologique, du naturisme 
et de l’animisme : la critique de chacune est fine et juste ; â la 
premiere, il reproche surtout l’incapacite oü eile est d’expli- 
quer l’animisme prim itif; â la seconde, il reproche au fond 
son simplisme et son postulat de Involution uniforme.

Non seulement les theories de l’origine du mythe, mais 
encore les methodes d’interpretation du mythe ne trouvent 
pas grâce â ses yeux. II Ies divise en symbolistes et en ratio- 
nalistes, toutes deux intellectualistes, remarque-t-il avec rai
son mais l’une plus que l’autre. Outre les objections s^rieuses 
qu’il oppose aux unes et aux autres, notons surtout celle â 
laquelle il les soumet toutes les deux et qui est precieuse : 
l’une et l’autre faisant d’une « personnification » des symboles 
/214 / ou des concepts la cause meme du mythe sans com- 
prendrt que ce processus de personnification suppose lui- 
meme la notion d’âme qu’il s’agit d’expliquer. (Nous ne com- 
prenons tres bien ni la place oü M. W. expose la theorie de 
l’emprunt, ni la fațon dont il la discute.)

Restent les theories psychologiques, mais d’une Psycholo
gie elementaire, des mythologues : theorie de l’analogie, oii 
la croissance des mythes s’explique par des raisonnements 
analogiques et dont M. W. decele l’insufiisance foreze ; thro
ne de l'iilusi î, derivee n somme chez Steinthal du mecanisme 
psychologique herbartien, et qui n’explique ni que le mythe 
ait pu gouverner la conduite et le rite, ni sa vie interne ; 
theorie de la Suggestion (Tarde et Stoll) â laquelle M. W. ne 
voit pas correspondre des faits sufiisamment nombreux.

La theorie propre de M. W. se reduit en derniere analyse â 
un tres petit nombre d’assertions, pour la plupart d’ordre 
psychologique oü, en somme, c’est la theorie g£ndrale, phi- 
losophique, de ses prec^dents travaux qui joue le role expli- 
catif, plutöt que le detail scientifique de cette meme Psycho
logie. Trois facteurs psychiques fonctionnent dans la fantaisie 
mythopoeti^ue. Le caractere perceptif ct d’objectivite des 
images mythiques est le premier et le plus simple de ces
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thique, voilä tout ce qu’il indique, avec sa nature collective ; 
il n’indique pas le lien qui existe entre les deux et qu’en 
sorame la psvchologie collective a le devoir d expliquer.

En realite, la faute de M. W. est une faute initiale ; il 
n’est encore degage ni des liens de la psychologie, ni des 
liens de l’histoire. La psychologie collective n’est pour lui 
qu’un chapitre de la psychologie scientifique, et un mnyen 
d’enrichir l’histoire de la religion, du mythe et de l’arr par 
des raisonnements capables de suppleer aux lacunes des chro- 
nologies. C’est un arsenal de faits pour la theorie psycholo- 
gique de la conscience en general, individuelle et collective 
et c’est un arsenal de theories rationnelles pour l’histoire 
jusqu’ici empirique. Rien de mieux certes que cette attitude 
et nous sommes convaincus parfaitement de ce double röle 
de la sociologie. Mais ce n’est pas tout son röl II faut 
flever sa /216 / dignite â celle de l’explication et non plus 
â celle du simple moyen surerogatoir« de la psychologie et de 
l’histoire. Il faut lui faire autre chose qu un appel accidentel, 
comme celui que M. W., fait souvent heureusement (oü il 
rattache le totemisme â l’influence du sentiment du clan). Il 
faut lui taire un appel constant. Les phenomenes soci aux se 
distinguent les uns des autres et des phenomenes individuels 
par des differences de degre et par des differences de nature. 
M. W. fait disparaître ces differences en poussant â l’extreme 
le sens du conținu qui les unit forcement. Le cycle des pheno
menes sociaux est relativement ferme, et la condition pri
mordiale de toute explication d’un mythe c’est, â notre avis, 
la Sensation de ce caractere social non seulement du mythe, 
mais dt chacune de ses causes et de chacun de ses 61 iments. 
M. W. n’a pas ce sentiment et c’est pourquoi, bien que supe- 
rieure, son analyse ne nous suffit pas encore.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[4] Votci ce qu’en dit Mauss dans l’analyse consacree au 
autres parties de l’ouvrage (Mythe et religion) (1910) * 
[cf. supra p. 211] :

/6 5 / Tout le livre* est domin6 par la distinction, si radical» 
entre le mythe et la religion. Le mythe et les cultes qui en 
sont /6 6 / solidaires, animisme, fetichisme, totemisme, c’est ce

* Extrait de sociologiquc, 11.
1. Wundt W., Völkerpsychologie, II. Band. Mythus und Religion, 

II, III, Theil, Leipzig : 1907 et 1909.
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gieuses d’etres naturels : on y trouve un effert d’explication, 
un travail d’esprit qui ne se borne plus â traduire symboli- 
quement des images isolees, mais qui Ies coordonne, Ies lie, 
s’efforțant meme de combler Ies vides qui Ies separent. La 
pensie humaine commence â se degager des purs mouvements 
de l’atfec ivit£, et â se constitutr d’une maniere indepenJante. 
Seulement, le meilleur moyen d’exprimer cette diference eüt 
ete de reserver le nom de mythes pour ces recits circons- 
tancies et explicatifs, et d'apptler representations ou croyan- 
ces elementaires, par exemple, ces notions frustes et non 
systematisees dont il etait trăite en premier lieu. [ ..]

II y a, il est vrai, une autre difference qui paraît separer 
plus nettement Ies mythes complexes des representations 
elementaires. Celles-ci sont l’âme de rites efficaces ; elles de- 
terminent des mouvements qui sont destines â agir sur Ies 
choses ; elles ressortisent donc â la vie reelle et serieuse. 
Au contraire, Ies mythes complexes sont de la Sphäre de la 
podsie ; on ne Ies prend pas, ou on ne Ies prend pas compl£- 
tement au serieux. Alors qu’autrefois on voyait dans le conte 
une forme tardive et deg^neree du mythe, pour M. W., au 
contraire, le mythe commence par etre un conte, un conte 
plaisant, destine â faire rire, â amuser ; et, par lâ, il aurait 
joue un role important dans le developpement de la pensee. 
C’est lui qui aurait affranchi l’esprit de la brutalite des notions 
animistes, /6 1 / en lui ouvrant une sphere oii l’imagination 
pouvait jouer en liberte sans etre asservie â la r^alitd. Voilâ 
â quoi auraient servi la licence comique des contes primitifs, 
lcs aventures grotesques pretees aux animaux et aux ancetres. 
En definitive, c’est par le conte que l’homme aurait fait sa 
premiere envolee vers l’ideal. La rcmarque est partiellement 
exacte. Qu’on appelle contes ou mythes Ies recits australiens 
qu’ont collectionnes M. Strehlow ou Mrs. Parker, on sera 
frappe de la place qu’y occupent Ies episodes romsnesques et 
grotesques. Mais M. W. oublie que ces memes Episodes sont 
l’objet de rites ti ilemiques ; on Ies mime au cours de cer- 
taines ceremor- :s ; Ies formules que Fon chante Ies racontent. 
Pourquoi rattacher ces formules aux notions animistes et sup- 
poser au contraire que ces recits sont â un stade sup^rieur 
de l’evolution ? La vtrite est que ces distinctions ne corres- 
pondent â rien dans Ies choses. La pensee meme la plus 
primitive n’etait pas exclusivement brutale et directement 
expressive ; eile etait, â la fois, brutale et comique, serve et 
libre, sentimentale et intellectuelle. Tout est mele ; Ies carac- 
teres Ies plus opposes se confondent, sans qu’on soit fonde â 
Ies dissocier, au point surtout d’en faire des moments diffe- 
rents de l’histoire.

NOTES A L’ESSAI SUR « l ’aRT ET LE MYTHE »
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[8] Votci le texte en question [cf. supra p. 217]

/3 0 8 / [. ] — Sur un autre point, M. Dennett * apporte encore 
des notations decisives. C’est â propos de la notion de f&iche, 
sur laquelle nous avons ddjâ, M. Hertz et moi, attirl le 
soupțon. M. Hertz1 2 avait signale la prlsence dt la notion du 
mana en pays bantou. Nous en avons ici definitivement la 
preuve. La notion de fliehe doit, quant â nous, disparaître 
definitivement de la Science et etre remplac^e par celle de 
mana. Dejâ M. D. avait indiqu£, au dam de Miss Kingsley, 
la notion fondamentale sur laquelle est bätie la religion 
Loango ; il avait trouve un svst£m_ de Nkissism 3 f iW I  oü 
nous avions deja rctrouvd la notion de mana ; ce livre est 
lui-meme consacri prdcisement â dövelopper, contre Ies inter- 
pretations de Miss Kingsley, de M. Nassau, de Bentley, la 
notion du nkici. en face de la nohon de fetiche, â etablir que 
cette derniere ne suffit pas â expliquer !a religion des nâgres 
du Congo.

Malheureusement, la rechercht: et l’expose de M. D. ont 
de*vi£ ; il n’a pas pu renoncer complâtement â la notion de 
fetiche et l’a restreinte â la magie. Le nkici, c’est l’ensemble 
d t la religion, auquel s’oppost l’ensemble de la magie, du 
malefice ndongo : Ies hommes se divisant en Bantou nzambi 
et Bantou a ndongo ; hommes de dicu, ou du nkici compre- 
nant le roi, Ies chefs et Ies pretres, d’une part ; hommes du 
ndongo dt l’autre, comprcnant magkiens, sorciers et etres 
makficients. Dans cette division, il y a une erreur complite. 
P ‘iâ le nom seul des charmes, y compris ceux du ndongo 
eüt du avertir M. Dennett. car ils s’appellent zi nkici (voy. l’in- 
dex excellent dresse par M. N. W Thomas, â ce nom), et 
ies m6thooes dt fabrication de ces charmes par un nganga 
dans un bois sacre rattachent ^troitement la magie et ses 
objets au culte, â la religion avec ses biens et son materiei.

D’ailleurs, quand on ecrira l’histoire de la science des reli-

Îjions et de l’ethnographie, on sera etonne du röle indü et 
crtuit qu’une notion du genre de celle de fi iche a jou£ dans

1. R. E. Dennett, At the Bück of the Black Man's Mmd, London, 
1906. [Voir le debut de ce texte supra p. 96 sq.]

2. Annee sociologi que, 9, p. 192.
3. Armie sociologique, 3, p. 223.
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Ies travaux th^oriques et descriptifs. Elle ne correspond qu’â 
un immense malentendu entre deux civilisations, l’africaine et 
l’europeenne ; eile n’a d’autre fondement qu’une aveugle 
cbeissance â l’usage colonial, aux langues franques parlees 
par Ies Europeens â la cote occidentale. On n’a pas plus le 
droit de parier de fetichisme â propos des Bantous occiden- 
taux qu’on n’a l’habitude d’en parier â propos des autres 
Bantus centraux ou onentaux. On n’a meme pas le droit de 
parier du fetiche nigritien : l’idole Guineenne ou Congolaise 
(celle-ci tres rare), le charme congolais, Ies tabous de proptiete, 
et autres, ne sont pas au Congo ou â la Guinee, d’une autre 
nature que ceux des autres religions, des autres sociltes. II 
est d’ailleurs tres remarquable que ce qui est la pure verite 
en ce qui concerne la notion du fetiche, etait connu des le 
xvne siecle. Dans la Descripthn de l'Afrique de Dapper * * 
m us trouvons une abondante, une excellente dissrrtation sur 
lu « moqui iie », sur le pouvoir surnaturel au Loango, sur Ies 
moquisies qui sont des dieux, /31 /  des charmes, sur la 
moquisie du roi, des princes du sang, et de tous Ies objets 
de culte. Le succes du livre de de Brosses a du 6tre pour 
quelque chose dans le simplisme, dans l’erreur, peut-etre 
necessaire, oii ont vecu jusqu’ici la Science et la description 
des religions, des religions africaines en particulier.

Par ailleurs Mauss a consacre aux memes problemes une de ces 
lețons annuelles. En votci le resume :

f  511 Conference de 1906-1907 *. —  Elle a n nurellement 
dfbute par un effort pour dcfinir le syst&mc religieux, groupe 
des phenomenes religieux (la totalite des phenomenes soviaux 
oii intervient la notion de forces sui generis dans une soci6t6) 
et la religion (stricto s.rtsu), croyances et rites obligatoires 
groupes organiquement autour de la notion de sacr£ — Elle 
a consistă ensuite en une analyse des systemes religieux 
loango, fan, du rsenin, de la Riviere de la Croix, tohi. L’̂ tude 
a ete â la fois theorique et descript.ve. [...]

Une Itude comparative des plus anciens documents (qui 
sont souvent Ies meilleurs) et des plus ret ents permet d’affir-

4. Edit. franțaise, 1676, p. 312, etc.
* Cours professes â l’Ecole des Hutes 6tudes. R6sume extrait de 

VAnnuaire de l’Ecole, Paris, 1907. (Sect. Sc. relig.).
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se represente pas sous Ies especes d’etres personnels, qu’il 
ne pense que contustment sous la forme d’energies diffuses, 
mais qu’il conțoit. en tout cas, comme nettement sup^rieures 
â lui. Des ce moment, par consequent, le fidele se seni en 
rapport avec un monde d’ideaux qui l’elevent au-dessus de 
lui-meme. D’ailleurs, inversement, est-ce q a î Ies religions, 
meme Ies plus elevees, ne cherchent pas â agir sur Ies choses 
de cette terre ? Dire que le totemisme a son ideal, n’est-ce pas 
dire, du meme coup, qu’il implique une vi< ntâieure, de 
convictions intimes ? Sans doute, elles soni moins reflechies 
et raisonnees que celles d’un protestant liberal d’aujourd’hui. 
Mais, si distantes que puissent etre ces deux formes de la 
mentalite rtli- /67 /  gieuse, il n’y a aucune raison de supposer 
qu’il y ait entre elles autre chose qu’une diffcience de degr£s.

NOTES A l ’ESSAI SUR « l ’ART ET LE MYTHE »

[10] Sur l’appart on des demons d’apres Wundt, votci un 
fragment de l’analyse citee (v. note 4 plus baut) [cf.

supra p. 219] :

/5&/ C’est au cours de I nvolution qui a fuit sortit le tot£- 
misme /5 9 / de la magie et du fetichisme que la notion d’âme 
est devenue celle de demon. La difference entre l’une et 
l’autre, c’est que le demon est un etre permanent, charge 
d’attributions dnterminees et rlgulieres, tandis que l’âme est 
une puissance vague, sans fonctions propres. Mais on passe 
dt 1' une â l’autre par une serie continue d’intermediaires. 
M. W. en compte trois principales. II y a d’abord Ies Spukdä
monen, revenants, nains et fees, esprits des deserts et des 
montagnes, geants et ogres. Ce ne sont encore que des âmes, 
bien que ce ne soient pas toujours des âmes d’hommes ayant 
vecu une vie humaine. Apres viennent Ls demons de la 
maladie, de la possession et de l’ensorcellement. Ils sont 
l’objet d' ane forme de magie superieure â celles dont il a 
nte' question precedemment : c est la medecinc, la sorcellerie 
et la contre-sorcdlerie. Enfin, une troisieme et derniire classe 
est constituee par Ies demons de la Vegetation. Dejâ, ils sont 
â la base de certains rites totemiques, de ceux qui s’adressent 
â des totems vegetaux. Peu â peu leur personnalite se d^gage 
et se determine. Leur Intervention n’est pas accidentelle 
comme celle des demons de la maladie ; eile est, au contraire, 
reguliere comme Ies choses naturelles auxquelles ils sont 
preposes. Aussi sont-ils l’objet de rites periodiques, c'est-â-dire
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materielles : salisfaire tel appetit, reussir â la chasse ou â la 
peclie, ecarter tel malefice, et ils y tendraient directemtnt, 
brutalement, par Ies voies de la magies, par des actions exert^es 
sur des tsprits plus ou moins semblables â l’homme. Toutes 
ces formes inferieures du culte ne tendent â rien au-delâ de 
ce monde tel qu’il apparaît aux hommes â travers Ies fumees 
du mythe. Au contraire, dans Ies cultes vraiment religieux, 
l’idee des interets communs du groupe s’est fait jour. Par 
suite, Ies buts poursuivis prennent un caractere plus general. 
De plus, ces buts, on ne cherthe pas â Ies atteindre directe- 
ment; on s’adresse pour cela â des personnalites superieures 
â l’homme, qu’elles aicnt ou non un corps, â des dieux. 
Desormais l’action du culte n’est plus directe ; c’est par Ies 
dieux qu’elle doit passer pour etre efficace. Or Ies dieux sont 
des etres ideaux, supra-sensibles. C’est pourquoi â leur image. 
mutifs, objets, themes du culte, tout s’idealise. Ce n’est plus 
la sânte, la richesse que l’on recherche ; ce sont des biens 
tout ideaux. L’acte rituel lui-meme perd de sa force magique 
pour prendre unt « valeur symbolique » : il s’intellectualise. 
La part de la vie interieure, de la pensee, de Ia reflexion dans 
le culte va en croissant. L’attachement â la communaut£ 
religieuse (die Gebundenheit), devicnt un attachement int^- 
rieur (die innere Gebundenheit).

On aimerait â savoir ce qui a pu donner naissance â cette 
revolution que M. W. situe â peu preș au cinquieme siecle 
avant notre ere et dans le monde antique. La seule cause 
qu’il lui assigne, t ’est la civihsation et, plus specialement 
le developpement de l’agriculture. C’est, sans doute, parce 
que I’agriculture est une forme d’activite essentiellement liee 
a la formation des grandes collectivites, et parce que, de plus, 
eile a un rythme regulier q i devait se communiquer et s’im- 
po«er aux pratiques rituelles. Toutefois, Ies semites pasf urs, 
Ies nomades surtout, auraient eu leur part dans ce grand 
cbangement. Comme « tis Itaient restes plus preș des croyan- 
ces primitives â l’âme », c’est â eux que serait du le respect 
de l’ancetre, chef de familie, qui se serait transmis au dieu, 
maître de la morale. De la lutte de ces deux cultes, culte 
agraire et culte des pasteurs, se degage la notion du /6 5 / dieu 
sauveur >pposee â celle du dieu de la nature, notion defini- 
tivement victorieuse lorsque se formera «• la legende cul- 
tuelle » des grandes religions.
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et apparent de la poe'sie ; c’en est l’e'lement essentiel. Pour 
demontrer cette these, M. G. procede, d’une fațon peut-etre 
un peu scolaire, â la refutation successive de toutes les theo- 
ries adverses. II y a d’abord la theorie de Darwin sur l’origine 
sexuelle de la poesie ; eile se heurte ă ce fait que les formes 
les plus primitives sont inhniment peu erotiques. II y a en- 
suite celle de Spencer et surtout celle de Norden (Antike 
Kunstprosa), suivant laquelle il y aurait eu d’abord une prose 
â allure formulaire de laquelle la poesie se serait ensuite 
d^tachee. La prose serait devenue la poesie, en se rythmant 
davantage sous l’eßet de l’emotion. Mais cette theorie est 
inconciliable avec ce fait que nous trouvons partout le vers 
nett ment diffe'rencie de la prose. De plus, il y a impossibilite 
absolue â passer du rythme de la voix ordinaire, meme d< la 
voix oratoire, au rythme commun, uniforme, consenti, de la 
poesie proprement dite.

Mais si le rythme est un caractere quasi extrinseque au 
langage courant, d’oü vient il ? Des conditions speciales dans 
lesquelles la poesie s’est formee. En effet, celle-ci a dte pri- 
mitivement, regulierement, necessairement chantee. Aussi 
bien chez les sauvages que dans les divers pays d’Europe, la 
poesie primitive a ete essentiellement une chose dite en 
ehoeur. Le « chant en commun », le choral, voilä la cause 
du rythme. Mais on a soutenu iM. Wallaschek) que la musi- 
que, fondement du rythme poetiquc, se rattachait â un « sens 
musculaire » du rythme. Sans nier l’existence de ces condi 
tions physio-psychologiques, M. G. croit qu'il est possible 
d’assigner au rythme poetique d’autres causes. Ces causes 
sont dordre sociologique. Le choral primitif suppose, r,on 
seulement un groupe d’hommes, mais encore un groupe 
d’hommes qui concertent leurs v>’ix ainsi que leurs gestes, 
qui form« nt une mtme mässe (throng) dansante. La commu- 
naute animee de mouvements rythmiques, voilä la condition 
immediate. necessaire et süffisante de l’expression rythmi- 
que / 562/ des sentiments de cette communaut£ M. G. profite 
sur ce point des dernieres recherches sur l anden metre eu- 
ropeen, sur les formes de la Strophe ; leur correspondance 
avec la danse dt.uontre l’origine sociale de la poesie. — Ainsi 
derriere le s îple fait du rythme apparaît une r^alit^ sociale, 
un groupe determine d’individus chantant et dansant. Le 
rythme, faculte d’ensemble, vient directement d’une action 
faite d’ensemble.

Mais avant de pousser plus loin la demonstration et de 
proceder ä une theorie definitivement explicative et abstraite, 
M. G. a voulu s assurer que c’etait bien ainsi qu’en fait les 
choses se sont passees. 11 s’agit d’ltahlir que le tllments
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[jEUX ET DIVERTISSEMENTS EN AUSTRALIE]

(1904)*

Si l’A««?e sociologique dtait vraiment complâte, ou plutöt 
si eile portait sur une sociologie actuellement complete, le 
travail de M. R )th * 1 devrait etre considere surtout comme 
une contribution â l’esthetique. Nous parlons d une esthetique 
consideree d’une fațon tres large, comprenant tous les arts 
d’agrement avec les btdux-arts, oppos^s aux arts de la pro
ducții >n ou techniques qui relevent de la technologie. Mais 
n> les Stüdes de nos confreres en sociologie, ni les notrea 
propres ne sont assez avancees en ce qui concerne la theorie 
de ces phenomenes eminemment sociaux que sont les jeux. 
Et nous ne pouvons vraiment rendre compte de ce point de 
vue, du tableau tres complet et comparatif que M. R. nous 
fait des jeux pratiques par les tribus du N. et du N.-O. du 
Queensland. Nous nous contentons de le signaler sous ce 
rapport, et de noter comme plus particulierement interes- 
sants tous les jeux que M R. appelle « jeux imitatifs » parce 
qu’ils ont pour objet les phe'nomünes de la nature et de la 
vie humaine. II y a lâ, â notre avis, des faits qui Interessent 
non seulement la theorie des jeux gesticules, nuis la thdorie 
des arts plastiques, des symboles et meme des representations 
eolketives. La fațon dont, avec des fils noues de diverses 
fațons, sont representes, â luide de schemes traditionnels, les 
objets les plus divers, peut marquer certaines formes curieuses 
de dessins et d’ideogrammes rudir.ientaires, qui rapprochent 
singulierement du jeu, certaines origines de l’6criture. II y a 
/6 6 / lâ tout un probläme dont on peut poursuivre l’etude 
meme dans nos pays. De nkme celui de la d,u^rence entre 
jeux d’enfants et jeux d’adultes.

Contentons-nous, par suite de notre incompetence, de 
marquer les rlsultats du travail de M. Roth en ce qui concerne 
le rituel et ses rapports avec le jeu. Null, part les relations 
entre ces deux ordres de faits ne sont plus dtroitcs qu’en Aus
tralie, oü jusqu’ä certains jeux et rondes d’enfants ont quelque 
chosu de ceremoniei, oü, pres de la rivkre Bloomfield les

* Extrait de VAnnee sociologique, 7.
1. W. E. Roth, « Games, Sports and Amüsements ». Nortb 

Queensland Etbnograpby Bulletin n° 4. Brisbane, 1902.
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theâtre en Grece et dans le Mexique ancien 1 ; il tente l’ap- 
plication de ces theories au rituel vedique et aux usages des 
anciennes religions europeennes2.

Le Rig Veda, le veda des hymnes, contant, en eßet, un 
certain nombre d’hymnes dialogues. Or, â ceux qui ont le 
plus expressement le caractere de dialogue, la tradition brah- 
manique n’attribue pas d’emploi dans le rituel. M. S. Levi, 
M. Hertel, apres Weber, y ont vu les premieres formes 
connues du drame dans l’Inde. M. v. S. entreprend d’etablir 
qu’d faut y voir, de plus, une ancienne forme du rituel, 
/2 0 8 / et, en particulier, du rituel agnire. Dans le Rig Veda, 
le dieu est souvent represente comme dansant, comme mi- 
mant une action. Encore aujourd’hui. les mysteres que raconte 
l’epopee sont l’objet de representations sc^niques dans les 
temples et hors des temples. On peut donc supposer que, 
tout en dehgurant savamment le rjtuel populaire, les brah- 
manes en ont garde quelques usages, notamment ceux du 
mime religieux. Ces dialogues ne supposent-ils pas des röles 
que jouent des acteurs ? Le dialogue des Maruts et d’In- 
dra (II, 1) dcvient mtelligible quand on y voit un court 
drame entre dieux rivaux et associes et quand on le rappro- 
che des danses du sabre et des combats contre le dragon 
qu’on rencontre en pays germanique. Le dialogue du po£te 
vedique et de la vieiße temro (R. V., I, 179), s’explique 
s’il represente un rite phallique, un co'it obligatoirement pra
tique lors du solstice d’ete pour la fecondation des femmes 
et des champs (II, II).

Les deductions de M. v. S. paraitront parfois systema- 
tiques et ses rapprochements peu justifies. Le chant d Indra, 
ivre de soma (R. V., X, 119) reiate l’extase que produit, 
chez le buveur, la plante divine intoxicante; mais ni le 
texte ni l’emploi rituel de l’hymne n’implique qu’il ait 
mime. De meme, les hymnes aux grenouiUe«, productrices 
de pluie, ne sont que des incantations religieuses ; on n’est 
donc pas fonde ä y voir un commencement de mime. II y a, 
il est vrai, le mime germanique du Laubfrosch, mais de quel 
droit se servir de ce mime tres folklorise et, par cela meme, 
obscurei pour interpreter le rite vedique, tres dair en lui- 
merne ? La pratique de la methode comparative ne reussit 
pas toujours â M. v. S. On est surpris de le voir confund.-« 
le « mai » et le mat de cocagne qui ne sont pas netessai- 
rement identiques ou se servir des mythtS cretois pour re-
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1. Cf. Annee sociologique, 8, p. 630, 653.
2. L. von Schroeder, Mysterium and Mimus im Rig Veda, Leipzig 

1908.
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esthEtique de tous les rites religieux oraux permet de com- 
prendre, dans une large mesure, un certain nombre des causes 
qui font croire â l’efficacite des formules.

/2 8 / Cours de 1924-1925 *. — Apres un resume des cours 
des annees precedentes, ont Ete etudies successivement l’art 
dramatique et l’art magique. Le premier, corroboree, cnmprend 
la majeure pârtie de la poesie australienne et a dejä atteint 
un niveau tres eleve . Le corroboree est de tous points compa- 
rable â un opera. II est sinon toujours, du moins tres souvent, 
de nature religieuse et les conditions de sa repetition, de sa 
transmission, de sa revelation et de ses effets sont toujours 
religieuses â queîqucs degres. Ccttc Etüde a donne des resultats 
au point de vue des origines de l’art dramatique, et aussi au 
sujet de la nature esthetique (prosodie, musique, mimique et 
danse) des autres rituels religieux solenneis.

L’art oral magique australien presente, lui aussi, une Evo
lution remarquable et touche cependant aux origines. De 
vEritables techniciens, corps de mages, souvent constitues, sont 
meme arrives â des formes tres elevees d’action, par exemple, 
donnent de vraies seances spirites. Mais, d’un autre cötE, cet 
art reste un cas de la magie des Souffles; et la notion d’tn 
chantm ent doit etre prise au sens propre du mot. A ce point 
de vue : identite de l’acte technique et de l’acte oral, son 
Etüde Eclaire toute l’histoire et la Psychologie religieuse du 
geste et de la formule. Le caractere collectif et public d’un 
certain nombre d’actes magiques a e'tE mis en relief.

/4 2 /  Cours de 1929 1930** — Le cours a essentiellement 
portE sur les ElEments esthEtiques du rituel oral, et inverse 
ment sur les ElEments religieux de 1 art poetique, en particulier 
de l’art dramatique. Les nies oraux et la poEsie forment un 
conglomErat oü ils s’expliquent les uns par les autres, indis- 
solublement.

/3 4 /  Cours de 1931-1932 ***. — Les dernieres publications 
de Rattray, terminant sa grande monograpkie du royaume 
d’Ashanti, ont permis de renouveler l’Etude cenerale des grands 
peuples artistes et des rapports qui, dans leur vie sociale,

* Resume i rtrait de VAnnuaire de l'Ecole pratique des hautes
etudes, Paris, 1925. (Sect. Sc. relig.).

** REsumE extrait de VAnnuaire de l'Ecole pratique des hautes
etudes, Paris, 1930. 'Sect Sc. relig.).

*** REsume extrait de VAnnuaire de l'Ecole pratique des hautes
itudes, Paris, 1932. (Sect. Sc. relig.).
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En tout cas ce sont bien des institutions esthetiques et 
linguistiques que notre auteur etudie une â une dans une 
serie de livres, le premier sur la Metaphore, le second que 
voiri sur la Lyrique (nous dirions poesie), et le troisieme qui 
suivra, sur l’art dramatique. D’autre part, ä chaque coup 
c’est d’abord une question d’origine, ou plutöt de forme primi
tive, puis une autre question d’övolution que pose M. W 
Cet ensemble meriterait examen. Pour le moment, voici les 
resultats notables du present ouvrage

II porte sur tout ce qu’on a coutume d appeler «• primitif ». 
M. W. en donne bien une definition psychologique fort luste 
Et interessante, en pârtie intom- /963/ plete, oü il marque 
bien le caractere « complexe * et la « diöusite » des fc rmes 
primitives de la i ligion et de la magie. Mais, dans l’anplication, 
il fait une sorte de bloc de tout ce qui n’est pas le produit 
des grandes civilisations. et considere comme d t  son ressort 
toutes les poesies qui n’appartiennent pas ä celles-ci. Ainsi 
un paragraphe, interessant d’ailleurs, concerne ce qu’on peut 
appeler en effet Ia lyrique : la poesie descriptive de Senti
ments, et ce que M. W. intitule « types primitifs de lyrique 
logique ». Ces « Urtypen » seraient la « lyrique de la nourri- 
tue », le « chant sexuel », le « chant funeraire », le « chant 
de colere ». On y passe des divers Negritos (y compris des 
cbants de mendiants Aetas de Maniile), aux Botocudos, au 
Queesland (tout ceci suÖisamment primitif), puis aux Yokuts, 
â des Bantous, â des Caraîbes, alors que sur ce point il y a 
d’excellents faits australiens1 2, puis aux Eskimos, dont le 
« duel au tambour » est expedie rapidement, et aux Melane
siens.

Nous sommes forces de critiquer cette methode. Elle n’est 
pas distincte de celle des anthropolc gues anglais ; eile fait 
une mixture de toutes sortes de faits de divers rangs, dont on 
constitue, au fond logiquement, VUrtypus ; eile dötache ainsi 
arbitrairement tels ou ttls faits de leur vraie nature et de 
leur vrai fonctionnement. Cependant ce paragraphe conclut 
par des remarques serieusement sociologiques. M. W. y 
mentionne la fațon dont « revivent dans le groupe social ces 
types de nature pr^magique et magique » dans le « sentiment 
fnra par tradition », cnmment on « les revoit renaître Jans 
les manifestations de mässe » fetes, guerre, etc. — Nous 
citons ce passage justement, pour montrer oü M. W. s’accorde
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1. Werner, Heinz, Die Ursprünge der Lyrik. Eine entwicklungspsy- 
chdugische Untersuchung. München, 1924.

2. Cf. Mauss, « Expression obligatoire des sentiments ». [Cf. (Eu 
vres III.]
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avec nous. Sauf l’expression de « magique » et de « pr£ma- 
gique » (le magique est du deve’oppe pour M. W.), il faut 
convenit que la coi'ncidence va jusqu’aux mots eux-memes. — 
Mais la reserve de principe sur la methode subsiste, eile est 
la principale et fondamentale. L’un des gros dangers de ces 
etudes est par exemple d’appeier primitives des poesics polyn£- 
/964 / siennes, â notre sens aussi artistiques qu’aucune poesie 
non ecrite de notre Occident. A part cette objection sur cette 
methode comparative defectueuse sinon sur la methode com- 
parat.ve elle-meme, on peut dire que M. W. travaille comme 
il faut travailler.

La revue des faits est assez complete, mais un peu difficile 
â suivre. M. W. ne s’est pas fixe â l’etude des systemes 
esthetiques ou rehgieux definis par les societes qui les prati- 
quent elles-memes. Alors, â force de vouloir etre complet t t  
tout saisir, sans avoir d’autre guide que son sens psycholo- 
gique et philosophique, il a suivi des divisions n mbreuses, 
abstraites, dont cert ines se recoupent, et que ne permet 
meme pas de voir une bonne table de matieres. Nous reconsti- 
tuons celle-ci. I. Theorie generale avec : « Contenu de la 
lyrique primitive » et « Expression formelle et Evolution de 
celle-ci ». II. Partie speciale, Les « formantes » poetiques 
(nous dirions : el^ments caracteristiques) divis^es en deux : 
« formantes de nature linguisdque generale » « image. com- 
paraison poetique, repetition, ellipse — et « formantes de 
nature alogique (cette d’vision et cette qualification sont bien 
discutables) avec «• rythme » et « assonance et alliteraticn ».

A chaque fois M. W., suivant les principes de la « Psycho
logie evolutive », cherche comme dans l’exemple cit£ : et le 
type originaire, et l’evolution d’ordinaire seulement magique 
et extra-magique.

Ces rtcherches sont audacieusement poursuivies jusqu’ä 
1’ « Urvers ». Les questions restent rarement sans reponse et 
nous connaissons maintenant, croit M. W., « les sentiments 
primitifs du lyrisme, et les conditions de leur objectivation » 
Meme les chapitres sur le rythme, dont M. W. a vraiment le 
sens, pechent par cet exces de dogmatisme et par un peu de 
Philosophie. Ils sont cependant remarquables et parmi les 
meilleures choses Werkes â ce sujet depuis W undt; ils mettent 
bien en valeur son caractere social; et de fines notations 
comme celles du rythme /965 / « potentiel et ideal » sont 
d’une Psychologie verkable. Cependant tout est tranche et 
systematique.

Ce livre abonde en faits et en est meme, pour ainsi dire, 
sauf ces generalites, entierement compost. Sur un grand nom- 
bre de points, meme quand le champ a dejä etc parcouru par
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grand dieu, de Yo. Et en meine temps, l’kstoire dds dynastirs, 
des noms des nobles et des familles, des clans, morcelle l’his- 
toire des choses. Des comparaisons avec la Theogonic d’H£- 
siode ont et^ faites. La Version maori (et en g^n^ral polyn£ 
sienne) apparaît plus coherente, mieux e'laborie, plus prfcs des 
institutions vivantes que cette espece de Compilation grecque 
En particulier, les documents de White 1 font bien apparaitre 
les rapports entre les diverses versions et les gen^alogies des 
souches nobles des clans. Les documents de Fornander (V., 
VII, VIII) prouvent la meme chose (Hawaii).

« l ’a RT ET LE MYTHE ». TEXTES A L’APPUI

/ 1 17/ Coars de 1938-1939 *. — Le domaine ethnographique 
du cours a ete transporte de Polynesie en Amerique du Nord 
et c’est l’ensemble des jeux indiens qui a et: cons.d^re. Une 
pârtie du travail a etc facilitee par la belle et dejä ancienne 
monographie consacree â ces jeux par Stewart Culin. Les 
rapports entre cosmologie, mythologie, connaissance des temps, 
des Orients et des nombres, et l’espace dans lequel, l’£poque 
â Iaquelle on joue, sont aussi £vidents en Amerique qu’en 
Polynesie. Chez tous les Indiens de l’Amerique du Nord dits 
sauvages (ce que nous ne croyons pas), Indiens des Prairies, 
Algonquins, Sioux, etc., et â plus forte raison chez les Pueblo, 
Navaho, etc,, nous avons trouve des institutions comparables 
â celles de tou e l’Ameiique Centrale, oü le « jeu de paume », 
le « jeu de balle » et ie « volador » (mat de cocagne tournant) 
se passent exactement dans un milieu mystique, cosmogonique, 
moins îimple il est vrai, mieux defini, mais exactement com- 
parable â ceux de l’aire septentrionale. A ce propos ont £te 
etudies avec soin les mythes de l’origine des jeux. Le theme de 
la « conquete des regions » — analogue au « digvijaya » du 
rituel vedique, se retrouve meme tres exactement dans les 
mythes iroquois (cherokee en particulier), algonquins (meno- 
mini) et chez tous les Sioux. Chez ecs derniers, les jeux sont 
encore mieux rattaches au Systeme des phratries et des clans, et 
des classifications des choses, des espaces et des temps.

Le cours sera termini Fannie prochaine.

/5 9 / Cours de 1940 **. —  Apres un resume des travaux des 
annees precedentes et un certain nombre de corrections et 
d’adjonctions â ces travaux, quelques lețons theoriques ont

1. Anderst History oj tbe Maori, VI TI.
* Rlsume extrait de VAnniSire du College de France, Paris, 1939.
** Resume extrait de l’Annuaire du College de France, Paris,

1940.
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La premiere recherche se divise naturellement en deux : 
une etude de Psychologie et de logique collectives. De 
celle-ci nous avons dejä parle ’, comme d’une sorte d’ana- 
lyse mythologique ou de rhetorique de la mythologie 
dont l’objet serait de montrer comment les lois fonda
mentales, psychologiques ou logiques, d t la pensee sont 
conditionnees dans la fabrication des mythes. Le mythe 
applique â ses objets des procedes d’analyse qui lui sont 
propres ; il presente des modes particuliers d ’associations 
d ’images, enfin tout un appareil logique special.

Malheureusement, il n’est pas encore possible de pout 
suivre â part et d'une fațon tout â fait theorique ces 
diverses etudes. Nous en sommes encore â preparer les 
materiaux d’une mythologie et bien souvent â demontrer 
simplement que les mythes sont des phenomenes sociaux. 
La mythologie, pour le moment, doit etre surtout histo- 
rique. Mais nous ecartons d’abord la question de savoir 
si les mythes proviennent d’un ou de plusieurs centres de 
dispersion et quels ils sont. Cette question ne nous in- 
teresse pas directement : la reponse aurait un interet 
surtout ethnographique, l’attribution des mythes ou de 
certaines series de mythes â des groupes humains servant 
d’abord â completer leur caracteristique Pour nous, le 
triage critique des ensembles de faits donnes est >imple- 
ment une bonne preparation ä l’etude des mythes ; de 
plus, il est bon de savoir d’une fațon precise que les 
mythes peuvent se transmettre en restant ou en redeve- 
nant mythes.

Une question capitale est celle de la relati^n des rites 
avec les mythes. On constate tres frequtmment qu’ä un 
rite regulierement pratique correspond un mythe ; le 
mythe donne la raison de l’accomplissement du rite en 
racontant le fait qu’il commemore ou simplement imite. 
On peut se demander d’abord si cette co’incidence est uni
verselle ou seulement tres generale et jusqu’a quel point 
eile l’est. De la reponse â cette question, encore insoluble, 
depend en pârtie la definition du mythe, considere comme 
phenomene religieux. On se de- /245 / mande plus sou
vent encore lequel des deux. rite ou mythe est anter ur
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1. Cf. Annee sociologique, 5, p. 270 sq.
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ä l’autre et lui a donne naissance. Nous avons vu 2 3 qu’il 
y a encore des mythologues qui considerent le rite comme 
une representation dramatique d ’un mythe preexistam. 
D’autres soutiennent le contraire. Nous croyons, quant â 
nous, la question mal posee, et nous nous sommes deja 
expliques lä-dessus « Le mythe et le rite, disions-nous, 
ne peuvcnt etre dissocies qu’abstraitement. » Le mythe 
joint au rite n ’est pas autre chose que la representation 
de l’acte qui accompagne l’acte : suivant les cas, Tun 
ou l’autre des membres du couple peut etre preponderant ; 
on a des rites tres fortement inspires par les procedes de 
representation propres au mythe et des mythes surchar- 
ges de details incoherents empruntes aux effets adven- 
tices du rite (actions sympathiques supplementaires), et 
non pas â son action principale, remarquons en outre que 
les deux termes suivent l’un et l’autre leur evolution 
propre. II y a des rites presque vides de sens mystique. 
II y a des mythes qui ne sont plus la representation di
recte du rite qui leur correspond ; ajoutons enfin qu’il y 
a des rites qui sont escortes d’une suite de mythes d’äges 
divers. D’autre part, il est Evident que si le rite se double 
en general de mythe de la fațon que nous avons dite, 
les mythes independants, ceux qui ne sont pas attaches 
â des rites, doivent creer â leur tour des rites par ana
logie. En somme, cette question ne nous parait pas sus- 
ceptible d ’une reponse generale. L’examen des faits nous 
fera toucher au mecanisme des mythes. A supposer de- 
montre qu’il ne travaille pas â vide, on peut juger de 
la sorte de deformation qu’il impose au reel par les diffe- 
rences qui separent l’acte rituel de l’acte mythique cor- 
respondant.

Nous sommes ainsi conduits â aborder l’etude de la 
fonction des mythes par son cote le plus accessible ; non 
seulement leur nature religieuse est eclairee par celle des 
actes qu iis exp\quent et des choses qu’ils concernent, 
mais leur place se trouve en general determinee par leur 
role liturgique, etant doime que, Jans un grand nombre de 
cas connus, la recitation du mythe fait pârtie de la cere
monie rituelle.

2. Annt soc/ologique, 3, p. 272.
3. A/inee sodologique, 2, p. 243 et 245.
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Unt autre pârtie qui merite d’Ätre etudiee tout au long 
est celle de la composition des mythes. On ne peut 
manquer d ’etre frappd par le peu de variete des episodes 
et de leurs combinaisons ; il y a des types de mythes, en 
petit nombre, /246 / et dans la multitude des exemplaires 
de chaque type, les parties se presentent dans un ordre 
â peu preș constant, Cet ordre est loin d’etre toujours 
celui qui pour nous serait naturel. Cet illogisme apparent 
du mythe revele sa logique speciale et la persistance de 
ses formes obscures est un indice de sa fonction.

[ n o t e  SUR LES LEGENDES ET LES CONTES]
(1904)*

/3 4 7 / Un des premiers problemes que rencontrc le folk-lore 
compare est l’uniformite des types de contes et de mythes â 
l’interieur de provinces g£ographiques curieusement limitees. 
Les uns et les autres ne se pr ipagent pas seulement dans des 
groupes spec jux de meme familie linguistique ; ils ne suivent 
pas non plus necessairement 159 formes techniques, ce que 
Von appelle la civilisation materielle. Un mythe peut faire 
fortune dans des societls fort diverses, et avoir des deștindes 
qui le portent sur les points les plus inattendus. L’extension 
d’une tradition donnee, l’histoire de ses migrations et celle 
de ses themes sont des elements integrants de sa vie, comme 
phenomene social. Et quoique nous ne connaissions pas bien 
les raisons, d’ordre sociologique, qui font que tel mythe est 
emprunte, tel autre ne l’etant pas, qut c’est une /348 / tribu 
tout â fait Strângere qui l’adopte, des tribus apparent^es 
ne l’adoptant pas, nous soupțonnons qu’il y a lä des causes 
profondes qu’il s’agira, un jour. de d£m£ler. L’emprunt d’un 
mot, celui d’une arme, d’un droit, d’un instrument de musi- 
que, supposent, tout comme l'emprunt d’un mythe, une sirie 
de conditions, de rtlations entre le proupe social emprunteur 
ei le groupe social possesseur, qui meritent d’etre d5mel5es.

* Extrait de VAnnee sociologique, 7.
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[LA MYTHOLOGIE COMPAREE SELON MAX MÜLLER]

(1899)*

/237/  L’EcoIe de mythologie comparee n’a pas succombe 
sous Ies attaques dirigees contre eile par les savants de l’Ecole 
anthropologique. II etait utile que son fondateur, M. Max 
Müller, reprît la parole pour defendre ses conclusions, ses 
methodes et soumettre â une critique nouvelle les doctrines 
de ses adversa i res

Des trois Ecoles qu’il distingue (psychologique, analogique 
et genealogique), la premiere, suivant M. M., s’est peu deve- 
lopp6e ; aussi n’en parle-t-il qu'ä propos d’un traväil de Grup
pe. II ne s’aperțoit pas que toute l’Ecole anthropologique (qu’il 
appelle analogique) est, en realit£, psychologique. Depuis 
Spencer jusqu’ä Lang, Smith, Frazer, Hartland, les mytholo- 
gues de cette Ecole ont eu pour but de retrouver le sens 
psychologique des mythes, de montrer â quel Systeme d’idees 
se rattache chacun de ces grands themes fondamentaux dont 
l’humanite a produit d’innombrables exemplaires.

Ainsi dejâ sur ce premier point, M. M. comprend mal 
/2 38/ ses adversaires. Quoi qu il en soit, les critiques qu’il 
leur adresse sont les suivantes. Les comparaisons qu’emploie 
M. Lang (car c’est lui surtout qui est vise) ne sont pas des 
comparaisons au sens scientifique du mot. Seul, le rapproche- 
ment de faits de meme na turc a une valeur demonstrative 
Quand on rassemble confuslment suus une meme rubriqu«’ 
des mythes d’aspect absolument different, emprunt^s â des 
races absolument distinctes, sans aucune parcnte, ni histo- 
rique, ni linguistique, on ne compare pas, on procede par 
analogies. De lâ le nom analogique que M. M. donne â cette 
Ecole, non sans malice ni sans dedain. Or, comment opposer 
ces analogies lointaines et confuses aux conclusions auxquelles 
arrive la mythologie comparee des pcuples aryens ? Car, ici, 
les peuples compar^s se trouvent â des degrls de culture plus 
ou moins correspondants, en meme temps qu’ils sont ^troite- 
ment parents de par l’histoire, de par le type, de par la 
langue. Comment aussi ne pas preferer ces comparaisons 
methodiques, lentes, objectives, que permet et qu’exige l’ana- 
lyse phonetique des noms propres des dieux, â ces rappro- 
chements fantastiques oü les mathes des Hcth itots et ceux 
de la Gr£ce classique se coudoient dans une inconcevable 
promiscuite ? II y a plus, les documerits qui servent de base

* Ixtrait de l’Annee sot-iologique, 2.
1. Max Müller, Nouvelles etudes de mythologie (traduites de l’an- 

glais), Paris, 1898.
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â ces analogies sont ou mal etudies, ou sans valeur, ou 
utilises par des auteurs sans competence. Que peut-on tirer 
d’un mythe mal compns qu’un sauvage explique â un voya- 
geur qui passe, ä un trappeur ou â un missionnaire ignorant ? 
Selon M. M., des qu’un ethnognphe est un peu au courant 
de la methode philologique, il trouve, non pas des totems, 
mais des mythes solaires comme ceux que Gill a decrits.

Toute cette discussion est spirituellement conduite et pleine 
de verve. Mais, si eile marque bien certains defauts de la me
thode adverse, eile n’en prend pas corps ä corps le principe 
â savoir l’etude des survivances des conceptions primitives 
dans les mythes classiques. Ce principe, M. M. ne le discute 
pas en realite et il a conscience lu -meme de cette grave lacune, 
aussi ne demande-t-il, cn fin de compte, pour son Ecole, que 
le droit d’exister et d’avoir des eleves. Nul ne le lui conteste ; 
un gros volume etait-il bien necessaire pour le revendiquer ?...

Quant â sa propre doctrine, M. Müller ne l’a pas modifiee. 
Il maintient ses methodes et ses resultats. Il s’agit toujours 
de voir comment les mythes se sont developpes sur des mots, 
sur /2 3 9 / les noms des dieux. Clairs d’abord, lies â des 
mythes parfaitement explicables et compris de tous, ces noms 
perdent peu â peu leur sens, leur raison ; ils deviennent des 
enigmes dont on a perdu la solution et autour desquelles 
viennent nlors se grouper, avec tous les hasards de l’indiscipline 
phonetique en ce qui concerne les noms propres, et de la 
fantaisie mythologique, une foule d’episodes soit surajoutes 
soit venus d’autres mythes, d autres enigmes. Les mythes 
sont « des maladies du langage » et le probleme est de 
retrouver les figures primitives qui sont ä la base de toutes 
ces superfetations parasites.

Ce noyau premier du mythe ne pourra etre obtenu que par 
analyse comparee du nom du dieu. Cette analyse conduite 

d’apres les lois goureuses de la phonetique, que M. M. 
rappelle sommairement, dressera un tableau genealogique des 
fc rmes que le nom aura revetues dans les differentes langues 
indo-curopeennes, en partant de la racine primitive. Far cette 
methode, on arrivera â retrouver les equivakents d’un meme 
dieu dans les religions differentes Dyaus Pitar (le pere ciel) 
sera bien le Jupiter, le Zeuț itax-qp; Varuna, Ouranos; 
Ahanä, Athene (dt’esse du jour), etc. Les mots, et avec eux les 
dees, se reduisant ainsi peu â peu â leurs formes primitives. 
)n trouv :ra que le fond premier de la mythologie indo-euro- 

peennt est naturaliste. —  D’ailleurs, l’analyse philologique 
des mythes, leur comparaison, la recherche des similitudes 
que presente l’organisation des attributs d’un dieu (comme 
celles que Mannhardt a trouvees entre les attributs de Thor
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[L A  THEORIE DES MYTHES SELON ANDREW LANG]
(1899)*

/2 4 0 / La polemique tient une assez grande place dans ce 
livre* et y a un tour assez personnel. Nous n^gligerons tout 
ce qui a ce caractere. Les discussions de doctrine et de faits 
doivent seules nous interesser.

De meme que la th^orie de M. Max Müller n’a pas beau- 
coup progressl, les objections que lui adresse M. Lang n’ont 
pas beiucoup varie depuis la critique qu’il en üt dans son 
article Mythology. Les reproches sont les meines ; ce sont les 
dinicultes et les incertitudes des interpretations philologiques 
les contradictions des traducteurs du Veda, l’impossibilite 
/2 4 1 / d’appliquer la n  thode comparative â des noms propres 
qui sont incomprehensibles par eux-memes. C’est ensuite une 
discussion psycbologique de l’hypothese qui fait du mytbe 
une maladie du langage ; car enfin, il s agit de savoir si le 
langage est anterieur â l’idee, c'est-a-dire aux mythes ou les 
mythes antereurs au langage. Comment, d’ailleurs, une 6nigme 
mythique aurait-elle persiste si on en avait perdu le mot et 
comment une Enigme incomprise deviendrait-elle un mythe, 
puisqu’elle disparait ?

Quant aux positions de l’anthropologie religieuse, M. Lang 
entend les maintenir sans modification. Elles avaient un peu 
besoin d’etre detendues. II s’agissait surtoit de prouver. 
contre les attaques de M. Müller, le caracten scientifique de 
la methode adoptee. Pour cela, M. Lang fait remarquer d’abord 
que la mythologie a un but tres different de celui que lui 
assigne M. Müller. Celui-ci se donne principalement pour 
täche de comprendre, de deviner philologiqucment le sens 
des conceptions religieuses chez les peuples aryens. M. Lang, 
lui, veut expliquer non seulement les mythes, mais encore 
tout ce qui en ejx transpire du culte, de la coutume, et cela 
non pas seulemrnt pour ks mythes aryens, mais pour tous 
ceux que fournit l’histoire de l’humanitl. II en appelle ä une 
Philologie comparee plus comprehensive, et qui se rapproche 
davantage de la Science des religions. Or, pour arriver ä ce 
rdsultat, il faut Studier des documents qui se rapportent i

* Extrait de VAttnee sociologitjuc, 2.
1. Andrew Lang, Modern Mythology, Londres, 1897.
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toutes sortes de peuples. M. Müller dinie toute valeur â ces 
documents, et toute competence â qui n’a pas au moins une 
notion de la langue dans laquelle le peuple a pensi et cons
truit sa mythologie. M. L. repond que certains des rensei
gnements dits ethnographiques sont precisement revetus d’une 
autorite aussi forte que celle que son adversaire requieft. 
MM. Gill et Hahn ont donne une Interpretation solaire des 
mythes Polynesiens et hottentots ; libre â eux. Mais L texte 
du mythe qu’ils ont rapporte a une valeur certaine et peut 
entrer dans toute generalisat on. — D’autre part, il y a la 
preuve de la recurrence que M. Tylor a bien mi»e en lum ile . 
La repetition, dans deux mythologies, deux religions diffe
rentes, d’un meine theme mythique, d’un meine usage connu 
(celui du rhombos par exemple), garantit l’authenticit^ des 
renseignements ethnographiques qui le concernent. Et quand 
il s’agit de mvthes et d’usages universellement r^pandus, la 
ctrtitude devient presque absolue.
/242 / Enfin la m^thode suivie est strictement scientifique. 
Elle est, cn eff« t, psychologique et £volutionniste. EIL recher- 
che, â la fațon de l’archeologie, Ies survivances, dans les 
mythes recents. de la pensee humaine primitive ; eile se pro- 
pose de reconstituer ainsi I’dtat psychique de la sauvagerie 
originaire. Elle se reclame donc de Sciences aussi s£rieusement 
Stabiles que la phonetique et l’interpretation v£dique.

Pour ce qui regarde le contenu de la doctrine, M. Lang 
montre que la theorie du totem, teil que Mac Lennan et 
Frazer l’ont constituie, subsiste dans ses grandes lignes quoi- 
qu’il y ait heu de la remanier partiellement. La definition 
qui a ete donnee du totem est satisfaisante; l’universelle 
extension, sinon du totemisme pur et total, du moins de ses 
traits essentiels, est plus evidente que jamais. Quoi qu’en dise 
M. Müller, il y a des Egyptologues pour parier du totimisme 
egyptien et M . Oldenberg parle du toteir:sme aux Indes. 
Soutenir, comme le fait M. Müller, que le totem est adore 
parce qu’il sert de signe heraldique, c’est mettre la charrue 
avant les bceufs. Bien des mythes s’expliquent tout aussi bien 
et meme mieux comme survivances du totemisme que par 
des interpretatinns solaires : mythes d’Artemis, mythes rela- 
tifs â l’origine de la mort par violation d’un tibou ; les quel
ques pages consacrees â cette question sont â signaler. Enfin 
les rites surtout, par exemple celui du « passage au feu » 
des Hirpi sur le mont Soract, ne s’expliquent que par les 
equivalents Polynesiens, hindous. americains, bulgares, et ne 
trouvent leur raison derniere que dans le fait psychologique 
de i’anesthesie et de l’auto-suggcstion.

Tout ce debat est interessant et assez utile. Il a pourtant
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7° celui d’Argos ; 8° de Thei.ee ; 9° de Troie. M. Gruppe 
ne nous dit pas pourquo' il n’a pas distingue d’autres mythes 
complexes. II semble n’avoir consideri comme tels que ceux 
qui ont donne lieu â des ceuvres Iitteraires conservees ou 
reconstituables, ceux, en d’autres termes, qui se sont develop- 
pes dans la litt^rature, cycles Iitteraires et themes d’epopee. 
Cependant, meme de ce point de vue, il eüt fallu comptcr au 
moins un cycle dionysiaque ou de l’invention du vin ; il sufiit 
de songer aux Baccbantes d’Euripide. D’autre part, un mythe 
comme celui de Persee, soit seul, soit joint â celui de Belle- 
rophon, forme bien ce qu’on pourrait appeler un cycle de 
mythes ou un mythe composite, independant des sanctuaires 
oü ses differentes branches se sont developpees.

D’une manifcre g^n^rale, d’aillcurs, le cadre du livre est 
assez lâche. Comme dans la premiere pârtie, Ies details s’ac- 
cumulent, s’enchevetrent; Ies dissertations se pressent et Ies 
notes complemente1’"es s’etagent. Derriere cet echafaudage 
complique on peut bien entrevoir Ies grandes lignes d’une 
theorie mythologique ; mais nous ne serons en etat de l’appre- 
cier q, apres l'achcvement de la troisieme pârtie. Ce qui 
manque encore et cela frappe dans un livre aussi neuf et qui 
suppose tant de reflexion, ce sont Ies definitions et Ies posi- 
tions de principes. L’auteur ou bien ignore ou bien ne veut 
pas citer Ies travaux oü s’elaborent Ies notions qui permet- 
tent la classification des faits et leur intepr&ation. Est-ce 
deșir d’objectivite ? Dans ce cas il se fait illusion, car juste
ment Ies hellenisants sont bien mal servis par leurs donnees. 
II y en a trop et trop peu de bonnes. Le malheur est qu’en 
/255 / general ils s’en contentent tres facilement. La conjec- 
ture passe vite pour fait et tout encourage la conjecture. M. 
Gruppe semble se plaire au cumul des references, faute de 
faits bien connus. Les pages relatives au culte du mont Oeta, 
â la mort d’Hercule, â l’assimilation de l’Oeta â l’Atlas, â 
I’association des Hespetides aux pommes d’or avec le sanc- 
tuain de l’Octa sont un exemple typique de cet excfcs d’inge- 
niosite qui gâte cet ouvrage excellent

Nous aurons facilement caracteris£ Ia m&hode en disant 
qu’elle est historique ; avant d’analyser Ies mythes, l’auteur 
se preoccupe de savoir oü et quand ils se sont constitues, 
quelles furent leurs formes successives, et comment ils ont 
ete fixes. Dans ses Griechische Culte und Mythen, publies il 
y a quelques ann^es, M. Gruppe etablissait :s principes d’une 
sorte de monogenisme historique. II ne semble pas y avoir 
completement renonce. Ainsi, pour lui, la representation de 
la barque des morts, l’inceste d’CEdipe avec sa mere sont des 
emprunts faits 1 l’Egypte. Dans le precedent fascicule, il rat-
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tachait un certain nombre de mythes grecs â des aniecedents 
pheniciens ; la theorie reparaît, â la fin du livre, â propos de 
l’origine du sacrifice grec, sur laquelle nous aurons â revenin â 
propos du prochain fascicule. Cependant, partout ailleurs, Ies 
recherches d’origine se contondent avec l’analyse des mythes 
ou la preparent. Car Ies mythes grecs, tels que la litterature 
nous Ies a transmis, sont des resultantes ou des sommes de 
variantes anterieures. M. Gruppe tente donc simplement de 
faire, pour Ies mythes grecs, ce que d’autres ont fait pour la 
litterature poetique, romanesque et, au fond, mythique, du 
moyen âge. II cherche Ies prototypes, Ies sources premieres 
Malheureusement il n’est pas soutenu par l’histoire ; car, en 
Grfece, Ies moddles et Ies premieres editions des mythes ne 
peuvent etre reconstitues que par des series de conjectures.

Celles-ci portent surtout, diins ce livre, sur Ies noms propres 
qui figurent dans Ies mythes. Elles dependent en grande 
pârtie du postulat suivant : la geographie des mythes temoigne 
des deplacements de leur theme principal. Autrement dit, lâ 
ou le mythe conduit un heros, on est â peu preș sflr de 
trouver son nom, soit dans Ies cultes publics, soit dans Ies 
cultes prives. Tel est le cas d’Achille en Troade ; son sanc- 
tuaire etait un tombeau. On remarque d’ailleurs que Ies ligu- 
ea divines attachees â un sanctuaire se retrouvent dans ses 

succursales ; et meme que Ies noms dt lieux voyagent /256/ 
avec Ies dieux et Ies heros. Grâce aux Argiens, on trouve en 
Asie Mineure Laertes, pere d’Ulysse, Ogygia, Ies Cyclopes, 
etc. Les noms propres de la poesie mythique etant abondam- 
ment pourvus d ’homonymes, on peut arriver, de proche en 
proche, et en tenant compte des circonstances, â determiner 
la patru des recits primitifs. Sur ce point, le travail de M. G. 
est systematique ; et, malgre l’incertitude du detail, l’ensemble 
en est plutot fructueux. Car il y a un interet, meme theoriqut, 
â suivre un mythe dans son passage d’une forme â une autre 
au fur et â mesure de ses migrations. En effet, pour etudier 
les mythes en tant que phenomenes sociaux, il faut soigneu- 
sement distinguer leurs parties constantes et leurs parties 
adventices. Par exemple, il est bon de savoir que le nombre 
des travaux d’Heracles a pu varier, et que le mythe definitif 
comprend, superposes â un mythe argien, des mythes thebains 
et trachiciens, sans compter ceux qu, se sont developpes chez 
les Ireraclides d’Asie Mineure. Un mvthe de ce genre, com- 
posite et deforme de miile manieres, n’appartient pas au meme 
type de phenomene qu’un mythe populaire ou sacerdotal 
d ’un lieu ou d’un sanctuaire determines.

Mais ici une questi >n preliminaire se pose. Pour peu qu’on 
se preoccupe de donner une theorie du mythe qui tienne
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compte de sa fonction religieuse, on est deroute par l’incoht 
rence de ce qu on est convenu d’appeler des mythologies. La 
mvthologie grecque qui est en ce moment, pour nous, la 
mythologie-type, nous presente, en particulier, toute une s^rie 
de recits dont la principale raison d’etre groupes est d’avoir 
pour principaux personnages des dieux ou des heros. Mais 
cette raison n’est pas un element süffisant de definition. Dans 
cet assemblage, qui n’est d’ailleurs qu’en pârtie artificiel, il 
est extremement difficile de distinguer ce qui est mythe, 
c'est-â-dire ce qui est a proprement parier religieux, et ce qui 
est legende, conte ou roman. Derriere l’epopee et les contes, 
il y a souvent chance de rencontrer les mythes. M. Usen« r 3 
s’y est apphque avec succes. M. Gruppe continue dans le 
meme sens. Achille est un dieu, dieu de l’autre monde et 
dieu medecin ; son epee est adoree â Phaselis ; Medee et 
Iphigenie, Agamemnon et Mendlas sont des dieux, etc, 4. Il 
y a â /2 5 7 / cette nature indecise de la mythologie deux 
sortes de raisons. I a premiere est que souvent, au point de 
depart de la composition d’un mythe cyclique, il y a un 
phenomene historique ou plutöt social ; de ce point de vue, 
lepopee, l’histoire et Ie mythe s< confondent. Ainsi, selon M. 
Gruppe, les Oeuvres hypothetiques qui ont tim par constituer 
les mythes cycliques etaient avant tout des compositions d’un 
interet national ou polifque L’H^racleide argienne dtait 
destinee ä fonder le droit des Heraclides. Les Pisistratides 
ont contribue fortement â la formation du mythe de Thesee. 
Du mythe national on s’elevait naturellement au mythe uni- 
versel. L’origine d’une familie ou d’une tribu devint l’origine 
de l’humanit^. Notons d’ailleurs que, par un curieux retour, 
les compositions n’ont eu, en leur temps, de valeur histori
que qu’autant qu’elles s’imposaient â la croyance, autrement 
dit qu’elles etaient des mythes. —  La seconde raison de ce 
caracure ind£i is est la sorte de deviation et de defirmation 
que subit un mythe quand il sort du sanctuaire auquel il 
etait attache pour entrer dans un cycle auquel il etait souvent 
etranger. D’abord, il est necessairement sujet ä une Sorte 
de nouvelle interpretation ; il se cree une sorte d mythe de ce 
mythv, Ensuite, c’est dans une composition littdraire qu’il 
penetre et il en accepte les lois. Celle-ci präsente a son tour 
le mythe sous une forme nouvelle. Tous les pofcmes mytho- 
logiques, suivant leur plus ou moins grande popularite, ont

3. Cf. Annee sociologique, 2, p. 250 sq.
4. Le mythe d’Aphroditt Ktesylla de Toulis (Aphrodite i  la pomme) 

n’est connu que sous la forme du conte d’Hermocharis et Ktesylla 
(V. Holland, « Mythographische Beiträge » in Philologus, 1900, p. 344).
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ses Götternamen. M. Gruppe en continue l’exploration. L’in- 
tcrpretation des noms consideres comme epithetes divines 
l'aide a grouper les epithetes flottantes et vagues, les noms 
propres de heros, les termes de la geographie mythique, autour 
de types divins et de mythes determines. Les noms decelent 
ainsi l’element commun des mythes. On voit â des noms 
comme Jolcos (sillon dore), Jason (lasion, heros agraire du 
sillon), que la legende des Argonautes contient des elements 
de mythe agraire.

Le mythe, â ce point de vue, participe donc de la nature 
du langage. Aussi peut-on constater que, tout comme le lan- 
gage, il /260 / repete souvent â vide, et d’ordinaire mal â 
propos, des formules toutes faites. Lui aussi est gouverne 
par l’habitude. Comme la pensee suit les mots, eile suit aussi 
les mythes anterieurement formes. Elle deforme les choses ä 
l’image des idees dont eile est peuplee. C’est ainsi que le 
monde est conțu sur un plan theorique unpos£7, suivant 
lequel la realite s’aligne tant bien que mal. Sur ce point, nous 
trouvons heureuse la theor.e que M. G. propose de la geo 
graphie mythique au debut de son livre. II montre que, sans 
doute, le Systeme des notions grecques n’est pas entierement 
factice ; certains elements sont empruntes â la realite : par 
exemple, le jardin des Hesperides est le pendant des iardins 
sacres de l’CEta. Nous dirions donc en ce sens qut le mythe 
ne fait qu’exprimer la realite religieuse. Mais ces Elements 
reels, une fois detaches des choses terrestres par le mythe, 
reviennent sur terre quand le reste du Systeme mythique y 
revient lui-meme. ue monde s’ordonne autour des sanctuaires 
comme centres, d’oü rayonnent les fleuves divins, que domi- 
nent les montagnes divines, ä quelques pas desquelles se 
creusent les portes des enfers. Le meme procedă est applique 
â la representation du ciel et la domine. Les dieux y sont 
dtablis â leurs places mythiques et les scenes mythiques y 
sont figurees. A ce sujet, il nous paraît regrettable que M. 
Gruppe ne parle pas des catasterismes.

En r&ume, le mythe commence â la simple conception, 
imaginative il est vrai, des choses religieuses, et s’aeheve dans 
un Systeme d’images et de notu ns qui les encadrent Le 
mythe en somme est originairement expressif, significatif, il 
n’est pas d’abord symbolique. Il le devient naturellement. 
Dano le principe, il n’est pas une sorte de vetem nt allego- 
rique dont les groupes sociaux auraient revetu la realite, il 
est la realite qu’ils n’auraient pu concevoii autrement. Mais s’il 
est une simple expression, il est comme les mots en faveur,

7. Cf. Annee sociologtque 5, p. 250.
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[L E  RfivE ET LA PENSEE MYTHIQVE SELON RIVERS.]
(1925)*

/2 6 1 / Tout ce qu’a laiase notre regrett£ ami Rivers a de l’in- 
t£ret. Peut-etre, cependant, ce cours, dont deux lețons avaient 
£te definitivement imprimees par Rivers est-il moins impor
tant que d’autres ceuvres que nous attendons ou que Instinct 
and the Unconscious

Dans quelle mesure Rivers se rattache-t-il aux psychanalystes, 
â Freud et Jung, dont, tout au moins, il a subi 1 influence, 
c’est ce qui regarde Ies psychologues. Dans quelle mesure 
s’oppose-t-il â la psychanalyse par l’instinct sexuel et les Sou
venirs enfantins, dans quelle mesure, en particulier, admet-il 
le « collectif inconscient » de Jung, c’est ce qui nous eüt 
regarde et qui n’est malheureusement l’objet que de quelques 
lignes.
/2 6 2 / En ce qui nous concerne ici, nous n’avons donc qu’ä 
enregistrer ce qui touche au symbole et au mythe. II faut 
convenir que la theorie du Symbole que Rivers propose tn 
quelques pages n’ajoute que bien peu ä Dream and Primitive 
Culture2, et meme est moins clair que son discours ä la 
Folklore Society, Symbolist» of Rebirth M. Elliot Smith 
a ü memo sur ce point ajouter une preface et un appendice a 
l’ceuvre de son am.. Le reve, selon Rivers, n'cst qu’un etat 
de regression dans la conscience et a surtout une valeur biolo- 
gique ; le symbole y joue moins de role que dans la vie cons- 
ciente, et le symbolisme du reve n’a qu un certain nombre de 
points de contact avec celui du mythe. Les points de coinci- 
dence entre l’dtat d’esprit mythopoetique et le reve sont peu 
nombreux, et meme peu importants. II n’est pas un sociologue 
et un historien qui ne sera â cote de Rivers sur ce point et 
ne trouvera legitime la resistance qu’il oppose â Jung et â sa 
« psychanalyse » du mythe. — Mais toutes ces th^ories n’ont 
qu’un int^ret indirect. Nous n’avons â emprunter aux psycho
logues que le meilleur langage possible ; R. nous en fourmt 
un assez bon.

* Extrait de VAnnie sociologique, nouvelle sfrie 1.
1. Rivers W. H., Conflict and Dream, Londres, 1923.
2. Manchester, 1917.
3. Folklore, 1922.
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/3 4 /  Cours de 1932-1933 *. —  Rapports entre le mythe 
et le rite dans les religions australiennes. —  Aprfes avoir r^su- 
me les cours des annees precedentes, et apres avoir en parti- 
culier termine l’etude des interdictions rituelles orales (tabous 
linguistiques), on s’est attache â l’etude detaillde des rapports 
du mythe et du rite chez les Loritza et les Arunta. L’expli- 
cation pied â pied des documents de Strehlow : mythes et 
vers inseres dans ces mythes, d’une part, — rites manuels et 
rites oraux composant le culte des totems normaux et aber- 
rants — a permis de montrer leur solidarii, leur intimite. 
Dans tous les cas oü les documents ont chance d’etre com- 
plets, le rituel n’est que la representation dramatique (verbale 
et gestitulaire) du mythe, et inversement le mythe interprete 
comme simple histoire ou compose de themes imaginaires, 
di tache de ses necessites cultuelles, apparaît sans fondement 
reel, sans suc pratique et sans saveur symbolique.

* Resume ex trăit de l’Annuaire de l'Ecole pratique des bautes 
etudes, Paris, 1933. (Sect. Sc. relig.).
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[LES NOMS DES DIEUx]
(1898)*

/24ü / Ce livre est le chef-d’ceuvre de la Science comparee 
des religions pendant l’annee passee ’. La profondeur, la sürete 
y egilent la generalite des vues. L’auîeur lui-meme a cons- 
cience de la methode qu’il suit : « Plus profondÂment on 
fouille, dit-il, plus Ies resultats auxquels on parvient sont 
genlraux ». L’exploration presque complete d’un ensemble 
de faits qui apparaissent bien limites, mais que l’analyse 
ramene â leurs principes, conduit aux theories Ies plus neuves 
et Ies plus justes sur la nature du polytheisme, ses causes, 
son Evolution et sa tendance vers le monotheisme. Ln fait, 
le sujet prec qu’a choisi l’auteur est plutot tel par methode 
que par intention : c’est la vie des notions religieuses qui est 
etudiee â travers Ies noms des dieux, c’est la maniere dont 
elles se multiplient, s’agregent, disparaissent. M. Uzener sait 
la place qu’occupe cette re herche dans une theone generale 
des raits religieux : eile constitue un essai sur la formation 
des concepts religieux.

D’autrt part, la methode elle-meme est sufiisamment gÄnÄ- 
rale. Le champ des investigations, c’est tout le groupe des 
faits religieux que presente la civilisation indo-europeenne. 
Non pas que la Science comparee des religions, comme la 
deșire M. U., soit la mythologie de M. Müller t t  de Kühn 
Elle ne prctend nullement â reconstituer la pensee religieuse 
des Indo-Europeens avant leur Separation. L’Ecole philologique 
a echoue en tentant de retrouver des faits historiques lâ ou 
il n’y avait /241 / que dt concordances. Mais on peut en 
appeler d’une philologie â une philologie mieux informÄe. La 
parente des concepts religieux ou autres, parallele â la parente 
des langues favorise certainement Ies comparaisons dans le 
domaine indo-europeen. On est sur de rapprocher des pheno- 
menes de meme genre ; la definition et l’analyse d’une part, 
le groupement des faits et l’induction de l’autre peuvent etre 
garantis a chaque instant au moins par des Äquivalents philo-

* Extrait de l’Annee sociologique, 1.
1. H. Usener, Götierna,nen. Versuch einer Theorie der religiösen 

Begriffsbildung. Bonn, 1896.
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logiques. C’est donc sur un terrain solide que M. U. s’appuie 
pour tenter une histoire des representations religieuses, qui 
soit une des chevilles ouvrieres de ce grand ediäce d’une 
histoire « de l’evolution de l’esprit humain ». — On pourrait, 
en forțant peat-etn un peu les choses, aller jusqu’ä soutenir 
que M. U. a suivi une methode profondement sociologique. 
II a tendu en effet â decouvrir, non pas les notions religieuses 
individuelles, mais les notions sociales. Nobis res sociae verbis 
et verba rebus, teile est la maxime que M. U a mise en 
exergue de son livre. Le moyen qu’il a choisi de parvenir aux 
choses sociales etait admirahlement adapte. « Le langage, a 
dit un autre philologue, M. Meillet, est une realite sociale. » 
Rien de plus legitime que d’etudier un fait social dans ses 
connexions avec un autre.

L’etuJe du langage est d'ailleurs un des biais par oü l’on 
peut le mieux considerer les representations religieuses comme 
des faits objectifs. Eminemment social, le mot prete aux 
notions sa massivite, sa fixite; on.le voit s’altlrer avec elles, 
et ses flexions suivre leurs diverses applications ; on le voit 
rester vide de sens, puis s’adapter a l’expression de nouvelles 
idees, s’assouier â d’autres mots comme les idees s’associent 
aux idees. L’ltude des notions religieuses faite a travers les 
noms des dieux devra donc, par une sorte d’analyse progres
sive des couches philologiques et intellectuelles, essayer d’abord 
de retrouver sous la multiplici^ des noms l’unitl de l’id^e, 
« rechercher la carcasse du concept « sous ses superfetations ; 
puis, les differentes dees religieuses decomposees et les P i
ments retrouves, arriver â une classihcation et â une dlduc- 
tion generale ; enfin voir Involution de ces idees, leurs fusions, 
leurs regressions, la fațon ciont elles preludent â de nouveaux 
progres ou persistent dans d’autres systemes.

Une sorte d’hypertropl : con ptuelle entoure la plupart 
des notions mythologiques que l’Antiquite nous präsente. En 
/242 / effet, les noms apparaissent d’ordinaire groupls : soit 
que des divinites feminines aient ete sym&riquement oppo- 
sees â des cuvinites masculines, probablement identiques â 
l’origine ; son que, autour d’un nom, une sene de patronymi- 
ques se soit disposee (ainsi dans le cas d’Hyperes, Hyp6- 
rion, Hyp^rionide), ou que la pensie populaire ait interpr£t£ 
par un r. m ancestral des noms supposes pratronymiques 
(ex. Aditi, mere des Adityas). D’autre part, les mots et les 
idees vivent. Ils tombent en desuetude, ont besoin de renou- 
vellements venus de l’exterieur. Souvent une meme id6_‘ r^ap- 
parait rajeunie, sous un nouveau mot. Et deux noms de dieux 
qui semblent fort distants Tun de l’autre ne correspondent 
qu’â une seule et meme idee religieuse, â un seul fait social.
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Ainsi l’analyse superbement conduite par M. U. nous fait voir 
com ment la meme idee du Pamphaes, celui qui illumine tout, 
sexprima par de tres nombreux personnag' s divins. Dans tous 
Ies cas, c’est un meme concept qui se ramifie en personnih- 
cations secondaires.

Toutes ees app_Jutions multiples, « ces homonymes et ces 
syi onymes », ne sont donc pas des faits de suraddition. Ce 
qui les rend possibles, c’est l’obscurcissement de la notion 
primitive Si celle-ci etait restee claire, si le sens du mot etait 
reste plein, aucune proliferation, aucune adjonction £trang£re 
ne se fussent produites. Or les noms des dieux ont ete abso- 
lument comprehensibles â l’origine. La signification du mot 
correspondait â l’idee, et l’idee avait une fonction determinee. 
En d’autres termes, chaque dieu correspondaj: ä une classe 
determinee de faits, repondait â un ordre special d’̂ venements, 
naturels ou humains, y presidait, etait l'objet du culte qui 
donnait a l’homme pouvoir sur eux. Les dieux furent primi- 
tivement, autant que les deductions philologiques permettent 
de le dire, des dieux speciaux (Sondergotter). Ceci est le plus 
evident pour le plus grand nombre des dieux romains, surtout 
pour les petits dieux des indigitamenta qui se repartissent 
entre >-ux toutes les choses de la nature et des hommes I 
dieu du premier coup de charrue, dieu des mauvaises herbes. 
De meme, les renseignements si imparfaits que nous possedons 
sur les dieux lithuaniens nous les montrent avec des noms 
parfaitement clairs, des attributions nettes qui embrassent 
pour ainsi dire tous les faits qui peuvent intere iser l’homme 
et exciter ses btaoins religieux. Le fait est moins patent en 
ce qui concerne la Grece et doit etre ddcel par l’analyse. 
Mais des /243 / qu’un recherche un peu attentive s’exerce, 
les cas de ce genre s’aperțoivent en foule. L’Attique comme 
Rome eut ses petits dieux speciaux. On allait adorer des divi
nites chargees de faire pousser les fleurs et mürir les fruits. 
Ces divinites formaicnt peut-ctre lt fond de toute la legende 
a'Athenes, de Cecrops et de ses Alles, d’Erechtheus et d’Erech- 
thion, qui, eux-memes, etaient de la meme nature. II y eut 
le Medecin, le dieu Medecin dont le nom d’Asklepios, lui- 
meme analysable, n’est qu’une des multiples appellatiens, dont 
les autres formes sont Jason, Jisos, Paian (le purificateur), 
Chiron, et toute cette serie de divinites sk nom en p.Tjd, M^dos, 
M dfcs, oü se constatent toutes les variations imaginables : 
derivations adjectives (Medee). particules ajoutees (Polymede). 
D’autres dieux furent des protecteurs speciaux du bien public 
(Soter, Sosipolis, Sozon) et de la cit£. Leurs noms designent 
leurs actions ; les textes et les inscriptions les mentionnent 
comme ndependants des noms des dieux auxquels la mytho

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS
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logie savante Ies a accoles, comme des qualificatifs. Ainsi, 
un certain nomore de surnoms des dieux sont des restes de 
petits dieux speciaux. Meme certains qualificatifs purement 
locaux qui semblent designer simplement le caractere local du 
culte adresse â tel grand dieu, cachent au fond un ancien 
dieu local auqnel ce nom etait propre. Ainsi, avant une 
’IIpz ApyeÎt] il dut y avoir ä Argos une ’ApyeiT]. D’autre , 
devenus de simples esprits comme Faunus (Phaon), ont ete 
certainement de veritables dieux, ont occupe les champs et 
les bois. D ’autres qui ont ete depuis considdres comme des 
demons et des heros, ne furent pas â l’origine des ämes de 
morts : ce furent des dieux dont le culte fut explique plus 
tard par l’heroîsation ou la divinisation d’un individu.

Non seulement les differents genres d’̂ venemeots, mais 
encore les differents moments de la vie furent domines par 
des divinites differentes. II y eut des divinites occasionnelles 
(Augenblicksgötter), en plus des dieux speciaux. A Rome, en 
Litbuanie, dans les coutumes de la moisson de presque tous 
les peuples europ^ens, ils furent rev^res â certains moments, 
lors de certains actes, pour certains besoins. En Grfcce, 
l’Eiresiöne fut äquivalent de la derniere gerbe du folklore 
germanique, comme Mannhardt l'a montre. De meme, les Eros 
furent les esprits protecteurs de chaque amour en particulier. 
La dissertation que fait ici M. U sur la notion du Sxin'ov, 
/244 / de son intervention momentanee, de la fațon dont il 
peut saisir et guider les hommes est un modele du genre.

Il est nossible maintenant de chercher le fond commun sur 
lequel se detache la personnalite vague de ces dieux. Or, der- 
riere toute cette foule de dieux, d’esprits, de demons, qui 
peuplent l’espace et occupent le temps, c’est un meme et 
unique phenomene que le culte cherche â atteindre : la 
lumiere, qui, eile aussi, remplit et vivifie l’atmosphere et 
mesure le temps. L’adoration des phenomenes lumineux est 
un fait dominant : c’est la marche du soleil qui determine 
les moments oü doivent s’accomplir les actes ; c’est l’orienta- 
tion, la distinction du droit et du gauche, du levant et du 
couchant, qui determinent le lieu du culte. Il y a plus, les 
cultes naturalistes eurent pendant longtemps la plus vive 
influence sur la moralite, et ils furent, jusqu’a des jours tres 
proches de nous, les agents les plus actifs de la morale reli- 
gieuse. Le soleil et le jour etaient pris â temoin lors des ser- 
ments ; ils penetraient la conscience meme du mechant, Etaient 
prdsents aux seances solenneiles de justice. Et, pour invoquer 
un ordre special de faits, tous ces caracteres se trouvent 
reunis dans le concept de Zeus (le ciel) et aussi dans le concept 
analogue de Auxiț, dieu de la lumiere et de la justice.
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alors vers le monotheisme. Le syncretisme est ainsi « Tun 
des stades de transition les plus importants de I’hisfbire 
religieuse, il est la preparation â Ia croyance en un Dieu ». 
Ces notions elles-memes des grands dieux, combinees avec 
celles de tout ce gigantesque Systeme de petits dieux, fusion- 
nerent en effet dans des concepts nouveaux : celui du dieu 
qui est tous les dieux : Panthee, Pan, et, d’un autre cote, 
celui du dieu qui l’est plus que tous les autres, lt 0e6<; ixpiato«;, 
dont le culte favorisa tellement la propagation du monotheisme 
evangelique.

Mais, dans le christianisme, les anciennes notions persis- 
terent, reappaturent. Les saints du catholicisme avec leurs 
attributs et leurs pouvoirs speciaux ne furent pas autre ehe se 
que le retour offensif des dieux speciaux des anciens paganis- 
mes. — Mentionnons, pour terminer, les deux disser- /246/ 
tations de M. U. sur les noms theophores dans l’Antiquite, et 
sur les concepts abstraits divinises.

La decouverte par M. U. de ces deux genres de dieux, dieux 
speciaux, dieux occasionnels, est une de celles qui passeront 
dans la tradition scientifique. C’est eile qui forme le centre 
du livre et qui en est le vdritable gain. Les faits que l’on 
pourra considerer dans le meme esprit ne pourront pas man- 
quer d’en etre de nouvelles et eclatantes confirmations. Les 
anges du juda'isme sont, eux aussi, d’anciens petits dieux, et 
l’etude de leurs noms, suivant la methode inaugur^e par 
M. U., sera certainement feconde. De meme un bon catalogue 
des demons auxquels crurent les Hindous, une liste (comme 
celle dt M. Crooke) des differentes « divinites » qui President 
â tel ou tel fait dans Tinde actuelle, fourniraient une amplifi- 
cation importante de la these de M. U. Celle-ci est d’autant 
plus juste qu elle se trouve d’une application universelle. 
Le polytheisme consiste precis^ment dans cette multiplication 
des dieux pour tous les besoins de la vie humaine. Ainsi les 
Nfegres adorent la petite veroie, comme font aussi les Hin
dous, et ils ont des dieux guerisseurs comme les Romains en 
avai nt. Le fait est donc incontestable. Pcut-etre meme devra- 
t-on donner encore plus d’importance aux dieux occasion
nels. « II y a des dieux pour tout », disaient les Romains et 
les Grecs ; c’est precis^ment le caractere du polytheisme. Mais 
ces mom<nts de la vie sont aussi nombreux que les differents 
actes, il dut donc y avoir de plus nombreux dieux occasion
nels que M. U. n’en indique. De plus, deux classes de dieux 
devront probablement etre ajoutees, irreductibles aux autres : 
les dieux locaux, esprits de teile ou teile place, bois, viile ou 
maison, et les dieux individuels ; car le Soupuuv, le Genius et 
la Juno ne sont pas du tout des dieux momentanes ; ils suivent
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Pindividu toute sa vie, ils sont son double et son frere divin. 
Ils correspondent au totem individuel, au fet: he protecteur 
que chaque Negre se choisit â son initial ion. Ceci f:iit, on aura 
peut-etre une classification des divinites du polytheism«..

Mais une lacune existe dans le livre de M. U. Les noms des 
dieux ont, M. U. ne l’a pas remarque, une fonction religieuse 
qui a dü les affecter. Un nom est, rcligieusemi it, une pârtie 
de Petre qui le porte. Le connaître et le prononcer, c’est avoir 
un pouvoir sur cet etre, homme ou dieu. De lâ, le role du 
nom dans l’invocation et la priere. D’autre part, prononcer le 
nom d ’un dieu puissant, dangereux, c’est vouloir sa ptesence, 
/247/  et celle-ci est redoutable. Le nom est sacre comme le 
dieu ; aussi ne peut-il etre dit borș des ceremonies necessaires. 
I! faut meme etre bien sur de la Henveillance de la divinite 
pour oser la convoquer. De lâ l’interdiction de prononcer le 
nom du dieu. Letude de la valeur rituelle du nom eut pu 
mener M. U. â des vues importantes sur la relation du rite 
et de la notion religieuse. Tant que le rite agit par lui se"l 
sympathiquement, âj n’existe pas d ’agent divin distinct des 
choses elles-memes ; ainsi les sauvage» qui assurent par des 
cer nonies magiques la fertilite de leurs champs n’ont pas eu 
besoin d’imaginer et de nommer un esprit qui y presidât. Puis, 
avec le progres social, intellectuel et religieux, la liaison du 
rite et de I’effet attendu cessa d ’etre conțue comme immediate. 
Le lien sympathique fut figure sous les especes d’un esprit qui 
imprimait aux choses la torme que le rite exigeait qu’il leur 
donnut ; il etait la chose meme et le rite â la fois, mais divini- 
ses. Cet esprit eut donc un nom correspondant exactement 
au rite et ă son objet. Ainsi les ceremonies, destin£es â assu- 
rer la vie des plantes, s’adre sfcrent â une Nutrix, â une 
KovqoTqotpo .̂ C’est quand par une nouvelle division du tra- 
vail entre les notions et les pratiques, le dieu, le rite, la chose 
se detachercnt totalement l’un de l’autre, c’est alors que la 
notion du dieu devint independante de celle du rite et de celle
dc l’objet. La d iv in ii porte un nom propre ; devenut une 
personni libr eile n’agit plus que volontairement. C’est alors 
qu on la pne et qu’on tâche de lui donner tous les attributs 
necessaires et favorables, et c’est ainsi que le rituel accdldra 
le syncretisme mem^ des idees [...].
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nelles et qui constituent une espece determinee. C’est de ce 
point de vue que je vais analyser le livre de M '  P.

Avec Mannhardt et M. Frazer, M"' P. attribue en effet 
aux croyances qui concernent la vie de la nature et de l’uni- 
vers, son renciuveau, 1 entretien de la Vegetation qui som- 
meille, les fetcs de Mai ou de Saint-Jean, d’une part ; de 
l'autre, les fttes de Mai ou de Saint-Sylvestre. Au printemps, 
pour que la moisson soit bonne, qu’il y ait suffisamment de 
soleil et de pluie on cherchait au bois l’esprit de la Vege
tation sous forme d’un arbre de Mai ; on le men lit au vil- 
lage, devant chaque maison. A l’hiver, c’etait une plante tou- 
jours verte, houx, gui, cypres ou sapin (l’arbre de Noel est 
une institution recente) qui etait censee contenir les forces 
de la nature et que l’on introduisait chez soi. Le caractere 
specifique de cette croyance â une vie universelle, de ces cultes 
qui l’assurent et l’accompagnent, participant au rythme des 
saisons, les empeche d etre confondus avec les cultes sylvestres 
proprement dits. C’est le dieu de la Vegetation qui est adore, 
et non pas le dieu de tel ou tel arbre en particulier, ou de tel 
coin du bois. On peut d’ailleurs le representer soit par une 
/2 2 0 / gerbe, soit par un bäton enrubanne, soit par un jeune 
homme deguise de feuillage. De meme, je rattacherais volon- 
tiers â ce culte de la nature le mythe de l’arbre universel, 
supportant le monde et la source de la vie, et c’est ici que 
pourraient se placer, crovons-nous, les differentes legendes des 
Paradis, jardins d’arbres merveilleux ou de l’arbre mervrilleux.

l  out autres sont les dieux sylvestres et leur culte. Le dieu 
est ici, comme on le voit sur certaines peintures egypnennes 
ou grecques, independantes d’ailleurs, l’esprit de l’arbre. II 
y habiff comme l’âme habite le corp« On habille Tarbre des 
vetements du dieu, on y suspend des ex-voto, parce que le 
dieu est lä. C’est ä cet arbre qu’on arrache la branche sacree 
que Ton promene â la fete du dieu. L’arbre, £tant le sifcge 
d’un esprit souvent puissant, devient facilement un oracle, 
soit qu’il rende ses reponses par lui-meme ou par Tinterm£- 
diaire des pretres, soit qu’il fournisse la baguette divinatrice.

L’arbre pouvait d’autant mieux servir de place â un esprit 
tendant des oracles, qu’il pouvait etre associe lui-memr, d’unc 
part â la vie humaine, de l’autre â un esprit ou d^mon, de 
rang intermediaiSe, et plutot malfaisant. Les arbres sont en 
effet, :n vertu des idees sur « Târne externe », lies au sort 
de tel ou tel individu. L’âme de celui-ci, mobile, dont une 
pârtie reside dans Tarbre, est Tesprit meme de ce dernier. 
Si eile peut s’y refugier, en cas de danger, la vie est sauve ; 
de lâ tant de contes et de mythes ou le heros se transforme 
en un chen ou une plante, oii la destsnee d’une familie
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ment borne â « la province gÄographique qu’il connait le 
mieux », â la Grece. C’est la legende de Deucälion, ses divers 
themes, les Äquivalents qu’on peut leur trouver dans les autres 
lÄgendes grecques, qui forment le centre du travail. Cest 
trfes vraisemblablement une legende d’origine aryenne. Mais 
cc mythe aryen est parfaitement independant du mythe sÄmi- 
tique qui se rapporte au meine objet. II ne peut etre question 
d’emprunt. En effet, ce dernier (tant sous sa forme babylo- 
nienne que sous sa forme juive) se dccomposcr en cinq themes : 
1° le dieu veut chätier l’humanite pervertit; 2° un homme 
pieux rețoit l’ordre de construire un vaisseau ; 3° il y fait 
ent r di paires d ’animaux de chaque espec ; 4 ’ il lache la 
colombe ; 5° il arrive sur une haute montagne. De ces cinq 
themes, deux se retrouvent dans les legendes grecques ; ce 
sont ceux relatifs au bateau et â l’abordage. Mais il sont 
obligatoircs dans toute histoire du deluge et doivent se re- 
trouver partout ; ils ne peuvent donc servir â rien caractÄ- 

ser. Rcstent les trois autres qui sont bien distinctifs de la 
tradition sÄmibque ; or le troisieme et le quatriÄme manquent 
dans Ies meilleures recensions des lÄgendes grecques et le 
premier fait completement defaut dans le mythe hindou cor-
respondant.

Si interessante qu. soit la demonstration, eile n’est peut- 
etre pas sans appel " la critique ; car il n’est pas prouve 
que les mythes du bateau et de l’abordage soient logiquement 
necessaires. On n<_ les retrouve pas dans les mythes de l’Amt 
rique du Sud oü les hnmmes se rÄfugient dans des trous de 
la montagne et en sortent quand les eaux se retirent. Mais, 
quoi qu’il en soit de ce point, la diversite des mvthes hindous 
et des mythes semitiques ncus parait incontestable. Apres 
l’avoir etablie, l’auteur s’attache â retrouver le fond meme du 
mythe de Deucälion, le nn; u primitif autour duquel se sont 
agglomÄrÄs d’autres thÄmes et d ’autres mythes. Il y arrive en 
comparant avec la fable de Deucälion les differentes legendes 
locales de la Grece qut se rapportent egalement au dÄluge 
(lÄgendes d’Ogygos, de Dardanos, etc.). Toutes ces legendes 
lui semblent se reduire essentiellement au mythe de 1 rrivÄe 
d’un dieu portÄ sur les eaux.

L’analyse des mythes diluviens eux-memes, l’analyse des 
l 2 f$ l  mythes Äquivalents, celle des thÄmes Äquivalents aux 
divers themes du myth diluvien, va permettre â M. U. de 
proposer une hypothese. D’abord, un premier ÄlÄment d’in- 
formation est foumi par l’Ätude du nom meme de Deucälion. 
Deucälion c’est le petit Zeus (De« =  zeu , calion =  calios = 
clis =  cel. lat.), le jeune dieu. Or, l’on sait que l’on racontait 
en Grfcce un grand nombre d’histoires de l’enf mee de Zeus.
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symbolises. En meine temps, il aborde unc haute montagne, 
habitat des dieux. Du coup, le mythe se relie â la serie de 
ceux qui concernent le pays des dieux, les lies des bienneureux, 
l’äge d’or, etc. Toute cette pârtie du livre est magistrale.

Quant â la methode, eile est rigoureusement objecjtive. L’au- 
teur Studie les donnees mytholog aues elle-memes, et non 
par les interpr£tations qu’en a pu donner la litterature, 
grecque ou autre Car il ne faut pas croire qu’une £tude sur 
le nom de Deucalion ne soit pas objective et sociol jique, 
parce qu’elle est philologique. Tout au contrîire, le nom du 
dieu est une donnee qui, mise en rapport avec tout le reste 
des faits sociaux et religieux qui y sont attenants, prend sa 
pleine valeur. — Un autre merite de cette methode, c’est 
qu’elle consiste dans une analyse comparative des faits. Elle 
se propose d’atteindre l’essence meme du mythe, ce qui en 
a te reelltment l’element central, et non pas une recension 
soi-disant primitive, probablement toute locale et qui ne 
s’est rtpanduc que par la litterature. Enfin, il convient de 
noter que M. U., pour comprendre la mythologie, fait beau
coup plus appel â la ritologie que dans ses livres precedents.

Mais si importants que soient ces resultats, nous devons 
faire les reserves les plus expresses sur l’esprit tres special 
dans lequel est conduite la recherche et sur la nature de l’in- 
terpretation qui nous est finalement propose du mythe dilu- 
vien. Le point de vue de l’auteur est d’un symbolisme exagere. 
Pour ne voir dans la legende de Deucalion qu’un Symbole 
de l’arriv^e de la lumiere, il a du s’attacher exclusivement â 
deux point s de la fable : le jeune dieu et son abordage sur 
la mentagne. II est fort probable que ces deux elements ont 
ete bien interpretes par lui et que cette legende /2 6 5 / est, 
en pârtie, un mythe de la lumiere. Mais il s’y trouve bien 
autre chose. Deucalion, en meme temps qu’un dieu, est un 
homme, le premit homme, survivant d’un âge termine. De 
plus, il est bien difficile de voir dans les eaux, l’dlement pro- 
prement diluvien, une simple expression figuree de la nais- 
sance du soleil sur les eaux. Tres probablement le mythe 
est complexe : c’est un mythe de la lumi&te, un mythe de la 
lutte entre la vie et la mort, et un mythe des eaux. Cai il y 
a une mythologie des eaux, comme de tous les elements. La 
preuve, c’est qu’â Athenes la legende du deluge etait en rap
port avec la fete des Hydrophories ou du versement de l’eau ; 
le culte d’Apollon Delplinos, comportait des rites du meme 
genre. Pour les expliquer, il n’est pas besom d ’un symbolisme 
aussi Stroit. Le jeune dieu est beaucoup moins le soleil de tous 
les jours que le soleil du printemps. Or ce jeune di, :u du prin- 
temps ne serait-ce pas le dieu de la vie, de la nature en
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Nous passerons rapidement sur toute une pârtie de ce travail 
qui concerne l’evolution litteraire. M. N. y attache pourtant 
une grande importance. II dit â maintes reprises que son 
livre a pour objet l’etude « d une histoire, de son origine, de 
son developpeme nt dans la litterature ». Quoiqu’on ne puisse 
etablir que des distinct ns assez flottantes entre la mytho- 
logie, la poesie höroique et le roman celtique (que M. N. 
considere comme l’une des orisines de la romantique euro- 
ptuuie), cependant, le texte edite a un caractere manifestement 
heroique, et non pas mythique. Mongan, M. N. a fort bien 
reussi â le montrer, est un de ces nombreux he'ros civilisateurs 
dont il est question dans une multitude de traditions appar- 
tenant aux nations les plus diverses ; tels Taliessin, Arthur, 
etc., dans les pays gaeliques et bretons. Or M. N. voit dans 
ces personnages des etre mythiques ; ce qui lui permet de 
rattacher la poe'sie heroique â la mythologie. Mais n’est-ce 
pas n p lo y er un langage assez impropre ? Peut-on appeler 
mythes les legendes relatives aux heros civilisatturs et ne doit- 
on pas plutöt y voir des traditions etiologiques, presque des 
contes ? Ni Mongan, ni Bran ne sont des dieux, non plus 
qu’Ulysse; or, â parier rigoureusement, peut-il y avoir des 
mythes sans dieux ? Sans doute, les textes qui nous sont rap- 
portes ont une origine tres ancienne, mais ils n'ont pas un 
caractere expressement religieux. Aussi sont-ils l’occasion, 
plutöt que la base, des theories mythologiques que M. N 
nous propose et que nous allons maintenant resumer.

L’Elysee irlandais, oü Bran aborde en son voyage d’outre- 
mer, oü il sejourne et d’oü il revient, porte les caracteres les 
plus prin tifs. Il presente des particularites trop speciales pour 
que, dans la description qui nous en est donnde, on puisse 
soupțonner aucune influence des ceuvres classiques ou des 
idees chr^tiennes. Il est situe au pays du soleil couchant, 
dans une ^temelie lumicre, au sein d’une radieuse abondance, 
ou bien, suivant d’autres traditions, dans des îks /2 1 9 / de 
dames amoureuses. On n’en revient que rarement ; ceux qui, 
au retour, goutent â la nourriture des hommes, tombent 
morts. M. N. trouve dans cette peinture des raisons pour 
identifier ce pays des Bienheureux au pays des fees, au sid 
dont l’idee est encore vivante en Irlande. La colline ou une 
Ile de la mer ont egalement servi â localiser les fees, les heros 
et les dieux. L’Elysee celtique est, d’ailleurs, un endroit oü 
la mort ne conduit pas, oü le merite ne fait pas entrer, mais 
oü penetrent seuls les hommes doues de vertus divint s. — 
Or, ce myti : des lies Fortunees nest pas, suivant M. N., 
propre au Nord de l’Irlande ; il est celtique et meme, en der- 
niüre analyse, aryen. M. N. reprend, en effet, les thlories de
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Rohde sur l’origine des idees grecques relativement a la vie 
future ; d’autre part, avec Rydberg, et contre M. Bugge, il 
maintitnt l’o r .’inalitl des mythes d t l’Elysee scandinave. 
Enfin, rapprochant de tous ces faits le mythe avestique du 
royaume de Yima et un certain nombre d’expressions vedi- 
ques, il trouv< dans cet accord la preuve que cette conception 
d’un Elysee est essentiellement aryennt. Il finit par dresser, 
avec toutes les reserves ne'cessaires, un tableau chronologique 
du developpement de l’idee d’Elysee dans les differentes na- 
tions indo-europeennes.

Le champ du second mythe est moins etendu. La doctrine 
de la reincarnation ne se rencontre que dans le bouddhisme, 
le pythagorisme, et les religions celtiques. Sous sa forme 
celtique, eile s’eioigne, par un trăit important, de la doctrine 
hindoue ; celle-ci lait, en effet, place â l’idee de merite, de 
demerite et de retribution qui est, au contraire, absente de 
la conception celtique. Mais, par cela meme, cette derniere se 
rappro.he de la conception grecque qui präsente la meme 
particularii. Ayant meme caractere, eile doit avoir meme 
origine ; car M. N., n ’a pas de mal a montrer qu’elle n’est 
pas derivee du pythagorisme par voie d’emprunt. Or, il semble 
bien etabli depuis Rohde, que le pythagorisme a travailie sur 
les donnees immedsates du culte orphique et dyonisiaque. 
Mais, tandis que Rohde admet l’origine etrangei : de l’orphis- 
me et meme du culte, M. N. dans une discussion interessante, 
refuse toute valeur historique aux mythes qui attribuent â 
une iinportation Institu tion, en Grece, du culte dionysiaqut. 
Suivant lui, les idees orphiques ont tout au moins trouve dans 
les rites agraires, grecs et meme, plus generalement, aryens, 
que pratiquait l’Antiquite, /2 2 0 / un support süffisant pour 
avoir pu se developper par elles-memes. Le culte dyonisiaque 
est agraire ; les sacrifices du dieu de la Vegetation, le mythe 
des morts et des renaissances du dieu, tout cela fait pârtie du
fond d’idees qu’on retrouve partout ä la base de ce culte. Or, 
justement, nous connaissons dans les anciens cultes celtiques 
nombre de sacrifices qui ont un caractere agraire (sacrifices des 
pretresscs de l’ile de Sein, ccux dont parle la legende rimee 
de l’idolr de Cromm-Cruaich, e tc .) ; les morts et les renais
sances de l’esprit de la Vegetation sont egalement un des 
themes tondamentaux de la mythologie celtique. C’est donc 
de la doctrine aryenne du sacrifice qu’est ne le mythe de la 
reincarnation. Ce sont les metamorphoses infinies des esprits 
de la Vegetation, leur reincarnation annuelle qui fournit la 
matiere de la dcctrine.

Il y a plus ; le mythe de l’Elysee a, lui aussi, la meme 
origine. Ces cultes agraires de Dionysos foumissaient, en effet,
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[l.A  MYTHOLOGIE DES CHIFFR” s ]
(1904)*

/3 0 9 / Le travail de M. Usenet* est tel qu’on ne sait trop 
qu’y admirer, de la surete et de l’abondance de l’lrudition, 
ou de l’intelligence des questions generales, ou du sens pro- 
fond des realites sociales. Documents de folk-lore, d’archeolo- 
gie et d’lpigraphie classique^ documents litteraires et histo- 
riques abondent au point d’en faire un travail modele de 
« philologie », au vieux sens du mot. Et la pârtie philoso- 
phique de cette ceuvK, courte par le nombre de pages. mais 
capitale par la qualite des developpements, le dispute en 
interet â cette esp&ce de tact sociologique qui fait que M. Use
net a, sans en avoir propremenr conscience, le sentiment 
direct que les phenomenes qu’il etudie sont le produit de 

action combinee d ’hommes pensant en sociltl. Meme le 
debut du travail nous fait supposer qu:il conțoit obscurlment 
que les consequences de ses recherches dtpassent le cercle 
encore etroit d’une « theorie de l’arithmetique mythologique ».
II nous montre en dlsordre le role du nombre 3 dans k > 
formuks litteraires, dans la prifcre, le culte, et une espice 
de rythme traditionnel dans tous ces produits et ces actes de 
la vie sociale.

Au fond meme, ce travail est une vlritable contribution â 
la theorie des representations collectives plutöt au’ä la my- 
thologie. En effet, l’hypothese final de M. U. est que, si 
le nombre 3 a eu une teile importance dins les mythologies 
antiques, le folk-lore, le christianisme, c’est qu’il Itait doul, 
en vertu de survivances obscures, d’un prestige special qui 
lui venait de temps recules, oü le nombre 3 avait I t l  (ici 
14. U. se rattache a l’hypothese de DielsJ) le « nombre 
final » que connaissait l’humamte. On voit, en effet, que la 
numeration, apparemment la plus primitive, est la num t 
ration par 2, que Von rencontre encore en Australie et dans 
une bonne pârtie de l’Amei jue du Sud. Mais nous crai- 
gnons qu îl n aii Ite sur ce point mal guide par la Grundriss 
der Sprachwissen- /310 / Schaft de Fr. W. Müller qui Itait 
insuffisamment informi sur ce point3. Eil tout cas, nous 
croyons que M. U. s’est mal exprimi. Dans le cas, de la
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* Extrait de YAnnie sociologique, 7.
1. H. Usener, < Dreiheit. Ein Versuch mythologischer Zahlenlehre ». 

Extr. du Rbe n Mus. N. F., LVIII. Ejnn, 1903.
2. Arcb. f. Gesch. d. Pbilo., 1897, X, p. 332, et Festscbr. f. Tb. 

Gompcrz, p. 8.
3. Cf. par exemple Usentr, p. 359, et Ridley, Kamtiaroi and other 

Australian Languages, p. 71, 1 propos de la numlntion dippil.
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ne penetrer que plus lentement encore dans le rituel, et 
conquerir sa feie.

Mais le fait brut des triades et t nites mythologiques, est 
encore moins interessant que la forme que l’on donne, dans 
Ies representations figurees, â cette notion fondamentale. Ici 
ce sont les images de dieux tricephales (Gaule, etc.), lä e 
sont J'es images trimorphes (Hecate, etc.) ; images naturelle
ment communes aux demons, peut-etre encore plus qu’aux 
dieux. L unite de la trinite chreticnne en arrive ä etre repre- 
sentee elle-meme par des sortes de figures tricephales, le 
demon lui-meme a ete peint ainsi, par trois figures semblables, 
etc. — La question se pose donc maintenant en termes plus 
precis. Apres cette revue des faits, y a-t-il dans ces notions 
le fruit d’une Segmentation ou celui d’une multiplication de 
l’image mythique. Ici, un fait historique typique permet ä 
M. Usener de repondre. On saisit dans l’antiquite grecque le 
passage tres net de dyades et dualites divines ä des triades 
et trinites divines (cas d’Aphrodite), Fortuna? d’Antium, etc. 
Le caractere secondaire de beaucoup d t trinites divines est 
donc d^montre. — Mais comment s’est opere ce passage de 
la dualite â la trinite ? On peut le soupțonne r dans quelques 
cas ; par exemple, on aperțoit, sous la triade eleusinienne la 
dyade D6meter-Kore; on peut le d£monter dans d’autres, 
pour Hecate en particulier, oü la duplication est 6videmment 
primitive (2 moities du mois). Donc M. U. conclut cette pârtie 
de son travail en admettant une espece de dualisme primitif 
et une t idance generale, le plus souvent satisfaite, vers les 
triades et trinites. Et c’est ici que se place la conclusion que 
nous avons critiquee, en pârtie, plus haut. Tandis que les 
autns nombres ne deviennent que peu typiques, deux, primi- 
tivement donne dans la mythologie, cede sa place de nombre 
« parfait » ä trois, qui finit par l’etre, et memc par le rester, 
dans certains traits du langage courant.
/3 1 2 / Sur la formation des « nombres typiques » (surtout 7, 
12, 360, 100) en particulier ä partir de notions astronomi- 
ques et chronologiques appliquees au rituel, M. U. Imet encore 
quelques hypotheses et signale des faits interessants. — Nous 
signalerons ä M. Usener quelque legeres taches ; l’oubli du 
Tpiffaytov, le qodesh hebreo-judaisme ; que les Abipons 
n’6taient pas Argentins, et qu’il n’est pas du tout Evident que 
le bapteme (de Jesus et de ses suivants) soit d’origine euro- 
peenne, bien loin de lä.

Le travail de M. Mc G ees est d’une portee plus generale

5. Mc Gee, « Primitive Numbers >. 19’* Annual Report of the 
Bureau of Ethnology, part. 2, 1897-98, Washington, 1900 (1902).
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puremcnt anthropologiques, de M. Usenet et de M. Mc Gee.
Nous faisons efin remarquer, d’un point de vue strictement 

logique, que, des l’origine, on n'a pu nombrcr ensemble que 
des choses de meine esp^ce. Car toute numeration est une 
addition. II y a lâ une pierre d ’achoppement contre toutes les 
theories exclusives du genre de celles qui tirent de l’obser- 
vation directe des phenomenes meme la notion du nombre 2 ; 
car les idees, ou sensations, de droite et de gauche, de jour 
et de nuit, d’hiver et d’ete ne font pas deux, quoiqu’elles 
soient accouplees. Tandis que tres tot l’individu et la societe 
ont du compter ensemble les membres de la societe et leurs 
groupes, qui, eux, e'taient de meines genres et pouvaient etre 
additionnes.

Pour en revenir â l’arithmetique mythologique, nous trou- 
vons necessaire une etude de la notion curieuse qui rend 
mystique un nombre typique augmente cu diminu£ de l’unite : 
Systeme de l’enneade (10 — 1) ou (3 X 3), de l’o"doade 
(7 +  1), 11 et 13 (dans la numeration duodecimale), 99, 
101, 999, 1001, etc.

[LE PROBLEME DE L’ORIENTATION i ]
(1907)*

/iW )/  M. Nissen est un arch^ologue distingu£ dont les recher- 
ches, surtout en Italie, ont ete fructueuses, et qui s’est atta- 
che au probleme de l’orientation des feAiplel dans le monde 
mediterraneen et europcen. Entre autres buts, il s’est propos^, 
comme les archeologues des anciennes &oles, la fin illusoire 
de dcterminer. gräce aux tables astronomiques des positions 
d’itoiles, de dater, le principe d<_s Orientations £tant admis, 
la construction de temples et pyramides. Mais pour le teste, 
il n’est pas douteux que les recherches entrepriscs sont saines 
et justes, et que, par exemple, il est juste d’interpreter l’orien
tation de Stonehenge, du plus fameux monument de l’anti- 
quit£ celtique anglaise, comme commandee par des raisons 
d’ordre astronomique.

Le livre * 1 trăite d_ l’Egypte, du monde semitique. En ce qui 
concerne l’Egypte, il n’apparaît pas que la direction ait

* Lxtrait de YAnnee sociologique, 10.
1. Nissen, H., Orientation. Studien zur Geschichte der Religion, I. 

Berlin, 1906.
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consacre aux textes obscurs de Martianus Capelia, sur la 
division du monde, des dicux, et des destins, en stize igions. 
M. N. adopte l’hypothese que ce document est bien un de- 
marquagt des anciens livres fulguraux de l’Etrurie, mais que 
la doctrine a ete adaptee â la religion romaine elle-meme, et 
nous ne pouvons que nous ränget a cet avis. En fait, M. N. 
le remarque lui-meme dans son analyse d > Orientations du 
Pantheon â Rome, l’assignation de certains dieux (Jupiter, 
Juno Regina), â des angles astronomiques determ ini est ar- 
cheologiquement verifiee. Quant â l’identification Itrusco-latine 
de templum et de mutidus, eile est, depuis longtemps, ^tăblie ; 
mais M. N. a trouve le moyen d’ajouter sur cette question de 
nouveaux et interessants developpements.
/2 4 3 / Ct fascicule concerne d’abord les teraples d’Italie, 
grecs et romains, de Pompei en particulier. Les syst&mes 
d'orientations y sont nettement opposes suivant la naționalii 
des sanctuaires. Ce qui les determine, ce sont essentiellement 
les lignes solsticielles (fastes chez les Latins, ndfastes chez 
les Grecs) et secondairement les constellations quand eiles 
soutiennent un rapport uvec le dieu du lieu. M. N. Studie 
ensuite le culte des empereurs et l’oricntation de leurs tem- 
ples, qui est dominee par les connaissances et les croyances 
archlologiques. Le dernier chapitre est consacri â l’orienta- 
tion chrltienne et musulmane. Mais les idles de l’auteur qui 
doivent etre deveioppees dans la suit; de l’ouvrage n’appa- 
raissent pas encore avec clarte.

[MYTHOLOGIE INDO-EUROPEENNE COMPAREe J  

(1925)*

I5 Y II  M. Dumezil, dans cet ouvrage de dlbut, a pris un 
vaste sujet. D’une part, il revient â la mythologie comparle 
cantonnee sur le terrain des religions indo-europlennes ’. Apris 
une Eclipse de cette methode de recherche, il est juste qu’on 
y revienne. Et, d’autre part, il cboisit un cycle de mythes 
et de fetes fort important et fort caracteristique, In  effet, de 
presque toutes ces mythologies et religions : celui de la nour-

* Extrait de VAnnee sociologicue, nouvelle slrie, I.
1. Dumezil, G., Le festin d'immortalitf. Etüde de mythologie compa-

rte indo-europeenne. (Annales du M usie Guimet, bibl. d ’ttudes. 
XXXIV). Paris, 1924.
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chapitre 3 
la magie

■







Seine Wort, und Werke 
Merkt’ich, und den Brauch,
Und mit Geistesstärke 
Thu’ ich Wunder auch.

Gcethe, Ballades; der Zauberlehrling.

La question de l’initiation du magicien dans les so
cietes dites primitives est une des premieres que la 
Science comparee des religions ait posees.

Les pionniers de l’anthropologie et de l’ethnologie reli- 
gieuses. Bastian2, Tylor3 4 5 6 Pont indiquee ; Stoll*, Achelis ’, 
Bartels*, ont rassembk â son propos un nombre assez 
considerable de documents : les deux premiers parce que 
ce fait se presente frequemment sous la forme de pheno- 
menes d’extase et de Suggestion ; l’autre, parce que la 
fonction de magicien et celle de medecin coincident sou- 
vent, l’entree dans la carriere maeique l’interessait for
cement.

II est tres remarquable qu’un fait aussi connu ait et£ 
presque perdu de vue, lorsqu’on a tente, dans ces derniers 
temps, de faire une theorie de la magie. Que la plupart 
des rites magiques aient ete pratiques, dans des societes 
primitives, par des magiciens qualifies, inities regulifcre- 
/133/ ment ä leur art, c’elait un fait de la plus haute im- 
portance; mais ce fait allait directement contre tout 
Systeme oü, sans tenir compte des phenomenes sociaux, 
de la credulite publique, de la notion collective du pouvoit 
magique, on tentait d’expliquer la magie comme une sim
ple appUcation, quasi technique, des lois, quasi scienti- 
fiques, de la Sympathie7 *.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

2. Bastian, Allerlei aus Menschen-und Völkerkunde, 1884.
3. Tylor, La civilisation primitive, trad. fr., Paris, 1878, II, p. 263 

et suiv.
4. Stoll, Suggestion und Hypnotismus in aier Völkerpsychologie 

2" 6d., 1904, p. 15 et suiv.
5. Achelis, Die Extase, 1902, p. 50 et suiv.
6. Bartels, Dit Medizin der Naturvölker, 1893, passim, i  partir le  

p. 44.
7. Nous faisons allusion »ux thlories de M. Frazer, The Golden 

Bough, 2" £d., 1899, t. I, p. 15 et suiv.; II, p. 370 et suiv.; III, p. 
460 et suiv. ; Le ra neau d'or tnd. de Stiebei tt Toutain, 1”  pârtie.
La theorie de M. Jevons, Introduction to the History of Religion,
1897, p. 17 et suiv., cf. p. 279, 417, etc., n’est que 1’cHgention de
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effet, dans les dernieres annee« l’etude des tribus du 
centre et du nord-ouest de l’Australie a du etre entreprhe 
avec toutes les ressources de l’etbnographie moderne, et 
ces tribus, quoique observees bien apres la decouvertc 
de l’île sont, en fait, dans un &at de decomposition 
bien moindre que la plupart de celles sur lesquelles nous 
etaient parvenues des ubservations, tneme fort anciennes.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

I

LE POUVOIR MAGIQUE

Nous sommes assez mal renseignes sur les formes pre- 
cises que revet la notion du pouvoir magique dans la plu
part des societes australiennes. Tout ce que nous savons, 
mais nous ne le savons avec certitude, par dts temoins 
presque unanimes, c’est que toutes attr buent â certains 
hommes une puissance mysterieure *2. La prescnce de ce * 12

est trts difficile de savoir commi t les magiciens austtaliens pensent 
vraiment avoir acquis leur pouvoir. Howitt, < On Some Australian 
BeliJs », X III, p 195; A. M. M„ p. 25 et 26.

12. Nous ne citerons ici que les  tribus sur lesquelles nous n’aurons 
pas ă revmir dans notre travail, et nous faisons naturellement abstrac- 
tion des ouvrages de fantaisie ou de vulgarisation dont quelques-uns 
sont meme dts faux, tels Ie livre de Perron d’Arc : Aventures d'un 
voyugtur en Australie. Neuf mois de sijour chez les Na&arnooks, 
Paris, Hacbette, 18ö9. — Nous pourrions aiscment mais inutilemei.' 
allonger la liste de nos referente:, mais nous ne citons que les meilleurs 
des documents, oü, quand on nous a parle' des pouvoirs magiques, on 
a negligi de nous dire comment ils Itaient acquis. Voir Tap'in, The 
Narinyerri, etc., 2" 6d., 1( 78 p. 45-47 ; cf. p. 97, p. 65 ; cf. p. 73, 
une ascension au ciel. — E. Curr The Australian Race, 1886, III, 
p. 22, 26, 13b, 144, 147, 223. —  W. VC itt, « Some Account of the 
M‘*nntis, and bupersnt. onș of the Adelaide and Encounter Bay Abori
ginal Tribes », in Woods. Thtive T’ibes of South Autralia, Adelaide, 
1878, p. 173, 174. — H.-E.-A. Meyer, « Manners -nd customs of 
the Aborigines of tl Encounter Ba Tnbe », in Woods, ibid p. 197 
et suiv (Nous n'etudierons pas en dltail ce demier texte qui identifie 
curieusement pouvoir napique et ngaitye, c’est-ä-dire totem individuel, 
[ arce qu il nous semble, malgrl l'afdnnation tris nette, p. 198, qu’il 
doit y i' oir une erreur fc (am tntale. — C.-W. Schürmann, « The 
Aboriginal Tribes of Port Lincoln », etc., ibid., p. 223, 225, 23 et 
suiv. — Harriptt Barlovi « Aboriginal Dialects of Queensland », 
J. A. I., 1871, voi. II, p. 174 {natural gift du magider). — W. Chat- 
ficld in Curr. ,Tbe Australian Race. III, p. 477 (Pegullobura). —
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l ’origine des pouvoirs magiques

/1 3 5 / pouvoir a d ’ordinaire pour signe materiei une 
substince magique, contenue dans le corps du magicien, 
ou tout au monis dans son sac-medecine ou, â la rigueur, 
tenue au /1 3 6 / secret. Cette substance consiste, presque 
partout, soit en morceaux de cristal de roche, soit en un 
os magiquc (d’ordinaire un os de mort u).

J. Cassady, in Curr, ibid., p. 42^ (tribu de H Ifax bay). —  Mowbrs , 
ibid., p. 403 (tribu de Granite Range); ct. ibid., p. 351. — Bicknell, 
Travel and Adventure in Northern Queensland 1895, p. 104 et 106. 
— R. Semon, In the Australian Bush (Upper Burnett), p. 222. —  
Lumbolrz, C htz Ies Cannibales, trad. fr., 1890, p. 266, 269. Voili quel- 
ques-unes des r6f6rences que nous pouvons indiquer, rien que sur 
l’Australie mludionale et sur le Queensland. Nous renonțons i  allonger 
cette liste, d’ailleurs ind6finie. Pour li Nouvelle-Galles du Sud nous 
ne pouvons attacher grand poids aux g£n6nlit6s de J. Mann, < Notes on 
the Aborigines Australia (Proc Geogr. Soc Australasia, Sidnev, 1885), 
oii sont relatls Ies dires de Manning et du n&gre impostsur Andy, 
p. 57, 65 ; de J. Manning, « Notes on the Aborigines of New Holland » 
(Journ. a Proc of the R. Soc. of. N. Slh Wales, 1892, XVI, p. 101), 
ou Andy raconte que ses pierres magiques lui viennent du c ie l; de
I. Frar-tt. T b. Aborigines of N. S. W., Sydney, 1892, p. 12 (pouvoir 
du magicien d'^xtrăire des corps varies suivant son propre totem), 
p 59 pouvoir illimite du magicien). Nous ne tenons pas compte non 
plus des renseignrtiients, certes circonstancils, mais sans localisation au- 
cune, que Bonwick a verses i  la Science, < The Australian Natives »,
J. A. I., XVI, 1887, p 209, fr. discus-ion du m£me in Procced. Roy. 
Col. Inst., X XII, 1890-1891, p. 48. Us n'ont qu’une valeur d’appoint. 
On trouvera de nombreuses references dans Curr., I, p. 401 ; II, 
p. 145, 199, 200, 215 ; III, p. 274, 354, 369 (Bancing ; cf. Bonney, 
« On Some Customs of the Aborigines of the River Darling », J. A. I., 
X III, 1884, p. 130, etc. A propos dts tribus de Victoria dont nous 
n’aurons pas i  nous occuper, voir Brough ^myth, The Aborigines of 
Victoria, 1878, I, p. 176, 260 et suiv.; II, p. 100, 135, 289, 296. 
Angas, Savage Life and Scenes, etc., 1847, I, p. 58, 59, 81, 89.

13. Outre Ies textvs cites plus bas, p. 139 et suiv., voir T.-L. Mit
chell, Three Expeditt ins into the Interior of Eastern Australia, V  6d., 
1839, II, p. 344, 346 ; Angas, Savage life, II, p. 224 (tribu de Sidney 
« quartz crystJ... excrement irom the deity ») ; Scott Nind. « Des- 
criptions of the Natives of King Georg’s Sound », Journal of the R. 
Gei.gr Șoc., 1831, I, p. 41 et suiv. : A. W. Howitt (Coasi-Murring), 
c6r6monies des sorciers qui e ttraient de leur corps des substances 
giques. « On Certain Australian Ceremonics of Initiation », J. A. I., 
X III, p. 446, 450. Cf. Arch. Günther, « Manuscript Grammar and 
Vocabulary of the Abonginul D iJtct Called Wiradhurt » (Wirraijuri) in 
App. Frazer, r6cit de Threlked i  rappiocher, p. 73, ad verb. Bawan, p. 
8Ö, ad. Dawai, p. 85, ad. Gibba, p. 104 et 110; Mrs Meredith, Notes 
and Sketches of New South Wales, etc., 1843 p. 92 (anecdote amüsante 
oü, i  propos des cristaux de roche, le sorcier dit qu’il aait bien ou 
l’on va Ies chercher); R. H. M thews, dans ses divers artides sur Ies 
Bora Wiraijuri, dans Ies ]. a Pc of the R. S. of Victoria, 1896-1898. 
J. A. I., 1895-l«y8 : J. R. S. New S. Wales, 1894-1898, pour dea c6r6- 
monies de ce genre.
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Nous comptons naturellement comme nuls, tellement 
la chose nous parait impossible, tous les documents qui 
tendraicnt ä nous faire croire qu’il y ait une societt aus- 
tralienne quelconque oü n’existe pas de magicien dou^ 
de pouvoirs speciaux. Un seul informateur a ose soutenir 
une pareille assertion. Or il nous decrit probablement 
une tribu depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou 
Dien w, oü la magie est au contraire fort deveioppee. Nous 
n’avons pas non plus â compter comme des temoignages 
negatifs des documents, meme bons par ailleurs, oü l’exis- 
tence de pouvoirs speciaux du magicien n'est pas men- 
tionnee. D’autre part, si, faute de renseignements sur 
l’origine des pouvoirs magiques nous nous defendrons 
d ’affirmer rien sur les croyances des tribus â propos des- 
quelles nous sommes ainsi trop peu informes, cette lacune 
ne devra pas non /1 3 7 / plus nous empecher de tenter la 
Classification des quelques faits que nous voulons grou- 
per ls.

La notion de pouvoir magique ne se presente pas, en 
Australie, sous la forme complexe et complete qu’elle 
possede dans les societes melanesiennes et polynesiennes. 
Lâ ies vertus des esprits, des choses, des rites et des magi- 
ciens, sont toutes designees sous le nwn generique de 
mana ’6. Nous ne la rencontrons guere, ä notre avis, que 
fragmentee en plusieurs notions. Cependant eile s’ex- 
prime quelquefois assez nettement. Chez les indigenes 
de la tribu de Perth (Australie occidentale; par sir E. Grey, 
nous savons, philologiquement, que le boyl-ya gaduk est

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

14. Police trcop«.r Noble, i  propos des tribus de la Flinders Range, 
in Taplin, The Folklore, etc., Adelaide, 1878, p. 64 (cette tr >u est 
profc ablement les Dieri ou les Urabunna, car eile est dii ee en Mutt y 
et Arii =  Mathurie et Karaurui. II est dit qu’il n’y a « pas de 
sorcellerie » dans cette societe ; cf. pour des renseignements flu meme 
genre, p. 65, 94 (caporal de police Trovis) j propos de la tribu de 
Port-Lincoln, sur laquelle Schürmann nous informe fort bien.

15. Nous n’avons pas & donner ici un aperțu glnlral des dinJrents 
pouvoirs que les Australiens reconnaissent â leurs magiciens. On en 
trouvera d’ailleurs une bonne description dans Howitt, « ( *n Some 
Australian Beliefs », J. A. /., X III, 1884, p, 197. Cf. des observations 
tres justes du meme auteur in A. M. ilf., p. 25 et 26, sur la nature 
de ces pouvoirs et sur le degrä de sinceritd du magicien qui y croit, 
relativement.

16. Voir H. Hubert et M. M tuss, « Esquisse d’une thdorie generale 
de la magie », Armee sociologitjue, 7, p. 108 et suiv.
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celle des substances magiques, les pierres (dhakke, Nan- 
pai ou nganpai, kundir} oü se concretisent les forces de 
l’arc-en-ciel

Chez les Arunta, la seule tribu conn ie â peu preș â 
fond, nous trouvons la meme notion fragmentee en deux 
parties au mo As. II y a d’abord l’idee d'arungquiltha, 
qui est specialement la puissance qui emane des rites, des 
substances et des choses, plus ou moins sacrees, a effica- 
cite mauvaise, qui s'en echappe sous la forme d’un fluide 
ou d’un petit /139 / tourbillon fulgurant20 21 22 ; il y a en- 
suite l’idee des pierres atnongara, pierres magiques, que 
le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles il 
peut produire. en les extrayant de soi et en les dirigeant, 
les effets qu’il veut, curatifs et autres Il y a peut-etre 
lieu de pcnser qu’il doit y avoir des relations, plus etroites 
qu’il ne paraît, dans ces memes tribus, entre ces deux 
notions : celle des substances magiques nternes, et celle 
de l’emanation des forces ma iques. Peut-etre certaines 
emissions d'arungquiltha se confondent-elles dans l’esprit 
des indigenes avec le depart des pierres atnongara 23 *. Mais

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

is sometimes called muru-muru, that is full of life », Mathew. Kabi 
in Curr, The Austr. Race, II, p. 178 ; cf. ibid., p. 177 (charmed life 
[du] manNur), cf. ibid., p. 189 (ramme adjectif ce mot signifie 
« enchante et donnant de la vie »). Cf. Eaglehawk and Crow, p. 143, 
146 tvitaiite); cf. le texte eite in Curr., Austr. Race, II, p. 1 2, fin 
de l’histoire des pierres de Kundangur, et commencement de l’histoire 
suivante.

20. Voir plus bas, p. 56 et suiv. : il y a d’ailleurs une curieuse 
rclation entre le nombre de pierres magiques contenues dans le corp- 
du magicien et la grandeur de son pouvoir. Mathew in Curr., II, 
p. 176 ; cf. Eaglehawk and Crow, p. 143.

21. Spencer et Gillen, The Native Trihes of Central Australia, 
p. 366, 647 et surtout p. 548, note 1, 548 et suiv., 550 et 552, etc. 
Spencer et Gillen, The Northern Tribes of Central Australia, 1903, 
p. «58, 470, 746, etc.

22. Spencer ct Gillen, Nat. Tribes (dorenavant N. T.) p. 647, e tc .; 
North Tribes (dorenavant N T .C ), p. 480, 401 et glossaire, etc., sur 
le mode d actic de ces pierres atnongara, voir surtout N .T ., p. 532 
et suiv. : ces pierres s’appellent ultunda, dans a pârtie sud de la 
tribu. p. 527, 528. Outre les pierres atnongara, il existe encore chez 
les Arunta, des notions plus precises, entre autres celles d’une espice 
de lezard « repandu dans le corps du magicien » (?) et qui lui donnc 
«es i-cultes de succion, N. T., p. 531 ; chez les Warramunga, c’est un 
serpent qui habite le corps du magicien, N. T. C., p. 485. 486.

23. Voir surtout Spencer et Gillen, Native Tribes of Central Aus
tralia, p. 549 et suiv. Cf. une tradition warramunga, N. T. C., p. 429, 
oi, des cristaux sont identifies â des esprits.
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nous n’emettons cette hypothese que pour en provoquer 
la v^rification par des ethnographes travaillant sur place. 
Les autres tribus qu’ont observees MM. Spencer et Gil- 
len semblent vivre sur les memes croyances 24.

Nous craignons d’allonger la liste des tribus oü nous 
pensons, d’apres des textes malheureusement insuffisants, 
qu’on trouverait des croyances du meme genre que celles 
des Arunta et des Kabi D’ailleurs le caractere encore 
/1 4 0 / sommaire de nos informa--ons sur ce point pro
vient surtout de l’insuffisance philologique des documents 
ethnographiques. Cest de nuances d ’idees qu’il s’agk ; 
or elles ne sont saisissables que pour des observateurs 
qui ont une connaissance parfaite des langues et nous ne 
pourrions les fixer qu’cn les etudiant dans des traditions 
litteralement recueillies et traduites.

II nous suffit d’ailleurs d’avoir constate la grande ex- 
tension, en Australie, de la notion d’un pouvoir special 
du magicien, pour devoir etudier l’origine de ce pouvoir. 
Les documents qui vont suivre montreront d’ailleurs que 
ce genre de representations presente en Australie une ve
rkable uniformite *.

II est tres remarquable que la Classification hindoue des 
diverses origmes du pouvoir magique, s’applique â peu 
preș â la lettre aux magies australiennes. On pourrait dire, 
avec les termes de Patanjali 77, qu’il provient de la nais- 
sance, de la connaissance des formules et des substances, 
de la revelation extatique. * 26 27

4. Unmatjera et Kaitish, N. T. C., p. 480; Kaitish, Warramunga 
ibid., p. 467 ; Worgaii, Gnanji, p. 467, cf. glossain:, ad « mauia », 
p 753 : normalement d’ailleurs Ie magicien peut faire des mallfices ; 
mais son pouvoir, ses pier.es ont surtout pour fonction Je contrarier 
la « magie » des autres (N. T. C., p. 479.

tapprocher des notions (Kurnai) du bulk, du yulo (Wot- 
jobaluk’, du mung (Woivorung), du yaruk (Wotjobaluk), Howitt, 
A. M. M., p 31, 40 ; « Australian Beliefs », J. A. I., X III, p. 194.

26. Voir plus bas, p. 14 et suiv.
27. Yo^asütra, TV 1, janmâușadhimantratapah samâdhijhâh siddhayafy 

les « siddhi » (obtentions de pouvoirs magiques) proviennent de la 
naissance des plant,-s, des formules, de l ’ardcur ascltique et de l’ex- 
tașe. La division des magiciens arunta en trois classes (Spencer et 
Gillen, N .T ., p. 522), des magiciens warramunga en deux classes, 
ccrrespond partiellement â cette rdpartition, N. T. C., p. 481.
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II

LA NAISSANCE

Tandis que, dans de nombreuses sooetes d ’un type 
plus eleve que Ies societes australiennes, Ies magiciens for 
ment sinon une caste, du moins une Corporation recrutee 
hereditairement, celles-ci ne contiennent qu’un si petit 
/141 / nombre de groupements pareils qu’il sera rai- 
sonnable de n’en tenir aucun compte au moment oü nous 
conclurons. Nous ne connaissons que deux tribus ou le 
fait ait ete atteste“ , celle de la riviere Tully 28 29 30 (Queens
land Nord-Ouest, et la tribu des Anula (Sud du golfe 
de C arpen tarie)M ais, pour ce qui est de la premiere, 
M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui-meme qui 
est hereditaire, ou si c’est simplement d’une transmis- 
sion ordinaire des mysteres professionnels qu’il s’agit, 
transmission faite regulierement de pere en fils. Dans ce 
cas, nous rentrerions presque dans la regle commune : 
l'enseignement magique se fait d ’ordinaire en familie. 
Dans la seconde tribu, au contraire, nous avons un clan 
totemique proprement d i t31, et un seul, charge de four-

28. II ne faut pas prendre l’expression de « dons naturels » era- 
ploy6e par certains auteurs comme designant un don magique de 
naissance (cf. plus haut, p. 134, note 11); eile n’a, quant A nous, 
aucune valeut precise.

29. W. Roth, « Superstition, Magic and Medecine », in horth  
Queensland Etnography Bull., n’ 5, Brisbane, 1903, p. 30, sect. 120 
Le texte est d’ailleurs fort peu net : < Lcs docteurs ind' jfcnes ne sont 
pas sp&ialement eduques dans leurs arts, sauf peut-ette par leurs 
pirents et en douceur, parce que le pouvoir ici est hereditairt [comme 
il <tait d’usage A Brisbane (id est dans la tribu dt Brisbane), sect. 
121], » (les italiques sont de nous). La derniirc observat on, me ne 
la premiire oü il a etc dit que ce sonf probablement les parents (?) 
qui initient leurs enfants et la reflexion sur la tribu de Brisbane 
montrent que les idees de M. Roth sont imprecises comme sori obser- 
vation, puisque justement, A Brisbane, il y avait une £ducation itta- 
chee A une rivelation magique (voy. plus bas, p. 168).

30. Spencer et. Gillen, N. 1. C., p. 488, 489, cf. p. 502, n 1 : le 
magicien Anula n’a d’autres fonctions que le malefice ; pour les rites 
curatifs les Anula s’adressent A d’autres tribus. Il y a Ividemment 
une faute de redaction, p. 489, mettre « not » apres les mots < bones 
and ».

31. \ssez comparable A certain clan (local) de Madagascar. Voir 
Van Genepp, Tabou et totemisme ä Madagascar, 1904. p. 131 et 
suiv.
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car le clan du corbeau, auteur de la pluie, a , precise- 
ment, dans Ies tribus voisines“ , /143/ la reputation 
d’etre compose de veritables sorciers, alors que, par 
rapport â la tribu elle-meme, ce clan ne rempl.it qu’un 
role licite, regulier ” , on aurait donc pu, si l’on s en 
etait tenu â ces renseignements indirects, admettre que la 
tribu des Boandick avait des magiciens, faiseurs de pluie 
hereditaires. Les faiseurs de plu.s miorii auxquels s’adres- 
sent les Pitta-Pitta de Bculia 38 39 40 sont probablement aussi 
les hommts d’un clan ou d’un sous-clan totemique ; en 
tout cas, les faiseurs de pluie mallanpara de la riviere 
Tullv inferieure le sont certainement4l. Meme certaines 
tribus, oü lorganisation totemique a presque dispăru, 
n’en ont pour ainsi dire conserve de traces que pour 
nous empecher de classer, autre part que parmi les rites 
religieux des clans, les ceremonies pour la fabrication de 
la pluie, et pour nous empecher de voir, parmi les pro- 
ducteurs hereditaires de celle-ci, de veritables magieiens 
dont nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de 
naissance. Nous voulons surtout parier des Kurnai du 
Gippsland. Justement M. Howitt insiste sur le caractere 
regulier et quasi religieux de leurs rites concernant la 
pluie42, chaque clan local a regulierement pouvoir sur 
une des directions d’oü peut venir la pluie, et son maître 
de la pluie ou du vent pour la faire tnmber43. D’ailleurs, 
meme si ces derniers personnages etaient bien des ma
giciens, il nt serait nullement prouve que, dans leur cas, 
leur pouvoir serait un don inne, car, precisement, M. 
Howitt nous dit qu’il faut des « conditions favorables 
pour qu’il devienne heredi- /144/ taire44; et meme ail-
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38. Kolor, Kuurn Kopan, etc.
39. A rapprocher en particulier Mrs A. Smith, The Boandik Tribe 

of South Australian Aborigines, etc., Adelaide, 1878, p. ix et x, de 
Dawson, Australian Aborigines, p. 76-77.

40. W. Roth Ethnological Studies among the North West Central 
Queensland AborigincS, Brisbane, 1897, p. 167 et su iv .; « Supersti
tion, Magic, etc. », p. 9 et 10, n° 18.

41. W. Roth, « Superstition, Magic, etc », p. 9, n° 16.
42. A. M. M., p. 35, cf. p. 24 ; de meme chez les Wotjobaluk oü le 

faiseur de pluie n’est pas nectaaairement « bangal », id., ibid., p. 35
43. A .M .M ., p. 35; Fison et Howitt, Kamilaroi and Kurnai, p. 211, 

231, 232, note.
44. Howitt, Kam. and Kurn., p. 232, note.
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leurs, il maint.^nt qu’il faut que ces personnages obtien- 
nent leurs pouvoirs dans un reve45 46.

III

LA REVELATION

C’est par revelation que la vertu magique s’acquiert dans 
la plupart des tribus australiennes. Normalement, c’est 
au cours d’un reve ou dans un etat extatique ou semi- 
extatique que cette revelation se produit. En principe, 
eile est le fait d’esprits, esprits des morts ou esprits 
purs, probablement tres souvent d esprits moins nette- 
ment classes dont les qualites sont indecises et dont la 
figure mythique flotte entre l’onbre humaine, l’animal 
et la divinite de la nature.

Pour l’etude des documents, commențons par les plus 
sommaires. En allant des renseignements les plus brefs 
ä des renseignements de plus en plus detailles, nous avons 
chance de faire voir que, malgrd: les apparences, le phe- 
nomene a eu partout une reelle complexite*.

1° La revelation par les morts. — La fațon la plus 
sommai/e dont les auteurs nous decrivent cette revelation 
est que ce sont les esprits des parents qui donnent aux 
enfants le pouvoir magique47. La precision est d£jä plus 
grande /1 4 5 / quand l’auteur dit expressement, comme 
M. Howitt â propos des Kulin de la riviere Wimmera, 
que, seuls les jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur 
mere, assise sur son tombeau, peuvent devenir magi-

45. A. M M„ p. 35, cf. p. 24. Probablement l’inditation donnee 
p. 43, n. 2, i  propos du caractere « mugique » des noms des clans 
totemiques chez les Wiraijuri, doit et re interprltee comme un fait de 
ce genre.

46. Nous ne tenons natjrellement aucun cumpte de documents aussi 
peu localises et aussi imprecis que ceux de Bonwick, « Australian Abo- 
rigines », / . A. I., II, p. 208, 209 ; discussion in Proceedings of tbe 
Royal Colonial Institute, p. 48.

17. D ’ordinaire les textes donnent pourtant quelques indications 
precises, mais au hasard, voir : Jajowerrong de Victoria, J. Parker, 
in Brough Smyth, Aborigines of Victoria, II, p. 155; tribu de la 
Riviire Ftnnefather (Queensland), Roth. Superstition, Mcgic, etc., 
p 30
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n avait qu’â dormir sur un tombeau, et si, dans la nun, 
l’esprit venait, l’egorgeiit, l’ouvrait, prenait ses visceres 
et Ies replațait61 62, il devenait carrah-dy. Un fait de meme 
genre nous est decrit, avec un peu plus de precision, par 
Tun des seuls philolopues qui, ayant vecu en Australie, 
aient observe directement les indigenes : Threlkeld nous 
dit, â propos de la tribu de Port-Macquarie qu’un os 
mystique {murrokun) etait insere, par l’esprit du mort, 
dans la cuisse du futur magicien ; cet os lance ä distance 
servait aux envoütements 63 64 65.

D ’ailleurs, les morts ne forment pas dans la mythologie 
des diverses societes australiennes une classe bien dis
tincte d ’esprits, — pas plus dailleurs que les esprits de 
la nature ; car l’une et l’autre classe nous apparaissent, 
dans les /1 4 8 / mythologies les mieux connues, comme 
se confondant dans la notion generique d ancetres mythi- 
ques, personnels, des individus des differents clans tote- 
miques De teile sorte que, suivant l’interpretation, les 
prejuges hätifs des auteurs, une tribu nous apparaitra 
comme croyant ses magiciens inities ou par les morts ou 
par les esprits de la nature, sans que les croyances des 
indigenes soient vraiment differentes. Ainsi, en particulier, 
dans les tribus du nord de la Nouvelle-Galle du Sud, 
decrites par M. Cameron", les Bookoomurri initiateurs

61. Collins ne dit pas si l’esprit introduit, i  ce moment, quoi que 
ce soit, dans le corps du magicien, et d’autre part il est invraisem- 
blable que cette Operation mythique ait Cit conțue comme Itant sans 
but. Il est probable que l’esprit donnc â ce moment un os magique 
au magicien, os que le magicii n extrayait de lui teme par exemple, 
au co irs des clremontes d’initiation tribale. Collins, ibid., p. 563.

62. Voir ceuvres reeditles par J. Fraser, in Threlkeld, An Autlralian 
Language, as Spoken by the Awabakal, etc., Sydney, 1892.

63. Threlked, A. Grammar, etc., p. 48, cf. p. 53, et Lexicon, p. 213. 
est fort possible qu’il y ait eu, concurrurment & cette initiation,

chez les Awabakal, une autre initiation par le mauvais esprit, Koin, 
cf p. 41 des anecdotes qui peuvent a’y rapporter.

64. Tels sont par exemplt les Iruntarinia (Arunta) qui initient le 
magicii n ; ils sont i  la fois des incetres de l’alcheringa (temps mythi- 
ques), des ämes de morts, des f6es, des dieux et des diables. C’est le 
cas encore des Mura-Mura (Dieri), puisque. comme nous en avions 
fait l’hypothtae dans une de nos lețons de 1902, cette notion de dieu 
crlateur se reduit en somnie i  celle des ancetres totetniquei toujours 
vivants, reincarnes et initiateurs. Voir Howitt, < Legends of the Dien 
und rundred Tribes of Central Australia », ]. A. L, 1904, N. S., 
XXXIV, p. 100 et suiv.

65. Tribus des Ta-Ta-Thi, Wathi-Xtathi, etc. « Notes on Some Tribes
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des magiciens sont plus que des ämes des morts. Deja au 
surplus la revelation par ces esprits etait fort compliquee. 
Si du moins il s’agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi dans 
les documents que nous citons “ , en tout cas, pour cer- 
tains magiciens, ceux-ci montaient au ciel « par une fe- 
netre(?) » (voir les Bookoomurri?), et y reussissaient, 
parce qu’ils avaient mange un morceau de la peau d’un 
cadavre de vieille femme, dont l’esprit (goomatch) les 
le v ita i tN o u s  hesitons â dire que la revelation, dans la 
tribu de la baie de la Rencontre“ , les /1 4 9 / Raminjerar, 
se produisait de la meme fațon ; mais la liaison si etroite 
de la magie aux totems qui y existait indubitablement, 
doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta-thi, par l’associa- 
tion du pouvoir magique de chaque individu ä des ancetres 
totemiques determines. II ne serait peut-etre pas derai- 
sonnable d ’interpreter dans le meme sens un passage 
obscur concernant les Minyug de la Wimmera (Victo
ria)w, mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous re- 
trouverons, d’ailleurs, dans les renseignements plus com- 
plets sur des initiations revelatrices complexes, des faits 
du meme genre w. * * * * *

cf New South Wales », J. A. I 1885, t. XIV, p. 368 cf. p 362, 
369 et 370 : < Traditions and Folklore of the Aborigenes of New 
South Wales ». Science of Man, Australasian Antbropologtcal Journal, 
VI, p. 46.

66. Dans un seul article d’ethnographie M. Cameron a en effet mel< 
des renseignements sur des tribus diverses.

67. Howitt, « On Some Australian Beliefs », J. A. I., X III, p. 197 ; 
cf. Cameron, « Notes on Some Tribes of New South Wales », /  A. I., 
XIV. p. 359 et 360. Le gumatch, esprit, qui n’est autre que la peau du 
ventre de la vieille femme morte, empörte le magicien au ciel, traue 
la vou te; par derncre la voüte solide, le magicien apprend toutes 
choses et retoume au monde.

68. H. E. A. Meyer, « Manners and Customs of the Aborigines of 
the Encounter Bay Tribe », in Wuods, Native Tribes of South Aus
tralia, p. 197, 198, 201 et 202.

69. Rev. II. Livingstone, « A Short Grammar and Vocabulary of 
the Dialect Spoken by the Minyug Peoples >. Append i  Fraser 
Threlkeld, Grammar, etc., p. 24, oü il est dit que, 1 l’aide d’une 
corde qu’il tire de son estomac, le magicien monte au ciel consulter 
les wagai (esprits, doubles), meme ceux des vivants.

70. Voir plus bas, p. 31 et suiv. Il serait loisible de compter, parmi 
les tribus qui croient ä une revelation par le: morts, les tribus (Kolor, 
etc.) qu a observees Dawson, Aborigines of South Australia, v. p. 50, 
oü il u t  dit que le sorcier lui-memc est trfcs peu different des diables, 
ogres, ämes de morts cf. p. 55 et 56, des cas d’ascension par les magi
ciens dans la lune ; p. 55, un sorcier qui ramüne un esprit du ciel, etc
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M. Howitt nous a donn£ ses premiers renseignements ” 
et qu’il Ies a maintenus en ce qui concerne les Wolgal, 
Ngarego, Theddora, Kulin, Jupagalk (N. de Victoria et 
S. de la N.-G. du Sud)H. A propos des magiciens Thed
dora 75 76 77 78, nous savons de plus que ceux-ci montaient au 
ciel â l’aide d’une sorte de « fil d'araignee qu’ils secretaient 
de leur bouche” ». /1 5 1 / Mais ce n’est la qu’une simple 
image mythique secondaire, destine'e â expliquer l’ascen- 
sion dans le monde des esprits, de la meine espece que la 
notion (ngarego-wolgal, kurnai)79 80 81 82 83 84 du « Marengrang », 
espece de chemin mouvant et subtil, sorte de cheveu, de 
fil, ttndu entre la terre et le ciel, que suivent la lune, 
les ämes des morts et celles des magiciens. II est â regret- 
ter que M. Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur 
la fațon dont s’operait cette revelation et, en particulier, 
s’il ne s y melait pas l’idee, reguliere en matiere d ’ini- 
tiation, que le magicien meurt et renaît Chez les Mur
ring (la cöte N.-E. de Victoria), le gommera, chef ma
gicien ", rețoit ses pouvoirs de Daramulunc , peut-etre 
en montant au ciel u, et les pouvoirs sont symbolises par 
des morceaux de cristal de röche M ; nous ne savons pas,

75. « On Some Australian Beliefs ]. A. I., X III, p. 194.
76. Ibid., p. 195 ; A. M. M., p. 49, l’esprit revelateur est Tharamulun 

(Daramulum), le grand dieu (?) des mysteres d e  l’initiation, identific 
souvent soit avec l’ancetrt mythique (le mot est traduit par : notre 
pire), soit avec le son des « diables » (bull-roarer). — A propos des 
Kulin et Jupagalk, le texte, « Australian Beliefs », nous parle simplement 
de l’ascension habituelle du magicien, mais nous en concluons qu’il y 
a eu une premiere ascension revelatrice.

77. « Austr. Bel », p. 197.
78. Ibid., p. 197.
79. Ibid., p. 196 et 197. II est bien extraordinaire que, chez les 

Ngarego et Wolgal, le « Marengrang » semble etre equivalent de 
Turndun, grund dieu lom du bull-roartr chez les Kurnai).

80. II y a (A. M. M., p. 17 et 18) des passages qui peuvent faire 
croire que ce theme mythique șe rencontrait aussi dans les tribus que 
nous venons d’emjmirer, mais ils semblent n’en faire qu une tradition 
exoterique, destinee â etre racontee aux femmes, nullement descriptive 
de la veriti esoterique.

81. A. M. .Vf, p. 43. Le chef est necessairement magicien, il ne Test 
pas necessairement dans les tribus voisines.

82. A M. M., ibid.
83. Si du moins la tradition relative â Tun des chefs peut s’appliquer 

aux autres, « Austr. Bel. », p. 197.
84. Que le magicien extrait de son corps pendant les drames mythi- 

ques qui forment le tissu des ceremonies d’initiation, Howitt, « On Cer- 
tain Ceremonies of Initiation ». J. A. L , X III, p. 445 ; cf. n. 2, A. M. M.,
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une saison91 et la, « avec beaucoup de ceremonies92 », 
jeünes et privations rituelles93 94, ils /1 5 3 / en arrivent 
ä presque mourir de faim. C’est alors qu’ils rețoivent du 
dieu les dons de magie **.

3° Les revelations complexes. —  On remarque ai ;- 
ment combien tous ces renseignements sommaires, tou- 
jours insuffisants, laissent d ’obscurit^s. II est probable 
que la plupart recouvrent des faits infiniment plus com
plexes. D’abord les prlparations auxquelles sont soumis 
les magiciens, les conditions requises pour qu’ils se sen- 
tent elus par les esprits sont presque toujours n£glig£es 
par nos informateurs. La faute en est probablement aux 
temoins indigenes auteurs des rdcits. Ensuite la descrip- 
tion exacte des sensations et des illusions eprouvees min- 
que presque toujours ; nous ne savons ni le detail, ni les 
themes gen^raux de ces evenements. Enfin n’y a-t-il que 
des reves proprements dits, ou bien l’individu est-il en 
etat d’extase ? Quelle est la patt de la sincerii, quelle 
est la part de la fiction, de la tradition mythologique et 
de la conscience individuelle ? L’individu est-il vraiment

91. Probablement celle de la palme bangalow.
92. Palmer, loc. cit., p. 297.
93. Ils ne se nourrissent que de miel et de palme bangalow.
94. Nous ne savons pas certainement â quelle tribu il laut attribuer 

ce qu Palmer, dans le m!rae article, nous dit de la r6v61ation des 
formules et rites au magicien, par les esprits, appeles Limbeen-iar- 
goolong, lot cit., p. 291 et 292. C’est probablement ä la tribu des 
Miappt, sur laquell« Palmer a informe Curr. Austr. Race, II, p. 330. 
Les Lembeen 'ar-goolong scmblent etre des esprits nr’thiques ancestrauz. 
Cf. Roth, Ethn-Stud., pag 133 chez les Mita-Koodi, Limbin-ja- 
Koolun disigne les motts. Nous Ivitons de meme de nen dire de defi- 
nitif sur la tribu des Eu ih-laya. Nous attendons la publication definitive 
des documents que Mrs Langloh Parker nous promet; nous n’avons pu 
voir que le demier de ses articles, « The Medicine and Witchcraft of 
the Blacks of Australia », Austr. Anthr. Journ., n. s. I, nM 17 et 18, 
oü il est question des relations qui existent entre le Wirreenum, magi
cien, et ses gooweera : cf. legendes in Australian Legendary Tales, 1896, 
p. 80 et 81 (ancienne magicienne devenue Itoile filante et qui ressusdte 
son fils en le faisant piquer dans une fourmiliire); More Australian 
Legendary Tales, 1898, p. 14, 16, 23 et 24 (magiciens qui envoient au 
loin leurs « dream spirits », sous la forme de tourbillons), p. 53 (« spirit- 
tree » d’un magicien), p. 90 et 92 (le sljour de Bayame, en cristal de 
röche) : (perte de pouvoits par suite d’absorption de boissons chaudes), 
p. x iv ; toutes croyances doivent certainement entrer dans une des
cription mythique de l’ori ine des pouvoirs magiques, description que 
nous n’avons pas encore.
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victime d illusions de ses sens, et ses illusions ne lui sont- 
elles pas /1 54/ imposees par la tradition ? Dans quelle 
mesure ses so.-disant experiences sont-elles vraiment 
l’objet de souvenirs et n ’est-ce pas tres longtemps aprfcs 
sa revelation qu’il an?ve â se convaincre de les avoir 
eprouvees ? N ’est-ce pas ä force meditations et de hable- 
ries qu’il arrive â devenir, pour lui meme et pour les 
autres, l’homme de son personnage ? Autant de ques- 
tions psychologiques qui restent insolubles tant que nous 
n’avons que des documents de cette \aleur. Enfin, au 
point de vue des mythts et des rites impliques, quelle 
n’est pas l’insuffisance de ces informations ! Queis sont 
ces esprits, ames des morts, que nous avons des raisons 
de confondre avec les esprits de la nature et les ames 
totemiques ? Que sont ces cristaux de quartz, « symboles 
de la deite95 », pourquoi ce pouvoir leur est-il attribue ? 
Queis rites le magicien observe-t-il pendant et apres ces 
etats d extase ? N'est-il pas aussi soumis â une autre 
initiation, â une revelation tradhionnelle ? Queis sont 
les rites qu doivent etre observes par le nouveau magi- 
cien, apres initiation, s’il veut conserver ses pouvoirs ? 
Sans supposer que tous ces divers phenomenes, ä propos 
desqucls nous posons toutes ces questions, se rencontrent 
dans toute initiation magique en Australie, il est rationnel 
de pcnser que toujours un certain nombre d’entre eux 
tout au moins composent le Systeme reconnu par cbaque 
societe. Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette 
hypothese. Tout au contraire ; des que nous trouvons 
des recits vraiment detailles, nous n’avons plus en face 
de nous que des especes, des variantes d’un meme type 
dt conte magique. Les incidents varie nt en nombre et 
en place dans des limites assez ^troites et ne sont que des 
manieres plus ou moins parfaites de representer par des 
images et des coutumes diverses une meme institution, 
un meme phenomene social complexe. C’est ce dont va 
nous convaincre l’etude comparative de documents â peu 
pres complets.
/155/Commențons, de preference, par des recits directs 
de magiciens ; nous avons le bonheur d ’en posseder quel- 
ques-uns. L’un des plus importants est l’histoire de l’ini-

95. Mc Dougall
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Vint ensuite un vrai cycle de demonstrations du pouvoir 
magique du pere, que nous ne pouvons pas bien com- 
prendre, mais qui causent au jeune homme un grand 
emoi ” , Puis tous deux s’evanouissent sous terre, dans 
un tombeau, oü deux morts frottent le neophyte avec des 
morceaux de cristal dont ils lui font cadeau. A la sortie 
ils trouvent un serpent tigre qui, â partir de ce moment, 
devient le totem personnel 10°, le nom secret, l’animal asso- 
cie du magicien. A la queue du serpent, est enroule un 
fil une corde teile que les sorciers ont l’habitude d’en 
extraire de leur corps. Tous deux s’attachent â eile et, 
grâce â eile, Tun a l’autre ; â travers plusieurs troncs 
d’arbres, ils arriventlra â l’habitation de Daramulun Ils 
voient ce dieu et, avec lui, un certain nombre de « petits 
Darumulun 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ». Puis le serpent tigre les mene dans un 
trou. « Un grand nombre de serpents se frotterent contre 
moi, mais ils ne me firent pas de mal, etant mes Budjan 
(totems). Ils ne le faisaient que pour faire de moi un 
« homme habile » et un « mulla mullung ». Puis le pere 
/1 5 7 / emmene le fils voir l’autre grand dieu de la tribu, 
le dieu Pere, Baiame, qui habite au ciel ; ils montent 
vers lui â l’aide de deux fils B, et penetrent, derriere la 
voüte celeste par une espece de trappe dangereuse. Ils 
voient ce grand dieu, qui porte sur ses epaules deux 
larges morceaux de cristal de roche et, ä cote, ses en- 
fants qui sont des betes et des oiseaux. Ensuite, « pen
dant que j’etais dans la brousse, je commențai â extraire 
de moi des choses, mais 102 je tombai malade, et depuis 
je ne puis plus rien faire ».
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99. A. M. M., p. 50. Entre autres : le pfcre montre au jeune homme 
un grand morceau de cristal de roche, s’evanouit dans le sol et revient 
couvert de poussiere rouge (?).

100. Le budjan ; cf. ib id , n. 3.
101. Corde de tendons (? ); cf. ibid., p. 52.
102. Un grand arbre avec une immense levee autour des racines ; 

cf. le Ngarang des Woivorung (?).
103. Ce dieu, qui est le grand dieu pour les tribus voisines, au sud, 

des Wiraijuri, n’est ici que le fils de Baiamai, le grand dieu des tribus 
voisines au nord. Cf. Howitt, ibid., p. 50, n. 6.

104. Cas remarquable de multiplication des images mythiques et des 
images dans le r4ve. Ceci se passe dans le creux de l'arbre (?).

105. Au bout des deux fils se trouve l’oiseau de Baiamai.
106. Cf. Boyma =  cristal de roche in Manning (MSS.), Auslr. Anthr 

Jour., I, p. 72.
107. Ajouter : plus tard.
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deux sortes de magiciens, les uns birraark, divinateurs, 
bardes et voyeurs U1, les autres enchanteurs, envoüteurs 
et medecins . .  Les uns et les autres rețoivent leurs reve- 
lations, en principe, des esprits des morts (mrarts), qui 
leur communiquent les rites (formules orales et manuel 
operatoire), et dans le cas des mulla-mullung, les substan- 
ces et Instruments magiques “3. II y a deux fațons dont 
la revelation se produit, equivalentes mais inverses,M. 
Dans l’une, ce sont /1 5 9 / les esprits qui viennent visiter 
le futur magicien (anecdote de Tülaba)lu, ou bien ce sont 
les esprits qui l’emmenent dans leur monde (anecdote 
de Tankli) “6. Resumons le recit de c e lu i-c iA p re s  la 
puberte, il reve de temps en temps de son pere et d’autres 
vieillards morts. Ceux-ci, entierement peints d’ocre rouge, 
l’entouraitnt, dans son reve, et le faisaient tourner au 
bout d’un corde de tendons qu’ils tenaient et dont lui, 
Tankli, tenait l’autre bout. Une autre fois, ils l’entourent 
de cett corde et l’emmenenl, les yeux bandes, vers un 
cap, preș de la mer, devant un grand rocher, « grand 
comme un mur de maison », ou ils penetrent par une 
espece de porte qui s’ouvrait trfcs vite et de fațon dan- 
gereuse Lâ, on lui decouvre les yeux, il est dans un 
lieu tout lumineux, « clair comme le jour, ou tous les

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

XVII, p. 335 et su iv .; en passant par : Fison et Hott itt, Kamilaroi 
and Kurnai, p. 194 et suiv., 254 :t suiv. Nous ne comptons pas les 
inform itions eparses publiees dans les differents travaux de M. Howitt. 
Nous regrettons d’ailleurs de n'avoir pu attendre la publicații >n dcfi 
nitive qu’il annonce sous le titre : The Native Tribes of South East 
Australia, chez Macmillan, pour 1905.

111. M. Howitt, « The Jeraeil, the Cetemony of Initiation of the 
Kurnai Tribe », / . A. I., X III., p. 310, en fait des espices de magiciens 
de magie blanche, mais assez inexactement, car l’autre dasse de magi
ciens, les ntulla-muUung avaient, entre autres pouvoirs, des pouvoirs 
curatifs.

112. Kam. and Kt r p. 253 et suiv., A. M. M., p. 44 et 45.
113. Brough Srayth, I, p. 477.
114. A. M. Af., p 48
115. Ibid., p. 38 et 32. Kam. and Kur., p. 247 et 254.
116. A M M„ p. 51 et 52.
117. Cf. thime identique, plus haut, p. 157, n. 1.
118. On rtmarquera l'iraportance des impressions lumineuses et des 

șțJflHIrs de ces impressions. II est evident qu’il j a dans tout cela de 
nombrew.cs hallucinations photomorphiques. Mais il y a aussi un th£me 
mythologique fort important qui rattache â la lumiere les puissances 
mystlques, et les puissances magiques en particulier. On retrouver 
plus bas, i  propos de l'arc-en-ciel, un 616ment « naturiste » du meme 
genre.
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vieillards l’entourent. II y a une mässe d’objets qui bril- 
lent sur la paroi, Târne de son pere lui en fait choisir 
plusieurs. A la sortie, cette âme lui apprend â les intro- 
duire dans ses cuisses, ä les faire sortir, et â les lancer 
au loin comme des traits de lumiere pour blesser les 
gens. Pui les ämes le ramenent au camp, suspendu â la 
corde, le laissent au sommet d ’un grand arbre et lui disent 
de crier. Tout le campement arrive, et, au moment oü 
les gens s’approchent, lui, Tankli, est deja en bas, tenant 
â la main les choses que son pere lui avait donnees. 
« Elles etaient comme du verre, et on les appelle kin  
(quartz). Je racontai tout aux vieillards, et ils dirent que 
j’etais un docteur. » Les dires de Tankli sont evidem- 
ment tres sommaires. Ils nous font pourtant assez bien 
penetrer la confusion qui /1 6 0 / peut se produire entre 
Tidee d ’une ascension, d une levitation, celle d’un trans- 
fert au pays des morts, et enfin celle d’une simple appa- 
rition des morts dans un reve ordinaire. Ils nous mettent 
en presence d ’une image trouble de la revelation, image 
d’un genre beaucoup plus repandu probablement que la 
plupart des renseignements ecourtes et stereotypes ne 
nous le font paraître La revelation, pour les birraark 
Kurnai l2°, semble avoir eu un caractere plutöt totemique, 
quoique les Kurnai n’aient plus de totems de clan. En 
effets, les « mrarts » sont des esprits animaux, aux 
corroborees (danses chantees) desquels l’initie assiste IM.

119 II fiut encore remarquer comment le ciel se confond avec un 
pays probablement i  la (ois Souterrain et marin ; et comment cet enlive- 
ment du novice au pays des morts equivaut probablement i  l’ascension 
du magicien wiraijuri.

120. Kam. and Kur., p. 254. Brough Smyth, I, p. 473. Ce demier 
renseignement contient une donnte qui disparalt, chose remarquable, 
des renseignements plus pr&is et postlrieurs. Le magicien doit etre 
dans la brousse et porter un gumbut (os de kangourou) dans le trau 
perei dans le nez. Des mrarts l’emmenent ilors au ciel (par une ichelle, 
ajoutait l’informateur).

121. « Austr. Bel. », / . A. I., X III, p. 195. A. M. M„ J. A. I., 
XVI, p. 45 (cas de Mundanin, qui, enlevi par les kangourous, rețoit 
d’eux leur rivilation, est retrouve, prts du camp, avec un inorme 
mcrceau de bois dans le dos : pendant quelque temps, il reste comme 
endormi, « chantant sur cț qu’il avait vu chez les morts » ); A. M. M., 
p. 34 (cas de Bungil Bataluk qui rețoit le nom de Bataluk, iguine, 
parce qu’il a assisti â un corroboree de ses animaux, et a un lizard 
familier pour exicuter ses ordres). L'interdiction totimiqut est trfcs 
marquie dans le cas Mnndanin
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Etrangement confondus avec Ies ames des ancetres, per- 
petuellement reincarnes129 en leurs descendants, et, par 
consequent, confondus avec les doubles des vivants 13°. Ils 
sont /162 / encore des sortes de fees, qui vivent sous 
terre, dans une espece d’Elysee souterrain, plein de lu- 
miere et de soleil, et merveilleusement arrose131 132. Enfin 
les Iruntarinia ont des figurcs d’animaux et se confondent 
en somme avec les espdces totennques des groupes locaux 
auxquels ils sont attaches. Voici comment ils ont initie 
un homme du groupe d’Alice Springs 1H.

Se sentant capable de devenir un magicien, il s’6loigne 
du camp et arrive â une caverne qu’on appelle Okalpara, 
fort vaste, tout â fait comparable aux caves de nos f£es, 
ou aux souterrains des nägas indous. La les Iruntarinia 
vivent dans un perpetuei bcnheur. En proie â une grande 
anxiete (?) l’homme s’endort devant la cave. &u lever 
du jour, Tun des Iruntarinia sort, et trouvant 1’homme 
endormi, le perce d’une lance invisible qui penfctre en 
arriere, par la nuque, passe ä travers la langue, en y fai- 
sant un grand trou, et ressort par la bouche. La langue 
reste perforee pendant toute la vie, d ’un trou de la lar- 
geur du petit doigt, et c’est la la seule trace permanente 
et apparente du contact du mage avec les esprits. D’un 
deuxieme coup de lance, l’Iruntarinia lui traverse la tete 
d’une oreille ä l’autre et la victime meurt, puis eile est 
transportee ä l’interieur de la caverne. Lâ l’Iruntarinia 133 
lui enleve tous les visceres, et lui en met de neufs, tou» 
en disposant13\  dans le corps ouvert, des pierres atnon- 
gara 135 (cristaux de quartz magiques), puis le ranime, mais 
il est fou. Cependant la raison lui revient rapidement. 
Alors l’Iruntarinia le ramene vers le camp et rentre â la 
caverne. Pendant quelques jours encore le futur magi
cien delire, jusqu’â ce que, un beau matin, on le voie

129. Voir surtout N. T. C., p. 421.
130. Vois surtout N. T., p. 513, confusion de l’iruntarinia et de 

l’arumburinga.
131. P. 524 et su iv .; paradis pour l’Arurita, dont le froid et la 

söcheresse mettent, au desert, l’endurance â de durts £preuves.
132. Ce r6cit se trouve, N. T., p. 523 :t suiv., nous lt resumons.
133. Les Iruntarinia, N. T. C., p. 521.
134. Voir plus haut, p. 139.
135. Del il indument omis dans le recit, p. 524. Voir p. 525.
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grands esprits (dieux) Celestes141, auxquels le ndophyte 
offre une sorte de culte sacrificiel ; il brüle dans un lieu 
desert une mässe de graisse d t differents animaux, fai- 
sant monter la fumee vers l’Ouest, oü ces esprits vivent. 
Ils descendent du ciel, disent â l’homme de ne pas avoit 
peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout â fait ». Ils 
le mettent neanmoins « presqu'ä mort », lui ouvrent le 
corps et remplacent tous ses viscăres « par ceux de Tun 
d entre eux », Puis ils le ressuscitent, et tout se passe 
comme dans les tribus precedentes.

Les docteurs des Binbinga 142 143, tribu limitrophe de la 
dernifcre, au sud du golfe de Carpentarie, sunt initils par 
deux esprits transcendants, dont l’un est certainement 
l’mcarnation meme de la magie, et dont lautre paralt 
n’etre qu’un pale dedoublement du premier, dont il est 
le fils 145. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous 
possedons le recit, lui enleve tous les Organes internes, et 
leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit 
en meme temps un certain nombre de pierres sacrees, 
qui sont evidemment les symboles du pouvoir magique 
{cristaux de röche ?). Cest le jeune dieu qui le ressuscite, 
lui montre les secrets magiques, l’emmene au ciel, enfin 
le fait retomber pres du camp. Pendant longtemps le nou
veau magicien teste dans un ötat de stupefaction.

Il est bien possible que deux des themes mystiques 
clairement exprimes chez les Binbinga, la montee au ciel 
et l ’introduction des cristaux, ne manquent qu’au recit et 
non pas aux croyances concernant les magiciens mara. 
En effet, /1 6 5 / nous savons qu’ils ont le pouvoir de 
monter au ciel et de causer aux £toiles 144, e», d’autre part, 
l’absence de pierres magiques donnees au sorcier ou dis- 
posees dans son corps est relativement invraisemblable. 
Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus appro- 
fondie ne mette en lumiere le role que ces idees doivent 
jouer dans ce cycle de notions mara.

141. Cf. N. T. C„ p. 754, 501, p. 628.
142. N. T. C., p. 487, 488.
143. Cf. N. T. C., p. 754 et 5 1 L’expression d’isprits malfaisants 

est extessive pour Tun d’ent._ eux. L'esprit fils porte le nom glnlrique 
de « magicien », Munkantnji.

144. N. T. C., p. 488, cf. plus haut, p. 5, n 11.
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qui chez eile, initie le magicien. Le mythe de cette Initia
tion, que les Kabis, aujourd’hui â peu pres disparus, 
possedaient, nous a ete d&rit â plusieurs reprises,w pat 
M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux. Voici la 
traduction en franțais, approximative, de la traduction 
litterale donnee par M. Mathew du recit fort trouble, 
fruste ma; substantiel qu’on lui fit de ces faits Nous 
laissons en place les titres et la di.ision en histoires, qui 
nont, au fond, aucune valeur et n’ont et£ inventees que 
par notre auteur.

« L'arc-en-ciel™. Arc en-ciel est mechant. II a vole un 
jeune metis, a mis un autre gamin â sa place, mais noir. 
11 a empörte l’enfant dans un trou (d'eau) de la montagne 
et l’y a mis. Dans ce trou est l’enfant ; de jour, il sort. — 
/1 6 7 / L ’arc-en-ciel capable de donner de la vie ? 147 148 149 150 Toi, 
une fois malade, va te coucher au bord de l’eau. Toi gu^ri. 
L’indigene donne â Arc-en-ciel des pierres Nanpai, Arc-en- 
ciel donne â indigene de la corde 151. — [Les] Pierres [et 
cailloux] (sic) de Kundangur. A  l’interieur du Noir sont 
toujours des pierres, dans ses mains, os, reins, mollets, 
tete, ongles. Toi reste surnageant [? ] , dans ton estomac 
eiles entrent. Tu n’es plus malade, tu es rempli de vitalite 
tu es devenu man- [N«r]... — [L<z] trouvaille [der] 
pterres. Toi etends-toi sous un arbre. Tu entends un siffle- 
ment. La pietre Nganpai entre en toi. Elle entre avec

147. J. Mathew, in Austr. R. Curr., II, p. 175 sq .; < The Australian 
Aborigines », in ]ourn. and Proc. of tpe R S. of •’ S. W., 1889, 
t XXIII, II, p. 419 sqq .; Eaglehawk and Crow, 1899, p. 144 sqq., 
p. 191 sqq. Les plus anciennes informations semblen' etre les plus au- 
thentiques, sin n les plus complites. Les demitres je sont, en eflel, 
compliquees d’hypoth&ses inutiles sur l’origine polynlsienne dt ces 
croyances. Le principal defaut est que certains d£t Is ne sont pas dderits 
avec de juffisantes pr&isions. Evidemment, M. Mathew n'a pas pouss£ 
tris loin son tnquCte ni gard£ un souvenit trts precis des resultats.

148. Curr., Austr. R aa , IIr p. 192 et suiv.
149. L’artide n’existant pas en australien, il est impossibk- de dire 

si c’est d’Arc-en-del personne ou de Tarc-en-ciel phenomene qu’il 
s’agit ; probablement les deux notions ne sont pas distinctcs Tune 
de Tautre.

150. ManNurNur, forme causative et intensive (pour M. M., N =  ng).
151. Une turde (?); ce detail mythique est contradictoire avec l’id^e 

dt Torig:n divine des pierres elles-memts qui entrent dans le magicien 
et qui ainsi reviendraient seulement il leur proprktaire. V. Curr. II 
p. 178.
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du bruit. Tu es plein de vitalite, tu ne mourras pasia. » — 
L’indtgene qui a donne ces renseignements a evidemment 
mal d6crit les faits. La maladie dont il s’agit n’est proba- 
blement que le trouble mental et physiologique preala- 
ble â la revelation ; en tout cas, ce ne peut etre une 
maladie du genre de celles que le futur magicien devra 
traiter.

Si nous nous servons maintenant des renseignements 
personnels de M. Mathew, nous arriverons au type sui- 
vant de revelation. Aupres d ’un des trous d’eau oü reside 
Dhakkan l’Arc-en-ciel. le magicien va s’̂ tendre II 
s’est muni d ’un certain nombre de pierres magiques1M. 
Aprüs avoir ete saîS d’anxiete, il tombe en un profond 
sommeil. [L*] arc-en-ciel l’entraîne sous l’eau et lä, en 
behänge de ses pierres lui remet de la corde magique, 
puis le rend â la vie, pourvu de pierres et de corde dans 
son estomac et dans tout son corps lw. Ces morceaux de 
cristal de roche symbolisent la /1 6 8 / vitalite, la force 
magique celle de l’arc-en-ciel ; et les pierres, ainsi que 
le sac-medecine152 153 154 155 156 157 qui en contient un certain nombre, 
ont une origine surnatureile qui les rend non seulement 
puissantes, mais encore sacrees.

Un certain nombre de faits restent d’aiilleurs obscurs 
dans tout ceci. Y a-t-il d’abord une revelation oü Parc- 
en-ciel donne les pierres de quartz ? Ou n’y a-t-ii qu’une 
seule revelation ? Maic alors que signifie cet echange 
entre le magicien et l’arc-en-ciel, celui-ci reprenant ce 
qu’il aurait donne d’abord ? N’y a-t-il pas contradiction 
entre les recits qui disent que les pierres penetrent d’un# 
fațon autonome dans le corps etendu sous un arbre, 
et les recits qui disent qu’elles sont donnees par l’arc-en- 
ciel, ou que le sorcii r les trouv en plongeant « dans 
un trou d’eau oü l’arc-en-ciel est cense se terminer » ?

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

152. Le magicien devient immortel (?).
153. Sur Dhakkan, voir Curr, II, p. 177 ; Eaglehauik, p. 143. Sur les 

esprits des eaux, voir Curr, p. 179.
154. Sa force magique est proportionnelle au nombre de ces pierres. 

Sur ces pierres voir Eaglehauik, p. 145 ; Curr, II. p. 176.
155. Il y a id  un Evident flottement entre les donnies de M. Mathew, 

in Curr, II, p. 177 ; et les donnees du rteit kabi que nous venons de 
traduire.

156. Mathew, Eaglehauik and Crow, p. 146.
157. Curr, II, p. 178.
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inspire d’une vie, d’une force, de qualites materiaiisees 
toutes nouvelles.

Cette .dee des qualites surajoutees par l’esprit est au 
fond la seule qui surnage dans les croyances des Pitta- 
Pitta de Boulia, et de Ieurs voisins, les Kalkadoon. Chez 
eux, de nouveau, la distinction des divers esprits s’ef- 
face WJ, ainsi que le theme de la mort et de la renaissance. 
Lindividu se retire au desert, encore tout jeune, quand 
il se sent « mal â son aise », il voit Mulkari (Malkari,M) 
qui met dans son corps /170/ les substances magiques. 
D’autres sont inities par un certain monstre aquatique 
Kan-ma-re163 164 165 qui lance dans leur corps les substances 
magiques et les laisse rentrer au camp malades ; c’est un 
autre magicien qui extrait « l’os de Kan-mare 166 » dont 
la possession tait de l’individu un magicien. D’autres 
sont enfin inities par les ämes des morts167 168, exactement 
de la meme fațon.

Sur les Dieri, des environs du lac Eyre, nous dispose- 
rons dans quelques mois de renseignements plus detailles 
que ceux que nous possedons Chez eux, le magicien 
est initie en reve par un esprit personnel, mechant, 
confondu souvent avec les tourbillons de poussiere du de
sert, a\ec les ämes des morts et avec les puissances 
memes des charmes et qu’on appelle Küchi. Il est inutile

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

163. Sur cette division des esprits de la nature, voir Roth, Supersti
tion, Magic, etc., p. 28 et 29, sect 115.

164. W. Roth. Ethnological Studies, etc., 1897, p. 153, sect. 260, 
261; Superstition, Magic, etc., p. 29 et 30, sect. 118 et suiv. Les 
deux informations «fot a peu pres redigees de la meme fațon, la 
seconde fațon etant legerement preferable, quoique plus breve.

165. Esprit simplemem surnaturel. Superst., p. 29, Etbno. Stud 
p. 153, 158 etc., cf. Glossaire.

166. Karn-Mari, in Superstition, etc., p. 29, et p. 26, sect. 104.
167. mo-ma. Roth. Superstition, p. 29, Ethn. St., p. 153, imoropre- 

ment Orthographie Moma, comme si ce nom n’6tait pas celui de tout 
mort.

168. Gason, The Dieri Tnce, in Curr, II, p. 73 et su iv .; du meme, 
reponse au questionnaire de M. Frazer, ]. Ä. I., XXI, p. 174 et auiv., 
p. 170 et suiv. ; Constable James, in Brough Smyth, Aborigines of 
Victoria, I, p. 457, 458 ; Howitt, in Brough Smyth, ibid., I, p. 317, 
I, p. 262 ; du meme, « The Dieri and Other Kindred Tribes », J. A. I., 
XXI, p. 87 et suiv., difl .ence entre reve et revelation. Howitt et 
Sichert, « Legends of the Dieri >, etc., J. A. I., XXXIV, p. 100, 107, 
n. 3 (Küchi =  esprit des morts).
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pays worgaia. leur est introduit dans la tete. Enfin, un 
des kupitja, qui sont reputes avoir ete faits par les ser- 
pents de Yalcheringa, est place dans le treu qui leur 
perfore la eleison nasale184 185 ». A ce groupe particulier 
d’hommes-medecine, on dünne le nom d'Urkutu, c’est-ä- 
dire le nom generique des serpents

II est evident que dans ce cas, sommairement rapporte, 
le mythe et la fantaisie jouent un röle enorme et que, 
de plus, les rites d’ailleurs ressentis comme dans une 
espece de reve, agissent violemment sur l’esprit â la fațon 
de suggestions hypnotiques. Ainsi, on nous dit 186 que la 
Sensation de l’entree, dans le nez, du kupitja et du pouvoir 
magique qu’il contient, etait « mordante ».

La tribu voisine, au Sud, de la precedente, celle des 
Unmatjera, suit un rituel analogue pour l’initiation du 
magicien. Ce rituel ne se distingue guere d’une pure 
r^velation du type arunta, sauf en ce que l’esprit magique 
est remplace par un vieux magicien, et en ce que le maître 
magicien n’a pas, pour sejour, une espece d’Elysee oü il 
emmene l’äme du recipiendaire. Mais le fond de la 
croyance est le meme 187. Voiüi le recit resume d’un cer- 
tain Ilpailurkna : « Un vieux sorcier tue le candidat 
avec ses pierres atnongara. II k ouvre les flancs, lui 
enleve tous ses Organes internes, intestins, coeur, foie, 
poumons, etc., et le laisse sur le sol. Le lendemain il lui 
introduit, a l’interieur du corps, des pierres atnongara, 
l’incante jusqu’ä ce qu’il /1 7 5 / ait gonfle, puis met 
d’autres Organes neufs â la place, et encore d autres pierres 
atnongara. Enfin, il gifle le corps du novice » — ainsi 
Von reveille l’hysterique — « et le ressuscite. Puis il 
lui fait boire de l’eau contenant des pierres atnongara, 
et manger des mets contenant aussi de ces pierres. II- 
pailurkna avait tout oublie. Le vieux le reconduit au 
camp et lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas. 
Cettc femme etait la sienne. »

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

184. N. T. C., p. 485, 486.
185. Ibid., p. 486, paragraphe suivant. On sait que le pouvoir 

magique lui-meme est conțu comme incarne dans un petit serpent 
Habitant le corps du mag* Jen (p. 481). Les kupitja eux-memes sont, 
quant i  nous, des symboles des serpents.

186. Ibid., 1 ut de la page.
187. Spencer et Gillen, N. T. C., p. 485.
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Le second iour, repetition du meme jeüne, des memes 
epreuves, du meme rituel, avec, en plus, un rite qui 
consiste ä faire machet au candidat du tabac indigene conte- 
nant lui aussif?) des cristaux.

Le troisieme jour, memes observances, compliquees de 
* Operation dominante : Tun des magiciens extrait de son 
crane, par derriere son orei'le, un cristal fin et pointu, 
et « tirant au dehors la langue du novice, autant qu’il 
peut, y fait, avec L pierre, une incision de pres d’un pouce 
de long ». — La quatrieme Operation a lieu immediate- 
ment ensuite et consiste essentiellement, pour Tun des 
magiciens, celui qui avait ete initie par un Oruncha, ä 
dessiner, sur lc corps du nouveau docteur un dessin spe
cial, le dessin sacre de l'Oruncha ; la marque sur le front 
representant (fig. 257) la « main du diable », la ptinture 
du corps represente l’Oruncha lui-meme. Puis le jeune 
homme est tarnend au campement ; on lui intime l’ordre 
de rester au camp reserve des hommes, de garder le si- 
lence et de laisser son pouce gauche pressd sur son pouce 
droit, jusqu’a ce que les blessures de sa langue et de son 
pouce soient cicatrisees.

Nous avons ici â peu pres tous les themes de l’initia- 
tion par revelation ; d’ailleurs, il se peut que certains des 
Iruntarinia ou Oruncha, qui jouent un role dans la reve
lation, ne soient que des magiciens de chair et d’os, que 
le neophyte /177 / voit comme des esprits. En tout cas, 
il n'est pas douteux qulici les magiciens remplissent, 
comme ils font chez les Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent 
remplir du role des esprits. La seule chose qu’ils ne fas- 
sent pas, c’est mettre â mort et ressusciter le candidat : 
pourtant, il se peut que ce sommeil que le jeune homme 
doit prendre â certains moments des deux premiers jours 
soit un sommeil lethargique comme celui oü les Irun
tarinia trouvent plonge leur initie. Seulement nous n’en 
sommes pas certain, et il ne nous est guere permis de 
dire que le magieien arunta de la troisieme classe ait, 
comme ses autres confreres, une vie nouvelle qui l’appa- 
rente aux esprits. Il n’a que ses pierres atnongara et les 
dessins qu’il porte, pour l’identifier â ceux-ci et marquer 
le changement qui vient de s’operer en lui. D’aillcurs, 
il est encore possible que le rituel de la mise â mort et 
de la resurrection ait ete omis de la ceremonie particuP re
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os et cristaux retires par un magicien du corps d’un 
nouvel initi6, peuvent servir â faire un autre initi6 
encore. Grey semble nous indiquer des faits du meme 
genre ä propos de la tribu de Perth 1,s.

REPRFSENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

V

LES RAPPORTS ENTRE L’lNITIATION PAR REVELATION ET 
L'INITIATION PAR TRADITIONS MAGIQUFS

Les liens qi unissent Ies deux modes d’entree dans 
la profession magique paraissent, en somme, infiniment 
plus etroits que la nature meme des circonstances ne le 
faisait supposer.
l Y l ^ l  D’une part il est en effet constant que, apres la reve- 
lation, apres le changcment des Organes, dans des societes 
pour lesquelles nos informations sont assez completes, 
comme chez les Arunta, le nouveau magicien a encore ä 
apprendre. par tradition orale un certam nombre de for- 
mules et de rites necessaires **. La meme chose se passe 
pour les magiciens m u rr in g Q u e lq u e  importance 
qu’aient le contact direct, l’identification meme avec les 
esprits, ils ne dispensent pas de l’education par les anciens 
dans les secrets de l’art magique.

D’autre part, meme la oü la tradition magique se fait 
le plus simplement, eile semble encore s’entourer d ’une 
mässe considerable de rites dont la portee imaginaire 
fait ressembler quelquefois completement l’action des ma- 
gicitns â l’action des esprits.

La relation intime entre les dcux initiations s’exprime 
heureusement dans quelques faits. Ainsi ce semble etre 
un principe chez les Murring de la cöte que la revelation 
par Daramulum communique les pouvoirs sans commu- 
quer la connaissance que donne la revelation par les 
autres magiciens

195. Two Expeditions, II, p. 252, 254.
196. N. T.. p. 525. II s’agit d’acquirir un certain nombre de tour 

de main afin de rtussir les passes indispensables.
197. Houatt, « On Some Australian Ceremonies of Initiation », 

J. A. X III, p. 433.
198. Howitt, ibid., p. 433 ; < Austr. Beliefs », / .  A. I., X III, p. 195.
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Ce lien qui unit la tradition et la revdlation magique 
provient des conditions de ces faits. II ne s’agit ici que 
de phenomenes de croyance, oü la foi et l’illusion jouent 
un röle nredominant, quelque importance que Duissent 
avoir les rites et les enseignements veritables. D’autre 
part, cette foi ne s’attache qu’ä des objets tout tradidi- 
tionnels, â des personnes mythiques ou â des substances 
dont les proprietes sont indefinies (os de mort, cristaux 
de roche), mais dont le pouvoir connu est nettement 
determine comme magique. Cest pourquoi la r£v£lation ne 
fait que donner /180 / acces ä la Corporation des magiciens 
et, d ’autre part, l’entree dans le corps des docteurs est 
conțue comme une revelation, car c’est malgr6 tout de 
fațon surnatureile qu’au cours des rites on acquiert les 
pouvoirs magiques. C’est pourquoi, dans quelques rensei- 
gnements precis, il nous est bien dit que le jeune magicien 
initie, meme apres avoir ete mfs en relation avec les 
esprits, rețoit une education tres longue, ses pouv< rs 
n’arrivant â maturite qu’aprds un certain temps 1W.

II lui faut en eftet acquerir la connaissance des subs
tances et des rites traditionnels ; il lui faut, afin de ne 
pas ebranler, par des derogations aux regles. les croyances 
qu’il s’agit d ’exploiter, probablement, quelques tours de 
main indispensables. Il lui faut enfin le temps de se 
faire reconnaitre comme magicien, de faire ses preuves ; 
et il est soumis â des epreuves quasi exper'mentales. Peut- 
etre y soumet-il lui-meme son pouvoir. C’est du moins 
ce qu’il est permis de supposer. Une remarque tres fine de 
MM. Spencer et Gillen 199 200 dit que le nouveau magicien 
arunta met quelque temps â se convaincre qu’il a bien 
reellement subi les aventures dont la tradition mipose 
d’ailleurs l’image â son reve. Il lui faut mdditer pour re- 
trouver et veririer des Souvenirs qui lui sont fournis ste
reotypes par tous les on-dit. Il y a une necessit6 psycho- 
logique qui fait que la revelation devient une espece de 
tradition, meme chtz l’individu qui en fut le heros.

Il en est, toutes proportions gardees, exactement mais 
inversement de meme en ce qui concerne les initiations

199. Voir plus haut, p. 32 et n. ; un fait du meme genre pour 
une initiation par les magiciens, Roth loc eil., plus haut, p. 47, n. 2.

200. N .T., p. 525.
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rement /1 8 2 / severes comme celles qui reglent l’adultere ; 
tandis que les autres craignent de se laisser aller â aucune 
pnvaute a son egardJ02.

Mais les observances dont le magicien se constitue l’es- 
clave montrent encore mieux que s’il se dit hors du com- 
mun, u’est qu’il a en realite la meme conviction que 
ses sectateurs. II se sent lui-meme different, et ne mene 
pas la meme vie, au tan t par besoin d’en unposer aux 
autres que parce qu’il s’en impose â lui-meme fi, et sur- 
tout parce qu’i. craint ae perdre les qualites extraordi- 
nairement fugitives qu’il a acquises.

II y a — nous le savons des que nous disposons d ’in- 
formations süffisantes — mmediatement apres la reve
lați »n ou apres la tradition magiques, un espace de temps 
rempli d’observances plus particulieres. Ctla nous est 
atteste chez les Arunta pour l’une comme pour l’autre 
des fagons de devenir magicien. L’initie par les magiuens 
doit rester au camp des bommes, laisser ses blessures 
se cicatriser d’une certaine fagon, sans quoi les pierres 
atnon&ara tu raicnt. Pendant pres d’un mois, oü il se 
remet du terrible traitement subi, il ne cause â aucune 
femme ; ses meres ÄS, temmes et soeurs aînees lui en- 
voient indirectement de la nourriture. Ce n’est qu’en- 
suite qu’il peut se rendre a son camp ; la encore il est 
soumis â des regles de silence et d ’abstinence. La nuit, il 
dort en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce ieu 
le rend Visible â l’Oruncha, â l’esprit, devenu le sien, 
du magicien qui l’a initie, et montre â cet esprit qu’il 
s’abstient meme de sa femme. « S il manquait â ces 
/183 / prescriptions, lOruncna causerait le depart de son 
pouvoir magique et le ferait retourner au vieux Nung-gara 
(magicien iiitiateur), et ses facultes magiques disparaî- 
traient pour toujours. » De meme fagon, une annee entiere

202. Brough Smyth. Abor. oj Viel., I, p. 466, 467. Renseignements 
de M. Howitt (?) sur les Barkinji (? ); M. Roth, Superst., p. 30, cf. 
Etbn. Stud., p. 153, surtout exact pour les indigenes de la riviire 
T ully; MM. Spencer et Gillen, N. T. C., p. 487, Â propos des magi- 
ciens warramunga. 11 n’y a piu contradiction entre ces faits et les 
documcnts qui disent que rien (d'extlneur) ne distingue le magicien.

203. Cf. une curieuse anecdote : Dawson. Austr. Abor., p. 56. 
Interdiction de mentir.

204. N. T., p. 520, p. 529. Kutish et Unmatjera, N. T. C., p. 481.
205. Nous sommes ici en pays de parent6 par groupes.
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interdit aux magiciens de manger de l’ours [natif], du 
serpent noir, du serpent tapis, du serpent blanc, du kan- 
gourou, de l’ourson, du dindun, du chien sauvage, du chat 
indigene, de grands lezards, certaines graints de gazon, 
et ils ne doivent boire d’eau que moderement. Toute 
leur vie, jusqu’ä ce qu’ils aient des cheveux gris et les 
droits aflerents â Tage, ils doivent de la nourriture aux 
vieux maîtres de la corpor ition 2I°.

II est tres remarquable que M Ilowitt, dans les plus 
anciens des renseignements qu’il nous a donnes sur les 
Kurnai. mentionne precisement la perte du pouvoir me
dical, â la suite des morsures de fourmis taureaux Le 
magicien kurnai, dont nous avons raconte l’initiation, a 
eu pareille aventure 210 211 212. Ce sont les boissons alcooliques, 
et un reve oü il voyait sa femme jeter sur lui du sang 
menstruel, qui ont fait que son kin (substance magique) 
a quitte son sac-medecine, et qu’il a perdu son pouvoir. 
Ni i’un ni l’autre ne sont revenus213. A propos des tribus 
de la Yarra, des avant 1878, M. Howitt mentionnait que 
leurs magiciens ont d’autres goüts (une autre alimenta- 
tion), mangent autre chose et â d autres heures ; qu’ils 
dorment pendant que les autres veillent et inversement : 
qu’ils font tout pour /183 / ressembler aussi peu que possi- 
ble au comiaun de la tribu214. Les pierres et l’os magique 
rețus des Len-ba-moor peuvent etre enleves par ces esprits 
et mis dans le sac-medecine d’un autre weraap (magicien), 
et leur ancien possesseur. tout comme chez les Warra- 
munga, tombe malade et meurt215 216.

Ailleurs c’est â l’esprit initiateur que la substance ma
gique revient2“. Nous sommes persuade que des recher- 
ches approfondies, dans la plupart des tribus austra- 
liennes, feraient apparaitre bien des faits de ce genre.

210. N. T. C„ p. 485.
211. Brough Smyth, Abor. Viel., I, p. 474.
212. A. M M„ p. 52.
213. Tankli, le magicien wiraijuri perd ses pouvoirs â la suite d’une 

maladie, <1. M. M., p. 51. Mrs. Langloh Parker nous citt aussi un fait 
du m£me genre. Mort Australian Legendary Tales, p. xn.

214. Brough Smyth, I, p. 467.
215. Ibid., p. 464. Nous croyons qu’il s’agit ici des Woivorung, et 

dans le cas precedent, des Barkinji.
216. Kabi. Voir textes plus haut, p. 35, n. 1.
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consensus social, l’opinion publique de la tribu. C’est 
eile que le magicien suit, et dont il est â la fois l’exploiteut* 
et l’esclave.

Lui-meme est â moitie sincere. D ’une part, les extases 
qui realisent l’image traditionnelle de l’acquisition des 
pouvoirs magiques ne sont pas simulees ; sur le candidat 
emacie par le jeüne, isole dans le desert, et souvent au 
moment trouble de la puberte, l’idee de l’origine surnatu- 
relle de ce mana, imposee meme avant la recherche de la 
revelation, exerce une fascination suggestive. Les medi- 
tations subsequentes, la parfaite credulite des clients du 
magicien finissent ensuite par convaincre ce dernier de la 
verite des sensations 6prouvees : les croyances tradition- 
nelles se corroborent de son expericnce propre et corro- 
borent celle-ci. D’autre part, quand c’est une initiation 
traditionnelle qui se produit, ce ne sont pas les transmis- 
sions orales et manuelles de formules, de rites et de 
substances qui sont l’essentiel pour le novice. Le principal, 
c’est qu’il /1 8 7 / sent que les initiateurs lui transmettent 
intimement les pouvoirs qu’il leur prete, qu’ils lui donnent 
acces direct aux esprits, â un monde superieur et brillant, 
qu’ils le gratifient de qualites et de substances magiques. 
Ce sont ces sensations eprouvees en une fois qui lui don
nent cette confiance et cette demi-sincerite qui ont tou- 
jours ete en propre au magicien professionncl de tous les 
pays 2I’.

Le magicien australien est ce qu’il est, sent ce qu’il sent, 
se traue comme il fait, et est trăite comme il est trăite, 
parce que, pour lui et pour les autres, il est un etre que 
la societe determine et pousse a remplir son personnage.

218. « There ire doctors or pricsts of several vocations. The office 
is alleged to be obtained by the individuals visiting, while in a fance 
of two or three days duration, the world of spirits and there receiving 
the necessary in tation : but there are natives uho refuse to become 
doctors and di&eiieve altogether the prentensions of those persons ». 
Stanbridge, « The Aborigines of Victoria » in Transactions of the 
Ethnological Society of London, I, 1861, p. 300.
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finÄ, d’institutions religieuses en regression et d’autres en 
formation, et dans tout cela une teile continuite que nulle 
part une etude de ce genre ne sera plus fructueuse. M. C. a 
eu le bonheur et l’honneur d’avoir commencÄ le dÄfriche- 
ment d’un si vaste champ.

Les religions populaires de l’Inde septentrionale font soi- 
disant pârtie de l’hindouisme. On entend par hindouisme la 
dÄgÄnÄrescence de l’ancienne religion brahmanique clas- 
sique, pendant laquelle des pratiques multiples se grefftrent 
sur les anciens rituels ; oü les dieux les plus grands, Indra, 
Brahma, s’abaissÄrent, tandis que Visnou, Qva, Kali, etc., 
devinrent le centre de la mythologie. L’ensemble des cultes 
populaires rentrerait dans ce Systeme â titre de dÄrivÄs des 
anciens cultes brahmaniques. M. C. s’Älevait deja contre cette 
vue, dans une communication au Congres des orientalistes 
de Londres. L’hindouisme, selon lui, recouvrait un fonds pri- 
mitif et les cultes populaires etaient tout autre chose que 
des rÄ- /2 1 2 / gressions ; ils etaient ce fonds meme. C’est â 
la demonstration de cette these que le present ouvrage est en 
quelque Sorte destină. Non pas qu’il y ait ici une discussion 
en form e; ce sont des procedes inconnus aux methodes 
anglaises. Mais deux ordres de faits militent par leur simple 
prÄsence. D’abord, c’est l’extreme diverșii, le caractere local 
des usages religieux ; ils changent de village â village, de 
district â district, comme si la vague hindouiste avait simple- 
ment recouvert les religions tribales. Ensuite, c’est le carac
tere primitif de tous ces usages et de toutes ces croyances : 
les Äquivalents qu’on en peut indiquer dans le folklore, dans 
les civilisations elementaires, dans les societes les plus infĂ- 
rieures, sont innombrables et les religions populaires hindoues 
apparaissent sur le meme plan. — D’ailleurs, la comparaison 
incessante des tribus dites anaryennes, dravidiennes ou autres, 
avec les villages et villes dits aryens, Âclaire et montre la 
parente intime de ces coutumes, soit qu’elle ait pour cause 
la similitude spontanee des deux civilisations, soit que, comme 
on peut l’apercevoir chez certaines tribus qui se convertissent 
â l’hindouisme, il y ait eu assimilation d’une race et d’une 
societĂ par une autre. Dans les deux cas, le fonds reste aussi 
primitif.

Ce qui caracterise non seulement les grandes mythologies, 
mais meme les religions populaires de la civilisation indo- 
europÄenne, c’est l’aspect naturaliste. Tout le monde sera 
frappe des analogies profondes qui existent entre le folklore 
europeen et ce qu’on pourrait peut-etre appeler le folklore 
hindou : il y a correspondance de rites, correspondance de 
croyances, comme il y a eu symetrie de langues. Tout un
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ne paraît etre qu’un fait secondaire. A ces rites purement 
agraircs viennent naturellement se joindre des pratiques d^ri- 
vanr de cultes solaires, et, en particulier, cette fete generale 
aux Indes, parallele â la Saint-Jean en Europe, des feux de 
la Holl. On y voit des bataillcs de femmes, des rondes autour 
du feil, des sauts par-dessus ce dernier, des lüttes et des 
courses entre les hommes ; on y prend des cendrcs fertili- 
santes, toutes sortes d’usages, qui ont cvidemment pour sens 
d’assurer du soleil en Süffisance au courant de l’annee, et peut- 
etre, en vertu dt la coîncidenct avec /214 / le Samvat (nouvel 
an), de bruler une annce et d’en allumer une nouveile. D’autres 
rites procurent de la pluie, d’autres la fertilite, ce sont plus 
particuli&rement ces usages si interessants oü des femmes nues 
accomplissent des actes symboliques precis. Les montagnes, 
l’Himalaya oü habitent les grands dieux, sont le sejour de 
dtvinites. D’autres sont maltresses de l’air, du temps, comme 
Bhima, Bhimsen (anciens heros du Mahäbhärata), des sources, 
des etangs. Les rivieres, le Gange en particulier, sont divines ; 
les conüuents, les murais, Ies puits, sont habites par des esprits 
plus ou m. ins puissants, et sont adores parce que la semble 
se manifester plus qu’ailleurs la vie de la nature. Le caractere 
naturaliste des religions populaires hindoues est ainsi extre- 
mement marqu<f.

D’autres dieux remplissent diverses fonctions sp^ciales : les 
uns sont les protecteurs du village, ainsi Hanumân, le dieu 
singe ; les autres sont les esprits qui President au mariage, â 
la bonne sant£. Mais le cult« tout local quand il ne consiste 
pas en rites agraires, est aussi dementaire que celui des tribus 
sauvages environnantes. Comme eiles, les villageois vont 
enduire du sang des vetimes la pierre du sacrifice, ou lui 
uffrir, apres qu« jues actes religieux, debris de la pidt£ biah- 
manique, un petit nombre de grains de riz. D’autres divi- 
nitds sont les esprits de la maladie, de la petite veröle, etc. A 
celles-lâ on doit s’adresser soit par la magie, soit oar de hatives 
propitiatiuns. II va de soi que les cultes de ce genre portent 
avec eux leur caractere d’universclle simplicit^. II s’agit en 
effet d’apaiser ou d'txpulser le dieu dangereux, ce qui est 
equivalent. L’acte, alors, consiste necessairement dans l’obser- 
vation de certaines interdictions, du silence, dans des danses 
d’exorcisme, de flagellations pour faire sortir du corps le dieu 
mechant, â sonner des cloches ; ou bien on transporte le 
cliarme et la souillure sur un bouc .xpiatoire, on fait manger 
les p£ch£s par un brahmane, on va pendre des habits du 
malade â un arbre sacr^. On emploie aussi des moyens oraux 
d’exurcism- Les maladies-dieux, en effet, ont des noms, et si 
le sorcier, brahmane ou sauvage, les connait, il faut s’en ren-
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1’Inde, dont on ne peut prononcer le nom et dans lequel on 
voit souvent un homme metamorphose, un sorcier. /216 / Tel 
aussi le culte du cheval, representant le principe male, la purete, 
la fertilite. Dans tous ces cas, il est d’autant moins necessaire 
de faire intervenir le totemisme que l’ensemble des traditions, 
hindoues ou non, concernant les betes, oiseaux, poissons, 
insectes, est presque indenni. D’autre part, le stade fetichiste 
est toujours celui oü s’est arretee la plus grande pârtie de la 
population qui revere certaines pierres, certains rochers, cer- 
taines places, des autels oü se font des eures merveilleuses, 
des marques de pieds divins, et le fetichisme pourrait expliquer 
bien des faits rattaches au totemisme. Au contraire, dans le 
cas du culte de la vache, on se trouve en presence, non pas 
d’un culte recent, comme croit M. C., mais d’un tres ancien 
culte totemique, qui a persistă e'tonnamment. Une ^tude sufli 
sânte des textes vediques les plus anciens prouverait que la 
vache fut le totem des premiers clans hindous et je n’en vou- 
drais pour preuve que le nom Gotra (vacherie) du clan 
brahmanique.

Dans le culte des morts, M. C. distingue bien les deux cate
gories : cultes funeraires, cultes ancestraux. Les rites fun£- 
raires, dont l’extension est generale dans le nord de Finde, ont 
pour but l’expulsion ou la hxation de l’esprit du defunt, dont 
il s’agit d’empecher le retour. Aussi, enterre-t-on le cadavre 
avec ses objets familiers ; on brise la vaisselle, etc. Mais les 
cultes ancestraux sont specialement aryens. La plupart des 
esprits passent pour mechants : telles sont les ämes des petits 
enfants, de ceux qui ont ete enterres sans les rites {preta), 
de ceux qui sont morts de mort violente, des pendus {bhüts, 
sscr. bhuta). Ils hantent les habitations, les cimetiüres, cer
taines places dangereuses et causent des maladies, s’incarnent 
dans les animaux dt nuit, deviennent les demons les plus 
malins qu’ait imagines l’Hindou. D’auhes deviennent, au 
contraire, des divinites tutelaires; ainsi tous les peres de 
familie enterres rituelltment (les pirs, sscr. pitaras), qu’on 
nourrit regulierement par les offrandes de gäteaux et de grains, 
et lors des repas funeraires bimensuels ou anniversaires ; ceux- 
la sont des protecteurs de la familie. A leur culte se rattache 
probablement le culte des serpents domestiques, devenu, par 
extension, un phenomene religieux extremement important. — 
D’autres ämes sont honorees par tout le village et meme par 
de nombreux peleri _s. Les tombes de saints (souvent musul- 
mans, car les Hindous mahometans continuent leurs ancien- 
nes pratiques) sont l’objet d’une /2 1 7 / grande veneration. 
Tres souvent, le caractüre historique du personnagt divinis£ 
n’est pas douteux. La deification depend donc, soit du genre
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de vie du saint (s’il fut un grand ascete, un voleur renomme, 
un terrible magicien, qui continue ses exploits); soit de la 
fațon dont il est mort (c’est le cas des säti, femmes qui se 
sont fait bruler avec le corps de leurs maris); soit encore, 
ajouterai-je, du genre de conduite qu’un defunt adopte vis- 
â-vis des vivants. Si, sur sa tombe, des miracles se produisent, 
s’il adlige le village de maladies epidemiques, il est bon, ou 
necessaire, de lui rendre un culte qui l’apaise ou l’utilise, et 
c’est ce culte qui en fait un dieu. Car non seulement il doit 
etre saint apres et pendant sa vie, mais il a du l’etre aussi 
de tout temps, dans tout le cercle de ses naissances anterieures

On voit quelle est l’importance des sujets traites. J ’ai, â 
dtssein, omis les th^ories de M. C. qui sont d’ailleurs celles 
des savants de l’Ecole anglaise ; les similitudes qu’il signale, 
les explications qu’il fournit sont extraites des ouvrages de 
MM. L* and, Frazer, S. Hartland. Il faut pourtant mentionner 
la notion que M. C. s’est faite du fetichisme en general, hindou 
en particulier. Il fn.t consister cette forme de religion dans 
l’invention d’autant de dieux qu’il y a de classes de chose« 
interessant l’action ; c’est ce qui ressort avec evidence des 
chapitres qui ont teait aux « divinites ». Il est â regretter que 
M. C. pensant de cette fațon anglaise qui ne se peut detacher 
des faits bruts, n’ait pas mieux r£ussi â en d^gager le carac
tere. Je crois que s’il eüt fait porter ses observations sur les 
dieux des castes inferieures et des corporations, il eüt trouve 
de ce cöte des faits importants. Mais l’attention des folklo- 
ristes est plutöt dirigee vers les campagnes que vers les villes. 
Meme en ce qui concerne les cultes locaux, un certain nombre 
de lacunes se laisserait deceler. L/etude des pelerinages. en 
particulier des tirthas, si nombreux au Kashmir, semblait 
assez indiquee.

En second lieu, si M. C. a toute la competence voulue pour 
ttaiter des religions populaires, sa competence speciale en ce 
qui concerne I'Inde est d’autant moins grande que ses ötudts 
des anciennes religions hindoues ont ete moins developpöes. 
Ainsi l’usage de faire des libations avec des jarres percees 
par 1 bas, et tout en tournant autour du bücher fun^raire, 
date certainement d t la plus haute antiquite. De meme, les 
textes qui concernent les vertus magiques des plantes, la 
/2 1 * / connexion des anciens rites agraires et des cultes 
solaires ou lunaires, ne sont pas moins interessants pour la 
science comparee que les survivances actuelles de ces memes 
pratiques. Leur sens est beaucoup pius clair et ce sont eux 
qui constituent le fait originel dont les usages obsi rves aujour- 
d’hui ne sont plus que la trace ; la force de la demonstration 
de M. C. eüt e'te bien plus grande si certains rites tout â fait
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methode, tant employee par Ies hebraîsants, n’est pas sans 
inconvenients. L’accessoire devient un peu J’essentiel. Pour 
comprendre la magie, il faut en effet comprendre les mots, 
mais le travail lexicographique devrait n’etre que le moyen 
et non la fin.

L’auteur, avec beaucoup de raison, debute en definissant 
chacun des ordres de faits etudies et en precisant leurs rap- 
/236/ ports. La magie, pour lui, c’est l’art d’agir sur les esprits 
surnaturels. La divination est la connaissance surnaturelle obte- 
nue par le moyen de ces esprits. Et la demonologie est la des- 
cription de I’ensemble d’esprits auxquels croit une societe 
determinee. II y a donc entre ces trois ordres de faits une 
etruite solidarite. Les deux Premiers sont definis en fonc- 
tion du dernier. II s’ensuit qu’on peut leur supposer une com
mune orii ine qui n’est autre que l’anim: sme entendu au sens 
large de M. Tylor. C’est la croyance â l’existence d’esprits 
dont dependiaient les diverses choses, sur lesquels on peut 
agir et que l’on peut connaître.

C’est l’etude de la magie qui est le centre du travail. La 
premiere question qui se pose â ce sujet est celle des rap- 
ports entre la magie et la religion. Au sens large, la magie, 
c’est l’art de creer le futur, comme l’avait deja dit Grimm 
Elle repose sur la croyance a un monde surnaturel. Mais, de 
ce point de vue, eile se rapproche tres etroitement de la 
religion : eile semble se confondre avec eile, puisqu’elle a 
meme origine et, en pârtie, meme fonction. Quelles sont 
leurs relations ? Trois reponses ont ete faites â cette question : 
ou bien la magie est l’origine de la religion, ou bien eile est 
une degenerescence de la religion, ou bien eile en est dis
tincte, et n’y a entre elles aucun rapport de filiation. M 
D. opte pour cette dcniere these. La premiere, selon lui, ne 
peut etre prouvee, ni en fait, ni en droit ; la magie et les 
magiciens ont toujours ete distingues de la religion et du 
prctre La seconde, qui est la vue theologique courante, re- 
prise par Jevons, n’a jamais e*te demontre'e avec une süffisante 
rigueur. II faut donc admettre que, quoique basees toutes 
deux sur 1 îhflflisme, la magie et la religion se sont toujours 
opposees comme deux especcs, voisines mais differentes. La 
magie, la divination, la demonologie reunies formeraient une 
sorte de « religion inferieure », obscure, mais oii Ton ne 
trouverait ni culte veritable, ni r^velation proprement dite, ni 
mythologie digne de ce nom. D’ailleurs, chez les Hebreux, Ia 
Jistinction nous est presentee comme ayant ete toujours 
radicale.

Ces prelimniaires poses, M. D. passe â un expose fort com
plet de chacun de ses sujets. II etudie d’abord la terminologie

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

378









REPRESENTATIONS COLLECT1VFS ET CIVILISATIONS

par exemple, on abandonne les v£tements portes par le malade 
qu’a mordu un chien ertrage, pour sauver le malade lui-meme. 
Mais il y a surtout le mot, soit enoi.ce, soit ecrit sur l’amulette. 
II est vrai que le nombre des incantations ou formules propre- 
ment magiques est plus restreint dans le i idaisme que dans 
d’autres civilisations. Mais c’est que, sous l’influence d’un 
enscmble de circonstances, on a donne une allure mono- 
theiste â des rites qui etaient foncierement magiques. Tels 
sont les exort.smes, les conjurations qui n’ont de re'igieux 
que des caracteres secondaires et tout a fait surajoutes. M. B. 
termme cette pârtie de son etude par un examen approfondi 
des seuls textes developpes d incantations, d’origine juive, que 
nous possedions : les tablettes de plomb d’Adrumete et le 
papyrus magique de Paris. Contrairement â l’opinion de 
Deissmann qu voit dans o s  textes un produit du ritualisme 
alexandrin, il etablit qu’ils sont remplis de formules emprun- 
tees au rituel le plus ancien et le plus authentique de Ia 
synagogue.

Mais il est un mot qui est magique par excellence, c’est le 
tetragramme sacre, le nom de Dieu. M. B. l’etudie dans toutes 
ses formes, dans tous ses emplois, dans toutes ses abrevia- 
tions. Mais il ne paraît pas apercevou ce qui tait la verkable 
importance de ce fait. C’est qu’on y voit les choses reli- 
gieuses employees â lütter contre la magie conformement 
aux lois de la magie. Il sc constitua ainsi une magic reli 
gieuse. La priere, l’attitude religieuse, les phylacteres devin- 
rent les moyens de conjuration par excellence. La religion 
s’opposa â la magie, en se plațant sur le meme terrain que 
celle-ci. C’est une des formes de la lutte entre Dieu et ses 
anges d’une part, les sorciers ct les demons de l’autre. D’une 
maniere generale, d’ailleurs, l’auteur a trop negligd les faits 
de Ctt ordre, c’est-ä-dire les rites magiques qui ont passe 
dans le culte t | fit constitue la magie religieuse proprement 
dite.

Cherchant â rendre compte de la magie juive, M. B., peut 
etre par Orthodoxie, l’a attribuee â des influences ^trangires, 
contredisant ainsi son propre point de vue. Sans doute, bien 
des faits ont et£ empruntes â Babylone, ä l’Egypte, â la Grece, 
â la Perse. Mais si la magie savante du Talmud a certaine 
ment subi de ces influences, la magie populaire, qui /241/ 
est â la base, est chose fesS mtiellement juive. C’est ce que 
l'auteur admet implicitement quand il remarquc que le Tal
mud de Jerusalem est plus riche en renseignements sur la 
magie que lt Talmud de Babylone ; car c’est une preuve de 
plus du caractere juif et palestinien de la magie juive an- 
cienne [...].
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combat simuk, propitiations de l’esprit de la terre (et peut- 
etre ausssi de eelui du riz), ceremonie symbolique de la « mere 
du riz » et « de la naissance du jeune esprit ». Des rites 
agraires doivent etre rapproches les rites de la chasse et de 
la peche. II en est pour les varietes de c&eales comme pour 
les especes de betes ou de poissons : l’animal ou l’arbre in- 
carnent l’esprit de toute Fi spece, ou t  :n soutiennent avec 
lui des relations u rectes, ainsi qu’avec tous les etres de l’es- 
pece. Aussi, pour la chasse comme pour la peche, pour prendre 
le tigre, le chevreuil ou le ramier, pour capturer un banc de 
poissons, on emploie, en meme temps que des procedes de 
simple Sympathie, des rites de propitiation (sacrifice lors de 
pecht), des rite l’excuses; on observe des precautions ri
tuelles, on prie, on trăite respectueusement l’animal abattu ; 
ou, au moment de la prendre au piege, on lui parle comme â 
un prince entrant dans son palais. Les rites des mineurs se 
rattachent aux meines principes et presentent de curieuses 
analogits avec les rites du meme genre en Chine. Y a-t-il la 
un emprunt ?

Tous ces rites sont, â divers aegres, des rites publics, socia- 
lement, regulierement, obligatoirement accomplis. Les rites 
domestiques portent encore ce caractere et sont d’une impor- 
tance presque egale. M. Skeat nous en donne un tableau 
abondant et complet. Parmi les rites de la naissance, notons 
des purifications et des pratiques de couvade. (M. Skeat 
ne signale par l’origine hindoue du fait de raser la tete aux 
enfants.) Les rites du mariage sont fort nombreux. Le ma
nage par enlevement est legal, mais entraîne doubles frais. 
Les rites funeraires n’offrent d’autre reelle particularite que 
l’absence de tout deuil prolonge'.

M. Skeat parle encore des danses, des jeux, des rimcs 
enfantines, voire de representations theatrales, qui n’ont 
souvent rien de religitux, ni de magique, ni meme de tradi- 
tionnel. II y a pourtant â mentionner une curieuse ceremonie 
de consecration pour les troupes d’acteurs.

Restent ä etudier les faits de magie proprement dite. Ils 
/1 7 2 / sont repandus dans tout le livre de M. Skeat. En 
efiet, ils se melent â tous les cultes populaires et â l’islam 
lui-meme. De pures formules, actives par elles-memts, servent 
â faire pousser le riz et ä conjurer les tigres. Des formules 
oü il est fait mention de divinites hi idoues ou makises peu- 
vtnt constituer des charmes de fonctions diverses, par exem
ple, etre repetee par les travilleurs des mii es. Meme, 
generalement, toute formule magique, qu’elle agisse directe- 
ment ou qu’elle evoque la « mere du riz », les jinns, ou 
Vishnu, s’encadre dans les ben&dictions sacramentelles du

385



mahometan : « au nom d’Allah, etc. ». Gest dire que, poui 
une etude de i’incantation magique, le livre de M. Skeat est 
des plus precieux. II contient un repertoire de plus de 250 
formules, souvent furt longues. Toutes les formes y peuvent 
etre etudiees, directement, dans une seule societe, assez homo
gene et assez peu etendue.

Tout â tait analogue ä la nature magico-religieuse des for
mules est la Situation du pawatig, sorte de pretre-magicien 
nialais. II est absolument distinct de Yimäm et des autres 
pretres de la musquee. Mais s’il est en Opposition avec la 
rcligion officielle, il est, au contraire, le depositaire, â la 
fois de la religion populaire et d t la magie. En lui ces pou
voirs se contondent. II peut, par lui-meme par ses rites et 
ses formules, par son influence sur les esprits, sur les vieux 
dieux malais et hindous ; il peut encore par ses formules evo- 
catives des saints locaux, des saints de l’islam, des prophetes, 
d’Allah lui-meme. Il preside au mariage, â la chasse, â la 
recolte. C’est un pawang qui est le chef des troupes d acteurs. 
Par differents procedes d’origine semitique et chinoise, peut- 
etre europeenne, il a des facultes divinatoires incomparables. 
Il a aussi des pouvoirs medicaux, en meine temps qc 'il est le 
maitre de la magie noire. Pourtant les fonctions, meme la, sont 
d’ordinaire divisees. C’est tel ou tel pawang qui est deposi
taire d’une formule, d’un rite particuliers, qui est le maitre 
d’un genie special. Si, par un cote, le sorcier et l’ancien pretre 
se sont confondus, par un autre cöte ils sont restes legerement 
distincs.

Parmi les r.tes magiques speciaux, enonces par M. Sktat, 
nous noterons seulemcnt les rites medicaux et ceux de la 
sorcellerie. Ces derniers consistent essentiellement en rites 
simples, directs pour la plupart. Pour tuer, il lYTSl faut 
essentiellement s’emparer de l’äme de la personne â enchanter. 
Le plus rudimentaire des moyens consiste a invoquer, ä fixer 
l’âme dans un objet. L’cnvoütement, le meurtre d’une image 
represcntative, est deja un moyen plus complique ; 1‘incan- 
tation, les ntes accomplis sur les traces de la victime, sur une 
pârtie de son corps, sont, au contraire encore assez elemen- 
taires. Natureliement, ces faits n’ont rien de particuli£rement 
nouveau. Mais comme ils sont fort bien decrits, comme les 
formules incantatoires en sont tres nettes et tres exactes, ils 
sont tres utiles ä etudier. Les rites medicaux sont â peu pres 
l’inverse des rites de magie noire Ils consistent surtout dans 
le rappel de l’âme dans l’insufflation d un nouvel esprit, dans 
l’explusion d’un mauvais.

Dans tous ces faits, la nature singuliere des pratiques magi
ques, manuelles et orales, apparait fort evidente. Elles font
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Mohammed, c’est Allah lui-meme qui deviennent les agents 
de rites qui ne sont en realit£s quc de simples charmes. Au 
fond donc, les rites magiques et les rites religieux ne se dis- 
tinguent que par le degre de saintete des choses qu’ils met- 
tent en mouvement. Du caractere transcendant d’Allah au 
caractere simpltment extraordinaire de tei g&iie animal ou 
vegetal, il y a, en meme temps, et de la continuite, et de 
progressives differences.

D’oü cela vient-il ? Peut-etre le livre de M. Skeat est-il 
un excellent instrument d’etude pour decouvrir les causes de 
ces faits. Le culte organise d’Allah, dien transcendant et 
universel, a fini par absorber toute la vie religieuse organisee, 
publique, obligatoire des Malais. Les cultes hindous, les 
antiques cultes agraires, sont retombds au rang de pratiques 
populaires. Les agents eux-memes se bläment de les accomplir 
et ne les accomplissent que par pure tradition. De lâ â l’inor- 
ganisation sociale qui caracterise les faits de magie noire ou 
blanche, les recettes medicales, les formules pour la chance 
au jeu, il y a une simple gradation. De teile sorte que ces 
divers phenomenes correspondent bien â divers etats des 
institutions religieuses que presentent les peuples, â demi 
civilises, de la presqu’île malaise.

MAGIE ET MAGICIENS DANS l ’ANCIEN MEXIQUE 
(1901)*

/1 8 1 / M. Seler definit avec raison la magie comme un en 
semble de « ceremonies en dchors du cadre des actes du culte 
proprement dit ». Les ressources dont il se sert sont de pre
mier ordre *. C’est â l’aide d’un manuscrit authennque, /182 / 
en pârtie inedit, de l’original mexicain du livre du P. Sa- 
hagun, qu’il nous decrit les rites magiques mexicains.

D’apres le texte nauatl, sont ranges parmi les adorateurs 
de la deesse de la terre et de la magie les divers medecins et 
les sages-femmes. M. Stier ne les comprend pas dans son 
etude. Nous ne savons jusqu’â quel point il y est autorise ; 
les techniques medicales pouvaient tres bien avoir une valeur

* Fxtrait dt l'An iee sociologique, 4.
1. Eduard Seler, Zauberei und Zauberer im ulten Mexico, Vercef- 

fentlichungen a. d. kgl. Museum für Vcelkerkunde, vi, H. 2/4. Berlin, 
1899.
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magique, rituelle. Mai« il nnus faudrait avoir les textes sous 
les yeux pour prouver notre hypothese.

II semble qu’au Mexique la division du travail ait ete 
poussee ă l’exces entre les diverses sortes de magie et d’agents 
de la magie. II y a nou seulement pour chaque genre de magie 
un genre d’agents, mais a l’interieur de chaque genre il y a 
deux ou trois spevialites de tel ou tel rite. Ains« pour la divi- 
nation : il y a ceux qui nouent des nceuds, ceux qui jettent 
des grains de mais, ceux qui voient dans l’eau. Nous assis- 
tons donc ici â un phenomene curieux et rare, dent presque 
tous les systemes magiques presentent des elements, mais 
qu’aucun n’a pousse â un pareil degre d’aehevement. Presque 
partout, en effet, tel ou tel individu vst repute plus ou moins 
puissant pour tel ou tel rite ; mais, si les textes ne nous 
rompent pas, nous avons ici une specialisation complete des 
rites et des fonctions magiques.

La magie au Mexique comprenait : les divinateurs, les 
hommes-medecine, les fakeurs de tours (v. ceux qui se enu- 
pent en morceaux), les enchanteurs et pretres enchanteurs, les 
sorciers. Toute cette repartition est des plus interessantes : 
eile tp'use probablement le domaine des faits magiques. Re- 
marquons quelques donnees importantes pour le sociologue. 
Les faiseurs des tours sor.t dits â maintes reprises « ceux qui 
vivent â la cour de princes » ; il semble que la physique 
magique se soit, en effet, developpee en Amerique comme en 
Asie ou en Europe avec les villes et la civilisation. Les en
chanteurs, agents de la magie blanche, se confondent avec 
les pretres ; meme le grand pretre de Tlaloc (dieu de la 
pluie) est reellement un magicien ; tres probablement on pour- 
rait trouver au Mexique des faits fort importants de magie 
religieuse. Ainsi il y aurait ä etudier le fait, que M. Seler 
signale, de la « nourriture des dieux », nourriture que con
sonante le pretre faiseur de pluie. Peut-etre aussi M. Seler 
ne consacre-t-il pas assez d’attention â la definition de « celui 
qui fait la pluie avec de l’herbe sacree ä fumer », et qui 
/183 / « revet la forme du dieu ». Bien des rites am£ricains 
et meme universels se rattachent â ce theme.

Le travail de M. Seler se termine par une discussion du 
mot naualle, communement nagual. Contre Brinton, il 
etablit, d’une maniere apparemment satisfaisante, que ce mot 
genetique pour la magie, dans les langues centre-americaines, 
a le sens de « cache », myterieux, deguise, etc. Le nagual, 
c’est la forme absconse que peuvent prendre les choses ; ainsi 
le double de l’homme qui s’incarne dans un animal ext^rieur 
est son nagual.

TEXTES A L’APPUI DES ESSAIS SUR LA MAGIE
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[LEțO N S SUR LA MAGIE]
(1902-1905)

/9 9 / Cours de 1902-1903 *. —  Explication analytique et 
critiques de textes ethnographiques concernant la magie en Me- 
lanesie. —  Etüde en comraun de textes pris sur tout l’en- 
semble des societes melanesiennes. On n’a voulu tirer aucune 
conclusion, mais simpiement chercher â determiner quelle 
valeur il fallS.it attribuer â chaque renseignement. en quelle 
mesure les faits rapportes etaient exacts.

/5 9 /  Cours de 1903-1904 **. —  Theorie generale de la magie 
et de ses rapportc avec la religion. —  Cette Conference a dte 
consacree, cumme les autres annees, â un cours, qui a ete 
restreint â l’etude des rapports de la magie et /6 0 / de la 
religion. Une fo’s qu’eurent ete posees des definitions pro- 
visoires, mais soigneuses, des termes magie et religion, une 
theorie des relations qui existent entre ces deux ordres de 
faits a ete tentee â l’aide d’une comparaison methodique. Les 
formes multiples et les relations variables que presentent ces 
faits dans des societes de complexites fort diverses ont ete 
methodiquement rapprochees. L’existence d’une notion de 
magie en Australie, et Melanesie, en Amerique du Nord (Iro- 
quois, Algonquins), en Malaisie, dans Finde vedique, dans 
l’Europe ancienne et medievale, a ete etablie. La difierence 
entre les buts de la magie et ceux que poursuit la religion a 
ete etudiee dans ces memes societes. Puis les relations qui 
unissent ou opposent les agents, les rites, les croyances de 
la magie aux agents, rites et croyances de la religion ont ete 
analyses dans chaque groupe social choisi. Ce travail n’a pas 
ete termine en ce qui concerne la Melanesn et l’Australie, les 
cours et Conferences des annees precedentes y süffisant. De cet 
ensemble d’etudes qui sera poursuivi Fan prochain, il a ete 
provisoirement condu que la magie est un phenomene reli- 
gieux, mais qu’elle se distingue de la religion proprement dite 
parce qu’elle est inorganique et n’est pas obligatoirement de- 
terminee.

* Resume extrait de V Annuaire de l ’Ecole des hautes etudes, Paris, 
1903. (Sect. Sc. relig.).

** Resume extrait de l’Annuaire de l'Ecole des bautes etudes, 
Paris, 1904. (Sect. Sc. relig.).
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sonnalite, l’arret du mouvement normal, la surexcitation de 
I’intelligence, et il rattache l’extase aux faits connexes du 
somnambulisme, de l’hallucina- l Y l l l  tion, et de l’hypnose. 
Nous ne suivrons pas M. A. sur ce terrain hors de notre 
competence, oü d’ailleurs il semble avoir peu ajoute aux tra- 
vsux anterieurs, si meine il Ies connait bien tous (les travaux 
de Janet, par exemple, semblent lui etre inconnus).

L’essentiel du livre consiste, â notre point de vue, dans 
la revue des faits, dans l’etude des causes, dans l’etude des 
effets. Suivons cet ordre dans notre compte rendu.

Il est â remarquer que M. A. n'a jamais eprouve le besoin 
de definir, avec des formes et des precisions süffisantes, ce 
qu’il designe sous le nom d’extase. Un vague veritable s’en- 
suit qui obscurcit tout le livre. Il ecrit dans sa preface : 
l’extase, cjest-â-dire une augmentation de notre conscience 
normale. Mais il ne justific pas dans cette definition et meme 
ne l’explique pas, bien qu’elle ait besoin d’un large commen- 
taire, â cause de son obscurite. En particulier, il ne nous dit 
pas si toute excitation extraordinaire de l’esprit est un etat 
d’extase. Il entend evidemment le mot suivant le sens le 
plus large possible, car il rattache â l’extase meme des faits 
tres eloignes de ce qu’on appelle de ce nom, comme l’ascen- 
dant d’un grand general sur ses soldats. Par ce cote, le travail 
de M. A. est plutöt descriptif, et meme, â un certam degre, 
litteraire. — De la le caraciere que revet l’etude des faits. 
Ceux-ci sont plutöt enumeres que classes. La plupart de ceux 
qui sont empruntes aux « Naturvölker » concernent presque 
exclusivement les etats extatiques qui caracterisent certains 
rites d’imtiation ; soit du jeune homme, soit, plus particuliere- 
ment, du futur sorcier (Bamba, Bellipaato, etc.). Un tres petit 
nombre concerne le shamanisme oroprement dit. Puis M. A. 
passe aux « Kulturvölker » et eite des faits qui sont plutöt 
des cas de reves extatiques (en Egypte), ou d’intoxication 
religieuse (par le soma dans l’Inde) ; naturelltment il signale 
les pratiques des adeptes ae la philosophie hindoue du Yoga, 
le delire collectif des cultes dionv«iaques, le soufisme islamite, 
le neo-alexandrinisme, la mystique allemande du moyen äge, 
celle des nonnes espagnoles, enfin celle de quelques sectes 
russes et methodistes. Le nombre des faits typiques qu’une 
enumdration de ce genre neglige est, naturellement, des plus 
considerables : tels les cas d’extase dans le bouddhisme. 
Inversement, M. A. aurait pu se dispenser de citer certains 
faits qui ne rentrent pas dans son /178/ sujet : ainsi l’ini- 
tiation simple du jeune brahmane, et meme le repas en com- 
mun.

L’etude des causes est, eile aussi, conduite plutöt d’une
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fațon enumerative que suivant une severe induction. TI y a 
d’abord des causes physiolopiques, des etats d’intoxication 
cerebrale volontaire par la fumee (Amerique), par les narco- 
tiques (haschisch, kava), par le jeüne et les observances. Nous 
rattacherons â ce sujet le paragraphe interessant sur les £tats 
extauques produits par la danse. — II semble etonnant que 
M. A. n’ait pas consacre un chapitre special aux causes d’ordra 
psychologique. II n’est pas douteux, en effet, que l’etat de 
nionoi'deisme volontairement provoque sur soi-meme est une 
cause de crise ; mais c’est encore plutöt une cause qu’un 
moment de l’extase.

Les effets sont, les uns psychologiques, les autres sociolo- 
giques. Les premiers consistent en visions, hallucinatit .is, 
manifestations somnambuliques, dont l’extass se rapproche, 
^tant elle-meme, comme eux, un produit de la Suggestion. 
Les autres sont sociologiques. Au point de vue rrligieux, 
l’extase joue un röle immense : d’elle depend tout le cote 
mystique des diverses religions ; et c’est d’elle que resulte 
ce transport de l’individu au-delä de soi-meme, dans lequel 
consiste tout etat vraiment religieux. Bon nombre de rites 
n’ont d’autre but que de la provoquer. Aussi, suivant une 
ingenieuse remarque de M. A., plusieurs peuples attribuent 
au sorcier ou au pretre d’autant plus de pouvoir qu’il aurait 
une puissance extatique plus grande. — Au point de vue de 
la morale, de l’organisation sociale, l’extase expliquerait cer- 
tains des caracteres que l'on observe dans les mouvements 
des foules (croisades, revolutions), chez les martyrs, etc. — 
Au point de vue artistique, eile serait proprement l’etat 
mental dans lequel les hommes de genie creeraient l’ceuvre 
d’art : eile constituerait la source de la lyrique. M. A. ne 
pouvait manquer de suivre Rohde dans son hypothes« sur 
l’extase orgiastique, cause et origine du drame grec.

En resumö, M. A., tout en exprimam certaines idees remar- 
quables, enregistrt surtout des resultats dejä acquis. C’etait 
d’ailleurs sa seule pretention. Meme une tres grande quan- 
tite des faits cites sont empruntes aux grands recueils de 
Tylor et de Bastian. De la quelques erreurs commt par exem
ple celle qui consiste â reproduire les fautes que Bastian a 
commises en analysant les informations de Howitt /179/ 
sur certaines initiations dans la Nouvelle-Galles du Sud. De 
la quelques fautes de detail qui proviennent necessairement 
de ce que l’auteur n’a pas puise aux sources mömes (diw 
pour daeva, dans l’Avesta, deivo; les danses des Hopis, ri
tuelles s’il en fut, comparees aux danses orphiques). — De 
plus, on a pu remarquer que M. A. n’a tente ni une Classi
fication des formes de l’extase. ni une verkable Ätiologie.
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toutes ces croyances mises en action n’ont-elles pas emprunti 
u la s^rie des divers moments des etats extatiques.

Les &ats extatiques les plus importants primitivement ne 
sont peut-etre pas, en effet, ceux qui ne font plus que survi- 
vre dans nos societes â mus. L’extase est, comme tous les 
phenomfcnes de Suggestion, un etat psychologique qui sup- 
pose, normalement, plusieurs personnes en contact. Elle est 
chose ^minemment contagieuse, ^pidtmique, Or ce caractere 
est encore plus marqu£ dans les groupements religieux an- 
ciens, ou pr£tendus sauvages. Lâ l’extase collective a pu etre 
fort bien le cas le plus frequent, et surtout le cas le plus 
grave. Voilâ un probleme que nous croyons devoir signaler â 
I’attention, car il est Evident que, tant dans sa nature que 
dans ses effets, l’extase en commun, avec ses hallucinations 
partag&s, peut avoir une tout autre force que l’extase indi
viduelle.

TEXTES A l ’a PPU I DES ESSAIS SUR LA MAGIE

[SUGGESTION ET HYPNOTISME DANS LA PSYCHOLOGIE DES 
PEUPLES]
(1905)*

/2 3 3 / Ce livre classique * 1 est â sa seconde edition. M. Stoll 
l’a considerablement augmentd et l’a revu de fond en comble. 
Cc n est pas qu’il y ait aucun chargement de theorie. De 
l’hypnotisme et de la suggest. an, M. Stoll n’a pas modifie 
les definitions tres larges qu’il donnait. II n’a pas change sa 
methode d’expo«ttion strictement geographique ej historique, 
oü la mässe des faits l’emporte de beaucoup en importante 
sur les analyses. II n’a pas cesse d’etudier, successivement 
dans chaque groupe, geographiquement determine, de socie
tes : les cas de shamanisme, d’extase religieuse ou mystique 
les epidemies et hallucinations collectives (Massensuggestion).

L’essentiel de cette seconde edition a ete la mise au point 
du voiume. D’une part, un nombre con: iderable de documents 
ethnographiques ont paru depuis dix ans ; d’autre part, la 
theorie des phenomenes de l’hypnotisme et de la Suggestion 
a considerablement change et un certain nombre d’expres- 
sii ns et de notions ^taient devenues surann£es. De ce double 
point de vue l’oeuvre de r^ajustement s’imposait et eile a £t<f 
mene; â bien. C’est ainsi que M. Stoll a tenu le plus grand

* Extrait du VAnnee sociologitjue, 8.
1. O. Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der Vaelkerpsychologie, 

T  ed., Leipzig, 1904.
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compte des faits nouvellement Etudks : initiations du pawang 
malais (Skeat); cEre'monie du passage au feu, dans le sud 
de Finde (Beauchamp); possession, en Chine (von der 
G oltz); action du Christ (Harnack); extase du yogin (Gar
be), etc., etc.
/2 3 4 / Enfin un certam nombrc de faits nouveaux s’etaient 
produits. M. Stoll Ies a â peu prEs tous introduits ; son Etüde 
sur la rebeihon fanatique de Margueritte, en Algerie, est â 
citer, et demontre combien tout ceci est d’actualite et d’in- 
teret pratique journalier. Signalons-lui cependant qu’il a ne- 
glige dans l’analyse de ce fait un ElEment important : l’auteur 
de ce mouvemcnt, Yakub, mordait â la langue ses initiEs, et 
Ies plongeait ainsi, paraît-il, dans l’etat oü on Ies a trouvEs, 
(cf. des pratiques äquivalentes chez les Mucker de Königsberg, 
et dans la secte de Jacobine Maurer la BrEsilienne).

La principale addition consiste dans l’analyse systEmatique, 
â l’aide de l’ensemble des autres faits Etablis, de tous les 
Evenements de la Revolution franțaise. De ce « mouvement 
de masses », s’est degagee une quantite Enorme de faits 
de Suggestion ( Suggestion par peur, Suggestion par contra- 
diction, enthousiasme, heroisme aigu et chronique, Mord ex
tase, mysticisme religieux, etc.).

Les considerations finales sont restees sensiblement iden- 
tiques. Celles qvi concernent l’Education ont EtE heureuse
ment Etendues ; celles qui concernent la nature suggestive 
de la religion, et l’infiuence suggestive de ses rcprEsentations, 
ont rețu quelques modi kations heureuse , des considErations 
sur l’attitude des peuples europEens envers les autres peuples 
comme cas de Suggestion collective. Nous regrettons que 
les discussions vraiment inutiles sur la Rassenpsyche n’aient 
pas dispăru.

Les fautes de detail, inEvitabl sur un aussi vaste sujet, 
ne sont pas nombreuses ; nous ne nous y arreterons donc pas. 
Nous devons pourtant faire les rEserves les plus expresses 
sur la maniere dont M. Stoll explique le mythe d’Osiris, 
dont il fait le produit pârtiei de phEnomEnes de Psychologie 
collective oü la Suggestion et l’extase auraient jouE un röleJ.

2. Nous nous sommes ftonne de ce que M. Stoll n’ait pas citE, dans 
cette 2” Edition, le livre de M. Friedmann : « lieber Wahnideen im 
Völkerleben » (in Grenzfragen d ,s Nerven-ttnd Seelenlebens, etc. Hrgg. 
v. Löwenfeld u. Kurelia), Wiesbaden, Bergmann, 1901, 202-305 p., 
in-4*. Ce livre nous parvient seulement, et nous rEparons l’oubli invo- 
lontaire oü nous l’avions laissE. M. Friedmann a plus pojssE I’analyse 
psychologique des faits. II arrive â la thEorie que « l’excitation psy
chologique J des masses est en fait le moment le plus puissant de la 
vie sociale en gEnEral et de la vie religieuse en particulier.
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[MAGIE ET medecine]
(1905)*

/252 / A notre grand regret, dans la premiere Anttie socio
logique nous n’avions pu rendre compte du premier travail 
publie par M. Roch, qui porcait dejâ sur Ies tribus du Queens- 
lans septcntional (N. W. central). Depuis ce temps, M. Roth 
s’est mis â la tete d’une importante publication, qui paraît 
aux frais du gouvemement du Qu ensland ’. EEe est consa- 
cree â l’exploration sociologique de tout un groupe considl- 
rable de tribus, que nous ^numerons, avec Ies abr^viations 
adoptees par M. Roth, et malheureusement non rep£t£es en 
tete de chaque volume : KoKoyellanji de la N. Bloomneld 
River (K Y E), Kokominni (K M T), de la Palmar R 
M'iyenne ; Kundara (K U N ) de la cote entre Ies cmbou- 
chures de la Nassao et de la Staaten ; Koko-yimidir (K. Y) 
de Cooktown et du cap Bedford; Kokorarmul (K R A), 
Kokowara (K W A), Kokotamalama (K L A), de l’hinterland 
et de la Baie de /293 / Charlotte ; Kungganji (K U G), du 
cap Grafton ; Nggerikudi (N G G) des Pennefather et Ba
tavia Rivers; Ngoibungo (N G l) , Ngatchan (G N A ), Chu- 
pal (C H )) , d’Atherton, etc. Mallanpara (N A L) de la River 
Tully Interieure, etc., etc.

La composition des divers fascicules offre cette dif heulte 
que Vordre suivi est un ordre logique. Sous chaque rubrique, 
les diverses tribus pr&entant des phenomenes du meme genre 
sont successivement conh'ndues. II en resulte que nous som- 
mes obliges de recomposer, peur chaque tribu, le tableau 
d< sa vie morale, economique, religieusc, disperse et morcele 
en des centaines de sections. Certes, cette methode a l’avan- 
tage de commencer dejâ et meme d’avancer singulierement 
1’oeuvre sociologique de la comparaison ; eile est meme dejâ 
un premier essai de sociologie. Neanmoins precis^ment pour 
la cummodite du tt_vail sociologique, nous preferons les mo- 
nographies completes de tribus, auxquelles font suite, si 
l’ethnographe le veut, des moi ographies comparatives des

* Ex trăit de sociologique, 8.
1. W. Roth, < Superstition], Magic and Medicine », North Queens

land Ethn graphy Bulletin n" >, 1903.
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[ les tribus de l’australie centrale]
(1900)*

/205 / Voici un des livres les plus importants d’ethnographie 
et de sociologie descriptive que nous connaissions *. II contient 
une mässe enorme de faits. Ces faits sont infiniment prdcieux. 
D’abord les tribus du centre de l’Australie sont, elles aussi, 
deja atteintes par la civilisation. II fallait se depecher d’en- 
registrer les observations sociologiques necessaires. Le livre 
de MM. Spencer et Gillen est certainement le premier docu
ment complet sur la matiere, il risque d’etre le dernier suf- 
fisamment authentique. Ensuite, ces faits sont, on le verra, 
tout â fait remarquables, sinon inattendus, en tout cas telle- 
ment nouveaux qu’ils obligent â modifier un bon nombre 
de theories d’ordinaire rețues. — Enfin, les auteurs etaient 
des plus competents. L’un connaissait depuis longtemps les 
indigenes dont il etait le magistrat inspecteur. L’autre, biolo- 
giste autorise, resida plusieurs annees parmi eux. Tous deux 
connaissaient la langue de ces tribus. Tous deux ont ete les 
temoins oculaires de ce qu’ils decrivent et photographiert. 
Et, d’un autre cote, ils Etaient au courant des recents travaux 
d’anthropologie religieuse. Ils ont ete admirablement conscien- 
cieux et ont du avoir â un haut degre le souci d’etre complets. 
Ils y ont reussi, dans une tres large mesure. Le tableau qu’ils 
nous presentent de l’organisation sociale et /206 / religieuse, 
est un des plus acheves que nous ait fournis l’anthropo- 
logie.

Les tribus observees occupent un vaste terrain, depuis le 
lac Eyre jusqu’au vingtiăme degre de latitude S. Ce sont 
les tribus Arunta, Luritcha, Kaitish, Warramunga, Ilpirra, 
Iliaura. II n’y a guere que les tribus Arunta, celles qui habi- 
tent dans les monts Macdonnell, que les auteurs Audient â 
fond, d’un point de vue religieux ; les autres, ils ne les 
Audient r^ellement qu’au point de vue de l’organisation so
ciale et familiale. Les faits que concerne cette pârtie du livre 
seront etudies plus loin. Nous ne nous occupons ici que des 
faits exclusivement religieux.

* Extrait de l’Aw«ee sociologique, 3.
1. B. Spencer et F. Gillen, The Native Tribes of Central Australia. 

London, 1899.
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La religion de ces tribus est, d’une fațon generale, le tot£- 
misme. IncI vidus et groupes sont reputes associes â une classe 
d’objets materiels consideres avec respect. — Or, un premier 
fait negatif, mais fort grave, peut se constater dans ces 
tribus : le totemisme y est independant de l'organisation fami
liale : il ne regie pas le mariage, et l’exogamie, rigoureuse, 
n’est determinee que par le Systeme des classes et sous-classes. 
II ne depend pas de consanguinite : et un enfant peut naître 
dans un autre groupe (on ne peut plus dire clan) toter.»que 
que celui de sa mere. En d’autres termes, suivant Ies expres- 
sions de MM. Spencer et Gillen, expressions qui semblent 
maintenant avor fait fortune, le totemisme de ces tribus 
n’aurait pas de « cote social », il n’aurait qu’une fonction 
religieuse. MM. Spencer et Gillen croient qu’il y a lâ un 
fait d’origine, et que Ie cote social du totemisme, la r^gemen- 
tation par le totemisme des relations famihales et sociales, 
dans Ies autres tribus de l’Est Australien, est un fait poste- 
rieur, comme d’ailleurs le Systeme de classe lui-meme. Car ils 
trouvent, dans bon nombre des traoitions mythiques des 
Arunta, Ies traces d’une epoque oii l’endogamie de classe 
et de totem etait une regie.

En tout cas, il reste ce fait : le groupe totemique, chez Ies 
Arunta, est une association religieuse, il n’est pas un groupe 
domestique. On appartient, en effet, a tel ou tel groupe tote
mique, pour des raisons exdusivement religieuses, ou pour 
mieux dire magiques : l’enfant ne naît pas dans le totem de 
la mere ; il naît dans le totem de l’esprit qu’il est censd 
incarner. A la naissance on determine quel est l’esprit tote
mique, l’ancetre (â la fois homme, animal, dieu) de Yalche- 
r'-nga qui a repris corps dans l’enfant. Cet ancetre est cens£ 
resider dans /207/  certains lieux, ou il s’est evanoui autre- 
fois, ou l’on trouve encore des parties de son corps. La 
femme qui vient d’accoucher indique l’endroit oii eile croit 
avoir conțu, et l’enfant porte le nom et le totem de l’ancetre 
ressuscit^; il est cet ancetre lui-meme. Ainsi une femme 
Emeu croit concevoir prâs d’un arbre nanja oii r£sidc un 
esprit totemique, celui de la chrysalide; l'enfant est du 
groupe de la chrysalide. II devient l’associc de toutes Ies chry- 
salides, hommes et betes : il est identique â elles, a Ies memes 
vertus religieuses qu’clles, a Ies pouvoirs, Ies droits et Ies 
devoirs qut lui donne sa nature. II trăite toutes Ies chrysalides 
« comme il se traiterait lui-meme ». Aussi ne mange-t-il pas 
d'ordinaire de son totem, quoique la eboșe ne lui soit pas 
absolument interdite : il n'en mange que rarement. Et d’autre 
part, c’est lui qui a Ie droit d’en manger le premier. Et c’est 
lui seul qui peut agir sur Ies choses de son totem. Seuls, ies
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membres du groupe totemique peuvent remplir les fonctions 
de ce groupe.

Quelles sont ces fonctions ? C’est esser lellement l’accom- 
plissement des ceremonies dites de Yintichiuma, ceremonies 
annuelles du groupe totemique. Celles-ci ont un objet precis : 
« assurer la prosperite de l’animal ou de la plante » (ou de 
l'objet, ajouterons nous, eau, soleil, etc.), « qui donne son 
nom au totem ». Semblables â celles que nous conr._issons 
dejä, chez les Dieyries, chez les Kurnai, eiles sont avant tout 
des ceremonies de magie sympathique. Prenons un exemple 
simple. Le groupe de l’emeu est Charge de faire prosperer 
les emeus, oiseaux dont les ceufs et la chair sont une nourri- 
ture tres importante du reste de la tribu. Sur un espace plan, 
le chef du groupe, ses deux fils s’ouvrent les veines ; sur le 
sang coagule on represente conventionnellement les diverses 
p2rties du corps de l’emeu, ses ceufs On figure, en quelquc 
sorte, et pour Interpreter les renseignements des auteurs, 
1 erneu en sui. On fait ensuitc, â l’aide d’objets sacres, tires 
des tresors du groupe, trois ornements de tete, qui represcn- 
tent le long cou de l’emeu, et que portent trois hommes du 
groupe. Ceux-ci, par leurs sauts, imitent certains details de 
la vie de l’emeu ; en meme temps, les chants racontent l’his- 
toire mythique de l’emeu. Le groupe de la chrysalide fait les 
gestes du papillon qui depose les ceufs, imite la vie de la 
larve, celle de la chrysalide et de l’animal adulte, lt tout 
dans un endroit totemique oü sont encore les ancetres mythi- 
ques, les ceufs mythiques. etc. Le groupe du /2 0 8 / kangourou 
fait de meme ä sa localite centrale Undiara, oü se trouvent 
la queue du kangourou ancetre et tous les objets sacres et oü 
l’on imite, aupres des rocs, des arbres oü resident encore les 
grands ancetres, la vie des premiers kangourous, et oü on se 
met en contact avec leurs corps. En meme temps, faisant 
couler le sang humain sur la saillie du roc, residence des 
esprits des kangourous, on chasse les esprits des betes, et on 
les envoie s’incarner dans les kangourous femelles, tout com- 
me les esprits des kangourous hommes ont penetr£ le sein de 
leur meres. Car les naissances et la vie de tout sont choses 
magiques et religieuses. Par des ceremonies du meme genre, 
les autres groupcs assurent la floraison de certaines fleurs â 
pollen Sucre, la poussee d’une espece de manne, la multipli- 
cation des ourmis â miel. Le groupe des grenouilles agit sur 
la pluie ; le groupe de l’eau agit sur l’eau, celui du soleil 
sur le soleil.

Mais si le caractere magique de ces c£r£monies n’est pas 
un fait nouveau, nous avons â noter un fait d’une extreme 
importance. Elles se termintnt ța r un verkable « sacrement
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totemique ». Ce rite precis, dont on avait jusqu’ici vaine- 
nient cherche des exemples typiques, se trcuve realise. A 
l’issue de chacune de ces ceremonies le totem, qui, d’ordi- 
r.aire, est sacre (sic : ekirinja) pour les membres du groupe 
totemique, est mange solennellement par ces derniers, aux- 
quels les autres membres du groupe local apportent de ci te 
nourriture. Non seulement ils ont le dev r d’en manger, 
mais encore ils doivent etre les premiers â en manger, apres 
quoi, seulement, les membres des autres groupes totemiques 
ont le droit d’en manger autant qu ils veulent. MM. Spencer 
et Gillen pensent qu’il s’agit lä d’un acte de communion et 
d’identification avec le totem ; ils pensent aussi qu’il s’agit 
de repeter les coutumes anciennes suivant lesquelles les an- 
cetres, au temps de Yalcheringa, tuaient et mangeaient libre- 
ment leur totem. Nous verrons s’il n’y a pas une autre Inter
pretation possible de ces faits.

Tout ceci concerne le totemisme proprement dit. Le reste 
des pratiques et croyances religieuses est en relations plus 
ou moins etroites avec celui-ci. Nous trouvons en premier 
lieu une serie de pratiques qu’â premiere vue on pourrait 
conaiderer comme etant des cas de totemisme individuel 
(c’est d’ailleurs Tnpinion des auteurs, et celle de M. Frazer), 
mais qui sont, selon nous, beaucoup plus complexes ; ce sont 
/209/ les rites concernant les cburinga. Ceux-ci sont, en 
fait, des planchettes, ou des pierres plates, ou des objets de 
cette forme, portant ou non des dessins du totem de l’indi- 
vidu. Ils ont une grande valeur religieuse pour chaque indi- 
vidu, le representent, representent l’ancetre qu’il incarne et 
qyi aurait ete leur ancien possesseur, ils sont en relation 
etroite avec le centre totemique oü l’individu aurait et«? 
conțu, arbre ou roc, et sont reputes ven:r de ce centre oü 
resident encore les ämes du groupe. — Tous les churinga 
sont collectionnes et rassembles dans des lieux 6cartes dits 
ertnatulunga. Ces lieux sont sacres et deviennent des lieux 
d’asile. Ils sont la propriete, non pas des groupes totemiques, 
m bis des groupes locaux. Et, en cas de disparition d’un groupe 
local, c’est un groupe de la meme classe qui en horite. D’autre 
part, il arrive que, probablement pour renforcer la puissance 
magique d’un groupe, un groupe apparente' lui emprunte un 
certain nombre de churingas, auquel cas une serie dt cere
monies a lieu pour le pret et la reddition. — Les churingas 
sont rigoureusement individuels. Gn en herite d’ailleurs ; c’est 
lt fils ou le fiere cadet qui en deviennent proprietaires et ils 
peuvent ainsi posseder des churingas d’autres totems que le 
leur. MM. Spencer et Gillen n’ont pas assez, croyons-nous, 
analyse et recherche les faits concernant les churingas; ils
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pensent assez souvent qu’il s’agit la d’une sorte de gage de 
vie, d’äme exterieure, et d indication totemique. La chose 
est exacte, mais l’institution paraît plus complexe : churinga 
veut dire tout simplement sacre. C’est la chose sacree indi 
viduelle. Ils sont supposes donner force, courage, habilet£ â 
viser; ils rendent invisibles : lis sont un charme. Ils se 
rattachent aussi au centre totemique de la vie du groupe et 
â son passe mythique ; enfin, ils representent plus que l’indi- 
vidu vivant, ils contiennent unc parcelle d’esprit de toute la 
serie d’ancttres reincarnes. L’interpretation un pcu simpliste 
que les auteurs donnent de ces faits doit etre resolument 
combattue.

La deuxieme grande serie de faits reîigieux concerne les 
ceremonies de l’initiation. Fort importantes dans ces tribus. 
eiles occupent une bonne pârtie de la vie du :une homme 
depuis dix, douze ans, jusqu’ä vingt-cinq et rneme trente. 
Notons d’abord deux faits ndgatifs sur lesquels MM. S. et G. 
appellent notre attention. En premier lieu le rite de l’extrac- 
/210/ tion des incisives ne fait pas pârtie integrante des

Siratiques d’initiati in. Les auteurs vont meme jusqu’ä dire que 
e rite est devenu dans ces tribus un simple rite decoratif, 

qu’il a perdu le sens reîigieux que dans d’autres tribus il a 
garde. II nous semble que, au moins en ce qui concerne le 
groupe de l’eau, si la ceremonie n’est plus attachee aux rites 
de l’initiation, eile n’en est pas moins restee religieuse. Meme 
il y a un trăit qui se retrouve aussi dans la pratique du 
percement du nez et qui nous confirme dans cette vue : le 
jeune homme ou la jeune fille qui viennent de subir l’une 
de ces operations jettent soit la dent, soit le poințon de bois, 
dans la direction du centre totemique de la mere ; rite sym- 
bolique qui marque l’abandon du groupe materne] et que Von 
fait pârtie desormais du groupe dont on est effectivement 
membre. Le second fait negatif est des plus importants, mais 
les auteurs ne l’observent pas assez les ceremonies de 
l’initiation sont affaire du groupe local et tribal, et ne sont 
pas affaire du groupe totemique. Trois des ceremonies sur 
quatre se font sur place, par le groupe local; une quatrieme 
s’accomplit avec le concours de tous les groupes qui ont â 
initier des jeunes gens des differents totems. De teile sorte 
que nous ne pouvons pas dire, dans l’etat actud des choses, 
que, chez les Aruntas, la ceremonie d’initiation soit une c£r£- 
monie d’introduction de l’äme exterieure totemique. Nous 
dtvons dire Gimplement qu’elle consiste dans une serie de 
rites, d’̂ preuves et d’aetions physiques sur le jeune initi£, 
ayant pour but de lui parfaire son äme, et d’en faire un 
guerrier pourvu de toutes les qualites religieuses requises par
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les classcs. Quant aux ceremonies accomplies, dont le but 
etait d’instruire le jeune initil, eiles rurent nettement tote- 
miques, et dependirent de celui sous la direction duquel eiles 
etaient. Tous assistaient â toutes ; les acteurs £taient d’or< 
naire, mais non necessairement, des membres du totem dont 
on donnait la representation. La plupart de ces c^rdmonies 
n’etaient que la figuration dramatique dt l’h toire des ance- 
tres des differents groupes totemiques pr^sents. Nous ne 
donnerons pas le detail de /212 / ces rites. Ils se passent 
tous sur un terrain sacre. Les chants racontent l’histoire que 
lc rite agit. Certains objets symboliques nurtunja et waninga, 
deja utilises lors de la circoncision representent precis^ment 
les ancetres totemiques, que Von met ainsi en contact avec 
les jeunes inittes. Tous ces «bjets sont â peu pres idennques 
pour toutes les ceremonies, mais on leur donne le sens que 
l’on veut. Des nurtunja de meme forme incarnenr suivant que 
la ceremonie est celle de l’emeu ou du gazon, l’emeu ou le 
gazon. Dans d’autres cas, il y a bien figuration du totem ; 
ainsi les nurtunjas du groupe des grenouilles representent 
assez bien des arbres ; ceux du groupe du soleil representent 
assez bien le soleil. Apres avoir ete soumis â divers interdits, 
les jeunes gens passent enfin par les ceremonies finales, les 
epreuves dernieres, â savoir par une serie de passnges au feu. 
Aprfcs quci ils sont des hommes parfaits : Urliara [...].

Toutes ces ceremonies, tant celles de Vintichiuma que celles 
de l’initiation, sont, au fond, dominees par le mythe t )fe- 
mique. Toutes, elles ont pour but de figurer les actes mythi- 
ques des etres totemiques antiques. Elles sont la mise en 
action des mythes, ou, pour parier comme nos auteurs, des 
traditions relatives aux ancetres de Valcberinga. MM. Spencer 
et Gillen nous relatent ces traditions dans deux chapitres 
fort importants. Ici, ils analysent les faits, non pas avec exces, 
mais en attribuant une valeur historique excessive aux tradi
tions qu’ils rapportent. Ils distinguent trois phases dans ce 
passe fabuleux, l’une serait purtment mythique, les deux 
autres correspondraient â des faits historiques. Les Aruntas 
s’imaginent que les etres, â l’origine, Itaient informes, 
n’etaient encore ni animaux ni hommes ; deux frfcres qui, apris 
diverses aventures. monterent au ciel, les transformfcrent en 
divers animaux-ancetres totems, etre divers qui eurent une 
histoite fantomatique. C’est le rite de la circoncision qui 
rendit les etre definis. —  Mais les hommes-totems restaient 
encore ulpmerka, c’est-â-dire non inities. Ce fut une compa- 
gnie d’etres totemiques, quatre groupes du chat sauvage, qui, 
en introduisant le rite de la subincision, en voyageant ici et 
lâ, apprirent aux differWits groupes totemiques â se trans-
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former en ho/nmes faits. Chemin fai ant, ils eurent diverses 
aventures, puis s’evanouirent dans les endroits doü  patten- 
encore les ames de ce totem du chat sauvage. Les /213 / 
auteurs donnent une carte de ces migrations dont ils sem- 
blent penser qu’elles ont eu reellement lieu. — La troisieme 
phase serait caracterisee par l’introduction du Systeme de 
l’exogamie de classes. Celle-ci serait due â I mfluence des 
gens du groupe de l’emeu : avant eux, ni la classe, ni le 
* item ne reglaient le mariage, et aucune regle juridique ou 
religieuse ne dominait la familie. — Le reste des traditions 
est relatif â chacun des totems. Elles consistent, en principe, en 
des themes trüs simples : les ancetres parcourent le pays, lais- 
sant des traces de leur passage dans tous les centres tote- 
miques ; les premiers groupes vont se nourrissant continuel- 
lement d’eux-memes et des objets de leur espece ; ils portent 
les nurtunjas, les ehuringas, que gardcnt encore lts tribus et 
les groupes locatix et totemiques, les abandonnent ic en 
montrent la fabrication lä, etc. En somme, ces demiers mythes 
sont de simples mythes explicatifs des rites et des choses 
sacrees.

Les autres faits religieux que MM. S. et G. ont observes 
chez les Aruntas sont moins nouveaux. et peuvent etre indi- 
ques plus brievement. Ils «itudient les pratiques et croyances 
concernant le sang et les cheveux ; les inter lictiohs alimen- 
taires et leurs sanctions. Ils tächent de retrouver, dans les 
legendes et les rites, des traces de cann alisme, et n’y reus- 
sisent pas, â notre sens. Ils expliquent les croyances qui 
concernent une sorte de pays des fees, oü resident des esprits 
purs, individuels, appeles iruntarinia, qui peuvent entrer en 
telation avec l’homme. en faire un magicien, lui indiquer le 
secret d’une ceremonie ; et qui peuvent aușgi ravir son dou
ble, dit arumburinga. Ils decrivent et interpretent fort ele- 
gamment les coutumes funeraires et les pratiques du deuil. — 
Ils Itudient fort soigneusement les usages concernant les 
sorciers et medecins et les diverses furmes de magie.

Le chanitre concernant la vendetta ä l’aide de la magie, et 
la sorte de devotio qui accompagne la vendetta reelle interes- 
sera les sociologues criminalistes. Le chapitre concernant la 
civilisation materielle et, surtout, la pârtie qui a trăit aux 
dessins et â leurs sens, interessera vivement ceux qui s’occu- 
pent de la theorie des representations collectives.

On voit toute la richesse et l’importance de ce livre. II est 
temps que nous fassions quelques reserves. — Quelle que seit 
son etendue, nous le voudrions plus complet. II y a des points 
sur lesquels nous aurons encore â demander des renseigne- 
/2 1 4 / ments aux auteurs, et qu’ils pourront probablement
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tres, mais â la vie rituelle des vivants ; et alors, comir,, les 
vivants, aujourd’hui, mangent le totem lors des jours de fete, 
les ancetres quasi divins doivent l'avoir mang£ toujours. — 
Enfin, â propos des « sacrements totemiques », on peut n’etre 
pas de l’avis de MM. S. et G. Le cote communiel et mystique 
n’est pas le seul dans ce rite. II s’agit en effet, pour les 
groupes totemiques, de s’identifier magiquement avec le totem. 
Mais il y a un autre cote de ce rite que les auteurs n’ont 
pas mis en lumiere. Les membres du totem doivent manger 
de leur totem parce que, sans cela, les autres indigfcnes des 
autres groupes n’en pourraient manger. Pour emplover la ter
minologie que nous voudrions faire admettre : ils se sacra- 
lisent et, en meme temps, d^sacralisent pour les autres l’espece 
totlmique. — Mais ceci nous conduit a une vue importante 
sur l’ensemble de ces faits : tr£s probablement, â la base de 
tous ces cultes et de toutes ces croyances, il y a, non pas la 
notion etroite et trop restreinte du totem, mais la notion 
du sacr6 et de l’action magique et religieuse.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[ les tribus de l 'australie centrale et septentrionale] 
(1905)*

/243 / On a d it plus haut l’int^ret de cet ouvrage * 1 sous le 
rapport des institutions juridiques2. Il est egalement, pour 
la sociologie religieuse, d’une importance fondamentale.

Commențons cependant par renouveler certains des deside- 
rffta que nous avons deja formules en rendant compte du 
ptecedent travail de ces memes auteurs3. Malgr£ la patience 
que les auteurs ont mise â observer, le soin avec lequel ils 
ont d&rit les faits dont ils ont ete les temo is, l’habilete' qu’ils 
ont mise â photographier, certaines lacunes restent â combler. 
On sYtonne que le premier travail sur les Arunta n’ait pas 
«ft< complete par une Collection de contes ; car il est diffi-

* Extrait de l’Annee sociologique, 8.
1. B. Spencer and F. Gillen, The Northern Tribes of Central Aus

tralia, London, 1904
2. Cf. l ’ltude de Dürkheim « Sur l’organisation matrimoniale aus- 

ttalienne >, in Annee sociologique, 8.
3. [Voit le texte pr&^dent.]
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cilement admissible que tout le folk-lore arunta se riduise 
aux histc ires de Yalcheringa. De mcme, il est peu probable 
que la mythologic arunta soit restreinte aux courtes traditions 
des Native Tribes auxquelles les auteurs n’ajoutent rien, sauf 
un court recit relatif au totem de l’eau et un court chapitre. 
Nous n’avons toujours pas de texte in-extenso avec traduc- 
tion littirale. Les formules rituelles, les chants et rondes des 
ceremonies totemiques ne sont pas reproduites (sauf quelques 
formules magiques), non plus que les nombreux chants de 
Yalcheringa, les mungai-songs des tribus du Nord.

M. Dürkheim a dit plus haut quelles tribus les auteurs 
ont observees ; comment ils les ont classees en types ou 
nations. Mais il est important d indiquer quelles sont, parmi 
ces tribus, celles qu’ils ont le plus complitement itudiies. 
Dans le groupe dieri, ils n’ont guere vu que les Urabunna 
Dans le groupe arunta, ils ont singuliirement enrichi nos con- 
naissances, surtout sur les Unmatjera et Kaitish (surtout â 
propos de la magie, des totems, des rites funiraires). Dans le 
groupe warramunga, c’est aux Warramunga eux-memes, voi- 
sins au Nord des Arunta, qu’ils se sont attachis ; M. Gillen 
les connaissait de longue date, et c’est la que nos observateurs 
ont fait le plus long sejonr II est evident que le groupe 
binbinga n’a ete pour eux que le sujet d’informations prises 
un peu en passant. Au contraire, dans la « nation » mara, les 
Mara et les Anula sont decrits d’une fațon approfondie. On 
nous permettra, d’ailleurs, de regrettcr que MM. Spencer et 
/244 / Gillen ne nous aient pas donne au moins un risumi de 
leur journal de route, et des indications plus precises sur les 
conditions et les circonstances de chacune de leurs observa- 
tions.

Mais venons maintenant â l’expose des faits.

I. —  On se rappelle les principales caractiristiques du Sys
teme tueinique des Arunta. La societe y est divisie en clans 
totemiques, charges de fonctions religieuses et, tout particu- 
lierement, des ceremonies dites de 1’tntickiuma. Ces cirimo- 
nies consistent, d’une part, tn  rites collectifs oü les membres 
du clan assurcnt sympathiquement la persistance de l’espice 
ou de la chose totemique : d’autre part, en rites sacramen- 
taires oü les membres du clan consomment solenellement la 
chose interdite en temps ordinaire et en rendent ainsi l’usage 
licite pour les autres clans. On sait encore la maniire dont 
se recrutent ces clans : l’enfant n’appartient pas necessaire
ment au groupe totimique de son pire m â celui de sa mire ; 
mais ii a pour totem le meme totem que l’ancetre de Yalche
ringa dont l’âme, introduite dans le sein de la mire au
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peuvent etre proches spectateurs les membres de la phratrie ; 
mais, seuls, les membres de l’autre phratrie peuvent faire les 
preparatifs de la ceremonie, rassembler les materiaux, operer 
les sacrifices de sang et de peine necessaires. Ainsi, le totem 
cvidemment preeminent des Warramunga, celui du serpent 
mythique Wollunqua, est un totem de la phratrie Uluuru ; 
or quelque extraordinairement developpd que soit le culte de 
ce totem sur lequel nous allons revenir, tous les preparatifs 
sont faits par les gens de l’autre phratrie Kingilli ; tous les 
gestes rituels sont accomplis par des Uluuru. Au surplus, il 
nous paraît evident que la repartition des totems par phratrie 
garde encore des traces de l’ancienne classification logique des 
totems en deux groupes ; et que les Warramunga, avec leur 
mässe de totems, soigneusement groupes entre les classes, 
doivent etre plus pres encore que /247 / les Arunta, de 
l’cncienne mentalite ou une classification bipartite des choses, 
suivant les totems et sous-totems, permettait â une Segmen
tation future de se produire avec facilite et raison. C’est 
ainsi que la phratrie Uluuru nous semble etre une phratrie 
du serpent et du chaud (cf. ceremonie du froid). Mais les 
faits sont trop abondants pour que nous puissions les citer tous.

En second lieu, les Warramunga nous presentent un phe- 
nomene remarquable de perfectionnement totemique. Le tot£- 
misme y a, en eßet, abouti â un veritable culte adresse ä un 
esprit mythique personnel : le serpent Wollunqua. Celui-ci, 
individu defini et non pas espece animale, dont tous les mem
bres du clan sont les descendants et non pas les reincarna- 
tions, est cense vivre encore d’une vie reelle dans une curieuse 
grotte dont l’eau s’ecoule d’une fațon intermittente ; il est 
maître du temps et du tonnerre et ressemble deja â une espece 
de grand dieu de la tribu, plus specialement attache â un 
clan, le sien, et â une phratrie, celle des Uluuru. Ici, les cere- 
monies qui remplacent les intichiuma ne peuvent avoir pout 
but la reproduction de l’etre totemique, puisqu’il s’agit d ’un 
etre terrible, unique et Iternel, et pourtant eiles sont calquees 
sur le meme schöma que les autres. Voici en quoi consiste la 
ceremonie principale : les gens de la phratrie Kingilli font (au 
prix de quelles peines et de quelles pertes de sang !) une 
espice de lev£e de terre, de la forme d’un fuseau sectionn^ 
par moiti£, recouvert de duvet et de dessins qui representent 
le Wollunqua. Tout se passe dans une excitation collective 
extraordinaire, avec des danses, des chants, des dchanges de 
femmes efirenes. Et apres une serie d’actes les uns sympathi- 
ques, les autres d’adoration presque pure, le tas de terre est 
detruit avec rage par les acteurs du drame totemique, mem
bres du clan. Cela a pour eßet, disent les Warramunga, â la
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/250 / torraer en enchaînement historique, chronologique et 
geographique, les classifications de types de phlnomlnes so- 
ciaux Itablies logiquement.

III. — Le troisieme ordre de faits sur lequel MM. Spencer 
et Gillen apportent des donnees nouvelles relativement consi- 
derables est le Systeme des rites funlraires. Nous regrettons 
de devoir etre bref sur ce point. Les Arunti apparaissent 
comme ayant seuls la coutume d’enterrer Ie mort directe- 
ment en terre. Dans les tribus meridionales et septentrio- 
miles du desert central, un premier ensevelissement dans 
un arbre, avec attente d’une dessication des os, precede 
l’enterrement, auquel fait suite encore, chez les Warra- 
munga, â longue distance, une clrlmonie du recueillement 
des os, qui est un cas vlritable de culte ancestral. Les clrl- 
monies warramunga denotent un Itat d’äme collectif d’une 
Itrange intensite, certaines photographies sont â cet Igard 
des preuves Iclatantes de la mentalitl inoule que ces faits 
supposent. La fațon dont tous les gens du groupe local se 
precipiți :nt en mässe sur l’agonisant, et, en somme, l’achlvent, 
est un des faits les plus remarquables que, depuis longtemps, 
ncus ayons eu â noter.

Les tritus de la cöte du golfe de Carpentarie suivent de 
tout autres principes. Lä l’endocannibalisme, la consomma- 
tion par les parents de la chair du mort, est la rigle. Mtme 
la participat.-.n â ce repas est le signe de la proche parentl 
et illustre dictement le remarquable melange de filiation 
utlrine et de filiation masculine que prlsentent ces tribus 
(chtr. les Mara et Anula, ec sont les peics et les frlres des 
meres qui ont droit au festin).

Les rites du deuil, en particulier ceux des vcuves, varient 
tres fort de tribus â tribus. Tous sont intlressants.

IV — Au point de vue de la mythologie, ce second 
livre de MM. Spencer et Gihen est plus foumi et plus riche 
que le precedent. La mythologie totemique est partout du 
meme type que chez les Arunta, et se rapporte aussi aux 
ancetres dits du wingara, chez les Warramunga, du temps 
mungai, chez les Anula, Mara, etc. Un serieux effort, encore 
insuffisant est fait pour compllter le tableau de la mythologie 
celeste chez les Arunta, et inoiquer un cer- /2 5 1 / tain nombre 
de mythes warramunea et kaitish. La mythologie tout entilre 
est formte sur le principe du totemisme, et on y voit les 
phlnomenes naturels repartis suivant les formes de la pensie 
que celui-ci suppose.

Le chapitre le plus fecond consacri ä la mythologie est celui 
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qui a trăit aux etres personnels. Conduits par le sens si sur 
qu’ils t des faits, mos auteurs arrivent, croyons-nous, â la 
verite sur la question si controversee des « grands dieux » 
chez les Australiens. II existe, selon eux, dans les tribus qu’ils 
ont observees, des esprits personnels, puissants, qui ne sont 
pas malfaisants, et qui, pour les non tnities, President aux 
diverses operations de l'initiation. Twanyirika chez les Arunta 
et les Unmatjera, Atnatu, chez les Kaitish, avec Tumana (qui 
n’est autre que 1c « bull roarer ») sont de ce genre. Les soi- 
disant « grands dieux » n’ont rien â taire avec la moralite. 
Meine celui de ces etres personnels qui semble le plus avoir 
uf® action en quelque sorte morale, sur la tribu, Atnatu. 
Atnatu, disons-nous, qui est dit se plaire â voir les cerlmo- 
nies d’initiation, et punir les Kaitish quand ils ne se font 
pas sonner « les diables », n’a rien â taire avec les preceptes 
m^raux, absolument imp^ratifs, que les vieillards dictent aux 
jeunes lors de l’initiation. MM. Spencer et Gilien etendent 
avec beaucoup de prudence ces observations aux autres soci£t£s 
australiennes.

V. — II nous reste â mentionner pele-mele un certain 
nombre de faits. A la magie sont consacres deux chapitres, 
Tun sur les magiciens, dont nous avons pu faire etat dans 
un travail recent, l’autre sur les rites, en particulier sur les 
rites kaitish. Un certain nombre de documents portent sur 
cettc espSce de notions de mana qu’est l’idee arunta 
d’arungquiltha, eile semble repanduc dans toute cette aire de 
civihsation.

Sur les coutumes concernant le sang, les cheveux, en 
particulier les cheveux du mort, sur le percement du nez, 
sur les tabous al'mentaires et surtout les tabous de commen- 
salite, en particulier ceux des beaux-parents, les documents 
interessants sont nombreux.

Nous devons mentionner comme interessant spdcialement 
la sociologie juriüique (des renseignements importants sur 
l’heritage, et par consequent, sur la propriete /251 / anula, 
binbinga). La theorie de la vendetta est enfin enrichie d’une 
incomparable observation. Les auteurs ont eu la chance d’as- 
sister completement â une atninga ou expedition de ven- 
geance chez les Arunta. La serie des recits, des observations 
et des photographies prises sur le vif, marque admirablement 
toute la serie des etats d’äme collectifs que supposent ces 
faits. Les rites et croyances sont particulierement bien d6 
crits.

A la sociologie technologique, MM. Spencer et Gilien ver- 
sent un des meilleurs tableaux d’une technologie ndo-pal^oli-
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thique. La methode de fabrication des instruments est parti- 
culiirement bien decrite.

A la sociologie esthetique, ils apportent une excellente 
th^orie des representations figurees dans toute cette pârtie de 
la civilisation australienne. Ils elucident en particulier la 
question du symbolisme des dessins totemiquts.

II ne nous manque qu’une description plus complete de 
la vie economique de ces tribus, un lexique et une gram- 
maire, pour disposer, sur les Arunta et leurs voisins, d’un 
corps incomparable d’observations sociologiques, dont l’ela- 
boration lente sera un des tondements de la sociologie tout 
entiire.

[SOCIOLOGIE ET RELIGION DES HABITANTS DES ILES OCCI- 
DENTALES DU DETROIT DE TORRES]
(1905)*

/2 5 6 / Le livre de vulgarisation de M. Haddon* 1 2 3, nous faisait 
atteindre avec impatience la plublication scientihque de la 
grande expedition organisee par l’Universite de Cambridge, 
au detroit de Torres. Nous savons l’importance des pheno- 
menes sociologiques constates, et l’excellence des proc^des 
suivis pour en faire 1 enquete. Autour de M. Haddon, qui 
retournait une »econde fois dans ces pays, muni d’une compe- 
tence definitive d’ethnographe, avaient ete groupes des lin- 
guistes comme M. Ray, et de jeunes sociologues corame le 
regretă Wilkin. L’expedition etait munie de tous les appa- 
reils possibles. Chacun de ses membre* etait lntorme des 
resultats et des methodes de la sociologie ; ils ont meint 
contribui â perfectionner ces dernieres ■. Tous soucieux 
d’une description complete, ils ont fait une chasse patiente 
â ces choses subti'es et delicates â saisir que sont les ph^no- 
mînes sociaux. Nous sommes assures /257/ qu’ils n’ont rien 
omis de ce qui etait encore observable, nous sommes certains 
qu’ils n’i nt fait qu’un nombre minime de faux sens ou de 
fausses observations ou d’observations incompletesJ.

* Extrjit de YAnnee sociologique, 8.
1. Voy. Annee sociologique, 6, p. 183.
2. Voy. plus bas l’oeuvre de Rivers.
3. A. C. Haddon (et ses collaborateurs) Reports of the Cambridge 

Antbropological Expedition to Torres Straits. Vol. V,Sociology, Magic 
and Religion of the Western Isländer. Cambridge, 1904.
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penser qu’en somme il est indecis sur la position exacte des 
rites de clans. Ces rites semblent etre tres exactement du 
meme genre (nous ne disons pas exactement de la mime 
espece), que les cerimonies dites de Yintichiuma, dans les 
tribus de civilisation arunta. Elles mettent en jeu la « con- 
nexion sympathique entre le clan et son totem » {augud); 
elles ont pour but d’agir, par une action pantomique ou sym- 
bolique sur les etres non-humains membres du clan. Dans le 
cas de deux clans de Mabuiag (tortue et dugong), nous avons 
meme un rite de desacralisation, par les membres du clan, 
des premiers animaux peches. II ne manque que la consom- 
mation de la chair pour avoir un sacrement totimique com
plet.

Mais il y avait, outre ces ceremonies de clans, une serie 
de cirimonies magico-religieuses, peut-etre d’anciens clans, 
qui paraissent n’avoir dti que des fetes efficaces de toute 
la tribu ; elles itaient destinies â la reproduction des pois- 
sons et des gibiers, et conferaient aux pecheurs et chasseurs 
les pouvoirs magiques nicessaires. Elles se prisentaient avec 
un caractere suffisamment uniforme dans toutes les Ües occi- 
dentales. D’autres ceremonies, qui semblent avoir dchappi â 
l’organisation en clans, avaient trăit â I’agriculture. Nous 
nous trouvons en somme, ici, au debut de religions tribales, 
â un stade des plus intiressants des systimes religieux. Il 
est extremement remarquable que l’apparition des masques 
soit concomitante de ces rituels. Peut-etre y a-t-il la un fait 
de la plus haute importance pour expliquer l’emploi du mas- 
que et les rites religieux des societes d’hommes et des so- 
ciitis secrites dans le monde melanisien ? Les clans semblent 
avoir joue un certain röle, du moins dans le recrutement 
des acteurs de ces cerimonies, et la possession des masques. 
Il est notable, en particulier, que les cirimonies pour la 
fabrication de l’eau et du vent appartenaient â des individus 
des clans de la phratrie de l’eau.
/2 5 9 / Les autres traits religieux du totimisme, tabou du 
totem, relation sympathique entre le totem et les membres 
du clan, sont aussi clairs ; mais comme ils retentissent plutöt 
sur la moraliti que sur la religion nous les nigligeons pour 
l’instant et il nous suffit de dire que I’identification va assez 
loin pour que, par exemple, les « crocodiles » soient riputis 
« forts et violents », les « shovel nosed skate (un poisson) », 
« doux et paisibles ».

La mythologie totimique n’avait laissi que de peu abon- 
dantes traces au moment oü MM. Haddon et Seligmann ont 
recueilli les traditions. Deux mythes seulement de Yam et 
de Mabuiag ont äti conservis, et ne font rien paraltre
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d’analogue aux mythes de Valcbei iga des Arunta, quoi qu’il 
s’agisse bien de l’origine des clans.

M. Haddon ränge sous la rubrique des mythes tot&niques, 
le mythe du h£ros Kwoiam. II a sans doute raison en ce qui 
concerne l’île de Muralug, oü le culte de cet etre avait donn£ 
nu.isance â un clan (fait remarquable de totemisme â totem 
personnel m/thique). Mais ce n¥tait pas le cas â Mabuiag, 
oü a ete recueilli ce mythe, et oü a 6te observi le culte. 
D’ailleurs, M. Haddon convient que le culte est « posterieur 
au totemisme ». II n'a de totemique que le nom, augud, 
donn£ aux objets en corme de cro'ssants le giribu et le kutibu, 
qui servent aux gens des diverses tribus de symboles et de 
representants en puerre de Kwoiam, le heros guerrier (Contes 
du sentier de guerre). Le culte de Kwo im etait un culte 
des hommes, tres marqu£, et appartenait surtout â la phra- 
trie du grand augud, mais il etait comraun â toute la tribu. 
Cest â Iui que se rattachent, dans la plupart des îles. et le 
camp sacre des hommes, le kwod et le culte des crânes, et, 
p«r su*te, la chasse aux tetes. Tout ce qui con :rne ce culte 
nous semble remarquablement Glucide dans le travail de nos 
auteurs. Mais nous croyons vraiment inexact le rapprochement 
tent£ entre les augud de Kwoiam et les churinga arunta. Les 
uns sont des symbolts d’ancetres totemiques individuels, les 
autres sont les symboles d’une divinit6 presque entifcrement 
ccnstituee.

A l’île de Yam il y a aussi un culte d».s heros : c’est celui 
de Sigai et Maiau. Mais, chose remarquable, ce culte est 
d’une espece intermediaire entre un cd e totemique et un 
culte personnel, car precisement les initids savent que /260 / 
Maiau et Siga n’existent pas, et qu’ils ne sont que les nonts, 
pour les femmes. des deux totems, du crocodile et du requin 
« â tete de marteau ». M. Haddon a tout â fait raison de 
signaler l’importance de ces faits qui nous permettent de 
comprendre comment Ie totemisme a pu dvoluer et se decom- 
poser en polytheisme.

Au moment oü M. Haddon et ses collaborateurs sont arri- 
v£s dans Ies îles, la magie ne persistait plus que faiblement 
et d’une fațon pour ainsi dire souterraine. Pourtant eile a 
joud un grand role dans ces tribus, et a du y avoir un type 
trfcs particulier. Sur l’initiation du magicien et sur le materiei 
magique les observations ont pu etre excellentes. Sur les rites 
et les formules, elles ont dtd fatalcment plus sommaires, et 
par suite insufhsantes. Mais les faits avaient dispăru. M. Ray 
a cru pouvoir signaler, peut-etre sur la foi de teachers sa- 
moans (catdchetes, missionnaires), la notion de mana dans ces
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tribus. M. Haddon a refuse d’ajouter foi â cette identifica- 
■ on du mot A'unewen (ou wenewen), qui veut dire formule, 
avec le mot de mana, qui veut dire formule et bien d’autres 
cboses. M. Haddon a evidemment bien fait, mais pour d’assez 
mauvaises raisons (cf. les textes cites).

Les cultes funeraires avaient eux aussi diparu â peu pres 
completement en 1898. Mais M. Haddon en avait encore 
observe dix ans plus tot, et a pu tres bien se faire rensei- 
gner sur eux. Ils n’offraient rien de particulierement remar- 
quable en dehors de la naissance tres nette de cultes ancestraux 
(culte des markai, morts, surtout â Tutu). La description 
excellente fait regretter que M. H. ait donne une tplication 
un peu simpliste des danses de masques representant les 
morts.

L’initiation est la derniere des grandes institutions reli- 
gieuses sur laquelle M. Haddon nous ait informes. Elle 
semble avoir ete, dans ces tribus, d’un type frequent ; eile 
consistait dans la Separation du jeune initie' et des femmes, 
dans une education morale et un jeüne â la brousse, qui 
representaient, surtout pour les non-inities, soi-disant, une 
mort et une renaissance.

Les relations, â Kiwai surtout, entre les rites agraires et les 
rites d’initiation, ont ete bien notees, et sont un phenomene 
important.
/2 6 1 / M. Haddon a ajoute, chaque fois qu’il l’a pu, des ren- 
seignements sur l’initiation et le totemisme, dans les tribus 
neo-guineennes d< Daudai, etc., et la tribu australienne pres- 
que entierement decomposee des Yarraikanna du cap York.

[ les tribus de l 'australie du sud-e st ]
(1906)*

/1 7 7 / Le livre de M. Howitt *, l’un des fondateurs de l’ethno- 
graphie australienne, l’un des collaborateurs de Morgan, 6tait 
impatiemmtnt attendu. Le sens remarquable des faits, la 
sobriete, la simplicite, la profondeur relative si remarquables 
dans les premiers travaux de notre auteur l’avaient mis bors 
de pair, â la date dejâ ancienne ou il a commence â les 
publier.

* Extrait de YAnttee sociologique, 9.
1. Howitt A. W., The Native Tribes of South East Autralia. Lon

don, 1904.
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nienes juridiques et n igieux. Signaions quelques faits vrai- 
ment notoircs : les fonctions et les techniques hereditaires 
et quasi-religieuses qui appuient remarquablement les hypo- 
theses que nous avons imises dans notre dernier mimoire 
sur la magie ; des phenomenes economico-iuridico-religieux 
du genre du potlatch americain, chez les Dieri oü l’obligation 
d'echanger est connue sous forme religieuse et nous aurons 
omis bien peu de choses vraiment nouvelles ; car en ce qui 
concerne le sujet si interessant des dtbuts de l’art (musique et 
poesie), M. Howitt ajoute fort peu â ce qu’il a dejä publik, 
bien que ce sujet soit plus pres des phenomenes religieux.

Quant aux phenomenes religieux, leur etude est concentr£e : 
sur les rites funeraires ; sur quelques reprdsentations collec- 
tives ou plus specialement mythologiques ; enfin et surtout, 
sur les rites d’initiation et sur la magie.

I. Les rites funeraires sont etudies, avec les representa- 
tions concernant l’äme et la survivance, au chapitre vin. Peu 
de faits nouveaux, et piutöt des complimenta : sur les 
croyances wurunjerri, kulin, les rites dieri et l’endocanniba- 
lisme qu’ils comprennent ; sur l’orientation du mort dans la 
direction de son camp de naissance et les classifîcations des 
sous-totems mortuaires ; sur l’utilisation magique des cada- 
vres et de la main du mort (chez les Kurnai). M. Howitt 
revient sur l’importance du reve dans la formation de la 
notion d’äme.

LES CULTES 6LEMENTAIRES. TEXTES A L ’a PPU I

II. La pârtie la plus interessante de cette section du livre 
est celle oü M. Howitt discute le caractere genital de la 
mythologie australienne et la croyance aux grands dieux. 
Sa competence linguistique, sa profonde connaissance du ca
ractere australien lui ont grandement serv. et ii exprime ce 
que nous croyons etre, en grande pârtie, la vcriti. D’abord. 
â l’aide des documents rassemblis par M. Siebert, et dont 
nous rendons compte plus loin, il iu b lit que la notion de 
mura mura chez les Dieri se risout en une sirie de notions 
d’individus mvthiques, de tous points comparables aux an
cetres de Yalcheringa chez les Arurtas.
/1 8 0 / Ainsi se confirme une hvoothese que nous avions dijâ 
imise par le flottement de donnies de M. Gason. Les Muk- 
Kurnai, les grands ancetres des Kurnai sont, suivant M. Ho
witt, conțus de la m&me fațon. Nous ne savons pourquoi les 
Bookoomurri des Wathi Wathi ne sont pas, eux aussi, r rt- 
tachis â la meme classe d’individus. Quoi qu’il en soit, voilă 
un type de representations mythiques qui prend une singuliăre 
extension et qui semble primer les grands dieux.
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Ceux-ci sont conțus comme des espcces de chefs, de vieux, 
de peres (Mungan-Ngaua), de grands magiciens sanctionnant 
les fautes commises contre les regles, en particulier contre 
res interdictions tuelles pesant sur les inities. Mais c’est 
surtout â l'fgard des non-inities qu’ils ont une personnalitl 
mythique. Leur rite est rdativement efface, et ils ne sont 
guere que des elements des mystfcres de la confrerie des 
hommes. Peut-etre M. Howitt n’a-t-il pas assez accentul sa 
demonstration sur ce point. Pour nous, nous sommes frappes 
du fai: que Mungan-ngaua, le « Notrc pere » kurnai, soit 
identific, en fin de compte, avec le bull-roarer, le tundun, dont 
il est le pere, et dont il a un petit-fils. Nous sommes persuadls 
que le rapprochement des textes et des notes, montre qu’il 
y a dü avoir un temps avant les missions, oü les Kurnai 
nfvelaient aux jeunes inities que tundum. n’etait autre qu’une 
figure mythique imaginaire, â l’usage des femmes et des en- 
fants, et dont toute la realite serait les sons du « diable » 
que sonnent les hommes. Ceci pose, nous ne faisons nulle- 
ment dih, culte pour convenir que nous saisisson les c*vili- 
sations du Sud-Est australien sur le point de passer, par suite 
de la cohesion tribale, â la conception du grand ditu.

REPRESENTATIONS COLLF.CTIVES ET CIVILISATICNS

III. Les rites d’initiation sont plus completement etudies 
que les autres. M. Howitt tente meme â leurs propos une 
£tude de r^partition des types qu’ils affectent dans l’aire £tu- 
diee. Les rlsultats en sont â notre avis, definitifs : il y aurait 
trois genres de cerer mies d’initiation. Les unes localisees â 
l’extreme Sud-Est du continent, comprennent, outre le schime 
fondamental, l’extraction d< la dent. Les autres localisees â 
l’Est (Queensland meridional) seraient du type de la Bora 
(tribu dt Maryborough), et comporteraient surtout des com- 
bats rituels. Les autres enfin, sont toutes pratiqu^es â l’Ouest 
de ces deux regions et comprennent la cir- /181 / concision 
et dventuellement la subincision.

Le schime de toutes ces c^r^monits est excellement dlcrit. 
C’est partout le meme principe : l’initiation est le fait de la 
tribu, splcialement convoqude, solenntllement rassemblle ; 
eile se fait par l’action combin^e des phratries, des clans, 
des classcs matrimoniales quand il y a lieu, et il est glneral 
que le parrain soit le beau-püre (tribal) du novice; eile 
consiste essentiellement : dans la Separation definitive du 
jeune homme et de sa mere, symboiis6e de diverses fațons ; 
dans une mort et une renaissance simulees, avec introduction 
Je la nouvelle ame et la dation du nom ; dans l’observance 
d’un temps de jeüne et d’interdictions diverses ; dans l’in- 
troduction aux mysteres de la tribu et â sa morale.
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contrle tabou. Sur les classifications primitives, on trouvera 
une assez grande quantite de faits et de circonstances nouvelles. 
Le tableau des totems et sous-tot« ms wotjobaluk, enfin com
plet, est des plus interessants pour nous.

VI. La seule veritable lacune qui soit â regretter dans les 
obscrvations de M. Huwitt touchnnt la religion, concerne le 
totemisme. S’il a ajoute quelques documents decisifs sur les 
totems kurnai, quelques renseignements complementaires sur 
les totems scxuels tres repandus dans le Sud-Est australien, 
sur les classifications des Wakelbura, s’il a expose fort pru 
demment une theorie qui se rapproche plutöt de celle de 
M. Hiddon que d’aucune autre, il n’en a pas moins grande
ment neglige un grand nombre de faits. Sans parier de toutes 
les tribus dispersees oü il n’y a presque rien eu â glaner. 
M. Howitt eut du pousser plus loin son anales» et faire 
pousser plus loin edle de M. Sichert son collaborateur pour 
les croyances dieri. Les renseignements concernant les clre- 
raonies du type de l’intichiuma cbez les Dieri sont plus in- 
complets que ceux que Gason avait autrefois publils. Et 
quoique la fameuse legende des Murdu et de l’origine de 
l’exogamie so' bien discuție la nature de la mytholog‘e 
totlmique, la notion de la renaissance des Mura-Mura, tout 
celâ reste dans l’ombre. Le groupe des tribus Dieri, Urubunnu, 
Yaurorka, Yantruwanta est pourtant teile- /183 / ment im
portant que nous sommes assures qu’une etude tant soit peu 
proiongee eut conduit â des resultats fondamentaux, typiques.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[ les euahlayi]
(1907)*

/2 3 0 / Mrs. Langloh Parker a deja publil deux recueils de 
contes australiens* 1 2 ; l’ldition en fut excellente. Elle nous 
donne ici une monographie de la tribu des Euahlayi (Yualaroi 
de M. Howitt), â laquelle eile avait empruntl la plupart de 
ses contes. Elle connalt cette population depuis 1‘arrivle des

* Eftrait de YAnnie sociologique, 10.
1. Nutt, 1898, 1900.
2. K. Langloh Parker, The Euahlayi Tribe. A Study of Aboriginal 

Life in Australia. V itb  an Introduction by Andrew Lang, Londres, 
1905.
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Premiers colons, dont eile fut : et eile la connalt intimement, 
i/ant eu, ce que nont pas d’ordinane les ethnographes, un 
contact long de prbs de trente ans, et des relations person
nelies, surtout avec les femmes, d ordinaire si distantes de 
l’observateur. Peut-etre pourtant ces relations n’ont-elles pas etc 
absolument £troites, ^mention d’interpretes), et Mrs. Parker 
ne fait-elle pas assez la part d’une dlcomposition tris ancien- 
ne de cette tribu. (Elle a pourtant nofe la diversne d ->rigine 
des personnes qu’clle connaissait dans More Australian Legen- 
dary Taies). En tout cas son livre est excellent, quelque 
modeste qu’il se presente. Naturellement les indinations 
primitives de l’auteur ont prevalu et il a surtout trăit aux 
croyances et aux rites.

Le fait sur lequel ce livre nous apporte le plus de rensei- 
gnements vraiment neufs, c’est celui des lütems secondaires, 
cu totems « multiples ». Les Euahlayi sont une des nom- 
breuses tribus oü les espe s animales et les choses sont 
reparties entre les differents totems, repartis eux-memes par 
pbratries : ces classifications sont peut-etre tout â (ait du type 
que nous avons fait connaître ; eiles sont ici fort bien d&rites, 
du moins quant â l’abondance des mentions de choses clas- 
sees. Nous voyons pourtant deux lacunes : les vents sont 
bien repartis entre les totems, mais il ne nous est pas park 
de l’orientation des clans qui est bien probable, comme chez 
les Wotjojaluk ; d’autre part, la fonction de ces sous-totems 
est mal definie, sauf en ce qu’ils servent de presages et 
d’auxiliaires. La solidarite morale entre les sous-totems et 
les membres du clan, par contre, est assez bien marqu^e, car 
ceux-ci ne tolerent pas l’insulte qu’on adresse aux especes ou 
choses associees. II semble d’ailleurs que si les phratries (sang 
noir et sang clair) ne gouvernent pas la repartition des totems, 
elles gouvernent celle des sous-totems.
/2 3 1 / Sur les totems eux-memes, peu de faits nouveaux : 
une legende remarquable qui Ies derive des differentes parties 
du corps de Byamee, le grand dieu dont nous allons parier ; 
une forme remarquable du tabou tofemique qui n’interdit 
pas la consommation ni le meurtre du tot n, mais interdit 
î’insulte- l’interdiction alimentaire £tant resenfee â l’espbce 
totemique consacree â l’individu, magicien ou barde, et non 
pas au totem du clan. M. Lang dans sa pfeface pfetend qu’il 
n’y a pas ici de ceremonies du genre de Vintichiuma, il semble 
pourtant qu’il y ait qutique chose de ce genre, meme avec un 
pouvoir reconnu aux membres du totem sur les esp&ces sub- 
totemiques.

A la question controversee de l’existence des grands dieux 
chez les Australiens, Mrs L. Parker apporte encore sa contri-
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bution. II faut dire en effet, avec M. Lang, que le mythe 
de Byamee, le dieu mystique, per, de tout, est trfcs nettement 
developpe. Substance des totems, ancetre de tous Ies etres 
avec ses deux femmes, fondateur des rites et des lois, il est, 
chose remarquable, toujours existant et tout puissant. aelon 
l’auteur, il serait implore dans deux circonstances, par des 
prieres proprement dites : au moment de Ünitiatiun, les 
vicilles gens recommanderaient les jeunes gens et la tribu â 
la bonte efficace de Byamee, dont on vient d’observer les 
commandements par les solennites accomplies et les epreuves 
subies ; au moment de la mort, le wirreenun, magicien-pretre, 
supplierait 1c dieu de recevoir l’äme au ciel. Quant â nous, 
si nous ne doutons pas, contrairement â M. Tylor, de l’origi- 
nalite du mythe de Byamee, nous doutons fort que ces deux 
rites ne soient pas d’importation europeenne. Le compte rendu 
que Mrs Parker faisait dans un ouvrage precedent, de la cere
monie funeraire, nous rapprochait plus d’une simple imitation 
d’un service de clergyman : la face tournee vers l’Est, la com- 
ponction, la tete baisste de l’officiant et des assistants, tout 
nous donnait une impression que ne suffit pas â ddtruire 
l’affirmation que les Euahlayi ne connaissaient pas de mis- 
sionnaires. Ils portaient pourtant des lors des chemises et 
ont du assister â des enterrements de colons. Pour la priere 
en faveur de l’initi£i nous laisserions un peu plus de marge, 
mais bien peu, â 1 mvention des noirs. Et, â nous, Byamee 
nous semble un grand dieu australien du type bien reconnu 
par M. Howitt, avec femmes et enfants, avec des relations 
bien etablies entre lui et l’initia- /232 / tion, entre lui et un 
certain nombre d’autres dieux ; Daramulun, lui-meme le grand 
dieu du S.-E. entre dans sa mythologie, ainsi que le «• diable », 
l’instrument-dieu que l’on sonne dans les mysteres. Tout ce 
qui reste â notre avis de la longue argumentation oü M. Lang 
fait etat de ce fait contre les theories de MM. Howitt et 
Frazer, c’est que cette notion de grand dieu se retrouve ici 
dans une societe â filiation uterine, parfaitement caracterisee, 
valable pour les totems et les classes. Mais on sait que nous 
attachons ici moins d’importance â la filiation uterine propre
ment dite que ne font les autres critiques, et que nous consi- 
derons, jfipuis les pren :rs travaux de M. Dürkheim, les 
classes matrimoniales comme deja causees par l'apparition de 
la filiation masculine.

Au surplus, Byamee nous paraît, et c’est ici un pcint que 
M. Lang eüt pu noter, nm  seulement un dieu tribal, mais 
meme un dieu national, peut-etre meme international. Nous 
remarquons en effet, non seulement que son mythe seiend 
tres loin, ce que nous savions deja, mais encore qu’il domine
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des rites d’initiations auxquels sont convoqu^es de lointaines 
tribus, et meint, probablement, des tribus provenant de 
groupes tres peu apparentes. Un certain nombn. d’entre elles 
divergent meme au point de ne pas avoir le mime signe 
d’.nitiation, l’extraction de la dent.

Les rites d’initiation sont l’objet d’une longue et excellente 
description. Ils sont du type regulier du Sud-Est, et de tout 
point comparables aux rites des Wiraidjuris. Comme eux, ils 
comprennent de longs stationnements dans des clairieres cir- 
culaires, des passages au feu, des presentations des choses 
sacrees, des representations mystiques, magiques et religieuses ; 
mais ce qui est plus singulier, c’est la part que semblent y 
avoir joue les rites penaux et des sortes de sacrifices humains. 
La longueur des initiations et des stages est considerable. II 
r.ous est enhn bien exactement note que chacune de ces 
phases correspond â la levie d’un tabou alimt itaire. Nous 
notons precieusement ce fait, â notre avis decisif pour la 
tlieorie et de l’initiation et du tabou.

Le sujet auquel Mrs Langloh Parker a peut-etre accorde la 
meilleure attention, c’est la magie et les magiciens. Nous 
avons, si souvent decrit ici les grandes lignes des institutions 
magiques australiennes que nous ne voulons pas revenir sur 
des faits d’un type dejä bien connu. Nature de la revelation 
et origine des pouvoirs magiques des tvirreenun, /2 3 3 / nature 
des rites et conditions de leur accomplissement, n’ont rien 
d’extraordinaire Ce qui est singulier dans les croyances euah- 
layi, c’est l’existence du yunheai, du totem individuel des 
magiciens, âme extetieure collectivc d’un individu (M. Tho
mas en a fait remarquer la rarete en Australie ; ce totem est 
double de l’arbre Mtnggah, oü reside encore l’ame du magi- 
cien, sa sauvegarJe, arbre di nt l’ombre est tabou et gardee 
par des esprits.

Les rites concernant les femmes et les enfants, sont extrfi- 
mement bien d&rits, et s’ils sont, en realii, d’une forme 
banale, ont 6te si souvent negligcs des observateurs qu’ils sont 
presque une nouveaute en ce qui concerne l’Australie.

A la mythologie qui ressortait de ses deux collections de 
contes, Mrs Parker ajoute ici de nombreux faits. Le monde 
des esprits euahlavi, apparaît comme tres peuple ; les classes 
sont certes mal formees entre eux, mais dejä des distinction» 
apparaissent; les mythes astronomiques et naturistes sem
blent etre tres developpes, mais entifcrement dominus par la 
dassification en totems [...].
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derait. Strehlow nie formellement qu’il y ait r&ncarnation. 
Suivant lui, l ame, une fois liberee du corps, s’en irait â l’île 
des morts, oü, au bout d’un certain temps, eile serait anean- 
tie : il lui serait donc impossible de se reincarner. Sans doute, 
pour lui aussi, la generation, chez les Arunta serait attribuee 
â des operations mystiques, mais d une autre nature. II y en 
aurait de deux sortes. Sur chaque arbre ou rocher nania 
(Strehlow dit ngarra}, vivent de» embryons d’enfants, appeks 
ratapa, qui sont du meme totem que l’ancetre dont l’arbre 
represente le corps. Ce sont ces embryons qui ont â la fois 
un corps et une ame, qui, en s’introduisant chez les femmes 
qui passent a leur portee, seraient la cause de la conception. 
Dans d’autres cas, c’est l’ancetre qui intervient en personne. 
II sort de terre et lance sur la femme un petit churinga 
special, appele namatuna. Le churinga penetre dans le corps 
de la femme et y prend forme humaine. Ce serait tres excep- 
tionnellement qu’il y aurait incarnation proprement dite et un 
meme ancetre ne se reincarnerait jamais qu’une seule fois.

Comme nous devons, dans un prochain ouvrage, di scuter de 
preș cette Interpretation, nous ne nous arreterons pas â l’exa- 
miner longuement. La seule analyse qui precede doit suSire 
â doimer le sentiment qu’ici encore le desaccord porte sur la 
forme plutöt que sur le fond. Le ratapa qui pousse sur l’arbre 
nanja, c’est-â-dire sur le corps de l’ancetre, en emane 6vi- 
demment et l’exprime ; c’est donc quelque chose de l’ancetre 
qui se reine arne. Et le churinga procreateur ne tient pas de 
moins preț â l’etre ancestral. II est donc manifeste que l’en- 
fant est, dans un cas comme dans l’autrc, une Emanation de 
1 ancetre ; et c’est tout ce qu’implique le dogme de la reincar- 
nation. Le contradictions que l’on a pretendu relever entre 
Ștrehlow d’une part, Spencer et Gillen, de l’autre, ont donc 
ete grindement exagerees.

C’est â la mythologie que ces livres apportent la contribu- 
tion la plus neuve et la plus importante. Dans les ouvrages de 
Spencer et Gillen, les mythes arunta tenaient tris peu de 
place, ils £taient â la fois rares et maigres. Au contraire, les 
/80 / documents rlunis par Strehlow, et dont quelques-uns 
nous sont donn£s dans l’origiral avec une traduction juxta- 
lineaire, font apparaître une abondante mythologie totemique, 
et qui präsente des caracteres tres d^finis.

On y remarque notamment l’existence de veritables cycles 
mythiques qui se retrouvent dans les differentes tribus. Le 
mythe loritja des emous coincide de tous points avec le mythe 
arunta sur le meme sujet : c’est le meme formulaire, ce sont 
les mem s episodes, la meme histoire des sous-clans, etc. 
Mythes et cultes, par consequent (car les formules du mythe
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accompagnent des ceremonies) commencent donc â prendre 
un caractere international.

D’autre part, l’histoiie legendaire que racontent ces mvthes 
nous apparaît sous un nouvel aspect. C’est, comrac on sait 
l’histoire des Premiers ancetres, animaux et hommes â la fois, 
que ces peuples mettent â l’origine de leur civilisation. D’apres 
Spencer et Gillen, ces troupes mythiques formaient des mas- 
ses impersonnelles, sans chef, sans individualitCs distinctes, et 
qui n ’accomplissaient que des actes d’une extreme generalitC. 
A travers les rCcits que nous rapporte Strehlow, nous voyons 
au contraire, que chacun de ces groupes a â sa tete un chef 
ou plusieurs et que la troupe est formee de jeunes initiCs. 
Nous savons meme souvent leurs noms, leurs relations de 
parente qui reproduisent les rapports entre totems et sous- 
totems. On nous dit ce qu’ils faisaient : ce sont des cCremo- 
nies totcmiques qui ont pour objet d’initier les jeunes gens, 
de realiser le totem, de fonder des places totcmiques. Ainsi 
les chefs de l’eau fabriquaient la pluie, le tonnerre, les eclairs, 
la grele, les sources en chantant et en dansant les uns autour 
des autres. II oemble meme que la mythologie arunta ait 
abouti parfois â la formation de personnalitCs divines : on 
va jusqu’â nous parier de dCesses. A vrai dire, nous croyons 
qu’il y a lâ une illusion ; il s’agit simplement de « dames », 
Sorte de fees totCmiques. « tantes » aveugles qui donnirent 
la vue et la liberte aux kangourous et aux Cmous. Ce ne sont 
pas plus des deesses que les ancetres mythiques ne sont des

jcux. —  Les men s remarques s'appliquent â la mythologie 
loritja.

Cette mythologie nous apporte, de plus, des renseignements 
prCcieux sur le rituel que M. Strehlow doit, d’ailleurs, Ctu- 
dier directement dans un prochain fascicule. Nous y trouvons, 
en effet le formulaire d’un grand nombre de cCrCmonie-, 
/8 1 /  totCmiques. Nous pouvons ainsi nous fîgurer, mieux que 
par le passC, les rapports entre la formule et le rite manuel, 
entre la representaticn totCmique, le rite or.! et le mythe 
auquel la formule sert en quelque sorte de rubrique som- 
maire ; enfin nous connaissons la structure mfime de ces for- 
mules, leur sens littfiral, leur prosodie.

A ce recueil de mythes relatifs aux ancetres des totems, et 
qui se distinguent par leur caractere sacrC, la maniCre CsotC- 
rique dont ils se transmettent, la foi qu’ils inspirent, M. 
Strehlow a oute et M. Leonhardi oppose de courts recueils 
de contes : ce sont des traditions que l’on raconte aux fem- 
mes et aux enfants et oui, par leur contexte, semblent indiquer 
que les conteurs mystihent ceux auxquels ils s’adressent. Les 
plus import ints sont des descriptions CxotCriques de l’initia-
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mais, en meme temps, ils nous paraissaient assez eloignes de 
ces meines cultes pour pouvoir etre rapproeh^s des grands 
dieux. L’evolution commencee lä-bas s’est aehevee ici. Lcs 
hsbitants des lies orientales n’ont plus de totems, ils n’en 
ont plus que des traces. Ils ont un culte national, celui de 
Bomai-Malu, beaucoup plus developpe, et, ä la suite de MM. 
Haddon et Rivers, on peut aonner de ce fait une explication.

La decomposition du totemisme. —  D’abord que reste-t-il 
du totemismc ? M. Dürkheim, plus loin, dira ce qui en 
subsiste au point de vue juridique. Au point de vue religieux, 
il en persiste assez pour que nous soyions sürs que les Miriam 
en particulicr Pont connu aussi developpd que dans les lies de 
l’Ouest, et que dans les tribus de la Nouvelle-G Jinee aux- 
quelles, d’ailleurs, ils sont indubitablement associes. On trou- 
vera les faits bien discutes par M. Rivers, par M. Haddon. 
II y a meme des phenomenes de Classification. C’est dejä ce 
qu’avait signale M. Hunt et nous ne croyoqs pas que, sur ce 
point, ses observations soient controuvees. Mais le seul cas de 
parente directe entre animaux er groupes humains qui survive 
encore est celui d’une sorte de totem â la fois funeraire et 
scxuel : hommes et femmes deviennent, apres la mort, des 
lamar, des esprits, mais qui ont une forme animale, differente 
pour chaque sexe. Un autre cas est celui de la forme animale 
du grand dieu, Bomai, qui est, comme la prcmi&re de ses 
confreries, un crocodile, Beizam; ses gens s’appellent eux- 
memes des beizam. Meme on dit â M. Haddon, dans le jargon 
oü on lui transmit la plupart de ses documents : Beizam zogo 
belong we. Nous ne doutons donc pas que le culte national 
ne se soit developpe â partir de celui d’un totem tribal ; 
peut-etre est-ce celui de la socidte des hommes ? Notre hypo- 
thfcse est assez differente de celle de MM. Haddon et Rivcrs 
qui pensent que L  culte de Beizam et celui de Dogai, par la 
maniere dont ils s’opposent et se balancent, semblent plutot 
etre ■ ’anciens cultes de phratries. Mais, en realite, ces deux 
explications ne sont pas tout â fait incompatibles l’une avec 
l’autr^. ; car, en general, les totems tribaux sont d'anciens 
totems de phratries. En tout cas, il est bien certam que tous 
/8 9 / les membres de la confrerie des beizam, bien que re
cru tă  dans des clans locaux differents, se considerent tous 
comme parents ; ils sont tous des crocodiles. Cette parent^ 
est Stabile, et par les r r  :s fun^raires, et par les ceremonies du 
grand culte Bomai-Malu, et par divers pouvoirs que ces gens 
poss£dent, notamment celui d’imposer des tabous de propri£t£ 
â forme de crocodile. L’association du nom animal et du culte 
des animaux semble donc n’avoir persistă d’une maniere du- 
rable que dans les formes les plus reccntes, les plus Ivolules
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du totemisme, la oü eile eut du disparaitre, si les phenomenes 
sociaux regressaient suivant la meme loi que les phenomenes 
psychiques.

Mais si peu de chose subsiste qui merite â quelque degre le 
nom de totemisme, au contraire bien des croyances, bien des 
institutions ne s’expliquent, surtout chez les Miriam, que par 
le totemisme. La plupart sont rangees, arbitrairement, sous la 
rubrique magie, simplement parce que l’action des rites y 
est « intrinseque » : M. Haddon suit ici la definition de 
M. Frazer que, par ailleurs, il n’admet pas. Les pratiques ainsi 
catalogu^es sont des actions exercees par des clans locaux de- 
termines sur des plantes et des animaux qui sont appeles leur 
zogo ou leur agud. Ce dernier mot est identique â Vaugud des 
lies de l’Ouest et signifie totem. Le zogo, c’est, dans les dia- 
lectes des lies orientales, ce que font les membres de la con
frerie (appeks zogo), laquelle est d’ordinaire recrutee dans 
des familles, quelquefois dans des villages d’un district ou de 
districts associes. Les zogo ce sont aussi les charmes ; le meme 
mot d&igne le caractere des mots et des formules qui sont 
employ^s dans les rites et qui portent le nom de zogo mer. 
M. Haddon, qui sent toute l’importance de ces notions 
abstraites et confuses, remarque lui-meme l’analogie du zogo 
avec le haze de Lifu et le mana malayo-melano-polynesien. 
C’est le pouvoir sur les choses, tel qu’il se manifeste dans 
Ies inticbiuma australiens. On retrouve meme le mecanisme 
de Vinticbiuma presque intact. Ainsi un zogo mer, de l’Imer- 
gali, qui appartient â un sous-groupe reiigieux de Mer, s’ex- 
prime ainsi : « Pluie, mon zogo, donne-moi vie ». Et il est 

ien specific que c’est tel groupe local qui possede la ceremo
nie, soit par drc : de naissance, soit qu’il l’ait rețue d’un 
autre groupe. Un exemple concret fera mieux comprendre 
l’interet de ces faits. Le nam zogo, ou charme des tortues, est 
fort important dans ces tribus ; /9 0 /  il est pratiqul par les 
gens d’un seul village. Ce charme, dresse sur la plage, consiste 
en une effigie de totem male et une autre de femeile ; ce 
sont des lamar, des esprits, auxquels les r< is de la confrerie 
s’adressent et, grâce aux paroles prononc^es, les tortues, dans 
la mer, vont s’accoupler et se reproduire. Le mythc raconte
que, seul, celui qui leur avait park put les prendre, et c’est 
encore grâce â ces rites que les tortues, aujourd’hui, se laissent 
prendre ou partent. On voit qu’en definitive, les pratiques et 
m£me le mythe totemiques subsistent ; seul le cadre di s 
lequel eiles se devcLppent a change. Le clan est remplac^ 
par la confrerie.

D’autres zogo nous semblent occuper une place interme- 
diaire entre les cultes totemiques et les cultes agraires. Les
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prls le role qui, dans d’autres tribus, revient i  la phratrie 
spectatrice d’une ceremonie Offerte par un clan de l’autre 
Dhratrie ; ce sont les zagareb le, gens du tambour et du chant, 
qui chantent, battent la mesure, font la musique. Ce sont 
enfin les tebud, les amis, qui n’ont aucun role sinon de nourrir 
les liturges. De ces confreries, aucun homme de Mer n’est 
exdu, sauf les etrangers.

Le rituel consiste en manifestation et port de masques (il y 
en a un ou plusieurs selon les confreries). Les plus impor- 
tants sont â forme de crocodile et de requin. II y a, de plus, 
adoration d’une sorte d’autel qui semble avoir donne nais- 
sance i  une sortt de culte epigone, independant, aanses, mi- 
miques des diverses confreries des Beizam boai. Ces danses 
se font de village en village, comme une sorte de pllerinage 
qui retrace les aventures de Bomai Malu. — Quant au mythe, 
il est intermediaire entre celui d’un animal totemique qui 
tiendrait du requin et du crocodile (avec etres subsumes) 
celui d’une constellation qui regle une partic de la vie agricole 
et humaine, et celui d’une divinite hiroiique, humaine, Sym
bole de la force guerriere des Miriam. Les episodes du mythe, 
comme les diverses ceremonies et les diL*.- /9 2 /  rents ordres 
des Beizam, sont partages entre les villages.

Su,,ant M. Haddon, ce culte serait d’importation Otrang&re ; 
il croit trouver une preuve de cet empiunt dans les voyages 
que le mythe prete au htiros. Le culte d’un dieu indiv.duel, 
anthropomorphique, serait venu de la Nouvelle-Guinee dans 
les lies de l’ouest et, de lâ, dans celles de Fest oü, par suite de 
la prospdrite qui y regne, il aurait balaye le totemisme. Il n est 
pas a priori impossible que les choses se soient passles ainsi ; 
l’extension rapide de ces grands cultes, mal dlfinis, s’observe 
meme en pays de totemisme, en Australie comme en Ame- 
rique. Mais il nous paralt douteux que le cas de Bomai-Malu 
soit un fait de ce genre. Sans doute, d’aprls le mvthe, Bomai 
est venu de l’ouest et, peut-etre, de la Nouvelle-Guinee. Mais 
cela peut tout aussi bien signiher que les Miriam ont empörte 
ce culte avec eux dans leurs emigrations d’abord vers le sud 
(lies de l’ouest), ensuite vers Fest. En tout cas, nous aperce- 
vons plus de difference que de patente entre le culte et le 
mythe de Kwoiam et celui de Bomai-Malu ; meme ce dernier 
nous paralt avoir plus de rapports avec les mythes totlmi- 
ques du requin et du crocodile â Yam. Si donc la vague qui 
apporta le culte national â Mer et dans les lies Murray a 
vraiment passe sur les lies de l’ouest, eile y a certainement 
laisse peu de traces. Et il ne faut pas tenir un compte exaglrl 
du mythe : le mythe de Malu n’est pas historique, selon 
nous, mais descriptif. Il nous paralt donc profitable d’y voir le
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produit d’une Evolution independante. Etant donnees surtout 
les marques manifestement totemiques de ce culte, il est tout 
naturel de supposer que Bomai-Malu-Beizam est un ancien 
totem, peut-etre de phratrie, qui, pour une raison quelconque, 
a M  amene â prendre une place preponderante. La societe 
des hommes qui, â iorigine, se confond avec le Systeme des 
dans totemiques, se serait donc concentree tout entiere au tour 
de ce culte qui aurait absorbi les autres ou se les serait 
subordonnes. Nous aurions ainsi, dans ce cas privillgil, un 
moyen de nous figurer comment on est passe du totemisme 
nlo-guinlen aux formes religieuses plus avancles des lies de 
l’ouest, et finalement â celles, plus Ivoluees encore, de Test.

Nous ne parlerons que brievement de la magie â laquelle 
M. Haddon rattacbe nombre de zogo que nous avons rangls 
dans la religion, ainsi que des pratiques qui se rapportent ou 
au totemisme finissant ou aux dlbuts du culte agraire. Meme 
/9 3 / on dirait qu’une pârtie dt la magie mallficiaire et presque 
toute la nlcromancie ressortissent â la confrlrie de Beizam- 
boai, tandis que ce sont les zagareb le, qui seuls fournissent 
les mldecins. —  Par une assez curieuse nconslquence, 
M. Haddon, qui rattache la divination â la magie, n’en parle 
qu â propos de la religion, pour nous signaler, entre autres 
choses, un bien curieux procldl de divination â l’aide d’une 
sorte d ’autel-carte oü le mouvement des animaux Ipils dlclle 
le mouvement des Ivlnements.

Les rituels funlraires sont ceux du double enterrement, 
dans le cas des adultes seulement. Une pârtie en est presque 
toujours collective, parce qu’elle nlcessite la prlsence de 
toutes sortes dt parents, et des visites de presque toutes les 
confrlries qui honorent la mort de leurs rites et d leurs 
chants. Ces faits sont vraiment superposables aux honneurs 
rendus par le tubuan et le duk duk en certaines parties de 
la Mllanlsie. [...]

LES CULTES ELEMENTAIRES. TEXTES A l ’APPUI

[ l e s  ARANDA ET LORITJA d 'AUSTRALIE  CENTRALE II]  

(1913)*

/1 0 1 / Ces deux nouveaux fasci „ules de l’oeuvre de M. Streh
low * 1 sont consacrls au culte totlmique des Arunta et des 
Loritja. Ils sont prlccdls d’une importante prtface du regrettl

* Extiait de VAnnee sociologique, 12.
1. Strehlow C., Die Aranda-und Loritja-Staemme in Zentral-Aus-
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autres, la tr£s grande similitude des c^rtmonies aranda et 
des clrlmonies lontja font supposer qu’il a eu affaire â des 
cultes dejä composites. La langue dans laquelle sont r^Ag&s 
les formules confirme cette supposition : car celles qui sont 
attribuees aux Lori tja sont parfois ecrites en aranda et inver- 
sement; on peut citer egalement des mots aranda loritjis£s 
et vice versa,, alors que la langu des uns ressortit au rameau 
septentrional des lanpues australiennes, celle des /103 / autres 
au rameau meridional, qui, d'ailleurs, â travers le centre, 
s’etend jusqu’ä l’ouest. Comme, entre ces deux rdgions, il 
existe des frontiferes oü l’oit emploie un jargon international 
dont parlaient deja Spencer et Gillen3, il est â craindre que 
les textes rapportes par M. S. n’aient ete parfois rtdiges dans 
un jargon de ce genre. En tout cas, il est certain que les 
Aranda de l’ouest, etudi^s plus spedalement par M. S., ont 
moins bien conserve leurs coutumes que ceux d’Alice Springs 
qu’avaient observes MM. Spencer et Gillen. Aussi, bien que 
ces auteurs aient une bien moindre connaissance de la langue, 
leurs observations gardent une grande valeur.

M. Dürkheim, dans le livre eite, a dejâ discute les princi- 
pales divergences qui sepavent M. S. de MM. Spencer et 
Gillen dans la descripiton des intiebiuma ou mbatjalkatiuma, 
comme dit Strehlow, probablement avec raison. Pour tout ce 
qui concerne les principes fondamentaux du rite, son effi- 
cacite, le sacrement totemique et son importance, les auteurs 
anglais et l’ecrivain a'lemand sont, au fond, d’accord. Sur 
bien des points, le second ne fait que completer utilement 
les informations des Premiers, et en particulier pour ce qui 
regarde les effusions de sang et le role qui leur est attribud. 
Nous noterons surtout la distinction de deux sacrements, 
l’un qui est fait avant la ceremonie et qui a pour objet de 
sacraliser -ifficiant, I’autrc qui a lieu aprîs et qui est destine 
â lever les interdits dopt sont frappes pour tous la plante ou 
l’animal totemique. Non moins interessante, la difference 
signake entre les intichiuma d’animaux et ceux de plantes 
non comestibles : car rien ne prouve mieux le râie purement 
religieux du totemisme. Enfin, nous avons des cultes qui, tout 
en etant parents des rites totemiques en ce qu’ils sont e d e -  
b rd  par des clans, se rapportent â des personnalites mythiques 
qui n’ont plus rien de commun avec les totems. Les techno- 
logues auront â tenir compte du remarquable culte totemique 
de la pierre chez les Loritja, on y aperțoit les rapports qui 
unissent le culte â la technique.

Mais la plus importante contribution di ces deux fascicules
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3. North. Tr., p. 413.
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est la publication du texte meme des formules chantles, 
texte qu’accompagne une double traduction, l’une juxtali- 
neaire, l’autre paraphras^e. Nous poss^dons ainsi un precieux 
recueil de 1 500 vers aranda qui forme une sorte de Rig Veda 
/104 / australien. Les travaux futurs sur ces rituels pourront 
s’appuyer sur une solide base philologique. Si les traductions 
proposees sont parfois douteuses, il n’en reste pas moins 
que la plus grave lacune laissee par les ouvrages de MM. Spen
cer et Gillen est desormais combine.

448



chapitre 5
theorie des civilisations





EMILE DÜRKHEIM ET MARCEL MAVSS

[NOTE SUR LA NOTION DE CIVILISATION]
(1913)*

/4 6 / Une des rfcgîes que nous suivons ici est, tout en 
etudiant les phenomenes sociaux en eux-memes et pour 
?ux-memes, de ne pas les laisser en l’air, mais de les 
rapporter toujours â un substrat defini, c’est-â-dire â un 
groupe humain, occupant une portion determ ini de 
l’espace et representable geographiquement. Or, de tous 
ces groupements, le plus vaste, celui qui comprend en soi 
tous les autres et qui, par consequent, encadre et enve- 
loppe toutes les formes de l’activite sociale est, semble-t-il, 
celui que forme la soctete politique, tribu, peuplade, na- 
tion, eite, Etat moderne, etc. II semble donc au premier 
abord, que la vie collective ne puisse se developper qu’â 
l’interieur d’organismes politiques, aux contours arret^s, 
aux limites nettement marquees, c’est-â-dire que la vie 
nationale en soit la forme la plus haute et que la sociologie 
ne puisse connaître des phenomenes sociaux d’un ordre 
sup^rieur.

II en est cependant qui n’ont pas des cadres aussi net
tement definis ; ils passent par-dessus les frontieres poli
tiques et s’etendent sur des espaces moins facilement 
determinables. Bien que leur complexite en rende l’etude 
actufllement malai ee, il importe cepenaant de constater 
leur existence et de mm quer leur place dans l’ensemble 
de la sociologie.

L’ethnographie et la prehistoirc ont particulierement 
contribui â tourner l’attention de ce cote.

L’enorme travail qui, depuis une trentaine d’annees, 
s’est poursuivi dans les musees dethnographie d’Amcrique 
et d'Allemagne, dans les musees prchistoriques de France 
et de Suede surtout, n’est pas, en effet, reste sans resultats 
theoriques. Surtout du cote ethnologique, des necessites

* Extrait de VAnnee sociologique, 12.
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scientifiques de simplification et de catalogue et meme 
de simples necessites pratiques de classement et d ’expo- 
sition ont about. â des classifications â la fois logiques, 
geographiques et chronologiques : logiques, parce qu’en 
l’absence d’histoire possible, la logique est le seul moyen 
d’apercevoir, au moins â titre hypothetique, des sequences 
historiques d’instruments, de styles, etc. ; chronologiques 
et geographiques parce que ces /4 7 / series se develop- 
pent dans le temps comme dans l’espace, en s’etendant 
â une pluralite de peuples differents. II y a longtemps 
que dans Ies musees americains on a expose des cartes 
montrant l’extension de tel ou tel type d ’art, ou que, 
dans les musees prehistoriques on a propose des Schemas 
genealogiques des formes de tel ou tel instrument.

II existe donc Ies phenomenes sociaux qui ne sont 
pas strictement attaches â un organisme social determine 
ils s’etendent sur des aires qui depassent un territoire 
national ou bien ils se devcloppent sur des periodes dc 
temps qui depassent l’l stoire d’une seule societe. Ils 
vivent d’une vie en quelque Sorte supra-nationale.

Mais il n’y a pas que la technologie ou l’esthetologie 
qui posent ces problemes. La linguistique a, depuis long
temps, etabli nombre de phenomenes du meme genre. 
Les langues parlees par des peuples ditterents ont entre 
elles des liens de parente : certaines formes verbales, gram- 
maticales, etc., se retrouvent dans des soc :tes differentes. 
Elles permettent de grouper celles-ci en familles de peuples 
qui sont ou ont ete en rapport les uns avec les autres 
ou qui sont issus d’une meme origine : on parle cuuram- 
ment d une langue ndo-eurupeenne. — II en est de meme 
des institutions. Les diverses naîions algonquines ou iro- 
quoises avaient un meme genre de totemisme, une meme 
forme de magie ou de religion. Chez tous les peuples 
Polynesiens, on trouve une meme sorte d’organisation 
politiyue (pouvoir des chefs). Les debuts de la familie 
ont et^ identiques chez tous les peuples qui parlent une 
langue indo-europeenne.

Mais, de plus, on a constate que les faits qui presen- 
tent ce degre d’extcnsion ne sont pas independants les 
uns des autres ; ils sont generalement lies en un Systeme 
solidaire. II arrive meme tres souvent que l’un d’eux 
implique les autres et decele leur existence. Les clasaes
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eu souvent l’occasion de montrer combien cette methode 
est inadequate aux faits ; car eile laisse de cote la realite 
concrete que l’observateur peut le mieux et le plus imme- 
diatement atteindre : ce sont les orgammes sociaux, les 
grandes personnalites collectives qui se sont constituees 
au cours de l’histoire. C’est â eux que le sociologue dnit 
se prendre tout d'abord : il doit s’attacher ä les decrire, 
les tanger en genres et en especes, les analyser. chercher 
â expliquer les elements qui les composent. Meme on 
peut penser que ce milieu humam, cette humanite inte
grale dont Comte entendait faire la Science, n’est guere 
qu’une construction de l’esprit. Mais il n’en reste pas 
moins que, par-dessus /4 9 /  les groupements nationaux, 
il en existe d’autres, plus vastes, moins nettement defin:s, 
qui ont pourtant une individualitd et qui sont le siege 
d’une vie sociale d’un genre nouveau. S’il n ’existe pas 
une ivilisation humaine, il y a eu, il y a toujaurs des 
civilisations diverses, qui dominent et enveloppent la vie 
collective propre â chaque peuple. Il y a la tout un ordre 
de faits qui meritent d ’etre etudies, et par des procedes 
qui leur soient appropries.

Toutes sortes de problemes peuvent etre abordes ä 
ce sujet qui, jusqu’a present, ont ete negliges. On peut 
rechercher quelles sont les conditions diverses en fonc- 
tion desquelles varient les aires de civilisation, pourquoi 
eiles s’arretent ici ou la, quelles sont les formes qu’elles 
affectent et les facteurs qui determinent ces formes. Toutes 
les questions qui, comme l’a montre Ratzel se pnsent â 
propos des frontieres politiques peuvent se poser egale- 
ment â propos de ces frontieres ideales. En second licu, 
tous les faits sociaux ne sont pas egalement aptes â s’inter- 
nationahser. Les institutions politiques, juridi }ues, les phe- 
nommes de morphologie sociale font pârtie de la Consti
tution propre de chaque peuple. Au contraire, les mythes, 
les contes, la monnaie, le commerce, les beaux-arts, les 
techniques, les outils, les langues, les mots, les connais- 
sances scientifiques, les formes et les ideaux litteraires 
tout cela voyage, s’emprunte, resulte, en un mot, d’une 
histoire qui n ’est pas celle d ’une societe determinee. Il 
y a donc lieu de se demander de quoi depend cet indgal 
coefficient d ’expansion et d’internationalisation. Mais ces 
differencvs ne tiennent pas uniquement â la nature intrin-

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

454





Ies c iv ilisacion s  
dlm ents et formes

(1929)*

I ndroduction

/8 1 /  Ceci est particulierement un extrait d ’une longue 
« Note de methode » sur la Notion de civilisation, qui 
paraîtra dans le tome III de YAnnee sociolo ̂ q u e , 
deuxiemc s6rie. — Elle a ete preparee par diverses notes 
sur le meme sujet : tomes X, XI et XII de YAnnee socio
logique *, ancienne serie. Elle a ete preparee egalement par 
de nombreux et longs comptes rendus des travaux d’ensem- 
ble des archeologues, des historiens et la civilisation, des 
ethnologues et tout particulierement de ceux-ci dans Ies 
deux series de YAnnee sociologique. Les partisans actuels 
de la methode de 1’ « histoire culturelle », de 1’ « ethno- 
logie historique », des principes de la « diffusion » 
opposent, â notre avis sans raison, leurs methodes â 
celles des sociologues. Nous ferons grâce d’une discus- 
sion critique de ces theories et de leurs resultats. Elles 
comptent toutes des savants honorables comme protago- 
nistes. Nous ne critiquerons pas davantage les tenants 
de MM. Foy et Graebner que ceux du Pere Schmidt, ou 
ceux de l’Ecole americaine de 1’ « anthropologic cultu
relle ». Ces derniers, M. Boas entre tous, M. Wissler, 
d’autres, operant sur des societes et des civilisations qui 
ont ete evidemment en contact, plus fins que leurs col- 
legues europ^ens, se gardent generalement d’hypotheses 
echevelees et ont vraiment șu deceler ici et lâ des « cou- 
ches de civilisations », des « centres » et des « aires de 
diffusion ».
/8 2 /  Ces theories s’opposent surtout — et trop facile- 
ment — aux dees simplistes qui representent Involution 
humaine comme si eile avait ete unique. Sous ce rapport, 
comme ces « comparants », mais surtout avec les histo-

* Expose present^ i  la Premiere Semaine Internationale de Syn
these, Civilisation. Le mot et l ’idee, La Renaissance du livre, Paris, 
1930.

. [Des notes mentionnles Ia demifere seule a păru : cf. le texte 
precedent.]
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riens et les geographes, les sociologues rattachent les phe- 
nomenes de (Zivilisation non point â une hypothetique 
evolusion generale de l’humanit£, mai ä l’enchaînement 
chronologique et geographique des societes. Jamais ni 
Dürkheim ni nous n’avons separe l’evolution humaine 
de celle des groupes plus ou moins vastes qui la compo- 
sent. Voici longtemps que Dürkheim expliquait la fa
milie conjugale moderne par le melange des droits domes- 
tiques germanique et romain. En somme, il appliquait 
des lors ce qu’on appelle maintenant la theorie des 
« substrats ». Et voici plus de dix ans que M. Meillet 
a pris parti pour une methode genealogico-historique en 
linguistique, sans croire, pour cela, etre infidele â la socio
logie, dont il est Tun des maîtres.

D’ailleurs toutes ces oppositions d’ecoles sont jeux 
futiles de l’esprit ou concurrence de chaires, de philoso- 
phies et de theoiogies. Les vraiment grands ethnologues 
ont ete aussi ^clectiques dans le choix des problemes que 
dans celui des methodes qui doivent varier par problemes. 
E.-B. Tylor, dont on a l’habitude de faire une cible, a 
publie — et encore plus enseigne — de delicieuses his- 
toires d’emprunts. Les meilleures collections de reparti 
tions d’objets sont incontestablement celles du Musee Pitt 
Rivers, qu’il a fonde â Oxford et qut M. Balfour admi- 
nistre.

Au fond, la mässe des savants veritables reste fidele aux 
trois principes, aux trois rubriques du vieux maître, Adolf 
Bastian : I. YElementargedanke, 1’ « idee eldmentaire », 
originale et originelle, creation autonome et caracteristique 
d’un esprit collectif, le « trăit de culture » comme disent 
assez mal les « anthropologues sociaux » americains ; 
II. la Geographische Provinz, le « secteur geographique », 
quelquefois assez mal limite, quelquefois tres evidem- 
ment marque par la commu- /8 3 / naute des faits de 
civilisation, par les langues apparentees et assez souvent 
par les races uniques : le nombre de ces « provinces 
geographiques » n’etant pas excessivement nombreux et 
les decouvertes modernes en restreignant encore le nnm- 
bre ț III. la Wanderung, la migration, le voyage et les 
vicissitudes de la civili-ation et, avec eile, comme dans 
le cas d ’une evolution autonome, la Wandlung de la civi
lisation, la transformation de la civilisation par emprunts
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des elements, par migratiens, par mixtures des peuples 
porteurs de ces diments, ou par activite autonome de 
ces peuples.

Supposons donc ou constatons cet accord des savants. 
Et voyons comment on Deut etudier les civilisations, ana- 
lytiquement et svntheticuement.

Nous ne rappelons pas l’histoire du mot et des divers 
sens qu’il comporte. Nous ne faisons pas non plus la 
critique de toutes ses acceptions. La notion de civilisa- 
tion est certainement moins claire que celle de soci£t£ 
qu’elle suppose d’ailleurs. Voici simplement quelques 
dlfinitions qui, nous le croyons, permettent de savoir 
comment il faut parier.

I
F a it s  d e  CIVILISATION

REPRESENTATIONS COLLECTIVFS ET CIVILISATIONS

Definissons d’abord ce qui singularise les phenomenes 
de civilisation parmi les phenomenes sociaux. Nous pour- 
rons ensuite comprendre ce que c’est qu’un Systeme de 
ces faits : une civilisation. Et on verra enfin comment, 
de ce point de vue, on peut revenir, sans trop d’inconve- 
nients, ä des emplois assez larges du mot.

Les phenomenes de civilisation (civis, citoyen) sont par 
definition des phenomenes sociaux de societes donnees. 
Mais tous les phenomenes sociaux ne sont pas, au sens 
etroit du terme, des phenomenes de civilisation. II en est 
qui sont parfaitement speciaux â cette societe, qui la sin- 
gularisent, /8 4 / l’isolent. Un les rencontre d’ordinaire 
dans le dialecte, dans la Constitution, dans la coutume 
religieuse ou esth&ique, dana la mode. La Chine derriere 
son mur, le brahmane â l’interieur de sa caste, les gens 
de Jerusalem par rapport â ceux de Juda, ceux de Juda 
par rapport au reste des Hebreux, les Hebreux et leurs 
descendant, les Juifs, par rapport aux autres Semites, se 
distinguent pour se concentrer, pour se separer des autres. 
Ces exemples prouvent qu’il vaut mieux ne pas parier 
de civilisation quand on parle de phenomenes restreints 
â une societe donnee et qu’il vaut mieux dire « societe » 
tout court.
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civilisation des Tupis (celle-ci est d’ailleurs pleine d’ele
ments communs aux Tupis et aux Caraibes).

L’etude de ces extensions d’elements de civilisa Jons est 
souvent extremement curieuse. II ne semble pas qu’on 
puisse deduire de la repartition des figures sculptees de 
l’homme accroupi (Hockerfigur) tout ce qu’en a deduit 
M. Graebner. Mais Ies faits qu’il a d6couverts sont in- 
contestables. Je ne crois pas que M. Jackson ait eu raison 
d’interpreter par l’origine 6gyptienne, â la fațon de 
M. Elliot Smith l’usage /8 8 / tres generalise de la conque. 
Mais cet usage est un iait tres net et grand de civilisation, 
et non d’evolution simultan6e.

C’est en effet sur un fond de phenomenes internatio- 
naux que se detachent Ies soc tes. C’est sur des fonds de 
civilisations que les societes se singularisent, se creent 
leurs Jiosyncrasies, leurs caracteres individuels. II faut 
meme remarquer combien ces traits de civilisation peu- 
vent rester profonds et uniformes, meme apres des sepa- 
rations prolongees. Ainsi, par exemple, parmi les Pygmees 
ceux des Andamans sont ceux qui se sont conserves les 
plus purs, dans leurs îles, avec leur iangage, le seul 
connu des langages pygmees. Les civilisations du Golfe 
du Bengale les ont â peine touches, malgre des relations 
plusieurs fois millenaires. Et cependant, les Pygmees de 
Malacca pour ne pas parier des autres, qui semblent avoir 
perdu leur langue, qui vivent dans un milieu malais et 
mon-khmer, ont, en grande pârtie, la meme civilisation 
materielle que leurs freres andamenes.

II
CIVILISATIONS. FORMES DE CIVILISATION.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

Mais ce ne sont pas seulement les elements des civili
sations, ce sont aussi les civilisations elles-memes qui ont 
leurs individualites, leurs formes arretees, et s opposent 
entre eiles. C’est meme tout cela qui caractlrise les civi
lisations: ces emprunts, cts communautes, ces coînci
dences ; mais aussi la fin de ces contacts, la limitation de 
ces coîncidences, le refus meme de ces contacts avec d’au- 
tres civilisations.
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nous faisons abstraction de l’element papou). Les limites 
du betel et du kava, celles de l’arc et du sabre, celles 
de la cuirasse et de la palissade, celles de la maison sur 
/9 0 / pilotis, etc., permettent de classer les civilisations 
et meme de faire des hypotheses sur leur genealogie, tout 
aussi bien que les divergences et les ressemblances dialec- 
tologiques sont un des meilleurs moyens pour etablir les 
familles de peuples.

II resulte de tout ceci que toute civilisation a, â la 
fois, une aire et une forme.

En effet, eile a toujours ses points d’arret, ses limites, 
son noyau et sa peripherie. La description et la defini- 
tion de ces aires sont un travail capital pour l’histoire et, 
partant, pour la science de Thomme. Mais on ne s’aperțoit 
de cette extension que parce qu’on a l’impression que les 
elements, les phenomenes de civilisation qui forment teile 
ou teile civilisation ont un type â eux et â eile, rien 
qu’a eux et â eile. La definition de cette forme est donc 
essentielle. Et les deux termes sont reciproquement lies. 
Toute civilisation a une aire parce qu’elle a une forme, 
et l ’on ne peut s’apercevoir de cette forme que parce 
qu’elle est repandue sur cette aire et nulle part ailleurs. 
Quoique phenomene social du second degre, une civili
sation, comme toute societe, a ses frontieres et son esprit. 
La definition de l’aire d’une civilisation se fait donc par 
sa forme et inversement la definition d’une forme se fait 
par son aire d’extension.

Definissons ces deux termes. La forme d ’une civilisa
tion est le total (le Z) des aspects speciaux que revetent 
les idees et les pratiques et les produits communs ou 
plus ou moins communs ă un certain nombre de societes 
donnees, inventrices et porteuses de cette civilisation. On 
peut aussi dire que la forme d ’une civilisation, c’est tout 
ce qui donne un aspect special, â nul autre pareil, aux 
societes qui forment cette civilisation.

Line aire de civilisation, c’est l ’etendue geographique 
de repartition de ce total, —  plus ou moins complet dans 
chaque societe de cette aire, —  des phenomenes com
muns consideres /9 1 /  comme caracteristiques, comme 
typiques de cette civilisation : c’est aussi l’ensemble des 
surfaces du sol oü vivent des societes qui ont les represen-
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lorsqu’il s’agit de decrire l’histoire de chaque instrument, 
de chaque type d’instrument, d’art, etc. II s’agit d’ailleurs, 
lorsqu’on est sur un bon terrain, avant tout, d ’objets 
palpables ; ce qu’on veut, c’est classer en series ces objets 
dans des musees. Dans ces limites, ce procede a notre en- 
tiere approbation. Nous aurions bien â dire sur le mat 
de cocagne. Notre regrette Robert Hertz avait prepare 
un joii travail sur le cerf-volant en pays Polynesien. Mais 
tout autre chose est de tracer le voyage d’un art ou d’une 
institution et de definir une culture. Deux dangers se pro- 
duisent immediatement :

D’abord le choix du caractere dominant. Les Sciences 
biologiques souffrent assez de cette notion de caractere 
principal, â notre avis tout a fait arbitraire. Les Sciences 
sociologiques en souffrent encore davantage. Les criteres 
employes sont meme souvent inexistants. Par exemple, 
l’idee qui donne son nom â la Zweiklassenkultur corres- 
pond â une grave erreur. Que certaines societes austra- 
liennes et melanesiennes ne soient divisees qu’en « deux 
classes » exogames (Graebner et Schmidt), en deux 
« moities » (terminologie de Rivers), c’est un fait 
controuve. D’abord, â propos de ces moities : â la demar- 
cation que l’on etablit entre elles et les clans, nous op- 
posons une denegation energique ; ces moities sont d’an- 
ciens clans primaires â notre avis. Ensuite, dans toutes 
les societes australiennes et melanes cnnes, considerees 
comme repräsentatives de cette civilisation, on a trouve 
autre chose que ces moities : on a constate aussi des 
clans ă ] nterieur d’elles, ce qui est normal dans ce que 
nous appelons, nous, des phratries C’est /9 3 / donc par 
une erreur et une petition de principes, que I on separe le 
fait « classe >> du fait « clan ».

Ensuite, la relation entre ce caractere dominant et les 
autres caracteres d’une civilisation n’est jamais evidente. 
II n’est pas prouve qu’ils s’entraînent necessairement les 
uns les autres et que lâ oii l’on trouve, par exemple, l’arc, 
on ait des chances de trouver une descendance uterine ou 
une descendance masculine (le principe varie avec les 
auteurs).

Cette sorte de fatalite dans la repartition simultanee des 
elements simultanes de civilisation, n’est rien moins que 
prouvee. Une pareille delimitation d’une couche ou d’unc

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

466





toife-, et ces vastes et colossales considerations, n’ont de 
valeur que pour le grand public. C’est un retour sans 
precision vers lts formules desuetes des « destinees cultu- 
relles », des « missions Listiriques », vers tout le jargon 
ue sociologie inconsciente qui encombre l’histoire vulgaire 
et meine la soi-disant Science sociale des partis. Vrai- 
ment le sociologue trouve plus d’idees et de faits dans 
Guizot. Nous attendrons cependant 1’ « Atlas historique 
de la civilisation » pour juger de la valeur heuristique 
d’un certain travail dont., en effet, l’utilite est incontes- 
table. Cependant, nous redoutons meme ce travail. Si, la 
encore, la morpholo; e doit etre separee de la simple 
cartographie d’aires et de couches de repartition d ’ob- 
jets, etc., si eile est guidee par l’idee a priori de « la 
culture » ou par Ies idees a priori definics de « teile et 
teile culture», eile sera pleine de petitions de principes.

Au fond, on le voit, ces methodes et ces notions ne 
sont legitimes que si eiles sont employees toutes ensemble. 
/9 5 / II faut encore ajouter, pour conclure sur les procedes 
ethnographiques, que nous ne les considerons nullement 
comme d’une tres haute certitude. Ils sont utiles, mais rare- 
ment suffisants. Retracer par l’histoire hypothetique de 
leur civilisation l’histoire des peuples qui soi-disant n ’ont 
pas d’histoire, est une entreprise fort osee. Nous dirons 
bien franc que, sur ce point precis de l’histoire des peu
ples, les notions ethnographiques et sociologiques ne sont 
qu’un adjuvat moins solide des methodes linguistiques et 
aich^ologiques, qui sont, elles, autrement precises. Mais 
lorsqu’elles s’emploient concurremment avec les autres, 
alors, elles peuvent mener â des r6sultats notables. Consi
derons un instant le travail des « anthropologues so- 
ciaux » americains. Les hypotheses de M. Boas sur la 
mythologie repandue dans le bassin nord du Pacifique 
sont plus que vraisemblablts, elles sont presque pro- 
bantes ; celles de M. Wissler sur la forme asiatique du 
vetement indien de l’Am6rique du Nord, sont Evidentes ; 
comme celles plus anciennes de Bruno Adler sur la fleche 
nord-asiatique en Amerique. Mais la preuve n’est defini- 
tivement faite que par les d&ouvertes linguistiques de 
M. Sapir. rattachant des groupes considerables de langues 
americaines du Nord â une souche proto-sino-thibeto-bir- 
mane.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS
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A

L’incertitude historique, dans, des cas pr&is, ne doit 
cependant pas decourager la recherche. Le fait general 
reste.

Ce qui est sür, c’est qu’il existe des civilisations d’une 
part, caracterisant des familles de peuples ou des couches 
d’humanit6s, ou Ies deux â la fois. Ce qui est sür, c’est 
qu’elles ont d’autre part, chacune, leur « aspect », et 
que leurs produits ont leur style, leur facies, que l’on 
peut analyser, — cette analyse devant se faire non pas 
par un certain caractere dominant mais Dar tous les 
caracteres. Et ces caracteres n’ont qu’un trăit commun 
/9 6 / qui force de les prendre en consideration : ce qui 
en constitue la forme arbitraire, definie, singuliere, ce 
qu’on appelle le type. Dans ces conditions, en constituant 
les cartes de co'incidences singulieres, en retragant les 
voies de penetration et les moyens nai lesouels se sont 
propag^s les modes et les institutions, on peut en effet 
definir des civilisations, trouver des centres de diffusion 
et peut-etre meme des points d’origine. Enfin, on peut 
fixer des reperes, des limites, des frontieres, des periodes, 
surtout lorsqu’on est guide, aide, appuye par l’archeo- 
logie et l’histoire.

Ce fait general tient â la nature meme, au mode de pro- 
pagation historique du fait de civilisation. II ne suit pas 
des chemins quelconques, mais ses destinees sont expli
cables. On peut apercevoir les lignes de moindre resistance 
et les niveaux d’autorit6 qu’elles ont suivis. Et alors, 
on peut en effet echafauder des hypotheses qui ont un 
certain degre de vraisemblance historique. Mais si ceci 
est legitime, ce n’est pas parce que Limitation est la 
regle, comme croyait Tarde, mais precisement parce que 
l’emprunt d’une certaine chose d ’un certain type, est, par 
lui-meme, Dürkheim l’a senti, un fait relativement sin- 
gulier qui ne peut s’expliquer que par la moindre resis- 
cance de l’emprunteur et par l’autorite de ceux â qui est 
fait l’emprunt. II suppose un genre defini de connexions 
historiques entre societes et faits sociaux. On peut donc 
les degager, et servir ainsi l’ceuvre de l’histoire generale.
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Et cette propagation tient â son tour ä la nature meme 
de la civilisation. Voici comment.

II y a une double raison de faits ä ce qu’un certain 
nombre d’el&nents de la vie sociale, non strictement po- 
litique, morale et nationale soient ainsi limites â un 
certain nombre de peuples, lies dans l’histoire et dans 
leur repartition ä la surface du globe ; â ce que des fivi- 
lisations aient des frontieres, comme Ies nations ; â ce 
qu’elles aient une certaine perma- /97 /  nence dans le 
temps, une naissance, une vie et une mort comme les 
nations qu’elle englobe.

Ces limites correspondent â une qualit£ profonde qui 
est commune â tous les phenomenes sociaux, et qui est 
marquee meme dans ceux d’entre eux qui, n ’etant pas 
caractikistiques d’une stule soci^te, le sont pourtant de 
plusieurs societes, en nombre plus ou moins grand, et 
dont la vie fut plus ou moins longtemps commune. Tout 
phenomene social a en effet un attribut essentiel : qu’i 
soit un Symbole, un mot, un instrument, une institution ; 
qu’il soit meme la langue, meme la Science la mieux faite ; 
qu’il soit l’instrument le mieux adapte aux meilleures et 
aux plus nombreuses fins, qu’il soit le plus rationnel 
possible, le plus humain, il est encore arbitraire.

Tous les phenomenes sociaux sont, â quelque degre, 
oeuvre de volonte collective, et, qui dit volonte humaine 
üt choix entre differentes options possibles. Une chose 
determinee, un mot, un conte, une sorte d ’amenagement 
du sol, une structure interieurc ou exterieure de la mai- 
son, une poterie, un outil, tout a un type, un mode, et 
meme, dans bien des cas, en plus de sa nature et de sa 
forme modele, un mode â soi d’utilisation. Le domaine 
du socii il c’est le domaine de la modalite. Les gestes meme, 
le noeud de cravate, le col et le port du cou qui s’ensuit ; 
la demarche et la part du corps dont les exigences neces- 
sitent le soulier en meme temps que celui-ci les comporte, 
— pour ne parier que des choses qui nous sont fami- 
iieres, — tout a une forme â la fois commune â de grands 
nombres d’hommes et choisie par eux parmi d ’autres 
formes possibles. Et cette forme ne se trouve qu’ici et que 
lä, et qu’â tel moment ou tel autre. La mode, quand 
on comprend ces choses dans le temps, est tout simple-
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ment un Systeme de ces modali tis Henri Hubert a ecrit 
de bien belles pages sur 1 « aspect d’une civilisation », 
d ’autres sur Ies « longs champs » gaulois [1. Cf. infra 
p. 460] qui persistent de nos jours et sur les formes 
successives du toit qui ne sont pas simplement comman- 
dees — comme le veulent /9 8 / cenains — par des 
causes geograpbiques. Et de tout Tarde, je ne retiendrais 
volontiers comme acquises que ses fines remarques de 
moraliste sur le « philoneisme » et le « misoneisme ».

II suit de cette na ture des representations et des pra- 
tiques collectives que l’aire de leurs extensions, tant que 
l’humanite ne formera pas une șocate unique, est nices- 
sairement finie et relativement fixe. Car ni elles, ni les 
produits qui les materialisent ne peuvent voyager que 
jusqu’oü l’on peut et veut bien les porter, jusqu’oü on 
peut et veut bien les emprunter. (Nous faisons toujours 
abstraction de la question des periodes.) Cet arbitraire 
n’est naturellement commun qu’aux sociitis de meme 
souche ou de meme familie ae langues, ou attachees par 
dts contacts prolonges, amicaux ou inamicaux (car la 
guerre, par necessite, est une grande emprunteuse), en 
un mot, de societes qui ont quelque chose de commun 
entre elles. La limite d’une aire de civilisation se trouve 
donc lâ oii cessent Ies emprunis constants, les ivolutions 
plus ou moins simultanees ou spontanees, mais toujours 
paralleles, et qui s’operent sans trop grande Separation 
de souche commune. Exemple : on peut peut-etre encore 
parier de civilisation latine..., avec des variantes italienne, 
franțaise, etc.

Cette limite, cet arret brusque d’une aire de civilisa
tion est tres souvent aussi arbitraire qu’une frontiere de 
societe constituie et meme de ce que nous appelons un 
Etat. Une des graves lacunes de nos etudes d’histoire 
collective, ethnologique et autre, c’est qu’elles sont beau- 
eoup trop portees â n'observer que les coîncidences. On 
dirait qu’il ne s’est passe que des phinomenes positifs 
dans l’histoire. Or, il faut observer le non-emprunt, le 
refus de l’emprunt meme utile. Cette recherche est aussi 
passionnante que celle de l’emprunt. Car c’est eile qui 
explique les limites des civilisations dans nombre de cas, 
tout comme les limites des societes. Israel abomine Moab 
qui cuit l’agneau dans le lait de sa mere, et c’est pourquoi
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Von fait, ici encore, maigre le vendredi. Le Touareg ne se 
nourrit /9 9 / que du lait de sa chamelle et repugne â 
celui des vaches, comme nous repugnons â celui des ju- 
ments. Les Indiens arctiques n’ont jamais su ni voulu 
se fabriquer un kayak ou un umiak eskimo, ces admirables 
bateaux. Inversement, c’est exceptionnellement que les 
Eskimos ont consenti â emprunter la raquette â neige. 
Tout comme moi, je n’ai pas appris â skier ; ce que font 
maintenant mes jeunes compatriotes des Vosges. J ’ai vu 
des gestes figes par l’instrument ou par l’habitude 
nous empecher de nous servir de beches anglaises et alle- 
mandes â poignees et, inversement, empecher les Anglais 
d’utiliser nos lorigs manches de pelle. II faut lire dans 
Sseu-Ma-Tsien, l’histoire des debats de la Gaur de Chine 
sur l’art de monter â cheval des Huns et comment on finit 
par l’admettre. Etc., etc.

On voit ainsi comment se circonscrivent les civilisa- 
tions, par la capacite d’emprunt et d’expansion, mais aussi 
par les resistances des societes qui les composent.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

Voilä comment un sociologue conțoit, surtout ä partir 
des Stüdes deja vieilles d’histoire et de prehistoire et de 
comparaison hij torique des civilisations, l’histoire de la 
Zivilisation en general, et celle des peuples qui relevent 
de l’ethnologie en particulier.

Cette conception ne date pas chez nous des attaques 
injustes et absurdes des ethnologues. Je ne parlerai que 
de celui qui fut mon frere de travail. Henri Hubert pr£- 
parait une « Ethnographie prehistorique de l’Europc ». II a 
toujours ete un specialiste de ces questions. Dans le livre 
que nous publierons sur les Celtes (Evolution de l ’huma- 
nite) il identiüe leur civilisation avec celle de la Tene. 
Que l’on adle voir son chef-d’ceuvre, la « Salle de Mars », 
qui sera bientöt ouverte au Musee de Saint-Germain. On 
y trouvera l’histoire â la fois chronologique, logique et 
geographique de tout le neolitmque et du debut des me- 
taux. On y /IDO/ trouvera un essai de solution unique 
des trois problemes, posds tous et simultan ment comme 
ils doivent l’etre.
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prouvee), peu arfinees. Pour eux, le critere de valeur 
et le caractere expansif, la force vehiculaire et la capacite 
de transmission se confondent avec la qualite des notions 
transmises et de la langue transmise. Leur double defini- 
tion n’est pas tres loin de la nötre.

Enfin, Ies hommes d'Etat, ies philosophes, le public, les 
publicistes encore plus, parlent de « la Civilisation ». 
En periode naționaliste, la Civilisation c’est toujours leur 
culture, celle de leur nation, car ils ignorent g6nerale- 
ment la cn ilisation des autres. En periode raționaliste 
et generalement universaliste et cosmopolite, et â la fațon 
des grandes religions, la Civilisation constitue une Sorte 
d’etat de choses ideal et reel â la fois, rationnel et naturel 
en meme temps, causal et final au meme moment, qu’un 
progres dont on ne doute pas degagerait peu â peu.

Au fond, tous ces sens correspondent â un 6tat id6al 
que revent les hommes, depuis un siede et demi qu’ils 
pensent polit [uement. Cette parfaite essence n’a jamais 
eu d’autre existence que celle d’un mythe, d’une repre- 
sentation collective. Cette croyance universaliste et națio
naliste â la fois est meme un trăit de nos civilisations 
internationales et nationales de l’Occident europeen et 
de l’Amerique non indienne. Les uns se figurent la /1 0 4 / 
Civilisation sous les especes d’une nation parfaite : « l’Etat 
ferme » de Fichte, autonome et se süffisant â lui-meme, 
et dont la civilisation et la langue de civilisation seraient 
etendues msqu’aux frontieres politiques. Quelques nations 
ont realise cet id6al, quelques-unes le poursuivent cons- 
ciemment, par exemple les Etats-Unis. — D’autres 6cri- 
vains ou orateurs pensent â la civilisation humaine, dans 
l’abstrait, dans l’avenir. L’humani te « progressant » est 
un lieu commun de la philosophie comme de la politi- 
que. — D’autres enfin concilient les deux idees. Les 
classes nationales, les nations, les civilisations n’auraient 
que des missions historiques par rapport â la ( ivilisat on. 
Naturellement, cette civilisation c’est toujours l’occiden- 
tale. On l’eleve â la hauteur de l’ideal commun en meme 
temps que de fond rationnel du progres humain ; et, 
l'optimisme aidant, on en fait la condition du bonheur. 
Le xix* siede a mele les deux idees, a pris « sa » civili
sation pour « la » Zivilisation. Chaque nation et chaque 
classe a fait de meme. Ce fut la matiere d’infinis plaidoyers.

REPRJiSENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS
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Cependant il est permis de croire que la nouveautl 
de notre vie a erde du nouveau dans cet irdre de choses. 
II nous semble que, de notre temps, cette fois, c’est dans 
les faits et non plus dans l’ideologie que se realise quel- 
que chose du genre de « la Civi isation » D’abord, sans 
que les nations disparaissent, ni meine sans qu’elles 
soient toutes formees, se constitue un capital croissant 
de realites internationales et d’idees internationales. La 
nature internationale des faits de civilisation s’intensifie. 
Le nombre des phenomenes de ce type grandit ; ils s’eten- 
dent ; ils se multiplient Tun l’autre. Leur qualite croit. 
L’instrument, comme la pelle-beche dont nous avons parle, 
le costume, les choses plus ou moins complexes, peuvent 
rester ici, lä, les temoins specifiques, irrationnels, pitto- 
resques, des nations et des civilisations passees. La ma
chine, le procede chimique ne le peuvent pas. La Science 
domine tout, et, comme /105 / le predisait Leibniz, son 
langage est necessairement hnmain. Enfin une nouvelle 
forme de communication, de tradition, de description, 
d’enrcgistremcnt des choses, meme des choses du senti
ment et de Ihabitude, devient universelle : c’est le cinema. 
Une nouvelle forme de perpetuation des sons : le phono- 
graphe, et un autre moyen de les repandre : la radio- 
telephonie, en moins de dix ans, irradient toutes les musi- 
ques, tous les accents, tous les mots, toutes les informa- 
tions, malgre toutes les barrieres. Nous ne sommes qu’au 
commencement.

Nous ne savons si des reactions ne transformeront 
pas un certain nombre d’elements de civilisation, — on 
l’a vu pour la chimie et pour l’aviation, — en elements 
de violence nationale ou, qui pis est, d’orgueil national. 
Les nations se detacheront peut-etre de nouveau, sans 
scrupule, de l’humanite qui les nourrit et qui les elfcve 
de plus en plus. Mais il est certain qvc des permeations 
inouies jusqu’ä nous s’etablissent ; que, les nations et les 
civilisations subsistant, le nombre de leurs traits com- 
muns augmentera, les formes de chacune ressembleront 
davantage ä celles des autres parce que le fond commun 
s’accroit chaque jour en nombre. en poids et en qualite, 
s’etend chaque jour davantage avec une progression acce- 
leree. Meme certains de ces Elements de la nouvelle civi
lisation partent de populations qui en etan nt ecartees il
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notes â l'essai sur « Ies civilisations ».

[1] Sur ces aspect: de la civilisation celtique voici des re
marques que Aiauss fit au cours d'un debat* (1932) 
[cf. supra p. 471] ;

/7 4 / Dans le premier volume d’Hubert, sur * Ies Celtes », 
il y a une description de la succession des diverses formes 
de champs qui est un chef-d’oeuvre. Voici l’hypothese d ’Hu
bert : il y a eu â un m nent donne un peuplement proeressif 
de l’Europe qui est la notre, de l’Europe qui est devenue 
l’Europe celtique ; ce peuplement par Ies Celtes a fait de 
ceux-ci une sorte de familie de peuples mouvante, interme- 
diaire, allant de la Boheme jusqu’â l’Asie et de l’Irlande 
jusqu’â la cote i salpine. II y a eu dans ce monde celtique 
trois apparitions ou trois grands mouvements : le premier, 
le mouvement gaelique, avec Ies champs carres; puis Ie; 
champs longs des Gaul îis ; enfin le champ tres long tout â 
fait special ă l’invaslon beige et coîncidant avec l’apparition 
de la charrue. Ces trois couches sont s^parees Ies unes des 
autres et se r^partissent entre environ 1 500 ans, la derniere 
n’arrive qu avec ce qui a precede Ies grandes inventions. 
/7 5 / La demonstration d’Hubert est considerable, et je 
voudrais dire un mot de l’lpitrrage. C’est une observation 
qui est encore plus grande. Quiconque a visite nos monta- 
gnes de Suisse, de France et par exemple Ies petites monta
gnettes de Provence et des Alpes-Maririmes, sait ce que c’est 
que l’epierrage Les enfants qui menent Ies betes aux champs. 
tcute la journ^e, s’amusent â ^pierrer les champs : c’est un 
travail auquel toutes les familles ont dte adonnees pendant des 
sitcles et des sifccles, et des mill£naires probablement, et qui 
donne une physionomie toute particulare â ces « hauts 
champs » ronds, ovales ou carres qui sont ceux des Vosges 
ou des Alpes. Moi-meme, j’ai participe aux epierrages, pour 
m’amuser. Le mur s’̂ lâve naturellemcnt par l’epierrage du 
champ. Le champ est non seulement epierre mais, dans une 
certaine mesure, il est nivele en amassant plus de pierres 
sur lei mur qui barre la pente ; dans une pârtie des Alpes-

* Extrait du Bulletin de l'Institut franțais de sociologie, Paris. In
tervention â la suite d’une communit ation de M. Bloch : < Le pro
bitate des regimes agraires ».
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Maritimes, ces terrassements montcnt jusqu’â huit et ncuf 
metres de deni vehement. [...]

Encore une remarque. Hubert croyait â l’origine celtique 
de bien des traits de notre civilisation franțaise. C’est qu’il 
avait fait marche du prejuge qui fait venir tout d’Italie ou 
de Gr&ce. Nous avons l’habitude de sous-estimer la grande 
civilisation celtique. Et pourtant on sait ce qu’etait la culture 
de la plaine du Po entre Ies mains des Celtes ! On a l’habitude 
de considdrer que Ies Celtes Itaient inferieurs aux M&iiter- 
raneens... c est exactement le contraire !

[2] On rapprochera des themes ci-dessus abordes deux inter- 
venltons a des debats \_cf. supra p. 479], [Dw probleme 
ae l'uniformisation des civilisations] (2929)* :

/ W i /  M. Mauss. — Cet aspect de la civilisation, c’est le 
probleme /142 / politique. II a etd debattu pendant la guerrt 
de 1914 par Ies intellcctuels des deux cimps. Pour le resou- 
drc, il faudrait connaître l’avenir, savoir quelle forme de civi
lisation finiră par l’emporter. Notre civilisation blanche sera- 
t-elle vraiment la plus forte au point de vue materiei ? En 
tout cas, eile doit avouer son impuissance vis-â-vis des ques- 
tions morales. II semble bien que nous allions vers une 
uniformisation eroissante de la civilisation. L’un des instru- 
ments en est par exemple le cinema. D’un bout du monde â 
I’autre, la mimique et Ies scenes de cinema exerccnt leur force 
de Suggestion, suscitent des imitations. Et pourtant le Japon 
se montre impermeable â nos films occidentaux et r^cipro- 
quement. Car Ies Japonais rient devant un spectacle qui nous 
fait plcurer, et inversement. La d^limitation et la d^finit'on 
des civilisations est si delicate et complexe que nous devons 
nous contenter de descriptions litteraires pour commencer.

M. Doumer. —  On s'accorde cependant assez bien sur 
quelques faits : La civilisation europeenne s’etend et gagne 
de plus en plus de terrain, grâce â sa puissance materielle, 
sinon par son cote moral. On reconnaît aussi qu'il y a des 
peuples sauvages et barbares, chez lesquels se commettent 
des cruautes abominables, des horreurs. La civilisation a des 
droits contre la barbarie.

* Premiere semaine internationale de synthise, Civilisation, le mot 
et l'idee, La Renaissance du livre, P.iris, 1930.
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M. Berr. —  Les questions de droit peuvent etre discuției, 
mais nous ne voulons traiter ici qu^ des questions de fait. 
Nous cherchons â vider le mot « civilisation » des idees 
normatives qu’il cont.ent dans le langage ordinaire. Apris le 
passage de l'animalite â l’humanite, la civilisation, c’est tout 
simplement ce caractere d'humanite qui va croissant et s’ac- 
centuant. L'apparition des premters instruments marque le 
debut des civilisations. II y a naturellement des degres divers 
d'avancement dans la civilisation. Mais la nouvelle Ecole bisto- 
rique, qui se caracterise par son attitude positive, ne veut 
plus fatre la Philosophie de l'histoire. La collection l’Evolution 
de l’humanite a pour Programme de montrer le progres de ce 
capital humain, qui gagne et s’accroît â mesure que l'humaniti 
se developpe, et ce que chaque peuple a laisse comme contri- 
bution ă ce ieveloppement.

M. Mauss. — Pour un peuple donne et sur des points 
precis, nous sommes en mesure de dire quel a dtd cet apport. 
Par exemple, l’apport particulier des Celtes â la civilisation, 
c’est, dans Vordre du costume, le pantalon, dans Vordre lit- 
tdraire, le roman. La civilisation europeenne est trop or- 
pueilleuse, eile ne reconnait pas la grandeur des inventions 
du passe ou des civilisations asiatiques. Pour conclure, la civi
lisation c’est tout l’acquis humain ; il faut se garder de la 
definir par rapport â nous seuls.

[Debat sur le progres dans la civilisation]
(1922)*

M. Mauss. — Dans ce debat sur le progrüs en matiere 
linguistique, c’est toute une doctrine du progrüs social qui 
est, au fond, en cause. Je me permets de rappeier les pages 
de la Division du travail oü Dürkheim discuta la question. 
y donnant unt solution quelque neu pessimiste. Cependant, 
je crois qu’il faut revenir sur ce probleme et j’y suis revenu 
pour ma part.

D’abord. c’est un point oü nous serons aisement d’accord : 
il faut eliminer la notion du progres absolu et n’appr&ier un 
progres que par rapport â une societe donnee, ou tout au plus 
par rapport â une aire de civilisation donnee. Le langage,

* Ex trăit du Bulletin de la Societi franțaisc de Philosophie, 21. In
tervention ä la suite d’une communication de M. J. Vendryb : « Le 
progrds du langage ».
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dites-vous, est un instrument; eh b ien ! tout comme ces 
Instruments qu’on etudie dans Ies mus^es d’archfologie pr£- 
historique ou comme ceux qu’on £tuaic dans Ies musles 
d'ethuographie, on peut apprecier sa valeur par rapport a la 
civilisation qu’il sert plus ou moins bien. De meme que cer- 
taines techniques n’ont d’utilit^ que par rapport â une civi
lisation qui emploie l’arc, par exemple, de meme certaines 
formes de langage ne s’apprăcient que par relation ä un mo
ment historique.

Cependant reste la question du progres general de la race 
humaine et de la civilisation. Bien que ces id6es soient peu 
â la mode, je reste partisan de l’emploi, non mdtaphysique, 
de l’idee de progres. Et, sans rien prejuger de la valeur ab- 
solue, je crois qu’on fleut parier d’un certain progres glnlral 
de la race et de la mentalit£ humaines. Par progres, nous 
entendrons, si vous voulez bien, l’augmentation en quantite 
et en qualite, sans plus, et Ies deux &ant ins^parables. Ce 
progres a et^ maintes fois rompu par des cffondrements 
graves, par des regressions et des dissolutions nombreuses, des 
pertes seches de l’humu... te. Cependant, compcrons. Voyons 
ce qu’il y a dans l’humanit^ moyenne, d’aujourd’hui, compa- 
ree â celle de deux siecles â peine. Je parle, bien entendu,
de la moy< ine et non des £lites. II est ind^niable que non
seulement la race, sa sânte, sa finesse, sa mortalitl, se sont 
amrfli rees, mais encore le contenu psychologique lui-meme
d’un esprit moyen. II y a plus de bon sens, de clartd, de
m oralii, de connaissance, de sentiment que dans la conscience 
d’un homme de jadis. II y a un mouvement glnlral vers le 
plus ^tre et vers quelque chose de plus fort et de plus fin. 
Je ne dis pas vers le mieux etre. Dans cette mesure, le 
progres lingn'stique fait pârtie de ce progres g£n£ral, et je ne 
vois pas de raison pour ne pas affirmer qu’il n’y a pas une 
meilleure iațon de s’exprimer de l’homme moyen de nos so
cietes occidentales.

M. Vendryes. —  C’est, en effet, ainsi que la question se 
pose, mais c’est precise m int ce problime general que je n’ai 
pas voulu traiter. C’est pourquoi la conclusion de mon livre 
est dubitative : Ies derniers mots en sont des tine s â montrer 
que l'evolution des langues est un aspect de l’ivolution des 
societes, et que, par consequent, le progris des unes ne peut 
etre juge qu’en fonction du progris des autres. Toutefois, je 
ferais des reserves sur iassimilation trop complete du langage 
ă un outil. C’est en tout cas un outil de nature tris diffe
rente ; il n’est pas, comme une epee, une chost indipendante 
de l’homme qui s’en sert : c'est un outil immateriel que l'on 
cree en parlant.
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M. Mauss. — Ne vous exagerez-vous pas la difference 
entre les techniques proprement dites et les autres faits so- 
ciaux? Ceci est une autre question que nous pourrions d6- 
battre. Car ce qui est vrai du langage Test aussi des formes 
de droit ou des formes rituelles, dont on peut cependant dire 
qu elles doivent etre marn^es presque â la fațon d’un instru
ment.

M. Vendryes. —  Presque a la fațon d’un instrument, 
so it; mats justement cela implique qu’il n’y a pas une simi- 
litude compilete. II y aurait les memes difficultes et les memes 
reserves â faire.

M. Mauss. —  Non, vous n'avez pas entierement raison 
de parier ainsi, car vous e ■ minez precis&nent ce qui est en 
question. C’est la notion de rendement, d’economie de la 
pensee, de langage scientifique, la notien, en un mot, de 
Science et de raison qu’il faut sans doute reintroduire.

[3] Votci la discussion qui a suivi l’expose* [cf. supra 
p. 479] :

/1 0 7 / M. Berr. —  Je crois qu’il faudrait distinguer entre 
phenomencs de civilisation et elements de civilisation. Les 
phenomenes de civilisation seraient des objets de toute Sorte, 
susceptibles d’emigrer. Mais quels sont les divers Elements 
fondamentaux qui constituent une civilisation ? Cest une 
autre question.

M. Smets. —  M. Mauss a indique un moyen de delimiter 
l aire geographique d’une civilisation par les elements que 
les sol etes s empruntent ou refusent de s’emprunter. Mais 
nc faudrait-il pas tenir compte aussi des groupes divers, ur- 
bains ou ruraux, ă l'interieur de la meme societe, groupes qui 
se font aussi des emprunls ou refusent de s'en faire ? Ne 
faut-il pas distinguer les classes de pbenomenes empruntables 
et non empruntables ? Par exemple, la technique mecanique 
parait beaucoup plus facile â emprunter que les formes d ’or- 
ganisation sociale. Enfin il faut tenir compte de Z'usage de 
l'objet ou element de civilisation, commun â plusieurs societes. 
Un meme objet peut avoir une fonction ou un mode d’emploi 
diffârent dans deux societes differentes.

* Extrait de Civilisation, Le mot et l’ittee, La Renaissance du livre, 
Paris, 1930.
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M. Chapot. —  II faudra toujours prendre garde de ne pas 
poser qu’il y a eu refus d’emprunter tel element de civilisatwn, 
quand on na  pas de preuve positive du fait. Autrement, 
le non-emprunl rcstera une simple hypothese negative, qui 
ne pe ut rien nous ap prendre.

M. Mauss. — Je suis d’accord avec M. Smets sur Ies dis- 
tinctions qu'il faut introduire, et ne pouvais Ies enumerer 
toutes. /1 0 8 / J ’accorde aussi â M. Chapot que meme quand 
on veut, comrae moi, etudier Ies faits au seul point de vue 
ethnographique, il faut que ces faits soient bien etablis his- 
toriquement.

M. Chapot. —  Pour compldter la discussion d’hier, je 
ferai une remarque sur la question des objets qu'un peuple 
em prun te â un aut re. II importe essentiellement de savoir 
dans chaque cas qui emprunte et qui prete. Or, quand on 
tetrouve un ob jet loin de ce qui est presume son pays d’ori- 
gine, il peut y avoir doute. On a retrouve par ext mple l’em 
bleme du faisceau latin dans des fouilles etrusques. Dira-t-on 
que Ies Latms ont empruntâ cet objet aux Etrusques, ou bien 
est-ce l'inverse ? Nous n'avons pas de moyen de le savoir.

M. Mauss. —  II faut en effet dans l’emploi de la methode 
ethnologique de la precision et de la rigueur. Mais dans 
beaucoup de cas il ne peut y avoir de doute ; il y a des 
decouvertes signees : par exemple Ies poteries chinoises du 
Honan prehîst »rique, celles du Suse, celles de Tripolie du 
Bas-Danube appartiennent evidemment au meme style. L’ex- 
tension d’un art est souvent tres bien delimitee. Par exemple, 
Ies modes d ’empennage dej fleches se repartissent en aires 
homogenes et continues. Les phenomenes arbitraires sont â 
cet egard les plus significatifs ; tels sont les phenomenes lin- 
guistiques. Les noms des civilisations sont tantöt geogra- 
phiques (noms de pays), tantöt linguistiques (noms de lan- 
gues). Quand la critique linguistique arrive â des rösultats 
qui coincident avec la d^term nation des provinces ethnogra- 
phiques, nous pouvons nous dire en presence d’une civilisation 
une. C’est le cas pour la civilisation algonquine. Mais il faut 
toujours posseder des documents archeologiques pour prouver 
l’unitö d’une civilisation. Comme modele â suivre en histoire 
ethnographique, je recommande â tous le remarquable travail 
d’Henri Hubert, son exposition de l’histoire technique de 
l’humanite dans la Salle de Mars au Musöe de Saint-Germain.

NOTES A L’ESSAI SUR « LES CIVILISATIONS »
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En ce qui concerne plus particulierement les problemes des 
'ngtnes de la civilisation on rapprocbera du texte pre

cedent 1‘Intervention de Mauss ă un autre debal 
(1930)* :

/3 9 / Je suis completement d’accord avec M. Breuil sur ces 
questions importantes. De grands trous separent les trois 
revolutiorjs de l’humanite du paltolithique /6 0 / superieur ; 
nous n’avons des renseignements veritables qu’apres l’homme 
r.eanderthalensis et l’aurignacien, c’est-â-dire â la fin du pa
leolithique. Mais, de temps en temps, pour se faire compren- 
dre, M. l’abbe Breuil est all6 un peu plus loin que sa pensee : 
le rapprochement de la vie des cavernes et de celle des Eski
mos est purement hypothetique.

La prehistoire est notre seul moyen d’etablir une Chrono
logie hypothetique avant l’histoire, Chronologie hypothetique 
eile aussi, basee sur trois ordres d'observations : 1° rensei
gnements technologiques ; 2° figurations qui, du reste; ne se 
trouvent qu’ä partir du paleolithique superieur ; 3° densite 
de la population. Nos renseignements sur ces societes sont â 
la verite extremement faibles.

Autre fait : nous ne parlons en general que des soc: st6s 
pr6historiques europeennes ; elles ne sont pourtant guere 
qu’une poussiere extreme aux confins d’un immense conti
nent. Or nos renseignements sur la societe prehistorique sont 
ncttement insuffisants pour pouvoir eclairer la question des 
origines de la societe. Nous n’avons pas affaire â des origines, 
encore moins â une origine, mais â des faits de plus en plus 
iccults. II faut enlever du rumantisme sociologique et pr6his- 
tcrique cette question des origines.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

A propos du rapprochement entre faits des differentes civi- 
lisations, voici les remarques que Mauss fit au cours 
d’un autre debat en 1936 ** :

/ b l /  ... Les calenariers americains ont tous 260 jours, sui- 
vant le calendrier venusien ; il n’y a pas la de probleme.

On n’est pas encore fixd sur les rapports du Mexique et de 
la Chaldde ; les documents nous manquent. De fațon generale,

* Intervention â la suite d’une comunication de E. Rabaud, de 
I’abbl H. Breuil et dț R. Lantier « Les origines de la societe ». 
Premier fascicule. La Renaissance du livre, 1931, Paris.

“  Intervention ä la suite d’une communication de R. Berthelot 
in Le ciel dans l'histoire et dans la Science. P. U F., 1941, Paris.
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on /6 2 / peut dire que Ies cosmologies nordiques ressemblent 
â celles du Sud Pacifique l’axe de la terre, Ies deux poles, 
l’Etoile Polaire, mais ii est diftîcile de delimiter Ies zones 
d’influences. M. Berthelot a rattache illegitimement l’astro- 
logie â l’alchimie, sans temr compte des decouvertes faites 
aux epoques anciennes. Les beaux bronzes, emaux, etc., im- 
pliquent des dosages, une cuisson habile, le sens des propor- 
tions; c’est evident pour les pre-Persans. II y a eu bien avant 
la Chaldee de grandes civilis uions, dans la Chine du Nord, 
par exemple. On n’a pas encore Studie les tablettes persanes. 
Je pencherais I  admettre â l’origine de la civilisation chal- 
deenne, et non â sa fin, les civilisations caspienne et du Tur- 
kestan. Le mot hindou de Cîva, se rattache au Kunda (? ); 
il y a une mythologie de l’or tres ancienne. Mais certains 
savants placent en Egypte le berceau des civilisations. II est 
donc prudent, tout compte fait, de ne pas se prononcer sur 
les origines.

Elliott Smith a etudie les chercheurs d’or, et Baudoin a 
^tabli qu’on pouvait daler les monuments megalithiques. Czar- 
nowski prepare un grand travail sur la maison siberienne de 
la pr&iistoire. Le bronze de Plaisance (Toscan) est aussi l ob- 
jet des etudes. En somme, il faudrait etablir dans toutes les 
cosmologies anciennes les ordres et les relations comme Hubert 
1’2 fait pour l’Egypte. II ne faudrait pas separer l’anthropologie 
de l’histoire.
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cidire â un emprunt. Elle a le defaut de detacher perpetuel- 
lement le mythe de son mineu, de defigurer les images qu’elle 
seclionne : ainsi Qat, le heros melanesien, l’un des plus 
familiers â M. Frobenius, n’est pas qu’un heros solaire, c’est 
aussi un dicu des societes secretes. Elle entraîne a des foules 
de petites inexactitudes qui deparent une louable tentative, 
et qu’il serait trop long de rechercher ici. Elle a le defaut 
enfin de ne pas assurer que la recherche est bien complete, 
c’est ainsi que le theme de l’inceste « soleil-lune » manque, 
et que le mythe du soleil et de la terre mere, si fecond, 
manque aussi. Peut-etre vicndront-ils avec le second volume.

Les courts paragraphes sur la formation du mythe contien- 
nent d’heureuses formules, melangees ä bien des impro- 
prietes.

II reste â M. Frobenius d’avoir contribue ä restaurer en 
la place qui lui est due le naturisme tres neglige.

[ la  THEORIE DES COUCHES ET DES AIRES DE CIVILISATION 
SELON GRAEBNER]
(1913)*

/3 /  M. Foy, le diitingue directeur du Musee d’ethnographie 
de Cologne (Joest Rautenstrauth Museum), a fonde une bi- 
bliotheque d’histoire des civilisations, dont il indique le plan 
dans une nuressante preface â ce volume. II s’agit de substi 
tuer, â l’histoire generale de la civilisation dans l’humanit£, 
une histoire proprement dite oii l’ordre geographique et chro- 
nologique se substitue â ccs tableaux d’enscmble dont les 
fondateurs de cette Science, en Allemagne et en Angleterre, 
furent coutumbrs. Nous n’avons pas besoin de dire combien 
nous applaudissons â pareille entreprise. Si quelqu’un a besoin 
de situer dans le temps et dans l’espace, et surtout parmi 
les autres phenomenes sociaux, Its phenomenes dont il fait 
la theorie, c’est â coup sur le sociologue. Nous souhaitons 
donc bon succes â la collection entreprise, et confiee, nous le 
savons, â des savant; plus competents.
/ 4 /  Cette collection debute par un expose de methode. C’est 
M. Graebner, l’assistant de M. Foy, qui s est charg£ de cette 
tâche que M. Foy presente comme fondamcntale. La ma-

’  Extra, t de YAnnee sociologique, 12.
1. F. Graebner, Methode der Ethnologie. Kulturgeschichtliche Bi- 

bliotek Hergg. v. W. Foy, 1”  sirie. Heidelberg, 1910.
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nous faisons, il est vrai, abstraction de bien des longueurs et 
d’intraduisibles discussions ; mais nous ne croyons pas avoir 
trahi sa pensee parce que nous en avons alfegd l’expression.

Comment donc cd rminer ces Kulturschichten et ces Kul
turkreise ? De quels criteres doit-on se servir ? D’ordinaire, 
la langue est considerce comme le meilleur et le plus sür des 
guides, et non sans raison ; car s’il est vrai que des peuples 
de races et de civilisations differentes ont pu adopter des 
langues d’une meme familie, le fait meme de cette adoption 
prouve l’intimite de leur contact. Mais M. G. n’attribue 
qu’une valeur secondaire aux faits linguistiques. II propose 
l’emploi convergent de deux signes de parente auxquels il 
donne des noms assez extraordinaires et qui denotent un goöt 
marque et peut-etre excessif pour l’abstraction. Le premier 
est celui de la quantite. Quand il y a un grand nombre de 
caracteres communs â deux socfefes, c’est la preuve, sauf 
absurdite evidente, de l’unite de leur civilisation, et cela, 
meme en l’absence de toute preuve linguistique. Nous n’avons 
aucune objection â faire â ce precepte, sauf qu’il n’est pas 
incompatibie avec ces parallelismes frappants que l’on r:n- 
contre entre civilisations differentes et que M. Tylor a appe- 
lees des « recurrences ».

Le second critere est celui de la forme. Lorsqu’un objet 
ou un complexus d’objets, une institution ou un complexus 
d'institutions presentent dans des societes differentes une 
forme unique, identique, une parente de type, sans que cette 
similitude ticnne necessairement â la nature des choses, aux 
matieres employees, aux usages adopfes (pagaie plate ou 
prismatique, etc.), il y a des raisons de croire que ces objets 
fabriques, ces pratiques, ces mytbes appartiennent ä une 
meme aire ou ä une meme muche de civilisation. La fegle 
est parfaitement admissible. Mais, cette fois encore, M. G., 
pour illustrer sa demonstration, l’appuie sur les hypoth&ses 
les plus hâtives. Ainsi, nous incîinons â croire, comme 
M. Graeb- / 6 /  ner, que de vastes courants prehistoriques de 
civilisation ont du affecter toutes les populations du Pacifiquc 
(Anferique et Oceanie) et du sud de l’Asie. Mais nous ne 
voyons dans ces conceptions que des iddes directrices, des 
hypotheses de travail qu’il est necessaire de tenir en sus- 
pici ,n alors meme qu’on s’en sert. Il ne nous paraît pas 
possible d’y voir, avec notre auteur, des « exemples classi- 
ques » et de presenter comme des modeles les demonstrations 
qu’on essaie d’en donner.

C’est seuLment quand les couches et les nires de civilisa
tion sont fixees qu’il est possible d’aborder deux autres pro- 
blemes : celui des series de developpement (Entwicklungs
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reihen) et celui des causes (Kausalitätsfragen). Les s^ries 
sont constiuttes par la suite des changements par lesquels a 
passe un outil, une arme, une Institution. Ce dtveloppement 
ne peut etre suivi que dans une civilisation homogene ; et 
c’est pour cette raison que les questions relatives aux aires 
et aux couches de culture doivent etre trait^es en premier 
lieu. D’autre part, c’est seulement quand les s^ries sont cons- 
titu^es que l’on peut rechercher comment les causes s’y 
insirent. Des questions trfcs techniques sont trait^es ici oü 
l’on voit r^apparaître le goüt de l’auteur pour les hypotheses 
aventureuses et prematur^es. Ainsi, les lois qui Üeraient, 
suivant lui, en M£lan£sie, l’ornamentique en spirale â teile 
forme d’organisation sociale, l’usage des masques (Masken
kultur) is teile forme de boudiers, supposent des Stüdes qui 
sont loin d’etre termin&s.

Mais la conception que M. G. se fait de l’ethnologie n’est 
pas sans soulevcr elle-meme d’importantes r^serves.

On la definit la Science des couches et des aires de civi
lisation. Cependant, la civilisation moderne, celle de l’Europe 
medievale ou celle des peuples classiques ne rcssortisrent 
^videmmenr pas ä l’ethnologie. Celle-ci, d’apres le plan meme 
de la bibliotheque editee par M. Foy, ne romprend que les 
civilisations inferieures et primitives. Mais â quel sign« dis- 
tingue-t-on ces derni^res des autres ? II est malaise de 
rlpondre â cette question. De plus et surtout, la civilisation, 
ainsi entendue, n’est pas chose nationale puisque, par defini- 
tion eile s’etend sur des aires qui comprennent un nombre 
plus ou moins considerable de soci£t£s üifferentes. Elle est le 
pioduit des relations qui s’dablissent entre ces soci^t^s ; eile 
est chose internationale. Mais alors, â quelle Science revient 
/ 7 /  l’̂ tude de chacune de ces soci£t£s inferieures et primi
tives, prise â part, de son Organisation juridique, politioue, 
etc ?... Ce n’est pas â Phistoire, car l’histoire se rapporte tu 
passe alors que ces socict^s existent dans le präsent et que 
leur passe nous est le plus souvent inconnu. On ne peut 
appeler historiques des îtudes comme celles de Spencer et 
Gillen, de Dorsey, de Morgan. On appelle gen^ralrment Ethno
graphie la Science qui, par des procedes qui lui sont speriaux, 
entreprend d’etudier ces sortes de peuples. Et on ne voit pas, 
en effet, pourquoi l’ethnographie ne devrait traiter que des 
aires et couches de civilisation ; la vie internatii ule et la vie 
nationale «ont trop etroitement connex^s pour pouvoir servir 
d’objet â deux disciplines differente s. C’est ainsi que l’histoire 
des peuples considerds dans leur individualite, et l’histoire de 
la civilisation correspondante ne sont que deux branches de 
Phistoire et qui nt: peuvent pas < tre radicalement s£par£es
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dans ses rapports avec la civilisation dont il fait pârtie Et 
celle-ci, elle-meme peut etre £tudiee de deux fagons. D'abord 
on en peut faire l’histoire pure et simple, c’est-ä-dire la des- 
cription de ses £l£ments essentiels et de ses divisions, et 
surtout de ses relations avec Ies autres civilisations ; car une 
civilisation actuelle peut n’etre qu’un compost de plusieurs 
civilisations, ou eile peut avoir emprunte, m indirecte- 
nient, a de_ civilisations tres lomtaines, ou h£rit£ de civilisa
tions dont ti resi :nt plus vivants que ces vestiges. Ensuite on 
peut classer ces civilisations geographiquement et historique- 
ment determinees dans une vaste genealogie des « cultures ». 
Alors on cherche comment les ranger, cette fois, chronolo- 
giquement et non plus geographiquement, et aussi en tenant 
compte de toute la surface de la terre et de toute la longueur 
de l’histoire. On aura ainsi fait « rentrer dans l’histoire » les 
peuples « dits sans histoire ».

Ce n’est que quand cette tâche sera accomplie qu’ä l’an- 
cienne anthropologie â evolutions simples et claires, et â une 
sociologie par trop psychologique, ou psychosociologique — 
dont M. G. ne nie pas la legitimitl mais la portee — on pourra 
substituer l’histoire complete et concrete de l’humanite, et 
reprendre avec une toute autre s^curite les probl&mes que 
traitent jusqu’ici les histoires comparees du droit et de la 
religion et celle de la technique. Alors, considerant encore une 
fois les memes faits d’un troisii me point de vue, decompo- 
sant « la civilisation » 1^12/ en « elements de culture », 
on pourra avoir une « vue concrete historique de leurs £vo- 
lutions variees ». On aura non plus une theorie a priori, 
mais une histoire de l’ornement, de l’economie, des metiers 
et de la technique, du commerce, de la soci^te (M. G. veut 
dire par la de l’organisation sociale ou plutot juridiquel, de 
la reügion, de l’art, de la science et du langage. On pourra 
meme sinon trancher, du moins debattre dairement le proble
me des « lois » et des enchalnements de causes, oü M. 
Graebner veut bien — enfin — tantonner la sociologie. Nous 
apprecicions plus loin cette section et cette posiuon du pro
bleme. La piece de resistance est evidemment l’̂ tude glogra- 
phique des civilisations et de leurs rapports. M. G. y dit tout 
ce qu’il sait et il sait infiniment de choses.

Elle consiste â Studier, les uns apres les autres, les grands 
« cercles de culture #, autrement dit les « provinces ou aires 
de civilisations » (la traduction au mot Kulturkreis importe 
peu), en partant de la « pako-austral □nne », en suivant par les 
« cultures » australiennes — cette fois — et melanösiennes, 
puls polynesiennes des divers äges, et en etudiant leurs arti- 
culations. Puis viennent les cultures africaines au nombre de
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on Ies mele d’hypotheses, puis quand — se citant so -meme 
ou les voisins — on transforme inser siblement eCs hypoth^es 
en faits. Ce qui est plus grave encore, c’est quand on visualne 
ces hypotheses, les porte sur des cartes, /314 / et convainc 
ainsi par un procede brutal un public non prevenu. En realite 
on fait une histoire et une gdographie d’hypoth^ses et d’inter- 
pretations et des lacunes de nos connaissances comme des 
realites de he s connaissances.

Prenons un instant les doctrines de M. G. par le point le 
plus faible, sa « genealogie des cultures ». Exposee claire- 
ment et tortement dans un court chapitre, et materialiste auda- 
cieusement en quatre cartes, il n’est pas diflicile de montrer 
combien de p&itions de principes eile contient. Elle part 
d’une division des i zilisations exclusivement sociologique, au 
moins dans son titre, en « cultures â descendance uterine » 
et « cultures â descendance masculine ». Les deux civilisa
tions â noms sociologiques se seraient melees ou non melees 
â plusieurs « cultures » definies, elles, par des noms geogra- 
phiques : une vieille culture du sud des continents m^ridio- 
r.aux (la tasmamenne faisant exception), deux « cultures 
arctique et subarctique » et une autre culture primitive isolee 
(Oregon et Californie). Or tous ces termes, meme toutes ces 
divisions component des hypotheses sans nombres. Hypothese, 
la th^orie â la mode, et g^neralement admise de M. Kroeber du 
caractere primitif de la civilisation dite yurok. etc. ; hypothese 
la parente des Tasmaniens et des tribus du Sud-Est australitn ! 
Et ces hypotheses geographico-historiques sont les moins 
dangtreuses. Les sociologiques le sont davantage. Non seule- 
ment elles supposent des observations completes qui n’exis- 
tent pas, une sociologie complete qui n’existe pas plus ; mais 
encore teile et teile sociologie, et en partkulier celle de M. 
Graebner. M. G., ne tenant en efiet aucun compte des cbjec- 
tions qui lui furent presenfees â l’epoque et de divers cöfes, 
continue d’abord â croire â sa division et â sa Chronologie 
des civilisations australiennes, et il a meme sysfematis£ tout 
cela davantage : il y aurait les civilisations â descendance 
uterine opposees aux civilisations â descendance masculine. 
On pourrait dire les civilisations ă tonalite feminine ; /3 1 5 / 
ei cel s-ci se diviseraient en deux : une relativement ancienne 
â deux classes exogames, en relation avec le culte des deux 
dimensions (!) etc. ; l’autre plus recente oii (M. G. a un juste 
sens de la distinction entrc descendance uterine et familie 
maternelle ou matriarcale) la femmc a une autorite feelle. 
Les civilisations â descendance masculine se cararferisent par 
une Organisation sociale plus forte, plus articufee, par le clan 
d’ordinaire toter uque. Les unes et les autres sont en relation
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Classification des faits sociaux aidera peut-etre un jour â faire 
complete. Ge que nous critiquons, c’est cette Classification hä- 
tive, cette histoire faite d’hypotheses et au fond de compa- 
raisons. L’histoire est exclusivement une description de faits 
tels qu’on sait qu’ils ont cte. Or pour constituer cette « his
toire des peuplcs sans histoires » que doit etre l’ethnologie, 
celle des faits sociaux, y compris celle des techniques, n est 
pas la meilleure ; eile est encore dans l’enfance et les obser- 
vations n’y sont pas encore comple. ment satisfaisantes. Elles 
le deviendront. Mais rien n’est plus dangereux de conclure 
de notre ignorance â l’essence d’un fait, d’un emprunt â un 
contact direct, d’un non-emprunt â un non-contact, etc. Les 
seuls faits sürs fournis â l’histoire des peuples sont encore 
aujourd’hui : 1° les faits arch£ologiques, somatologiques et 
autres, ceux que lournissent les fouilles. Toutes les hypotheses 
du monde ne valent pas la decouverte du crane de Wadjak 
qui prouve que des Australoîdes vecurent ä Java ; /317/  les 
trouvailles d’ossements de types m^lanesiens au Haut-Tonkin 
(Mansuy), â l’ile dt Päques (Joyce et Volz), â Santa-Barbara 
(Rivet) prouvent plus que tous les rapprochements; et quand, 
comme dans les fouil'es de M. Mansuy, on trouve non seule- 
ment des ossements mais encore un materiei entierement 
melanesien, alors on peut dire avec securit^ : la race et la 
civilisation mclanesiennes sont allees plus loin qu’aujourd’hui 
en Asie ; 2° mime les faits linguistiques sont meilleurs que les 
autres faits sociologiques, c'est-ä-dire ceux qui sont emprunt^s 
aux civilisations materielles et meine aux droits. Eux trahis- 
sent les substrats, melanges ou purs, considerables, et non 
des accidents : si, depuis l’Himalaya jusqu’â l’ile de Päques 
et â Formose, des langues malayo-polynesiennes sont parl^es, 
c’pst qu’elles viennent de Malayo-Polyn&iens ou de gens qui 
ont ete assimiles par eux ou â eux. Les criteres sociologiques 
ne vienncit qu’ensuite et â condition d’etre positifs, certains, 
et que les rtlations soient plausibles. Par exemple M. G. et 
M. Ankermann ont emis la belle hypothese d’une parentd entre 
les formes d’art du bronze prehistorique des Nilgiris (Rivers, 
Todas) et celles de la Guinee. Mais celle-ci peut s’expliquer 
de D en des fațons : en particulier par l’interm^diaire £g£en, 
et c’est p ree qu’on conțoit le comment qu’on peut se figunr 
la chose [...].
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[MORPHOLOGIE DES CIVILISATIONS AFRICAINES SELON FRO 
BENIUS ]
(1925)*

/302 / M. Frobenius est l’inventeur, croit-il, de la « mor- 
phologie des civilisations ». L’enthousiasme qu’ont suscită en 
Allemagne ses recherches et ses decouvertes africaines, l’anr 
phigouri de son style image, le talent de ses illustrateurs, la 
faveur imperiale ont meine abouti â la fondation d’un « Ins
titut de recherches de morphologie des civilisations ». Cet 
atlas est edit£ par cet Institut *. Passons sur l’explosion 
d' irgueil national par lequel il debute. II sied mal cependant 
â M. F., dont — nous ne disons pas tout — les obfigations 
sont tres grandes et tres personnelies envers les gouveme- 
ments des colonies franțaises et anglaises, et envers ses infor- 
mateurs et ses hötes franțais et anglais : il a largement usö 
de leur Science et de leur generosite.
/3 0 3 / Voici en quoi consiste la « morphologie d’une civili- 
sation ». M. F. trouve, avec raison, que jusqu’ici on a d&om- 
posö, desarticule, « zergliedert ». En voulant analyser les 
« cultures », on les a divis&s en elements, institutions, outils, 
etudie des repartitions ; et on a appele roeme cela « Gliede
rung », Organisation. Il faut revenit aux ensembles ; une 
civilisation est une chose vivante, un Systeme de forces, un 
dynamisme, un organisme, « eloigne de toute abstraction », 
et de « tout hasard » (nous avouons ne pas comprendre ceci). 
Cest une serie de « complexes » en « mouvement » (voilâ 
qui est mieux dit, et au fond exact).

Comment representer ce phenomene, cette vie « que nous 
ne pouvons faire sentir que dans le plan du primitif et de 
l’etemel » (sic) ? Voilâ en quels termes M. F. annonce le 
bon vieux proclde de la cartographie des ^ldments de civili
sations. Et voilâ pourquoi 1’ « Atlas Africanus », qui d^crira 
en couleur ce va et vient des civilisations, sera un « monu
ment », un signe distinctif du x x e siecle, et nous forcera â 
une nouveile conception du monde. M. F. veut bien conc^der 
qu’un « Atlas Americanus », demain, serait aussi important. 
Or il existe ; et, apres Uhle, Rivet et Nordenskiöld, on com- 
mence â voir aussi lă-bas 1* « invisible » qui a pr^c^dö « le 
visible » ; sans meme aucune prötention « cinematographique ».

Tous ces termes sont grandioses et ridicules, comme cet 
entbousiasme brouillon d’homtue qui a d&ouvert l’Afrique.

* In Annee sociologique, nouvelle sine, 1.
1. Frobenius Leo, Atlas Africanus. Belege tr Morphologie der 

afrikanischen Kulturen. Hgg. von L. F. et v. Wilm). Munich, 1923- 
1924, 3 livraisons.
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M. Ankermann a fait m ux que M. F. comme cartographie 
technologique de l’Afrique ; il n’a pas attendu M. F. pour 
savoir que Ies negres soudanais appartenaient â une seule civi
lisation, de la Gambie â l’Egypte. Mais les vices habituels 
de M. F., — oü versent bien moins ses aides distingues, — 
ne doivent pas nous faire sous-estimcr Je serieux de leur 
activite. Quoiqu’il soit encore en cours de publication, il faut 
dire de quelle fațon on doit se servir de cet atlas.

Il est sür q j ’il est fonde sur des materiaux consid^rables ; 
et l’Institut de M. F. doit etre loue pour avoir fait des cartes 
ethnographiques avec la conscience que mettent les geogra- 
phts â des cartes /304 / ordinaires. On nous laisse esperer 
la publication de 1 appareil critique. Jusque lä nous ne savons 
pas tres bien quelle est la valeur de ces documents originaux, 
ou, puisqu’ils sont sürement de valeurs inegales, celle du 
traitement critique auquel ils ont etd soumis. Il faut, en 
effet, en cette cartographie bien convenit qu’on figure aussi 
bien nos ignorances que nos connaissances actuelles. Par exejn- 
ple la serie de cartes, intitulee : le Roi Dieu, est celle de 
ce que savent M. F. et M. von Wilm ; ehe ne fait que mau- 
vaise justice â ce que nous savons des rois de l’Ouganda. Et 
d’autre part une carte figure surtout l’int^ret que nous (en 
l’espece M. F.) portons â tel ou tel trăit plutot qu’â tel 
autre ; par exemple la position des reines mercs, la parent£ du 
leopard et du roi sont des traits profonds des royaut^s afri- 
caines que M. F. ne note pas, mais que d’autres noteraient. 
tnsuite il faut se defier metric des cartes : des blancs, comme 
le desert de Lybie ou celui du Kilabora ou du Sabara occiden
tal, certaines fois ne prouvent rien ; et d’autres fois on les 
:olorie, (position sociale du forgeron), ce qui est plus grave. 
Enfin ce ne sont pas que des blancs geographiques qui sont 
ainsi arbitrairement remplis, ce sont des blancs historiques. 
Nous pouvons cependant suivre, au moins depuis le x* silele, 
avec 1 :s auteurs arabes, et pour une pârtie des nâgres et 
pour tout le Soudan, un peu de l’histoire fort compliqu^ 
de l’Afrique. II faudrait ecrire cette histoire, avant de la mat£ 
rialiser, d’en mat£rialiser la fin en cartes. M. F. l’essaie bien 
pour l’bistoire des ]age, mais il la brouill. avec ses hypo 
theses sur la civilisation sud-^rythr^enne, aussi avec ce qu’on 
sait sur la « zoni des ruines », tntre Congo et Zambeze. II 
faut presque etre aussi savant qut M. F. pour pouvoir le 
lire sans danger. En tout cas, des groupes entiers de popula- 
tions ont voyage, des contacts ont ete rompus. d’autres £ta- 
blis, en tous sens, et ces cartes, qui pretendent figurer le 
film <Jl l’histoire, sont au fond lc simple scheme ae nos 
superfitialites tout â fait actuelles ou plutot de celles de
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M. Frobenius. Par exemple /3 0 5 / toute cette carte de la 
« base historique » sud-erythreenne (!) est au fond celle du 
groupe compact des Bantus purs, meridionaux.

Une chose plus grave, c’est de faire la carte d’hypotheses 
et de donner des noms â double tendance, historique et 
geographique, â des systemes de concordances plus ou moins 
caracteristiques, mais qui ne sont que des systemes et qui 
peuvent avec d’egales raisons, meme sans qu’on change de 
principe de classement, etre arranges autrement. Prenons un 
exemple : la culture syrtique, que M. F. a decouverte en 
somme entre Berberie et Soudan, se caracterise par : 1° des 
ruines, ce qui est exact : mais ces ruines n’ont pas encore 
ete fouillees et, autant qu’on sait, sont herberes, hamuiques, 
pour parier le langage courant ; 2° l’art du cuir : c’est egale- 
ment exact, mais on peut se demander s’il n’est pas d’origine 
arabe, ou, au contraire, d’origine berbere chez les Arabes, 
tant il est beau ; 3° une ancienne inbumation en urnes, dont 
la presence historique et prehistorique pose des problemes 
sans fin ; la fonte a cire perdue, qui en pose autant ; la viile 
en croix. De plus, un certain nombre d’elements dits syrtiques 
en pays negres peuvent aussi bien etre negres en pays syrti
ques. Voici plus de deux miile ans qu’il y a des njgres au 
Nord africain, et plus de quinze cents qut leur prestige y est 
tres grand. Mais il y a plus. De quel droit appeler tout cela 
du nom des golfes mediterraneens ? S’il est une theorie, 
une hypothese de M. Graebner qui ait des chances d’etre 
vraie, c’est sa decouverte d’elements du Pacifique, « de com- 
plexes extreme-orientaux » au Soudan et en Nigritie. Il est 
aise de faire « parier l’Atrique » dans d’autres directions que 
celles de M. Frobenius.

Nous aurons donc dans toute la deuxieme pârtie une serie 
de cartes d’hypothEses. Et on connaît celles-ci. L’Afrique, an
cienne Atlantide, a eu : deux grandes civilisations primitives, 
l’Ethiopique et l’hamitique ; cinq grandes civilisations histo- 
riques : quatre erythrtennes, N. et S. centrale, une (admirons 
la logique qui passe btusquement de l’espace au temps) /306/ 
archaique, une syrtique ; enfin une atlantique. Il va sans dire 
que rien de zela n’tst prouvE.

Decidement la pârtie de l’atlas qui sera la plus utilisable, 
voire prec use, sera la troisieme : Kulturwesenheiten, Ele
ments de Zivilisation, dont trois parties sont vouees â la civi- 
lisation materielle et trois â la civilisation morale (cours de 
la vie ; Organisation sociale ; notions concernant le monde). 
Nous preferons nettement les cartes publiees de la premiere 
sorte : eiles sont sommaires, mais parlantes, et souvent sug
gestives et leurs commentaires souvent interessants ; celles des
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formes du grenier, celles des formes du siöge sont partic iliö- 
rement bonnes ; elles sont dues â M. Ziegfeld qui sait tra- 
vailler. II serait injuste de ne pas souligner que des cartes 
de ce genre se trouvent meme dans les cartes de « cultures » 
(par ex. celle assez inexacte de l’extension de la harpe et 
de la lyre). [...].

Nous attendons la fin pour terminer notre critique de cette 
ceuvre considerable, interessante, utile ; mais des m aintenant 
nous prövenons qu’il faut s’en servir avec precaution. La 
cartographie sociologique en est encore plus â ses debuts que 
la sociologie elle-meme ; et, parmi les enfants perlus de nos 
Sciences, M. F. est depuis longtemps au premier rang.

[LITTERATURE ORALE AFRICAINE SELON FROBENIUS]  
(1925)*

/441 / M. Frobenius, depuis bientöt quinze ans, a decouvert 
Thumanite africaine. C’est â lui que « l’Afrique parle ». 
Cette expression est le titre d’un de ses plus importants 
ouvrages. II nous rövele le vrai mystere d’Atlantis. Le melange 
d cthiupien, de hamite, d’atlantique, etc., qui a produii les 
civilisations africaines, n’a pas de secret pour lui. Avec l’äge, 
l’autorite, le succes litteraire et artistique, lui est venue une 
certaine popularitö en Allemagne. M. F. qui ne fut jamais ni 
un observateur, ni un theoricien tres sür, et qui s’est donne 
une täche de raciste germanique, d’ethnologue, de philosophe 
et de sociologut, semble s’etre grisö. II ecrit, dans un style 
encore plus amphigourique que par le passe, des hypothöses 
encorr plus osees (ex. Der Kopf, le nationalisme d’Itanka !).

Ce dernier de ses volumes, sous ce titre bizarre : La tete 
comme sort (allusion â une jolie chanson : « une töte - un 
sort ») n’est, au fond, qu’un recueil de quelques contes et 
anecdotes d’origines bantu, soudanaise, guineenne et kabyle, 
illuströs de fațon ravissante, et assez superficiellement choisis 
pour öclairer les prcfondturs de Târne africaine. Par exemple, 
Thistoire de T « höte ae Dieu », du mendiant kabyle est 
typique de l’islam et non du berböre. II est bon d’etre ethno- 
logue, mais un peu de philologie ne nuit pas.

Les deux autres volumes font pârtie de la collection inti- 
tulöe Atlantis, qui comprendra quinze volumes et qui est une

* Extrait de V A n n n ie  sociologique, nouvelle sörie, 1
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collection de contes et poesies « populaires » de toute l’Afri- 
que. Les trois volumes parus contenaient les contes kabyles ; 
un autre /442/ reproduisait un recueil de contes du Sahel, 
recueil fait en Algerit avant la guerre. D’autres contiendront 
des recits du Kassai et du Soudan egyptien. Ceux que nous 
etudions ici concernent des sociltds du Soudan franțais, de 
l’ancien Togo et de la Nigerie, et recue:illent un certain nom- 
bre de leurs legendes et de leurs contes. Toutes ces soci6tds 
ont £td personnellement observees par M. F., et ces r&its 
ont ete collectionnes sur place. A cet egard, ce travail a une 
valeur de temoignage direct et est le produit d’un labeur 
consid^rable.

Ces volumes 1 sont bizarrement intitules et divises et encore 
plus bizarrement vantds. L’un est consacrd â 1’ « Eros primi- 
tif » des negres, et l’autre, de fațon assez incertaine, aux 
« Demons » ou aux « Societes secretes » du Soudan, on ne 
sait pas tres bien. Mais il ne faut pas s’arreter â ces reclames, 
quoique Tun de ces recueils soit plus specialement consacri â 
la mythologie et â l’anecdote sexuelles. Ils contiennent tous 
les deux plus et mieux. D’abord ce sont de breves notices 
descriptives sociologiques de ces nations et des faits au moins 
fngmentaires sufiisamment bien consignls. Le volume XI 
contient trois monographies : une des Bassari du Togo nord 
(pourquoi les appeler Bassariten P); une autre des Tim du 
Togo central, representants de la culture atlantique « uterine 
de seconde formation » {jungmutterrechtlich}; une trotsilme 
des Muntschi de la Haute-Benoue (Nigeria) qui seraient 
d’excellents repreientants d’une civilisation mixte d’Ethiupiens 
et de Nigritiens, des gens « â part ». Sans ajouter d’autre 
importance â ces qualificatifs grandiloquents et qui ne veulent 
rien dire, disons que ces monographies concernant des tribus 
mal connues sont interessantes et les bienvenues.

Le volume XII contient Igaleinent celle des Bosso-Sorokoi 
(pourquoi pas Sorkoi ?) du Niger, que M. F. croit connaître 
mieux qu’il ne fait en reahle (pourquoi aussi lerire Bammana 
au heu de B^mbara ou de Bämana ?) et celle des Jukum 
(pourquoi m final ?) entre Yola et Lokodja, r e S s  de l’ancien 
/4 4 3 / royaume de Kororofa que M. F. appelle un peuple 
« mythologique » (ce que nous ne comprenons pas). II s’abs- 
tient heureusement de donner des monographii de ce genre
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1. Frobenius L., Dämonen des Sudan. Allerband religiöse Verdichtun
gen {Atlantis, Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas. VII). 
Veröff. d. Forsch. Inst. (. Kulturmorphologie. München u. lena, 
1924. Volksdichtungen aus Ober-Guinea, I. Fabuleitn dreier Völker. 
(Atlantis, XI). Ib. id. Der Kopf als Schicksal. München, 1924.
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â propos des Mandingues et des Haoussa, la pârtie etant trop 
grosse. Heureusement aussi cette d< scription des tribus n’est 
pas trop entacht par cet« fațon de consid^rer la tribu 
comme typique d' « erotisme » ou de « possession », quoique 
chacune soit pres< tee sur ce ton. II est d’ailleurs naturel que 
M. F. les ait groupees d apres le trăit de leur civilisation L 
plus saillant ou plutot le plus apparent, pour le ... voyageur 
qu’il a £t£.

Cependant tres peu de faits sont typiques : sauf peut-etre 
le marche au fer Bassari et les corporations Tim. II ne faut 
voir en ce proceda de division qu’un artifice litteraire pour 
presenter avec art chaque monographie et chaque recueil de: 
textes traduits. De mem'* il ne faut attacher aucune impor- 
tance â cette repartition des tribus comme typiques de teile 
ou teile « culture ». La moindre dassification linguistique de 
M. Delafoss< ou d t M. Westermann nous en apprend plus. 
Au fond, encore plus que la langue et les races dont l’unite 
en pays nigritien ne fait plus de doute, les « cultures » 
pre ntent de toutes petites variations, pour la plupart ais£- 
ment explicables par l’histoire mouvementee, le milieu variable, 
les dvolutions autonomes et les connexions en tout sens. Tout 
cet enthousiasme de « morphologiste de la culture » est 
enti&rement thcorie et artifice. De bonne ethnographie « in
tensive » aurait donne, meme â ce point de vue, plus de 
rlsultats.

II n’y a que deux grands faits, sinon nouveaux, du moins 
mieux mis en lumtere par M. F. D’abord l’extension et l’in- 
tensit£ des cultes shamanistiques dans l’ensemble du monde 
nigritien. M. F., qui aime a forger des mots en partant de 
mots africains, appelle ce systdme celui des « subachen », 
des « subaga » ^memes mots), demons mandingues. II eät 
pu aussi bien l’appeler celui du « Bori », nnm haoussa, dont 
il se sert quand il s’agit des Haoussa. Mais il eut fallu, sans 
doute, citer alors /4 4 4 / les beaux travaux du regrett£ major 
Tremearne sur les pos,cdds haoussa du Soudan t t  de Tunis, 
que M. F. passe sous silence. On peut discuter cette confusion, 
qui rigne dans tout ce volume * Dämons du Soudan », entre 
les loups-garous, les hommcs-vampires, les esprits possessc irs 
et les masques dont les esprits se rdincarmnt dans les por 
teurs, membres de tres nombreuses confreries et societes 
secretes. Mais le tableau de celles-ci chez les Bosso (Sorokoi), 
surtout chez les Jukum de la Nigerie est important et doit 
etre rapproch£ des informations qu’a donnees M. Talbot. 
Cependant nous sommts encort laisses â la superficie des faits, 
et les äocietes secretes negres, surtout edles des femmes, ont 
encore leur secret. On trouvera, en passant, des renseignements
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bien curieux sur le totem. :me jukum, s’ils sont vrais. Le tote- 
misme orgat .erait une religion de la nature : le soleii, la 
pluie, le tonnerre, Shango lui-meme, la terre meine ayant leurs 
clan' et ceux-ci pratiquant des cultes intermediaires entre 
Yintichiuma et celui de saints lieux et de grands dieux.

L’autrt trăit des religions negres que M. F. met assez bien 
en vue, â propos des Bassari, Tim er Muntschi, est leur forte 
impregnation de themes sexuels. II encombre sa d£monstration 
par des considerations sur les « cultures », et sur 1’ « Eros 
primitif », et sur le « tellurisme Äthiopien », qui gächent 
meine d’excellentes observations (en particulier sur les po- 
teaux male et femeile plantes dans les champs). Cependant, 
non seulement M. F. n’exagere pas, mais meme — â notre 
avis — il est en dessous de la verite et reste â la surface des 
choses. On le verra bien quand on lira un verkable corpus 
comme celui que M. Delafosse imprime sur les Mandingues. 
Au surplus, sauf dans le choix des contes de ce volume, 
M. F. n’appuie pas trop, et sa monographie des Tim comprend 
par exemple, et une description des clans, et une autre des 
industries, et une autre fort notable de l¥conomie (march^s 
et valcurs fixes), et des cartes.

Dans toute cette collection d’Atlantis, M. F. fait /4 4 5 / 
profession de laisser parier les Africains et d’avoir seulement 
enregistre leurs mythes et leurs contes, fidele ment. II a vrai- 
ment le sens de la hauteur de leur mytholog et de leur litte- 
rature; il fait bien de signaler chez les Bosso, chez les 
Jukum, des fragments d’epopee et de cosmogonies po£tiques, 
auxquelles il a eu un certain acces. Dans un grand nombre de 
cas, meme hors des grands royaumes, bien de ces peuples 
sont en effet arrives â des resultats tres Cleves. Mais ces recueils 
sont superficiels et partiels. Les griots et les danseurs de 
l’Afrique occidentale, les palabreurs et herauts de la Cöte 
ont dit peu de chose â M. F. Celui-ci est passe parmi eux en 
collectionneur de contes, comme en räfleur d’objets ; ce n’est 
que pai endroits qu’il a fait certaines trouvailles. Les collec- 
tions de contes haoussa, ecrits par des Ilaoussa, editees et 
traduites sur l’original par Rattray, les proverbes ashanti de 
Christaller, voilä des documents ethnographiques. Ceux de 
M. F. sont des documents de voyageur et d’interprete. Ils 
sont d’ailleurs revetus d’une toilette qui eveille le soupțon. 
Leur cho x, probablement meme chez les informateurs indi- 
genes a ete sans doutt dirige par un Systeme. Leur utilisation 
immediate dans ce Systeme est encore plus criticable : ces 
mythologies atlantiques, ^thiopiennes, etc., sont inventees de 
toutes pieces, sans travail methodique de comparaison, meme 
sans verkable localisation (ex. Dämonen, oü on trouvera en
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plus, une dtonnante explication philologique de la racine so 
dans mu-so, femme). Et M. F. arrive, â force de mythopoesie, 
lui-meme ă parier de « rein templar Fulgurallehre », que Ton 
retrouvera au volume X (â paraître), « Theorie atlan ,que des 
dieux » ; et cela â propos du nombre 16 — en l’esp^ce 
16 +  8 — de certaines numerations et surtout de certaines 
divinations haoussa, qu’il faudrait d’abord 6tud ij r et comparer.

M. F. se plaint souvent de n’etre pris tres au serieux par 
les ethnologues de son pays. II ne se plaindra pas de cette 
discussion. Mais, si nous l’avons taite /446 / longue, c’est 
parce que nous ne connaissons rien de plus dangereux, pour 
Tobservation elle-meme, que cette vaste, furieus et superb- 
cielle curiosit6, dominee par l’esprit de Systeme. De plus, on 
ne peut bätir rien de solide sur de pareils documents sans 
les critiquer un â un. Mettons en garde les jeunes travailleurs 
contre ce genre extensif et hätif de sociologie descriptive. II 
faut lui prererer d’honnetes, simples et philologiques docu
ments d’ethnographie en profondeur.

[ l a  PHILOSOPHIE DE LA CIVILISATION d ’ALBERT SCHWEITZER] 
(1925)*

/290 / Quoique M. A. Schweitzer appartiennc re ’lement — 
comme M. Romain Rolland ou comme Gandhi — â un inter- 
natidhalismP, en l’espdce celui d’une Sorte de socialisme 
chr6tien, il est tout de meine un des esprits les plus curieux 
de Fi mce. On aurait tort d’ignorer chtz nous ce penseur 
alsacien parce que le dernier de ses grands ouvrages se publie 
en ce moment en allemand d’abord, en anglais ensuite, sous 
la forme de lețons faites â Upsal et â Oxford. On connaît 
son oeuvre de theologien et d’historien de l’exegese, son 
talent d’organiste et de th6o- /291 / ricien et d’historien de 
la musique. On sait qu’il est aussi historien de la philosophie, 
er que son christianisme, humanitaire et sineffe, a fait de lui 
un m£decin qui a exerc6 presque cinq ans parmi les Pahouins 
de l’Ogooue (Afrique äquatoriale franțaise). Des talents excep- 
tionnels en tous genre« marquent sa forte personnalitA II a 
consacri ses annees de brousse et de repos pendant la guerre 
ä retîdchir â la tragedie qui suscitait son horreur. Er il a

* Extrait de VAnnie sociologi que, nouvelle serie. 1.
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commince, au grand applaudissement de nombreux th£olo- 
giens protestants, toutc une « Philosophie de la civilisation » *.

II la conțoit comme une « tragedie », ou plutöt comme 
une tetralogie, qui racontera, sous forme dramatique, les 
destinces de la Weltanschauung, de la « representation du 
raonde » — moral en realitd — occidentale. Aux deux volu- 
mes presents : Chute et restauration de la civilisation, I ; 
Civilisation et ethique, II, succdderont : III  Notion {Weltan
schauung) du respect de la vie, et IV, un dernier volume sur 
{'Etat civilist. Il faudra evidemment atrendre, pour juger 
l’oeuvre, qu’elle soit achevee. Disons simplement cette fois 
l’effet que produisent ces deux pn liers volumes, largement 
pens6s et bien ecrits, ceuvres d’artistes, de penscur et d’apötre 
— puisque M. S. est tout cela, ceuvres de philosophe chritien, 
au fond.

Comme il est naturel â un philosophe protestant d’̂ duca- 
tion allemandt â un critique de la philosophie criticiste, il 
partage avec celle-ci un meme postulat : il reconnait le primat 
de l’idee, de la « represenstation du monde ». Sa critique 
consiste seulement â opposer une « representation » « £thi- 
que » du monde, une histoire des « lüttes » pour cette 
« representation Ethique », â celle des * systemes » philoso- 
phiques, des pensees intellectualistes pures. C’est cette « idee 
du monde », brutalement »mple, qui est responsable de notre 
civilisation, et c’est la faussete de cette « Id£e » qui est 
responsable de l’effroyable declin de cette civilisation, et de 
l’humanite peut-etre tout enti&re. Voilä la th&se fondamentale.

Elle est profonde cette responsabilul, et eile est /292 / 
profonde cette chute que deciit fort eloquemment le premier 
volume. La philosophie speculau sur tout, sauf sur la civili
sation ; alors, tout ce qu’il y avait d’inhumain, d’imparfait, de 
brutal, de servile, de materiei et de collectif s’est veng£ On 
n’avait pas mis d’el^ment moral dans la notion de « culture » ; 
celk-ci n’avait trouv£ d’autre expression Ethique que le natio- 
nalisme, et la lutte pour la force a entraîn£ le choc des 
« cultures » et la diminution absolue de la culture humaine 
et de l’humanite elle-meme. Comment r^gen^rer la civilisa
tion ? Voilâ le probleme. Et dejfi M. S. esquisse la rlponse : 
par un « nouveau mysticisme ».

1. Schweitzer A, Verfall und Wiederaufbau der Kultur, (Kultur- 
pbilosophie. Erster Theil). München, 1923. Kultur und Ethik. {Kultur
philosophie II’ Th^l). Ibid., The Decay and the Restoration of 
Civilization. (Dale Memorial Lectures). {The Pbilosophy of Civiliza- 
tion. I). Londres, 1923. Civilization and Ethics. (The Philosoph-* of 
Civilization. II.) Ibid.
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Le second volume est plus nourri de faits. Une premifcre 
pârtie consiste dans une histojre g&irale de lYthique depuis 
les religions universalistes et depuis Socrate jusqu’ä nos jours. 
Toutes sont des formes de la representation ethico-optimiste 
du Monde. Cette histoire est forcement un peu schdmatique 
et aventureuse. II y aurait â critiquer par exemple l’in terpita- 
tion de l’eth ue d’Aristote, de l’inventeur meme du mot 
d’ethijue, comme une simple « doctrine des vertus », et celle 
du socialisme de Marx comme une theorie « du socialisme 
d’Etat ». Mais, au demeurant, tout cet historique est plein 
d’aperțus utiles : car l’auteur marque avec force, ä pi opos 
de chacune des morales, combien eile etait loin de la civilisa
tion de son temps, combien eile n’en etait qu’une figure par
tielle, combien eile portait de contradictions en elle-meme, et 
s’ajustait mal aux ci\ ilisations qu’elle pretendait diriger.

La secondt purtie de ce volume est plus philosophique, 
plus contemporaine, plus vivante, mais tout aussi id'aliste. 
C’est cette divers e entre la realitd, la civilisation materielle 
et sa morale, et la conception ethico-optimiste, raționaliste, 
soit ut taire, soit critique ou m^taphysique, qui est la cause 
du malheur de nos temps ; M. S. part donc â la recherche 
d’un « nouveau schem », d’une Idee qui ne soufirirait pas 
de cette double contra diction. II la cherche dans une sortt 
de « mys- /293 / ticisme H^mentaire », dans une ethique de 
la « perfection de so? », qui, tenant compte de la vie des 
autres — meme des animaux non humains —, et bas£e sur 
le respect et le devouement â la vie, donne un fondemeni 
reel â Ia moralitl, â la personnalit-, â la responsabilii « per- 
sonnelle et supra-personnelle ». Le principe permet de d^finir 
les « quatre id^aux » d’une civilisation qui n’est plus entii- 
rement mecanique, et donne une place â l’Etat et â la reli- 
gion « qui ne sont que des moyens de socialiser l’homm« 
vers l’humanitd ». Eduquer les hommes, jusqu’ici b o n is  dans 
une religioșii eimentaire, vers une religioșii pensante, 
ethique, voilä le devoir des religions ; moraliser l’Etat, c’est- 
a-dire en faire le serviteur respectueux de la vie humaine. de 
toutes les vies humaines, et non le maitre, voilä le devoir et
m ire t de tous les citoyens du futur « Etat de civilisation ».

Tout cela est bien dit, et, dans un triptyque de la pensie 
allemandc repond assez bien au dur materialisme de Spengler 
et des socialistes, â l’historisme et â l’antihistorisme de 
Troeltsch et des autres.

Mais c’est de la philosophie ; et, si since et eloquente 
er informee qu’elle soit, c’est encore de la ratiocination sans 
nithode sur un tout mal defini. Cette notion de civilisation 
est obscure ; eile suppose qu’il n’y en a qu’une, et qu il n’y
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en aura qu’une, et qu’elle est bonne, et qu il faut la sauver ; 
au fond c’est le christianisme qu’il s’agit de faire regner, teint 
d’une nuance de taoisme et de confucianisme. Cette explica- 
tion de l’histoirt par des processus supe..eurs, par les ideations 
partielles qu’elle secrete sous forme de systemes et d’attitudes 
philosophiques diverses, sent le theologitn et le philosophe. 
Les idees ne menent les hommes que rarement ; surtout 
quand elles sont des idees pures et non des symboles et des 
forces. C’est pourquoi la « nouvelle Renaissance » ne vien- 
dra surement ni d’un prcche ni d’une philosophie.

Au fond cette ph osophie des philosophies n’est elle-meme 
qu’un Symptome. Le christianisme protestant sent en effet 
qu’il n’a pas fait triompher la Cite du Christ, et cherche avec 
M. S. â se deh.'rer des chaines historiques qui I’attachent aux 
vieux nationalismes.

[ la  THEORIE DE LA CULTL’RE SEION W ISSLER]
(1925)*

/2 9 5 / M. Wissler est un ethnographe, qui a travaille sur 
place, un conservateur de la fameuse section d’anthropologie 
de l’American Museum of Natural History, un ethnologue, 
sociologue et anthropogeographe distingue et fecond. Son der- 
nier ouvrage, The American Indian, reedite sous le titre Man 
and Culture in America, a dt£ tres discute, est discutable, 
mais extremement utile. II a donc toute qualite pour £tablir 
un « Systeme comprehensif » « des processus de la civilisa- 
tion humaine » et des « facteurs qui y contribuent ». L’entre- 
prise est de taille, et assez neuve *. Moins neuve cependant 
que ne le croit M. W., car le travail est relativement prepari. 
Je ne connais pour ma part, rien de plus instructif sur ce 
point que l’admirable Institution qu’est la section anthropo- 
logiquc du Musee de l’Univer- /296 / site d’Oxford, oeuvre 
considerable de Tylor et de M. A. Balfour. Nulle part on 
ne voit mieux comment l’homme s’est degage de ses entraves 
animales, et comment il a developpe logiquement et histori- 
quement ses techniques et ses beaux arts. D’autres musees 
sont, ou si ont, aussi « parlant » aux yeux et â l’esprit. Apres 
toute une longue serie de predecesseurs, apres le grand debat

* Extrait de l’Annee sociologique, nouvelle s^rie, 1.
1. Wissler Clark, Afu» and Culture. New York, Londres, 1923.
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de diffusion », les notions de « complexes » et de «■ traits ». 
Et il ne Ies a pas toujours manies avec la meine prudence. 
M. W. prend pour accordes des principes et surtout des 
hypotheses histor.ques qui sont loin d’etre certains. Ainsi 
on ne peut accepter de considerer la culture du mai's — ori- 
ginaire d Amerique comme un « complexe », il faut en faire 
un « trăit » ou ne plus comprendre la n< îenclature. /2 9 9 / 
Ainsi encore on ne peut considerer comme demontre que 
les Eskimos centraux representent le mieux (c’est la theorie 
de Steensby) le point d’origine de la civilisation esKimo. Mais 
on trouvera, sur les « traits » qui ne voyagent pas, sur les 
« distributions intermittentes », d’heureuses remarques. Lts 
chapitres intitules « Diffusion naturelle » et « Diffusion or- 
ganisee » (au fond, migraticn et colonisation, conquete et 
discipline, etc.) sont aussi assez pleins de faits ; seulement 
l’importance des facteurs sociaux y est sous-estimee, et l’on 
perd de vue que les « Substrats », comme disent les lin- 
guistes, sont tous des groupes sociaux, voire des nations de- 
terminees. Mais. il est facile pour le sociologue de completer 
ces indications.

Non content de cette histoire des « centres » et de? 
« aires », M. W. y ajoute hardiment une « histoire » generale 
de la civilisation. Il la resume en quelques mots. Il y aurait 
eu une epoque de l’humanite « sans culture», mais avec trois 
instincts techniques : de se servir de pierres et bätons ; de 
jouer intensement ; d’avoir des idees et de les communiquer. 
« Puis. un beau jour, une mntation... un Evenement » arriva, 
qui produisit un « vrai homme »... « Il avait toutes les ten- 
dances innees » des autres, mais « en plus, il... pouvait 
reflechir sur ses actes... par exemple a la pierre dont il se 
servait... â sa societe... â ses peurs... et ce fut la culture 
primitive ». Puis il perfectionna ses institutions. Enfin, avec 
Ies Grecs, il r^fl&hit â sa propre r^flexion. Pour finir il r£fl£- 
chit aux choses elles-memes, et la methode experimentale 
caract^rise la « culture » euro-americaine. Et voici que tout 
dernierement, par le developpement de la science qui s’ap- 
plique â la « culture » elle-meme, les hommes apprennent 
ä « manipuler » les act ns des peuples, â perfectionner meme 
les meyens de perfectionner leur culture. Toutes ces vastes 
assertions sont resumdes dans le chap. x, « Construction de 
la culture » et le chap. xvi, « Rationalisation des processus 
de culture ».

Elles sont interessantes et curieuses, mais hypethetiques 
au supreme degre. Il faut un certain cou- /300 / rage, mais 
aussi une c< rtaine .mprudence pour proposer, aux lecteurs 
peu informes, pour enseigner â des publics d’etudiants, des
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hypotheses de travail qu’on devrait garder pour de petits 
groupes d’eleves et d’egaux. Nous n’avons pas voulu en priver 
les lecteurs de YAnnee sociologique, puisque voici un effort 
sincere pour ecrire cette histoire de l’esprit humain qui est 
un de nos buts. Mais nous les mettons en garde en meme 
temps. [...]

[LA THEORIE DE LA DIFFUSION UNICENTRIQUE DE LA (ZIVI
LISATION]
(1925)*

/330 / On appel’.e deja ces travaux * 1 : l’Ecole de M. Elliot 
Smith. La carence de YAnnee pendant ces dix dernieres an- 
nees rend impossible une analyse detaillee des hypotheses 
qu’elle mit en circulați jd ; trier les faits qu’elle a mis en 
evidence, les separer des hypotheses oü eile se complait aurait 
ete täche possible si nous avions pu le faire annuellement. 
II ne peut etre question de l’essayer ici, bien que M. Perry 
nous y invite, par ses deux livres, sorte de double manuel, 
Tun technique et l’autre populaire. Le deuxieme des livres 
de M. Perry2 est un compagnon d’un autre3. Cependant il 
faut brievement situer ces trois livres dans un ensemble 
deja tres etendu de publications4.

Rivers a ete de cette ecole, il fut le premier savant /331 / 
que M. Elliot Smith eüt convaincu. Son History of the 
Melanesien Society (1914) est la premiere oeuvre etendue 
qui soit sortie de cette influence. Cependant Rivers, qui 
pourtant n’a pas ete alors prudent dans le choix de ses hypo
theses, s’est toujours abstenu de rattacher toutes les civili- 
sations â l’cgyptienne ; en cela il s’est distingue de M. S., 
son ami et inspirateur, et de M. P., leur eleve commun, 
l’apötre enthi usiaste et fertile de ses maitres.

* In Annie sociologique, nouvelle serie, 1.
1. Elliot Smith G., Elephants and Etbnologists. Londres, 1924. 
Perry W. J. The Children of the Sun. An Enquiry into the Early

History of Civilization. Londr s M thuen, 1923.
Perry W. J., The Growth of Civilization. Londres, 1924.
2. Growth of Civilization.
3. Origi of Magii and Religion, 1922.
4. V. Children of the Sun, p. 518-522, 526, pour une Bibliographie 

des travaux de MM. S. et P. et de Rivers.
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On connait la these mtransigeante de MM. S. et P. 
L’humanite a traîne pendant des ecles dans l’orniire du 
paieolithique et du neoüthique. Brusquement, au quatrieme 
millenaire avant notre ere, en Egyptc, nah, avec la decou- 
verte de l’agriculture, de la navigation, de l’ecnture, de l’ar 
chitecture, des megalithes, de la religion du soltil, de la 
magie, ce qui merite le nom de civilisation. Car îl n ’en est 
qu’une, qui s irradie tres vite, partout, portee par les Egyp- 
tiens, par ceux qui s’appelaient les « enfants du soleil », avec 
leurs allies et leurs equipages.

La these fut lancee en 1911, 1912 â propos de l ’origine 
du dolmen represente commt une imitation de la tombe 
(mastaba) egyptienne. Des 1917, eile inspirait les deux tra- 
vaux — ä notre avis les meilleurs — de M. S., Ships as 
Evidence of the Migration of Early Culture —  Manchester, 
1917, et Perry, Megalithi: Culture of Indonesia —  Man 
ehester, 1918. Et depuis, c’est une ventable proliferation de 
travaux, tous applications de la memt idee. Ainsi M. Jackson, 
Shells as Evidence of the Migration of Early Culture —  Man
chester 1917, l’a applique aux cultes des pierres precieuses. 
Ce sont les Egyptiens qui ont invente les l:fe givers, les « ta- 
lismms de vie », Vor et les pierres precieuses ; ils sont 
allSs ies rechercher dans toute la Mediterranee, dans l’ocean 
Indien, dans le Pacihque, et jusqu’en Amerique centrale. 
Peut-ure y a-til eu une ou deux etapes â ces bonds, une 
â Sumer (sic ! meme sur les cartes\ c’est-â-dire dans la civi
lisation dite sumerienne, l’autre dans l’Inde et en Indonesie. 
Pour I. Perry, pour M. Jackson, pour quelques autres, /332 / 
les idees de M. Smith s’imposent. Et on les pousse jusqu’au 
detail.

L me des plus sensationnelles applications est celle du 
dernier ouvrage de M. Elliot Smith. Decrivons-lâ, afin d’ap- 
preüer le procede. Les monuments de l’art mava (yucatan, 
etc.) commencent â etre plac^s, avec assez de vraisemblance, 
les plus anciens aux environs de l’ere chretienne (deux siecles 
avant ou apres, suivant qu’on adopte teile ou teile fațon 
de fire certains ciiffres, la seule chose qu’on comprenne dam 
les tres longues mscriptions). Ür la fameuse stele de Copan 
porte des figures que depuis la decouverte, les uns prennent 
pour des elephants, les autres pour des tapirs, d’autres pour 
un bec et une tete stylises de perroquet macaw. La question 
est aussi vieille que l’archeologie maya. Elle concerne aussi 
l ’un dts hi^roglyphes mieux connus et le masque que 
porte le dieu de la pluie. Tylor y voyait dejä un e'lephant 
et fut toujours d’avis que s’y trahissait une infiuence asia- 
tique. M. S. tranche tout, â la lumiere, d’abord de sa propre
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nement comme celui de M. S. va trop loin, il est trop 
precis et trop hypothetique ä la fois. Le « Chinois » de la 
stele de Copan avec des e'lephants peut avoir ete un Chinois, 
ou un Maya qui a garde le Souvenir d’un Chinois, ou je ne 
sais qui, qui ne serait pas Javanais. II y a longtemps d ’ailleurs 
qu’on a rapproche certaines formes ceramiques6 des formes 
chinoises. Mais tout cela n’est pas de l’histoire, c’est de 
l’hypothese. II y aura histoir quand on aura trouve un 
Javanais ou un Egyptien, son crane ou sa momie, ou meine, 
â la rigueur, une cbose javanaise ou chini ise en pays maya, 
in situ.
/334/M ais ce qui est absurde, meine si on trouve jamais 
ce Javanais ou cet Egyptien, c’est d’induire que toute la 
civilisation maya viendrait de lui... ou de ses freres. Meme 
pour ceux qui admettent que de petites escadres entieres de 
l’Inde ou de la Chine ou de l’Indochint ou de Melan£sie 
ont pu aborder si loin, sans avoir touche terre ailleurs ; 
meme si on suppose que ces hommes ont pu faire souche ; 
ces enormes civilisations de l’Amerique centrale sont si ca- 
racteristiques, si etrangement elles-memi s que c’est vraiment 
raisonner sur l’accident, sur le deta'l, et perdre tout sens 
des propusitions, de l’essence, que vouloir deduire un tout 
considerable, d'mduences qui ne laissent de trace que dans 
des motifs d’architecture ou de dessin. Ctux-ci peuvent etre 
venus du dehors, ils n’ont donne qu’un ton â une mode. 
Et de plus c’est raisonner exclusivement sur les concor- 
dances entre des accidents, rares apres tout. Par exemple 
voici la numerauon maya : eile est bien isolee ; on s’̂ ton 
nera donc que les Javanais de M. S. n’aient ni introduit la 
leur, ni invente une nouvelle ; et celle-ci n’aurait pu Stre 
la maya. Opposons d’ailleurs M. Kroeber â M. Elliot Smith. 
En res imd, voilâ un beau sujet de reflexions, de recherches, 
de fouilles, de doc umentation gâche Cep ndant c’est du 
travail. M. S., en ces matiäres, se permet toute» les audaces. 
II est autrement exigeant pour lui-meme en son metier 
d’anatomiste. En histoire de la civilisation il se contente 
d’un beau talent d’amateur. Cependant il faut savoir gre â 
M. S. de tenir la question ouverte.

M. Perry a pris au serieux, et £lev£ â la hauteur d’un 
Systeme complet les suggestions de M. Smith. Dans son 
livre, Origin of Religion and Magic, tout se dtduit, meme 
les religions australiennes, meme les magies les plus loin- 
taines, â partir d’une Egypte imaginaire qui aurait fait brus-
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quement passer les peuples de Tage preanimistique â une 
conception des idieux de l’Enfer, â la notion des substances 
de vie, en somme â la magie proprement dite et â /3 3 5 / la 
morale religieuse. Children of the Sun est le titre du träs 
gros ouvrage, bourre de faits, d’hypotheses, d’erudition et 
d’interpretatn ns sans limites, oü M. P. a fait effort pour 
d6montrer deci lement et systematiquement l’influence qu’ont 
eue les « Enfants du soleii », inventeurs du culte solaire et 
de la « civilisation », sur le monde mediterranen et occi
dental, et sur le monde oriental du Sud : Inde, Indochine, 
Oceanie, Ameriqi centrale. Le rayonnement de cette civili
sation archaîque n’aurait laisse bors de son atteinte que tous 
les peuples qui ne connaissent pas l’agriculture et l’art pasto
ral : les Sibiriens, les Lapons, certains Bantou, les Hottentots 
et Boschimans, dans l’ancien monde ; les Eskimos, les Atha- 
pascans, les Calitorniens et Fuegiens dans le nouveau. A 
l’interieur de cette vraie humanite civilisee, des « centres 
d’aristocratie militaire » (Tongo, Tahiti, Fulani (Fulbes), 
Bantu (?), Iroquois, Tupis, Caraibes) jalonnent les dif&rents 
foyers secondaires. Les foyers centraux ce sont les grands 
empires que les Enfants du Soleii ont reussi â instaurer : 
les grandes civilisations des grandes nations de l’Oxus â la 
Caspienne, â la Numidie et â la Grande-Bretagne, y compris 
l’Arabie et l’Egypte ; l’empire chinois et les grands Etats des 
Andes et de l’Amerique centrale. Tous ont essaime â partir 
de l’Egypte. M. P. sait meme porter ces hyputheses â la 
hauteur de faits materiels. Les pyramides, les megalithes, 
l’irrigation, la guerre ont £te apport^s, en meme temps ici, 
et par ondes successives lâ, en Asie, en Oceanie, en Ame- 
rique, en Europe ; par les Mediterraneens ici, civilises par 
l’Egypte ; par les Sumeriens lâ, civilisds de meme, ou par les 
Egypto-Pheniciens eux-memes. Meme M. P. sait que ces Fils 
du Soleii sont ceux de la vi* dynastie 6gyptienne.

Voilä l’hypothese en grand et en gros. Voici maintenant 
un aperțu de la demonstration qui en est tent£e. Une pre
miere pârtie consiste â classer les sequences de civilisation 
en Am rique, Oceanie (Australie comprise), Indonesie, înde. 
M. P. laisse l’Afrique de cöt£. Elle eüt pourtant un 
champ /3 3 6 / d’election pour ses preuves, et, lâ au moins, 
les contacts et les voyages des Egyptiens sont ou prouves, 
ou probables. Mais, apparemment, il a voulu prouver le plus 
avant le moins. Partout, â des substrats divers, se superpose 
une grande civilisation de « producteurs de vivres », etc. 
Elle a et£ evid mment apportee par quelqu’un. On imagine le 
pourquoi de ces voyages. Ces gens etaient â la recherche d’or 
et de penes, d’argent et de cuivre aussi. C’est lâ un des
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points qui pourront rester de ce grand remue-menag« de 
faits. II faut, â mon avis, retenir que M. P. a, sinon d£mon- 
tr£ absolument, du moins etabli Ia relative genlralite du fait 
que les grands monuments de l’äge de pierre et memr les 
peuples oü dure encore l’usage de ces monuments sont sou- 
vent situ^s a proximite de mines d’or, d’argent, de sei. 
MM. E. S. et Perry s’en seraient tenus la — comme M. P. 
s’y .dt prudemment tenu autrefois — , la theorie eüt pu 
etre contest^e, mais sa discussion eüt pu se poursuivre sur 
le terrain, apres tout assez solide, de l'archeologie. Car celle- 
ci pourra peut-etre un jour trancher le nceud. En efiet, il 
faut poser les questions archeologiques. Les six premiere* 
sont celles : 1° de l’origine de l’agriculture ; 2° de la cons- 
truction en pierres (grandes); 3° de la sculpture en ronde 
bosse, de la poterie ; 4° du travail de» metaux ; 5° de la 
pecherie des perles ; 6° de la pierre polie ; eiles ne sont 
pas absurdes. Toutes ces choses, M. Perry les a rattachei 
â cette uvilisation archaîque, et â cette origine et â cette 
date fatidique : l’Egypte entre la premiere et la quatriüme 
dynastie. Cest beaucoup. Mais on verra bien ; quoiqu’il soit 
difficile d’admettre par exemple que la poterie dite de Suse 
derive de celle d’Egypte. On peut laisser les arch^ologues en 
diicuter. Et il n ’est pas mauvais de revenir vers les « Mirages 
orientaux ». Des fouilles trancheront bien des questions. D£jä 
on en anncnce de sensationnelles.

Mais ceci ne tranchera pas les questions d’histoire des 
sociltds et de leur civilisation morale. Or M. P. a appliqu^ 
cette theorie â la religion et â /3 3 7 / l'_rganisation juridique. 
Partout ot int existe une classe noble, des confreries, une aris
tocrație militiiire et oü cette classe laissa des descendants, il 
voit des raisons de supposer que les « Enfants du Soleil » 
ont passd par la ; car ils ont tdut inventă : meme l’orga- 
nisation de la phratrie et la descendance uterine, meme le 
clan totlmique et la descendance masculine, meme l’exogamie, 
meme la guerre et le rügne sanglant de la force. Ici nous 
devenons completement retif. L.. nombre des hypotheses et 
des interpr&ations de documents que suppose la moindre de 
ces assertions est vraiment trop considerable.

Prenons pour exemple la theorie que M. P. propose 
comme un fait, de ce qu’il appelle, â la suite de Rivers 
et d’un. erreur fondamentale de celui-ci « l’organisation bi
partite de la societ^ » {dual Organization). Et d’abord re jdons 
hommuge au zele et ă l’tirudition qui font des quatre chapitres 
oü il en est question, un rtpertoire de faits trüs nombreux, 
souvent tres curieux, et qui ne sont pas entr^s dans le cou
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rant des manuels, et que M. P. nous rappelle. En particulier 
pour ce qui concerne l’Indon^sie et la Polynesie, lcs faits 
sont ä discuter. Mais, cet hommage etant rendu, demandons 
s’il est possible de commettre plus grosse faute que celle 
qui consiste â aggraver l’erreur de Rivers. Celui-ci, suivant 
peut-ett: Graebner, n’ayant pas le sens de ce qu’est une 
phratrie, de ce qu’est une parente plus generale, mais plus 
effacee, pale reste des clans exogames primaires, a confondu 
l’organisation en deux classes sociales, melanesienne, avec 
l’organisation en deux moities exogamiques, egalement me- 
lanesimne. Ce faisant il commettait deux erreurs. D’abord, 
â notre avis, il s’est trop arrete dans ses recherches et dans 
bon nombre de cas il aurait pu trouver que ses « moities » 
etaient elles-memes subdivisees en clans ’. C’est par un arti- 
fice que ces « subdivisions » sont ainsi nommees : elles sont 
des clans, dont certains sont meme totemiques et â inti- 
chiuma*. /3 3 8 / C’est donc par une simple et pure hypo- 
these de sa part, et aussi de Graebner, que cette « Organisation 
bipartite » est attribuee â une « culture » determinee en 
Melanesie. Le fait qu’on ne l’a pas constatee ä l’est des lies 
Banks ne prouve pas que les phratries n’y existent pas. Pour 
ma part je les constate en Nouvelle-Caledonie, et M. Hocart 
en a retrouve au moins des restes â Fiji (sans compter les 
vieux documents de Fison). Phiatries et clans sont presque 
aussi cuextensifs en Melanesie qu’en Amerique du Nord. 
Enfin est par un pur abus, par une grosse meprise, que 
la division de la tribu en deux phratries, encore exogames 
amorphes, est confondue par Rivers avec la division entre 
deux classes nobles (bauts grades de confrenes, gens du 
commun) et entre deux groupes de colons et de colonis^s. 
D’abord cette demiere division est un trăit fondamental de 
toute la « culture » polynesienne et non pas seulement m6- 
lanesienne. Les colons Polynesiens l’ont surement promenee 
partout, en Melanesie en particulier, avec eux ; eile est ins
afite dans presque toutes les langues â etiquette, si caract£ 
ristiques du Pacifique. Meme, on peut le supposer, le peuple 
â Kava-betel, et â deux classes sociales, ce sont les M6lan£so- 
Polyn6siens de la derniere et peut-etre dejä de la premiere 
couche. Et nul ne sait, et peut-etre on ne saura jamais si 
ceux-lä n’avaient pas, eux aussi, la phratrie, comme la couche 
melanesienne proprement dite. D’ailleurs rien n’autorise 
cette confusion de Rivers, de M. Graebner et de M. Perry 
entre phratrie et classe sociale, sauf cette division en deux.

7. History of tbe Melanesien Society, I, p. 23.
8. Cf. Codrington, Melanesiens, p. 26.
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et qu’il reste au contraire une fissure par sexe et une fissure 
par phratries.

Quant â l’hypoehese propre â M. P. et â M. S., eile est 
/3 4 0 / de Vordre de la fable. Ce seraient des colons egyptiens 
qui auraient donne, dans toute l’humanite, directement ou 
indirectement, la secousse mysterieuse qui a fait passer l’hu
manite qui stagnait entre la horde et la familie, â la « moi- 
tie » et au clan. M. Perry pousse meme la fablt aux extremes 
limites : ce serait sur le modele de l’inceste pharaonique, de 
l’endogamie « des Fils du Soleil » que se serait deduite 
l’exogamie des autres peuples. Meme si on concedait le rap- 
prochement, en effet possible sinor plausible, entre l’inceste 
des Enfants du Ciel (et non du Soleil) dans la mythologie 
du Pacifique, avec l’epousaille des freres et sceurs royaux 
de x x  dynasties egyptiennes, on ne voit pas oü cela menerait. 
Car, pour le coup, ce serait lä deduire le meme, le general, 
ce qui est partout, la prohibition de l’inceste, de l’autre, de 
Vanormal, de ia prescription de l’inceste.

La deduction du clan totemique ä partir de l’Egypte est 
non moins osee. II restait certes des traces importantes de 
totemisme dans des populations considerables de l’Egypte. 
Meme volontiers, on peut signaler â M. P., ä l’appui de ses 
theses, que bien des nations africaines ont sürement adoptă 
le leopard comme totem royal ä l’imitation des Egyptiens 
et des autres Hamites. Mais hors de l’Afrique! Deduire 
encore une fois ce qui est normal, relativement clair, pur, en 
tcut cas, ce qui est solide, de ce qui est degenere, efiac^ 
comme le totemisme egyptien ! C’est aggraver l’erreur deji 
commise lorsqu’on deduisit les phratries locales de l’imita
tion de la division en haute et basse Egypte.

Des erreurs de detail ne manquent pas dans le livre 
de M. P., mais elles y sont peu nombreuses, eu egard ä 
Venorme quantite de references (oubli de la poterie des Mo- 
riori ; Kuruvas pour Kauravas). M. Perry, qui fait trop 
d ’usage des faits de Vinde, n’a pas remarque que deux des 
demons-dieux de l’epopee dont il parle souvent, Kiranyäksa 
et Hiranyakațipu, ont des noms qui veulent dire yeux d’or, 
cuirasse d’or ou tapis d’or. Pour une fois nous sommes plus 
que d’accord avec M. Perry.
/3 4 1 / Nous le serions bien plus, et aussi avec M. E. S., 
s’ils mettaient plus de prudence dans leurs hypotheses et 
plus de tolerance dans leurs exposes.

Que l’Egypte puisse expliquer bcaucoup de choses dans 
l’histoire humaine, ä partir de l’an 3 000 av. J.-C., ils ont 
le droit ae le soutenir, mais ils partent de principes faux.

D’abord, faute d’une perspective sociologique süffisante,
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ils n’ont pas le sens de ce que la civilisation £gyptienne avait 
de specifique, pour ainsi dire d’intransmissible. L’empire des 
pharaons, memt dans l’Antiquit^, £tait une espece de monstre 
singulier ; le droit y dtait etrangement heterogene â tous les 
autres ; tandis que les plus vieux droits semites ou indo-euro- 
peens sont deja voisins des notres et pourtant encore ratta- 
ches â des origines. Ce pays sans propriete individuelle, â 
tenures de fonctionnaires, cette sorte de communisme d’Etat ; 
ces villes pour ainsi dire sans commerce, sans murs, sans forts 
el sans veritables dieux du sol, tout cela Eit inimitable et 
inimite.

Ensuite, des faits historiques, les migrations des Fils du 
Soleil, cela se prouve. Et surtout cela ne doit pas se prouver 
par arguments sociologiques. MM. Perry et E. Smith sont 
un peu des sociologues, mais ils manquent justement de ce 
que requiert leur methode. En histoire, en sociologie — qui, 
quoiqu’on veuille bien penser des travaux des anthropolo- 
gues, doit n’etre pratiqu^e que par des historiens — , il faut 
un esprit de finesse, de jugement, de critique. II faut distin- 
guer les especes de faits, avoir le sens du possible et surtout 
ftjui du fait, sür, hirtorique. MM. E. S. et P. n’ont cette 
surete que rarement.

II restera peut-etre quelque chose de toutes ces th&ries 
des « porteurs de la culture ». II ne restera sürement que 
tjes peu de cette hypothese renouvelee de 1’ « Egypte, m£re 
des peuples ». M ais, meme si on resiste, il restera cette Sen
sation que L mondfe, dit primitif, a ete, beaucoup plus qu’on 
ne croit generalement, en contact en Asie, en Afrique, en 
Oceanie avec le monde antique entier. Tous les faits de 
similitude ne sont pas des faits de « recurrence », d’inven- 
tion independante, de « survivances » /3 4 2 / des souches 
d’̂ volutions parfaitement identiques partout. Mais inverse- 
ment tous ne sont pas des faits d’emprunt, et surtout pas 
d’emprunts â un seul foyer. Il y a eu bien des foyers inde- 
pendants dans l’humanite ici et lä, plus tot et plus tard, et 
il y a eu sans doute trfes tot des mouvements de civilisation, 
de migrations et de « porteurs de cultu: », dans tous les 
sens.

Voici longtemps que Dürkheim nous enseigna que notre 
familie moderne £tait le produit d’une familie patriarcale 
romaine et d’une familie pati rno-matemelle germanique. Ce 
n’est donc pas nous qui nous opposerons syst£matiquement 
â ces Itudes de mdlanges de dvilisations, de mdanges d’insti- 
tutions, de cette oraHiie qui fait de leurs Substrats soc.aux 
une nouvelle soci&e avec une nouvelle langue, de nouvelles 
institutions, un autre outillage.
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Mais si nous supposons e t voyons qu’un tres grand nombre 
de trfes grands phenomenes sociaux sont de ce type et J< «?ent 
s’expliquer ainsi,, nous supposons Egalement et voyons qu’un 
trfcs grand nombre, la langue, l’outillage, les croyances, va- 
rient sans que les Substrats sociaux sc :nt affectes autrement 
que par leur propre vib, leur grandeur, leur force, leur 
duree, par leur äge, leur jeunesse, leur vieillesse, ou leur 
mort. N ' îs demandons donc qu’on mette, dans toute cette 
soi-disant histoire sociologique, moins de sociologie et plus 
d’histoire, et que chaque phenomene soit apprltie en lui- 
mcme. On verra alors que le nombre des histoires connexes 
est tres grand dans l’humanitl, et que celui des histoires 
independantes et symdtriques est egalement tres grand.

La sociologie et l’histoire doivent donc marcher de pair. 
Au fond elles marchent dejä d’accord. Et nous ne protestons 
que contre des exces.
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connexions et convergences 
le point de vue comparatif

critiq u e in tern e  de la « leg en d e  d'abraham  » 
(1926) *

/3 5 / Ni M. Hubert ni nous * 1 n’avons jamais ete prison- 
niers de cette methode d’excessive critique, au fond ra- 
tionnelle et subjective, dont les critiques du texte biblique 
ont etendu l’empire jusqu’â la tradition meine quand eile 
n’etait invraisemblable qu’â leurs yeux. Or, par un naturel 
et curieux retour de balancier, on revient de cette me
thode. De nombreux auteurs2 s’accordent maintenant â 
reconnaître des fondements historiques â d’importantes 
parties de la tradition, meine â celles de la Genese (apres 
le chap. x). Les travaux de A. T. Clay3 4 en particulier 
restaurent ce prestige. Meme des travaux hypercritiques 
comme les hypotheses, etayees de quelques documents 
egyptiens, de R. Weil! sur l’etablissement des Hebreux 
en Palestine sont un hommage detourne â cette historicite.

Nous ne pretendons pas apporter d’autres arguments 
en ce sens, mais nous voudrions examiner, â la lumiere 
de comparaisons sociologiques et archeologiques, et en 
vertu de simples representations historiques, si est vrai- 
semblable le tableau classique qu’ont fait de la vie des 
Hebreux avant Moise les ecoles critiques, toutes impre- 
gnees de rationalisme romantique et persuadees que leur 
dialectique philologique pouvait reconstituer la verit£ 
historique. Les Hebreux d’avant l ’entree en Egypte, ceux

* Extrait des Melanges offerts â M. Israel Levi, par ses Cleves et 
ses amis i  l’occasion de son 70* anniversaire, Revue des etudes iuives, 
82, Paris.

1. V. notre « Essai sur le sacrifice », Annee sociologique, 2.
2. Lods, « La tradition orale », etc., Rev. de l'histoire des reli

gio ns, 1924 .
3. A. T. Clay, The Origins of Biblicul Tradilions, 1923.
4. « L’etablissement des Israäites en Palestine », Rev. de l'histoire 

des religions, 1923-1924.
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qui en sont sortis sont, croit-on, des nomades du desert, 
des Bedouins conternplant leur Dieu /3 6 / unique oppose 
aux miile idoles des villes. On sait les heiles pages roma- 
nesques que Renan a ecrites sur ce point. Et meme 
M. Meillet, dans un travail recent sur le conservatisme 
linguistique des Semites, revenait â ce point de depart5 6. 
Rien de plus gratuit que cette hypothese de Semites purs 
vivant exclusivement hors d’une grande civilisation. Nous 
voudrions, par un simple examen de critique interne, 
presenter un autre cote des faits4.

La vie d’Abraham se passe entre Ur des Chaldeens, 
une tres grande viile ou il est ne, dont il sort, le Haran 
ou son pere Terah (öappa des Sept.) meurt, Canaan, ou 
il rentre â 75 ans et dont il repart avec tous ses biens 
(equipements d’armee, en particulier chevaux) fassyr, 
Rukusu.), avec Lot, fils de son frere, avec sa sceur-femme 
Sara, etc. IIs vont en Egypte, Lot et lui, en revunnent 
pleins de richesses (cheptel et esclaves). Le pays est trop 
petit pour eux. Ils se divisent. Abraham reste sous la 
tente, autour de Betel et de Mamre. Cependant Lot s’ins- 
talle dans les « villes de la plaine » (Sept.), ou plutöt « aux 
portes de » (Hebr.) Sodome, ou, premiere legende, il est 
pris par le roi d’Elam, etc.7 8, pour etre delivre par Abra
ham et ses trois cent dix-huit serviteurs « nes de sa 
maison ». Lot reste dans Sodome, dont on connaît l ’his- 
toire. Cependant Abraham, qui ne reside pas toujours 
au desert, renouvelle avec Abimelech, le Philistin de 
Guerar, la supercherie qu’il a commise deja â 1’egatJ 
du Pharaon, quand il faisait passer Sara, qui etau sa sceur 
et sa femmc, pour n’etre quc sa soeur*. Aux Hittites

5. Siance Ernest Renan, Journal le Psychologie, 1924.
6. II ne serait pas diffîcile d’ecrii _ un volume a prnpos des nom- 

breux commentaires de tous ordres dont les quelques documenta que 
nous allons Studier ont ete l’objet. L'eschatologie biblique et la 
kgende des patnarches sont parmi les plus riches sujets. Nous faisons 
grâce â notre maître, M. Israel Livi, meme d’une bibliographie de Dic- 
tionnaires de la Bible.

7. Le texte des Septan est ici tres difîertnt et beaucoup plus 
ditailli que celui de la Genese.

8. Sara chez Pharaon, Gen. XII, 11 sq. ; Sara chez Abimflech de 
Guer-.r, Gen. xx, 12 sq. L« meme histoire est r ip itie â propos d’Isaac 
et de Rc‘ ecca et du — eme Abimflech. Stra est sceur de pire et non de 
mire d’Abraham, Rdbecca, cousine gennaine par les pires, est igale- 
ment sceur de pire.
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d’Hebron il achete le champ de son sepulcre â lui et â 
Sara et le paye quatre Cents sicles d’argent ayant cours 
entre marchands ambulants’. Plus tard il envoie son 
devoue serviteur chercher Rebecca. Celle-ci, fille de Nacor, 
frere /3 7 /  d’Abraham (mariage d’ortho-cousins), vit dans 
une viile mesopotamienne, et les cadeaux de bijouterie 
sont princiers.

La legende d’Isaac et celle de Jacob et celle de Joseph 
se passent de meme : au milieu d’Egyptiens, de Philistins, 
de Hittites, de Mesopotamiens, de viile en v Ile ; on ne 
tarit pas sur les richesses que les patriarches transportent, 
comme les cent sicles de l’autel de Sichern, ou celles que 
plus tard ils pillerent dans cette viile.

Nous savons bien que ce n’etait pas des sicles d’argent 
titre qui circulaient ä Hebron et ä Sichern ; ils n’ont 
commence â etre frappes que bien plus tard et il faut 
faire aux « rcdacteurs » un gros credit : ils ont large
ment anachronise. Cependant, peut-etre pas tant qu’on 
ne croit ; et peut-etre ont-ils mieux conserve la tradition 
qu’on ne dit. Au point de vue de la critique interne, il 
n’y a rien d’invraisemblable en tout ceci.

Le milieu que depeint la legende est certainement celui 
oü s’est mue la societe qui a pris le nom d’Israel, meme 
avant d’avoir « traverse » le Juurdain. Quand ? La date 
importe peu. Qu’on fasse Abraham contemporain de teile 
ou teile dynastie de Mcsopotamie ou d’Egypte, qu’on le 
fasse remonter aux dynasties legendaires qui rentrent en 
ce moment dans l’histoire, â la suite des fouilles de Kis 
et de Ur des Casdim, precisement, ou qu’ >n le fasse 
descendre jusqu’â la fin de l’Empire Moyen, le groupe 
qu’il conduit, quand il porte ses deux noms successifs, 
les groupes que conduisirent ses fils et petits-fils, meme 
mythiques, tous voyagent dans le meme milieu, vivent 
dans le meme cadre, parfaitement certain. Les ancetres 
d’Isael forment de vastes familles aussi n-.mbreuses que 
des clans. Leur chef est une sorte de prince pasteur et 
guerrier, escorte de serviteurs nes de ses serviteurs. Chef, 
fils et seruteurs poussent leurs bestiaux vers les patures 
necessaires. Mais en meme ttmps aussi, ils entrtnt dans les 
villes ; en sortant, ils vont de Pune ä l’autre ; ils y ren-

9. Gen., xxill, 16 : ober lasoher.
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trent, ils y gardent de la familie, ils campent aux portes 
ou en bonne position sur les routes et les pistes. Alli^s 
ou hotes des rois Hittites, Philistins, Egyptiens, etc., ils 
combattent pour eux en mercenaires ou en vassaux ; plus 
tard ils combattront en maitres. Eqmpes de chevaux et 
de chameaux, ils sont aussi des commerțants et des cara- 
veniers, comme les Bedouins et les Touaregs de nos jours, 
ou comme Mahomet. Loire geographique est tres vaste ; 
mais eile est ceinte de villes, fondees des le debut du 
troisieme /3 8 / m „enaire et du quatrieme millenaire sans 
doute, fortinees des le trc sieme millenaire, au nord, au 
sud, â Pest; â Pinterieur, sur des pätures riches, des 
miipahot, grandes familles d’agnats actives, fondent des 
tribus, des clans, et fournissent ici et la des chefs et des 
ancetres â des societes definies. La legende etend leur 
action depuis l’Arabie jusqu’a l’Armenie meridionale et 
aux portes de l’Egypte et de la Mesopotamie. Leurs Cou
sins, enfants d’Horus et d’Accadiens, avaient conquis deja 
ces pays. Ces patriarches sont impliques en toutes sortes 
d’aflaires et d’interets politiques et materiels, on pour- 
rait deja dire financiers 10.

Nous sommes tres loin de sau vages comme les repre- 
sentait Mac Lennan, ou de rustres comme les comprenait 
Renan. Au surplus, â notre avis, des leur entree dans 
l’histoire, meme des la plus ancienne langue semitique 
qu’on puisse lire, meme des la souche qu’on en peut 
reconstituer, tout dans la civilisation semitique marque 
un tres haut avancement. Un riche vocabulaire technique, 
la relative usure des mots, qui ira iusqu’au trilitere et 
s’y arretera, Pextreme simplicite d’une syntaxe usee et 
non pi liitive, sur un terrain qui, d’Elam â Byblos et de 
Byblos â Abydos, se devoile comme Pun des plus ancien- 
nement riches en choses, en hommes et en civilisation, et 
qui abondt encore maintenant en ruines etemelles, les 
Semites, meme ceux de la tente, ont toujours ete des 
civilises.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

10. Nous recommandons la lecture des travaux de M. Goldstein, 
pour la plupart parus dans Globus, de 1908 ä 1914, sur l’ethnogra- 
phie des Hebreux, et celle des beaux chapitres de E. Meyer, Hisloire 
de l'Antiquiti, S 320 sq.

530



PASTEURS JUIFS ET AFRICAINS

Est-ce â dire qu’ils n’aient pas en meine temps garde 
des traces importantes de leurs etats anterieurs ? Ils ont 
ete infiniment conservateurs en tout comme en matiere 
linguistique.

Non seulement, suivant la belle decouverte de Mrs. B. 
Seligman, un certain nombre d’actuelles tribus semites11, 
ou plutot tres anciennement semitisees du Tigre, en parti- 
culier, ont garde une nomenclature de parent£ classifica- 
toire, signe indeniable de primi- /3 9 / tivite (oü les 
parents sont class^s en groupes et non pas individuelle
ment) —  non seulement d importantes traces de cette 
nomenclature subsistent dans toutes les langues semi- 
tiques et dans la plupart des droits : par exemple, on se 
souvient que Lot est un frere pour Abraham, comme Milka 
est sa soeur, comme Rebecca est une sceur pour Isaac ; — 
mais encore on peut se figurer assez bien, â travers cette 
sorte de bailade edifiante qu’est la Legende des Patriar- 
ches, d’autres traits de vie assez primitive, qu’une lon- 
gue vie urbaine ou le voisinage des villes n’a pas encore 
adulteree. En particulier leur vie pastorale 12 est bien de- 
peinte par la tradition orale et plus tard ecrite.

Les Hebreux, avant leur legendaire rentree ou entree 
en Egypte et encore plus apres leur sortie egalement le
gendaire, furent, comme leurs cousins de Moab et d’Edom, 
des pasteurs. Chez tous ces peuples, ce genre de vie est 
plus qu’un mutier : c’est une sorte de foi. Les Hebreux 
en ont fait une regle et une these morale. Ils en ont 
l’orgueil, ils dedaignent les autres nourritures, celles de 
la chasse d’Esaü, pere de leurs voisins, ils abominent les 
reptiles et la plupart des poissons et protegent le lait 
et les v.andes de tout melange et contact impurs jusque 
dans leur estomac. On a cherche des restes de totemisme 
dans les noms de Rachel la brebis, et de Lea la genisse,

11. Stuäies on Semitic Kinship (London School of Oriental Stu 
dies), voi. III, voi. IV.

12. Meine les Sum^riens, fondateurs de Kis, se conțoivent encore 
comme des pasteurs : temoins les belles plaques de cuivre appliqu6ei 
et les palettes gravles reprlsentant des vaches que des personnages 
sont en train de trăire, etc. (III* millesuire au moins).
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les deux meres d’Israel, de Juda et de Benjamin u. II etait 
aussi naturel d’y voir sunplement des noms de pasteur et 
des cultes des betes qu’ils elevent. Nous ne connaissons 
pas les cultes complets ni meme /4 0 / les n e s  positifs 
dont ces betes Etaient l’objet de la part des tribus,4. 
Nous ne connaissons que l’emploi de leur chair et de leur 
sang dans le sacrifice, celui de leurs comes sur l ’autel 
et les regles de l’abattage. L’adoration du veau n'ctait pas 
certaine. Mais nous sommes bien informes sur le culte 
negatif dont les betes etaient l’objet et en particulier 
sur les interdits puissants : par exemple le fameux pre
cepte : « Tu ne cuiras pas l’agneau dans le lait de sa 
mere ». Un long passage de Ma'imonide 13 14 15 meriterait d ’etre 
ici reproduit avec les commentaires de Munk. D’apres 
d’ancîennes traditions sabeennes, dont Ma'imi nide connaît 
l’existence mais ne peut retrouver le texte, la coutume 
d’Israel se serait opposee â celle des demi-pa'iens de Moab 
et d ’Edom, qui ne craignent pas d ’offenser la mere brebis 
en immolant son agneau le meme jour qu’elle et chez 
lesquels on bouillait les chairs dans le lait du betail. 
Cette ancienne interpretation me semble vraisemblable. 
Meme le detail qui est donne : Israel aurait fait ici un 
choix intentionnel, il aurait voulu se dist.nguer de ces 
adorateurs d’autres ditux que du sien et de pasteurs de 
souche moins illustre et moins pure. Des institutions de

13. On reconnait assez generalement qu’Israel est un nom artifîciel. 
Cf. art. « Israel > dans Cheyne, Ettcyclopaedia Biblica. Le demier 
travail sur cette question est celui dt Sachse : « Der Ursprung des 
Namens Israel », Zeitschr. f. Semitistik, IV, p. 63. 69. contre Gaspari, 
Zeitschr. f. Alltest. Wiss., 1914, etc. D ’ailleurs, dans le meme orele, 
Abraham, >ara, changent igalement de nom. Pour ma part, je ne vois 
aucune difficultl linguistique i  admcttre l’etymologie H-Rahel, et je 
ne vois de difficult6 que dans le fait que les enfants de Rachel sont 
Joseph et Benjamin et non Israel. Mais ces changements de noms de 
phratrie â tribu, de tribu â nation, puis de nation â sous-section de 
nation sont chose normale et meme souvent les meilleur; signes d’6v<- 
r.emcnts historiques. II est possible que tout ceci Cache des passls tris 
lointains et tris brouilHs. En tout cas 1'asp.ct de phratrie des descen- 
dants de Jacob est bien marque par un trăit de la kgende, les enfants 
de Lea et ceux de Rachel vivant des deux cotes du Jourdain, au pays 
des pâtures a moutons et au pays des pâtures â vaches.

14. V. Gen., xxx. xxxvii, sq., rite des verges ; cf. xxxi, 10.
15. Guide des tgaris, Munk, II, p. 398, 399. On sait que le 

Targoum d’Onkelos formulait dijâ le principe sous forme glnlrale et 
non pas estn inte aux seuls ovins, et que Philon (De charitate), consi 
sidlrait la coutume de Moab comme crucile.
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rien ajouter â ce qui est dejä en train de cuire : chaque 
chose doit etre cuite separement, ä moins que la cu sson 
n’ait commence ensemble n.

D’autres regles remarquables de droit sont symetriques. 
Ainsi celle qu fait qu’Abraham a epouse sa soeur de 
pere et qu’Isaac a egalement epouse Rebecca qui, en no- 
menclature classificatoire, porte le meme titre de sceur 
de pere. Elle a son equivalence ici. Le roi, le mugabe kitara 
epouse regulierement sa demi-sceur. Le mukama nkole le 
peut. Au contraire, la sceur de mere joue un röle tres dif
ferent a .

D’ailleurs Ies analogies sont sans fin. A tel point que 
pour Ies Masai, M. Merker a cru qu’ils avaient ete influen- 
ces par quelques Juifs

Nous n’irons pas jusqu’â tächer de nous representer les 
raisons historiques de cette etrange ressemblance. L unite 
des rameaux hamite et semite de la race blanche com
mence â etre admise. II n’y a pas non plus grande difficulte' 
ä admettre de lointaines in- /4 4 / fluences, ni â croire que 
des conditions semblables de vie produisent des effets 
semblablts. Nous concluons simplement ceci : ces faits 
actuels prouvent la vraisemblance d un bon nombre d’ele- 
ments dits legendaires, dans l’histoire des patriarches. 
II y a encore des societes semitiques qui vivent â la fațon 
dont vivait Israel. 11 y a encore des societes voisines, non 
semitiques, dont des sections vivent â la fațon dont Israel 
vivait parmi les autres races et parmi les Sömites paiens.

II y a encore une autre chose ä conclure. Les vLilles 
doctrines romantiques sur la primitivii des pasteurs, sur 
leur inferiorii vis-a-vis des peuples d’agriculteurs, doivent 
etre releguees â la resserre des a priori historiques tombes 
en desuetude. Les peuples pasteurs ont joue un röle infi- 
niment grand des la hn du neolithique et ont 6 i  tres 
souvent superieurs aux sedentaires. Ils les ont souvent 
domines strategiquement dans leurs villes et leurs champs. 
et les ont souvent vaincus non seulement par force, mais 
encore en richesse, en commerce et en industrie.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

27. M. R<?oe emploie le mot de muztro, qui veut dire interdiction 
de clan et le traduit ici, un peu avec exag£ration, par « totem >.

28. Bakitara, p. 152 ; Banyankoie, p. 58.
29. V. discussion de Merker, Masai, dans Annie sociologique, 9.
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mis â rapporter une description complete de la civilisation 
masai. L’un et l’autre auteurs ont une connaissance person- 
nelle des populations avoisinantes sur lesquelles ils ont publie 
des travaux. Malgre cela, le desaccord entre eux est tel que 
Ies Wandorobbo, ou /185 / Masai chasseurs et non pasteurs, 
aont les campements sont disperses sur tout le territoire, 
deviennent completement irrepresen tables. II m'est impossi- 
ble de comprendre, en effet, comment je pourrais accorder 
les donnees de Merker et celles de Hollis, et savoir si ces 
gens seront ou ne sont pas des etrangers {ol-meek}. La struc- 
ture meme de la nation masai est donc incertaine.

Incert ne encore toute notre description de la magie et 
ceci est aussi grave, car c’est non seulement la question du 
chef magicien, mais c’est encore celle, du chef qui reste en 
suspens. En effet pour M. Merker, Voi oiboni c’est le chef, 
ou plus exactement c’est la grande autorite morale el reli- 
gieuse des Masai. Dans son clan se recrutent les ol goiatek 
ou magiciens et medecins proprement dits. D’aprfcs M. Hol
lis, tous les magiciens porteraient le meme titre que le grand 
mage-roi, et meme le mot d’ol-goiatiki semble £tranger au 
vocabulairt pourtant riche, aux textes pourtant nombreux 
de contes et de mythes, aux exposes faits par les Masai de 
leurs coutumes. Les ol-oibonok sont tous des medicine men 
(cf. Index ad. verb.}, et toute la medecine, toute l’etonnante 
chirurgie que M. Merker attribue aux ol-goiatiki est attri- 
buee aux ol-oibonok. Sans nul doute, la distinction n’existe 
que tres faiblement et M. Merker a du exagerer une diffe- 
rence tres faible, â cause d’idees prdconțues. Mais non 
seulement sur ce point M. Merker ajoute, il retranche aussi : 
car les engidongi (des dans El-Aiser) qui fournissent les el 
oiboni et Yol-otbono national, ont un culte tres prononce 
des srrpents-ancetres, culte sur lequel M. Hollis seul nous 
donne d’abondants renseignements. Peut-etre le meme esprit 
de Systeme est-il cause que la legende de la supercherie de 
l’avant-dernier ol oiboni, si semblable â celle de Jacob trom- 
pant Isaac, est tout de suite traitee par M. Merker d’imita- 
tion d’une autre legende ou le grand h£ros Marumi r&issit 
â remplacer Labot le chevalier. II est, pour nous, absolument 
Evident que l’u : et l’autre legende sont fabriqu^es d’apres 
le modăle biblique, mais que celle que raconte M. Hollis 
est la plus fortement impr^gnee de couleur locale. Elle a 
la fațon d’un fait divers et vient expliquer la recente guerre 
civile entre partisans des deux pretendants au siăge d'ol oiboni 
principal.

Mais le plus grave des litiges porte sur la mythologie des 
Masai. M. Merker a remarque une donnante analogie entre

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS
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Ies /1 8 6 / croyances religieuses des Masai et la mythologie 
judeo-babylonienne. (Je passerai sous silence, ne voulant pas 
le suivre sur un terrain oü il n’est pas â son avantage, les 
hypothises historiques qu’il fait liberalement sur l’origine 
semitique pure des Masai et leurs migrations). M. Hollis, 
lui, nous donne une autre impression. L’un et l’autre pourtant 
disent avoir procede sans poser aucune question, sans idees 
precongues, et n’avoir recueilli que des recits continus, trans- 
crits d’ailleurs fort exactement, du moins quant â ceux de 
M. Hollis.

Voici, brifcvement resumee, la mvthologie masai suivant les 
informations de ce dernier. Il y a d ux dieux, un noir et 
un rouge (Eng-a'itin, pluriel d’Eng-ai, nom de Dieu dans 
Merker), le noir qui semble etre celui des nuages est le 
bon, autre est le mauvais et regne sur le tonnerre II y a 
aussi un demon, cannibale, qui, dans le texte de M. Hollis, 
n’a pas de nom, mais qui me semble bien patent de Sae 
Kidongoi, le demon serpent â queue, dont un conte, ou plutöt 
un mythe tout entier raconte la mort (cf. Merker) et qui, 
d’autre part, a bien des chances (il est dit qu’il appartient 
au clan des Ol’Aiser} de ne faire qu’un avec le grand ancetre 
serpent de la familie (sous-clan) des En-Gidongi, des magi- 
ciens dont nous venons de parier. Il y a encore d’autrts 
diables. Voila pcur la thcologie.

Voici pour la cosmologie : Il y a d’abord un mythe sur 
l’originc du betail qui, suivant les cas, est ou non rattache' 
au mythe du « commengant de la terrt », Naiterukop (l’ins- 
cription du titre d< Naiterukop en tete de la premiere version 
est evidemment une faute d’inattention). Ce Naiterukop est 
un dieu, encore actuel, et c’est â son mythe que se rattache 
celui de 1 origine de la mort, due ă une faute de formule 
d’un certain Le-eyo. Puis vient toutt une serie de mythes 
naturalistes et astraux. Le mythe du soleil et de la lune entre 
autres se presente sous une forme remarquable, puisque tandis 
que dans le langage il est feminin, dans le mythe il est 
masculin (cf. Merker, qui fait la meine remarque, mais con- 
fond indümcnt le soleil avec l’&lair). Cette particuhriti du 
mythe traduit certainement l’importance et le caractere recent 
des changements qui se sont operes dans la mythologie masai. 
Lâ se borne le tableau donn£ par M. Hollis.

Or, tout autre est celui que nous fait M. Merker. Le 
principe des idles religieuses serait un monothdsme presque 
/1 8 7 / absolu. Engai est un dieu unique, spirituel, cröateur 
dont les Masai sont le peuple du. Chaque individu est pourvu 
d’un ange gardien, dont M. Hollis ne nous parle pas. C’est 
ce dieu Engai qui, par divers intermediäres, un ange, des
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hommes, revele aux Masai et les dix commandements de 
Dieu et les divers mythes, et les diverses formules. C’est lui 
aussi qui prescrit les divers rites et les diverses fetes. Toute 
la theologie est, selon M. Merker, de souche ^trangement 
semitique.

La cosmologie l'est-elle aussi, un peu moins cependant 
Dieu tue un dragon, et du sang de ce dernier naît le paradis, 
oü il envoie Naiterogob (Naiterukop de Hollis), et le pre
mier homme Maitumbe ; ils commcttent peche sur l’inter- 
vention du serpent, et Dieu, descendu par une echeile, les 
chasse. Puis, il leur donne, cette fois comme d’apres M Hol
lis, le betail et l’art de le paitre. Suit la legende des enfants 
du premier cuuple, avec mythe du premier meurtre, deluge, 
suecession de generations qui sont chacune ä la souche d'une 
genealogie de Tun des clans. Le tout est couronne par l’his- 
toire dts dix commandements. Enfin vient tout un cycle 
historique de legendes portant sur les anciens peuples avec 
lesquels les Masai sont en rapport au cours de leurs migra- 
tions, l’origine mythique de ces peuples, leurs usages, differents 
de ceux des Masai, mais conșus pourtant sur le meme type. 
Du dieu rouge et noir, du demon Sae Kidongoi (le nom est 
aussi donne ici aux cometes), il est â peine question

Plusieurs comptes rendus parus du livre de M. Merker ont 
ete severes pour son travail, et l’ascendant de M. Hollis a 
peut-etre etd trop grand. Tâchons d’etre juste et de nous 
expliquer pareille discordance et comment les faits y ont 
pu donner naissance. La nation masai est tres grande. Elle 
occupe une pârtie de l’Afrique orientale allemande et de 
l’Alnque orientale anglaise. Elle fut autrefois beaucoup plus 
grande encore, et la perte du betail lors de la derniere peste 
a cause une immense famine, une devastation comnl£te, une 
alteration morphologique grave de toute la tribu. D’autre 
part, les missionnaires protestanta sont install^s en divers 
points depuis plus de vingt ans. fees rapports avec les Suahili 
musulmans sont anciens. Gallas et Arabes ont aussi sillonne 
le pays. Etant donnes tous ces faits, on comprend que M. Mer
ker n’a pas fait un süffisant effort pour eliminer des elements 
/188 / rkents de la mythologie masai, qu’il s’est adress^ â des 
auteurs plus exposes aux idees europeennes que ceux de 
M. Hollis, par contre, on comprend aussi que M. Hollis n’a 
nullement pretendu etre complet et qu’il faut se garder de 
conclure rien de son silence ; et qu’au surplus les croyances 
masai ne sont pas partaitement uniformLees, puisque M. Hol 
lis nous donne deux versions tres differentes du mem : mythe 
de l’origine du betail et des Wandorobbo, l’une venant du 
territoire germanique, l’autre venant du torritoire britnn-
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nique. Les conditions de l’observation n’ont pas £te les memes, 
sans cela des legendes aussi importantes que les g^ndalogies 
n’auraient pas £te negligees par M. Hollis tandis que des his- 
toires comme celle du serpent dans le paradis et celle du 
serpent de feu que les Masai, rebelles contre Engai, adorent, 
et que Dieu detruit avec Miria (nc) sceur de Marumi (lequel 
est, selon nous, Mahomet), n’auraient pas pris place dans 
l’expose de M. Merker.

Toujours est-il que nous devons recommander la plus extrS- 
me prudence dans l’utilisation des documents mythologiques 
de M. Merker. II n’y a qu’un point sur lequel nous devons 
lui donner relativement raison. C’est sur celui du pr^tendu 
monotheisme des Masai. Ceux-ci ont en efiet une forte ten- 
dance vers cette sorte de culte et de croyance. Cela apparaît 
tres bien aux textes de prieres que donne M. Hollis lui- 
meme et qui sont peut-etre traduits d’une fațon trop th&sti- 
que. Seul Engai est invoqu£, meme dans les remarquables 
prieres des femmes pour provoquer, par des rites coÜectifs, 
le retour d’une des expeditions des jeunes guerriers. Signa
ions d’ailleurs la remarque de M. Merker sur le caractere 
nomadique de cette mythologie. Pour nous, sans attacher une 
importance particuliere â cette question, nous ne pouvons 
nous empecher de penser qu’il y a du vrai dans la theorie â 
den -populaire du monotheisme des peuples pastoraux. Les 
rites agraires, et les cultes locaux sont, pour nous, les elements 
les plus feconds des mvthologies polydemonistiques, et natu
rellement ă un fait de structure sociale d’une certaine gran- 
deur comme le nomadisme doit repondre une forme de mytho
logie determinee. Si, d’autre part, nous admettons, comme il 
est extremement probable, que les grands dieux ont d’autant 
plus de realit£ qu’ils exprim?nt une cohesion sociale plus 
forte, les Masai, comme toutes les nations nilotiques et semi- 
tiques formant des unit£s sociales solides et /189 / bien cons- 
tituees, devaient avoir une vive tendance â un monotheisme 
que rendait possiblc leur pauvrete mythologique.

Le seul point oü MM. Merker et Hollis s’accordent vraiment 
est celui du rituel. Cela est naturel, puisqu’il s’agit la de phe- 
nomenes ob'"ctifs que des observateurs qualifies comme eux 
devaient observer identiquement, et puisque, si l’interprlta- 
tion, la structure meme des mythes peuvent varier dans les 
diiferentes parties de la nation, l’observance et la nature dts 
rites sont au contraire difficilement inconstantes. Le tableau 
des fetes est â peu pres le meme ; la description des rites 
funeraires par l’un complete heureusement celle de l’autre. 
Ces rites sont d’ailleurs remarquables par leur caractere som- 
maire. Les prescriptions religieuses concernant la soci^te
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aux rituels de Canaan. Mais passons sur l’etroitresse des ana- 
logies et allons â l’explicati >n. Ce tabou fait pârtie de tout 
un ensemble rituel, de tout un culte du lait, du betail et 
du gazon. Les animaux domestiques, dont la vie de; peuples 
nomades depend, y sont l’objet d’un Systeme pratique oü les 
parties positives se melent et se relient aux parties negatives. 
Rien ne nous empecht de supposer que les niemes causes 
ont produit dans le monde nilotique et dans le monde s£mi- 
tique, ramme dans le monde bindou (toda et arya) les memes 
efiets. Le mort (chef de familie) est meme, ici comme dans 
l’Inde ancienne, env< lopp£ dans la peau du büffle tu£ au 
sacrifiae funeraire (Merker [et] Hollis, reservent ce rite aux 
riches).

Nous signalons, pour finir, aux linguistes, l’absence de duel 
dans la langue masai, et la division des genres : le feminin 
designam ce qui est pi jn  et faible ; le masculin ce qui est 
grand et fort (exemple ol tungani —  l’homme ; en dungani —  
le petit homme).

PASTEURS AFRICAINS ET JUIFS. TEXTES A l ’A PPUI

[ tribus de l’est  africain]
(1913)*

/1 4 2 / Les Wadaschagga dont M. Gutmann s’efforce de pe- 
netrer la pensee, les Akamba que d£crit M. Hobley et les 
Akkuyu qu’̂ tudient M. et Mrs Routledge sont certainement 
apparent£s *. D oord, ils sont voisins. Une legende donne 
meme le nom d’Agumba aux anciens habitants de la r£gion 
des Akikuyu. Enfin, les uns et les autres sont de grandes 
tribus, ă la fois pastorales et agricoles, du haut plateau de 
l’est africain, soumises toutes aux memes conditions de milieu 
physique et social. Car on ne saurait exagerer l’influenci qu’a 
eue sur toutes ces tribus 1? civilisation nilotique, celle des 
Masai en particulier et peut-etre de quelques autres tribus

* Extrait de VAnnee sociologique, 12.
1. Gutmann Bruno, Dichten und Denken der Dschagga-Neger, Leip

zig, 1909.
Hobley C., Ethnoiugy of the Akamba and otker East African Tribes, 

Cambridge, 1910.
Routlegde W. S. et K. S., The Akikuyu of British Fast Africa, Lon

don, 1910.
Hollis A. C., The Nandi. Tbeir Language and Folklore. Oxford, 

1909.
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assez läches ; les vaches et le sol ne sont pas la propriete des 
chefs ; seul le culte funeraire et ancestral de ceux-ci, surtoui 
des plus grands a quelques liens avec les usages des roya mes 
voisins. Les autres tribus, sommairement decrites, semblent 
detoir fournir un jour des faits bien interessants (v. par ex. 
industrie et commerce du sei des Bakonja) ; le totemisme est 
evident, partout, avec des totems secondaires. Les Bătuse, 
comme les Kigizi, sont une tribu qui releve du roi de Ruanda 
(ex-allemand, actuellement beige). Les renseignements sur ces 
tributaires confirment ce qu’on sait deja, et qu’il faudrait 
approfondir. Au surplus toute cette enquete de M. R. prouve 
l’urgence de tout ce travail ethnograpbique et en particulier 
celle de l’observation des tribus du nord de l’Ouganda et du 
sud de l’Abyssinie.

Les Bagesu du mont Elgon, et leur sous-section les Bakyiga, 
et leurs voisins les Basubei (avec leur sous-section les Bakasa) 
sont des Bantous — primitifs ou degeneres — â demi pasto- 
raux. Notons chez ces derniers les fermes croyances â la 
reincarnation des derniers morts dans les premiers nes et 
l’initiation des filles et garțons ; chez les Bagesu, celle des 
garțons est en evidtnce. M. R., â propos de chacunt de ces 
tribus, donne des renseignements sommaires sur leur droit 
(nomenclature de parente d’ordinaire), leur habitat, leurs tech- 
niques et leurs economies et leur vocabulaire. On eüt deșire 
avoir aussi des donnees statistiques.

Des monographies des deux grandes tribus Banyankole 
(Nkole) et Bakitara, plus connues comme Banyoro, il est 
possible d’extraire une sorte de sociologie comparee, d’abord 
au point de vue religieux (v. plus loin la sociologie juridique, 
etc...).

Ce sont des societes composites du type masai : une societe 
de pasteurs, qui portent dans les deux peuples, les noms de 
« Ba-huma #, a conquis une societd d’agriculteurs et artisans, 
de serfs, « Ba-hera ». Comme la plupart des auteurs, M. R. 
a coutume de considerer ces envahisseurs comme des Hamites. 
Cette hypothes n’est peut-etre pas la seule. Le dialecte 
nkole, n’est, d’apres M. Delafosse, ni bantou, ni hamite, mais 
« nilo-equatorien » ; l’histoire mouvementee de ces peuples 
est peut-etre plus compliquee qu’on ne croit et dit. En tout 
cas, quoi qu’il en soit au point de vue ethnographique, ce: 
societes ne s’expliquent que par ceti coalescence qui laisse 
aux deux parties qui les composent une certaine independance 
reciproque.

Ces deux peuples sont plus unifies que ne sont les Masai 
avec leurs Wandorobo, mais cependant moins unifies que los
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Baganda voisins. Ce fait est partaitement Evident et explique 
la forme de religion. Ni le culte obligatoire et public, ni Je 
culte prive ne sont identiques dans Ies deux groupes. II y a 
une pârtie commune : le culte, tres faible, plutöt le mythe 
du grand dieu, de quelques dieux, pas tous, de la nature et 
des lieux \chez les Bakitara, les dieux /435 / appartiennent 
presque tous aux seuls pasteurs). Chet les Banyankole et les 
Bakitara, les totems des dans sont differents. Tandis que 
ceux des pasteurs ne sont que des totems varies de la vache, 
ou plutöt ne sont reellement que des interdits, mtiziro. ceux 
des agriculteurs (plus vrais totems) et des hommes Iibres sont 
infiniment plus varies, comprennent des animaux et des plan- 
tes. Un petit nombre est d’ailleurs tout â fait aberrant : 
peau de tambour, panier vide ; ce sont de simples inttrdits 
definissant un sous-clan, peut-etre meme une familie (v. plus 
loin).

La division est poussee meme plus loin, quand il s’agit des 
cultes qui correspondent mitux â la r^partition de la societe 
entre les deux grands groupes qui se partagent si nettement 
le trasail et les tonctions. Les pastt irs, â qui appartiennent les 
vaches, les chefs et la familie royale sont naturellement, avant 
tout, charges du culte royal — sur lequel nous reviendrons — 
et de l’ensemble des cultes dont le betail bovin est l’objet, 
ce culte royal etant partiellement un culte de pasteur en chef. 
Et, par « culte du lait » et des « vaches », nous entendons 
non seulement la serie des interdits concernant surtout le 
lait et ses melanges avec les autres aliments ’, mais encorc 
une immense serie de rituels positifs qui rapprochent singu- 
licrement les cultes bantous des cultes de l’Inde, et, en parti- 
culier, de ceux des Tcdas3 4. Au contraire, le « peuple » a 
naturellement des cultes agraires et des cultes de Corporation 
(culte remarquable du marteau de forgeron).

II semblt qu’il n’v ait guere que la magie (assez sommai- 
rement decrite) et l’ensemble du rituel prive, mariage, nais- 
sance, mort, qui ait une certaine unite, surtout chez les 
Bakitara. La description detaillee de ccs cultes domcstiques 
est un des merites de l’enquete de M. R. Cependant, comme 
il s’agit ici de vtais peuples, considerables, in^galement tou- 
ches par le christianisme, et que les documents sont encore 
/4 3 6 / insuffisamment dötailles et peu localises, comme nous 
ne savons meme pas avec pröcision «’il n’y a qu’un langage, 
cu plusieurs Jialectes, variant soit avec les lieux, soit avec les 
castes, comme M. R. semble avoir cantonnö son observation
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pour notre part, nous s< nmes tentes de concevoir, en parti- 
culier, l’union d’Israel et de Canaan et bien d’autres.

Les pasteurs nobles sont en effet des sortes de nomades, 
en perpetuelle transhumance, eux, leurs vaches, le kraal oü 
ils les enferment. II semble qu’il y ait un kraal par grande 
familie, en tont cas par chef. Ils int des droits etninents sut 
les terres oü ils paissent leurs troupeaux, mais au fond, assez 
vagues et relativement communautaires, plutot limit^s par 
leurs droits sur les serfs sedentaires que par la propriete des 
chefs pasteurs voisins. Les serfs, agriculteurs et artisans (for- 
gerons, potiers, etc. ; /601 / sur les corporations, v., dans les 
deux volumes, le diapitre ix) sont au contraire sedentaires, 
attaches au sol qu’ils tiennent des pasteurs, mais qu’ils cultivent 
independamment. Ils ont des maisons fixes — l’une de leurs 
corvees est d’ailleurs de construire les kraal des pasteurs. Le 
mariage diflere sensiblement suivant les castes Meme l’exo- 
gamie des clans est differente. En r£ätit£, chez les Bakitara 
pasteurs, ce ne sont que les « sous-totems » qui la reglent, 
et non les interdictions des grands clans, â l’interieur desquels 
on peut se marier, sauf dans les sous-clans. Au contraire, 
chez les agriculteurs de ce peuple, ce sont les clans qui sont 
exogames. Et ainsi de suite.

Les deux populations sont en principe endogames. D'ail- 
leurs les cultes, les occupations et les castes ont entre eux des 
liens reels ; si les pasteurs se nourrissent presque exclusive- 
ment de leur laitage, c’est plutöt par orgueil que par religion. 
Les Bakitara ont de plus institue une caste interm^diaire, cellt 
di , Banyoro, dont leurs voisins, les Baganda, leur donnent â 
tous le nom, cette caste peut öpouser des hlles de pasteurs 
et de leur classe ou de celle des serfs. Toutes ces societös 
evoluent ^videmment vers le regime des castes.

Cependant la mässe du travail de M. R. a porte sur une 
autre question : celle du pouvoir royal. Les faits nouveaux 
et extremement importants permettent de concevoir et l’orga- 
nisation polit: que de l’Ouganda 1 et celle de societes compo- 
sites en general.

M. R. a, il est vrai, plutot accentul, comme c’etait son 
goüt, et suivant la definition de Sir J. G. Frazer, le cöte 
telißieux des fonctions du roi (Mugabe chez les Banyankole et 
Mukama chez les Bakitara). Celui-ci est en effet, â la fois une 
sorte de Dieu vivant, avec ses sept huttes, ses tambours 
divins et ses lances sacrees, culte de la lance royale, person- 
nification du roi. Le roi est aussi une sorte de pretre officiant, 
et vis-a-vis des dieux et vis-ä-vis de ses ancetres divinis^s,
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RAPPORTS HISTORIQUES ENTRE LA MYSTIQUE HINDOUE 
ET LA MYSTIQUE OCCIDENTALE 
(1928)*

/7 /  II est assez commun d’opposer la mystique hindoue, 
la bouddhique surtout, plus gen^ralement connue que la 
brahmanique, â la mystique occidentale, grecque (il est 
impossible de parier d’une mystique latine) et chretienne. 
On les croit sans rapport. Non seulement aucune con- 
nexion historique n’est attestee, paraît-il, mais surtout 
les deux systemes semblent intimement differents. La mys
tique grecque recherche 1 union avec un dieu transcendant, 
mais riche d’etre. La mystique chretienne part de la priere, 
de l’ascension de l’âme vers Dieu, pour arriver bien au 
delä, plus ou moins heretiquement ä l’unite avec Dieu. 
Dans l’une et l’autre l’Evwox tw 0ew est pleine de sens, 
de contenus positifs et psychologiques. L'autre mystique, 
la bouddhique, la plus ancienne en date connue, apparaît, 
eile, ä la fois comme etrangement positive mais au sens 
pejoratif du mot : terre ä terre et comme negative : avant 
pour but d’atteindre le vide, de detruire le compose qu’est 
notre âme elle-meme. M. Masson-Oursel, avec sa compe- 
tence, a maintes fois developpe ce theme ’.

N. B. II exagere surement en prenant pour type des 
mystiques de Tinde une seule de celles-ci : celle de la 
tradition bouddhique, et ä l'interieur de celle-ci, la tradi- 
tion la plus faible / 8 /  philosophiquement, celle du 
Hinayana, du « Petit vehicule » la plus pauvre de toutes. 
II n’a pour proceder ainsi qu’une raison de priorite pure- 
ment textuelle : le document le plus anciennement atteste 
est en effet le Majjhima nik*ya, trăite de cette ecole. Et 
il est egalement vrai que les Upanisad du Yoga ou meme 
les Upanisad simplement mystiques, en particulier celles 
de VÄtharva Veda, ne nous sont pas authentiquement 
connues â une date anterieure. Mais la confrontation des 
dates des manuscrits n’a rien ä faire, surtout en pays de

* Extrait du Jubile Alfred Loisy. Congr&s d’histoire du christia- 
nisme 3, Rieder, Paris.

1. Philosophie comparet, 1923, p. 186, 187. Journal de Psychologie, 
1926, p. 863, sq.
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grande transmission orale (et sans doute manuscrite aussi) 
tres ancienne, comme Finde, avec l’histoire de la tradi- 
tion. II vaut mieux, meine sans preuves litterales, mais non 
sans preuves litteraires et philolugiques, s’en tenir a la 
fațon classique d’ecrire l’histoire des idees dans Finde : 
u est habituel de faire sortir le bouddhisme des Upanisad 
ou d’une tradition similaire, et meme, suivant les textes 
bouddhiques eux-memes, sinon du Vedanta, du moins, 
plus specialement du Samkhya auquel le Bouddha s’op- 
pose, presque nommement, dans le Canon.

Ajoutons que, pour des raisons multiples, nous accep- 
tons depuis longtemps et croyons de plus en plus aux 
hypotheses des vieux histuriens de la philosophie hindoue, 
Gough et Jacobs, bons Connaisseurs des Upanisad. Ils 
y voyaient une philosophie que les Aryas avaient trouvee 
toute construite dans Finde. C’est en effet par un tour 
de main que Fon reussit â deduire les Upanisad du Veda. 
Les hymnes I, lb4 et du dixieme Mandala du Rg Veda, 
sont ou contemporains ou meme posterieurs aux Upanisad, 
et comme style, et comme langue. Pânini disait encore 
« Nava proktavi brahmanani ». On fabriquait des brah
mana encore de son temps (in ' avant Jesus-Christ). Mais 
on les fabriquait et on les avait toujours fabriques par 
necessite, â notre avis, pour adapter Finde anaryenne au 
brahmanisme. Les mystiques seraient, selon nous, autoch- 
thones â Finde et non pas naturelles au Veda. Cela fait 
reculer leur anciennete et cela accentue leur etrangete.

Peut-etre meme l’ordre des faits fut-il inverse de celui 
de leur enregistrement. L un des plus recemment attestes 
des themes mystiques est le mythe de l’envoi de l’Ame 
dans le Soleil. Or il nous paraît une forme fort imagee, 
fort intellectuelle de mystique, de shamanisme, pour nous 
servir d ’un terme d’orientahste, d’ethnographe, ue socio- 
logue. Ce mythe a beau ne se retrouver que dans les 
Upanisad du Yoga et plus anciennement de YAtharva 
Veda, c’est cependant de lui qu’il faut deduire les autres. 
C’est de lui qu’on peut deriver en /9 /  particulier la for
mule fondamcntale de l’unilication, le « Tat tvam asis » 
(toi, tu es cela) qui domine toute la pensee de Finde. Le 
shamanisme hindou etait plein de reahsme. II Fest encore.

A
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Un evenement, un document provenant d’un papyrus 
magique, vient en effet de renouveier la question. M. 
Norden dans son delicieux livre, Geburt des K indes3 4, 
commente les mentions qui sont faites de certaines 
croyances hindoues dans un papynn isiaque, du n e siede. 
II considere le fait comme sensationnel, et l’etudie â 
propos du mythe dont il s’occupe : de la conception du 
dieu *, de l’Enfant ; et il espcre que de ce fait, « il ne 
sera pas fait trop mauvais usage ».

Nous nous permettons cet usage peut-etre exager6. Mais 
ä propos d’autre chose, â propos de la mystique.

Dans un hymne en prose ä Isis polymorphe dont la 
date est, selon Grenfell et Hunt, d ’apres Pecriture, au 
moins du debut du n e siede, nous trouvons les mentions 
suivantes : Pap. Oxyrr., XI, 1380.

ev ’A [ 0 ] p i0 i  M a ia v ,  opöwcriav 1. 39.
Iv xoiq B ouxoXeüox M a ia v  5 1. 42.
b) ’lvßoiq Maîav 1. 103.

Et plus loin : 1. 223-226.
. . .  irXT)|jL|jLupdv iro ta p u iv  
T ... T) ăȚ E lț ’ x a i  TOtj EV ’A i - 
y u n t u  N e[ i Xo] u, tv 5e Tpiit6Xt, ’EXeuBe - 
pou, £v 8e TT) ’IvSlXT) rdYfOU.

/ I l /  Ainsi des Grecs, inities â Isis et â ses revelations, 
ont eu I idee de la comparer â Mâyâ, nom et personnifi- 
cation, non seulement de la « mere du Bouddha », mais 
encore de la « Grande Illusion ». (Nous laissons de cote 
la question fort controversee et fort naturelle de savoir 
si le nom de la mere du Qzkya mu«i, n’etait pas Symbole 
solaire et un Symbole de l’Illu'ion). Et ils ont eu l’idee, 
precisement â propos d’Isis multiforme, de dire que ses 
relations avec la divinite du Nil etaient les memes que 
celles que les Hindous attribuaient au Gange par rapport

3. 1924, p. 112.
4. P. 113, note.
5. ’AOpißi, B ojxo-'E'jcr, sont des noms de lieux £gyptiens. La pre- 

niire M x ii des deux premiei lignes est ^vidcmrai t Mâit, la d^csse 
*gyptienne de la voix et de la v6rit£. L’identification â la Mâyâ hin- 
doue n’en est que plus remarquablt.
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ä l’essence divine. Tout cela prouve qu’une pârtie au 
moins des doctrines de l’Inde etaient connues avec pre- 
cision â Alexandrie, et justement dans des cercles de 
mystes. Juste avant le temps de Plotin, les idees de Finde 
etaient en contact avec celles des mysteres Isiaques. On 
na  plus le droit de considerer comme improbable une 
influence directe de Finde sur la pensee grecque ä 
Alexandrie.

II est possible que d’autres decouvertes prouvent d ’au- 
tres contacts plus intimes. Les .Jees dans le monde antique 
cheminaient fort loin, et par des canaux souvent Sou
terrains : comme elles ont encore circule dans nos franc- 
mațonneries ou nos congregations et sectes.

II a fallu et il a suffi qu’aux diverses gnoses et aux 
diverses mystiques mythiques, venues de Finde et de 
l’Asie anterieure, qu’elles fussent du salut ou de Funion, 
Plotin ajoutät le charme de Fintellectualite grecque. A 
partir de ce moment, toutes les mystiques occidentales, 
Alles de Plotin et toutes les myst [ues chretiennes, des- 
cendantes de Plotin par Fintermediaire de Denys, ont eu 
cet aspect philosophique et ontologique qui les rend 
fascinantes et que les prahques du brahmane meditant, 
que celle du Yogin, que celles du cramana bouddhique, 
du shamane — ce mot vient du precedent — semblent 
avoir eu si peu.
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[SEMITES ET AFRICAINS AU MAROC ]
(1930)*

/4 5 3 / Je ne puis que vous idiquer tres brievement quel- 
ques-uns des resultats, surtout sociologiques, de mon 
voyage au Maroc. Ce n’est pas que je pretende â aucune 
competence apres un si court sejour. Bien que M. le Resi
dent general et l ’Institut des hautes etudes marocaines, 
qui m’avaient invite, m’aient tout facilite , bien que faie 
eu les mcilleurs guides et qu’ils m’aient mis dans une Posi
tion centrale ; bien que j’aie eu l’aide de toutes les auto- 

tes, en particulier celles de Fez et de Marrakech ; bien 
que j’aie eu la chance d’etre protege par des amis et meme 
par le simple nom de mon ami regrette Doutte, je sais 
trop peu les choses pour en parier longuement. Je ne pense 
meme pas, hors des quelques mots qui suivent, publier
rien d’autre sur mon voyage.

En premier iieu, j’ai pu donner quelques avis officieux
sur la formition des collections ethnographiques, dont 
le rassemblement precedera sans doute, mais entraînera 
necessairement la formation d’un service ethnographique 
et d’un musee ethnographique du Maroc. La question est 
mure. Ni les hommes, ni les mat&iaux ne manquent 
lä-bas. Le pays est plein d’observateurs energiques et de 
collectionneurs competents. Le centre de documentation 
sociologique dirige par le capitaine de corvette Montagne, 
l’Institut des hautes etudes marocaines, avec des berb6- 
risanu comme MM. Laoust, Maitre-Brunot, Le Coeur 
Marcy, le Service de sociologie marocaine que dirigeait 
M. Michaux-Bellaire, remplace depuis par cet excellent 
Connaisseur qu’est M. le colonel Justinard, sauront grou- 
per leurs efforts et aboutiront rapidement.
/4 5 4 / L’enquete de pure anthropologie ne manquera pas 
de collaborateurs. Ainsi Mme le docteur Legey a pu 
m’affirmer qu’ä Marrakech, dans sa matemite (connue 
de tout le Maroc et digne d’etre connue ici) dans sa clien-

- Extrait de V Anthropologie 40. R iport pr&ent£ 1 l’Institut f ir n -  
țais d’anthropologie a la suite d’un voyigc d'ltudes etfectui au Maroc 
en 1929.
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tele et g&i^ralement dans le Maroc tout entier. la tache 
mongolique de l’enfant nouveau-n^ est le tan normal.

Les collections d’art indigene ddjă formees par le 
remarquable Service d ’arts ind' ;enes formeront un excel- 
lent appui. Cependant, ici, il faudra se presser. Les objets, 
d ’une part, sont encore d ’un fabulcux bon marche. Seule- 
ment, d’autre part, dans quelques annees, les techniques 
les plus rares, les ustensiles et les produits les plus sin- 
guliers auront compldtement dispăru. Deja les beaux ha'iks 
de laine longue blanche et bourrue, sont remplaces dans 
le Nord par des tissus eponge bien incommodes en cas 
de pluie. Dejä j’ai vu d’admirables potiers herberes fabri- 
quer en terres cuite des cassolettes imitant celles de bronze, 
des theifcres et des tasses de terre imitant les formes des 
faiences europeennes.

Voir et dire tout cela £tait le but essentiel de mon 
voyage. J ’ai pu cependant faire quelques remarques pour 
mon edification personnelle.

Voici la premiere. Le Maroc n’est pas, n’a jamais ete 
un pays arabe. Cinq sixiemes de la population sont Ber
beres, le reste se compose de six cent miile Arabes ou 
arabises, de cent miile Juifs environ et de cent miile 
Europeens. II est vrai que les Berberes sont tous isla- 
mises, que beaucoup parlent Tarabe, que de plus nom- 
breux encore lisent le Koran. Mais ils ne sont Arabes ni 
au point de vue somatologique, ni au point de vue Un- 
guistique, ni au point de vue de la civilisation et de Tor- 
ganisation sociale. De plus, meme quand ils sont fideles au 
Makhzen, ils sont toujours relativement independants. Les 
tribus gardent leur unite, leur quant â soi. Elles sont 
meme aux portes de toutes les villes et souvent â l’int6- 
rieur des portes. De plus, cette grande mässe berbere n’est 
pas uniforme. Elle est repartie en un tres grand nombre 
de tribus, ou pluiöt d t groupes nommes â part et bien 
distingues les uns des autres. La carte en pr£paration au 
Service de Documentation sociologique en montre au 
moins deux miile. Et ces groupes, meme quand ils sont 
associes en confederations Reelles que nous appelons im- 
proprement tribus) sont extremement divers. Leurs cou- 
tumes, leurs arts, leurs metiers, varient â Tint6rieur de 
larges limites. Tandis que les Arabes, ex-Andalous ou 
vieux Maghrebins, ont une civilisation extremement uni-
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forme, le bariolage, Its inegalites des tribus herberes sont 
simplement inouis. Lt l’enquete ethnographique appro- 
fondia, j’eri suis sür, augmentera encore cette impression.

II n’est nulle part au morde un endroit oü l’emploi 
des methodes cartographiques puisse etre plus legitime 
qu au Maroc. La repartition des industries, comme des 
coutumes, est facile a etudier et eile donneta certainemtnt 
des resultats theoriques et historiques importants.

Ce qui est notable, ce sont les extremes inegalites de 
tribus â tribus. Ce qui est rernarquable, c’est l'excellence 
de certaines tribus dans certains arts. Par exemple, j’ai 
pu observer le travail extraordinaire des potiers mtougalla 
td’un district recemment rallie). Avec un des tours les 
plus primitifs qui soient, tours que I’on retrouve en 
Tunisie, â Nabeul et â l’îlfe de Djerba, ils labriquaient 
des poteries admirables et aussi ces imitations dont je 
viens de vous parier. Certaines methodes de tissige, pres- 
que entierement â la main, oü les femmes glaoui se 
repassent sans navele le hl de chaine, donnern des pro- 
duits inhniment beaux. II faut enregistrer preceusement 
les details de ces indus- /4 5 5 / tries, leurs lacunes et leurs 
triomphes. II ne faut pas se contenter d ’entasser leurs 
produits.

J'ai pu aussi participer aux etudes que d ’autres ont 
entreprises. Pour mon edilication personnelle, le comman- 
dant Montagne me ht voir ce que c’est que la feodalite 
en pays berbere ; j’ai visitc le domaine du Gui ndah, les 
kasbahs de son Kalife, â Tinmel, dans ce paysagt tragique 
d oü partirent les dynasties des Almohades. A d autres 
travailleurs, sur le terrain, j’ai pu donner quelques ind 
cations sur certaines institui 10ns extremement importantes.

Une remarque, theorique celle-lâ, m’a ete impiree par 
ce voyage. Je viens de parier de cvilisation ar.be et de 
civilisation berbere. Mon contact avec elles m’a permis de 
sentir encore plus vivement que je ne l’ai dit rilleurs, ä 
quel degre il laut dehnir une civilisation encore plus par 
ses manques, ses defauts, ses refus d’emprunter que par 
ses emprunts, par les points qui lui sont comnuns avec 
d’autres..., par ses industries identiques. Ainsi, il est tres 
notable que la menuiseric et la boisselerie (si i ’oa excepte 
certains gobelets de bois et cuivre), et meme la ciarpente, 
aussi bien arabes que berbetes ne connaissent p u r  ainsi
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dire que le clou ; qu’on y jointoie â peine (meme les mal- 
lettes ne sont que clouees), qu’on n’y fiche ni ne mortaise 
guere. On y colle peu et mal. On dirait que ces industries 
sont passees de rien â un âge du clou et se sont arretees 
la, negligeant d ’apprendre tout ce qui avait precede le clou, 
tout ce qui s etait perfectionne en meme temps que lui et 
apres lui. De meme, j’ai ete frappe par l’ingeniosite des 
rappeis de ücelles, qui reduisent les vitesses des roues du 
cordier, du fileur ; j’ai ete presque emu par les jeux de 
certains metiers, presque completement bätis de roseaux, 
mais aussi par le caractere primitif des pedales, et surtout 
j’ai ete surpris par le faft que, meme au moulin on ne 
trouve nulle part de roue dentee, â plus forte raison pas 
d’engrenage â la Cardan.

Pour un pays oü l’on trouve des ponts de « Portugais » 
jusque dans l’Atlas, une pareille obstination dans une 
erreur aiscment reparable est vraiment typique. Les fa- 
meuses passementeries des grandes villes sont aussi des 
exemples vivants d’un melange, tout â fait singulier, 
d ’habilete et d’ignorance. Ce qui distingue une civilisation 
d’une autre, ce sont ses lacunes. Les tres grandes diffe- 
rences ne prouvent nullement ici que la civilisation euro- 
peenne 6tait inconnue.

Enfin, j’ai pu atteindre mon but personnel. II etait 
assez modeste. J ’avais 6te frappe de l’absence de toute 
mention, dans les ouvrages publies sur le Maroc, des 
confreries negres du Bori. On sait qu’elles sont floris- 
santes â Tripoli et â Tunis, oü le regrette major Tremeame 
les avait si bien observees, apres les avoir etudiees dans 
leur pays d’origine, chez les Haoussah islamises de la 
Nigeria, et aprüs avoir identifie les cultes correspondants 
des Haoussah non islamises. On connaît ces danses exta- 
tiques et mimiques (un certain nombre etant de caractere 
totemique) extremement vives et maniaques qui singula- 
risaient ces confreries entre toutes les autres de l’Afrique 
du Nord-Üuest et du Sud du Sahara. Les meilleurs auteurs 
ne nous mentionnaient qu’une confrerie negre de l’islam 
marocain, celle des Ghnaous, bien connus, mais exterieu- 
rement.

J ’ai pu idenrfier cette confrerie reguliere, quoique assez 
souvent refoulee, dans tout l’islam maghrebin, avec celle 
du Bori. Gräce aux autorites chretiennes et grâce au chef
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des Services municipaux de Marrakech, gract â Si Bou 
Median, l’illustre ami et infonnateur de Doutte
[1. Cf. infra p. 567], qui a bien v ulu me faire tout voii 
et m’informer sur tout, qui me mit en rapport avec le 
bon vieux cheikh de i’une des confreries du Bori de Marra
kech, j’ai pu penetrer plus avant. Cette confrerie m’a 
consacri toute une nuit et des heures d’entretien. Elle a 
bien voulu m’inviter â l’une de ses seances et m’accorder 
sa benediction, au nom d’Allah, de ses saints et des forces 
dont eile est maitresse, par des danses qui durerent toute 
cette nun. Apres un seul contact, je ne pourrais en donner 
que des deseriptions tout ä fait sommaires. II suffit de 
savoir qu’elles correspondraient parfaitement â celle qu’en 
a donne Tremearne. J ’ai pu m’assurer que tous les mots 
des chants, tres nombreux, sont haoussa pur. Et souvent 
l’interprete me les commenta partiellement en haoussa. 
La musique etait presque purement negre, en tout cas 
entierement differente de la musique arabe. Quelques-uns 
des membres les plus eminents etait nt d ’origine haoussa 
libre.

J ’ai pu m’assurer que partout, â Fez, ä Sale meme, etc., 
Ies Ghnasas portent le titre et pratiquent les rites du 
Bori. Tout ceci n'est d ailleurs que l’indication d ’un travail 
qui reste â faire.

Cette contribution personnelle â l’etude ethnographique 
du Maroc et ä la description generale de l’Afrique noire, 
cette instructive experience sociologique, sont encore bien 
insuffisantes. L’importance de la legende de Sidi Moussa 
(Moîse), confondue en pârtie avec celle du Deluge et 
representee dans une sorte de drame dans6, —  tout comme 
la legende des animaux avec laquelle eile fait contrastă ; 
la frequence des extases des danseurs, meme parmi les 
femmes admises ici aux danses, et parmi les spectateurs 
et parmi les spectatnces-; les relations de personnes entre 
les protagonistes de ces confreries et les professions de 
battleurs, acrobates et musiciens noirs qu’ils remplissent 
d’ordinaire, — tout cela meriterait une longue etude. Des 
les prenr :rs pourparlers, le ven6rable et tres vieux cheikh 
a casse pour moi et m’a donne la m tid d’un pierre de 
myrrhe du Soudan, suivant un usage certainement aussi 
vieux que le commerce saharien.

Mais ceci souleve la question de la population noire
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et de la civiiisation au Maroc et au nord du Sahara en 
general, je fus frappe d’ailleurs de la quantiie de metiers 
exerces par des noirs, tout au moihs des metis. Ce ne sont 
point des esclaves ou des descendants d’esclaves. La plu- 
part sont parfaitement libres et nes de parents libres. 
Beaucoup viennent du Drâa, du Sous et du Dades. Or, 
les excellents travailleurs qui sont nos correspondants 
lâ-bas assurent que toute cette pârtie du Maroc meridional, 
une des plus peuplees et des plus prosperes de tout le 
Maroc, est en effet, tout comme la Mauritanie, plus qu’ä 
moitie n ire de race et de civiiisation. II semble qu’il en 
etait ainsi depuis le debut de l’histoire du Maghreb. Des 
que la region du Drâa sera ou verte, faudra observer 
ces soci6t6s, tant pour la conduite des affaires politiques 
que pour fixer l’etat social oü on les trouvera. Nul doute 
qu’on rassemblera amsi tout de suite des documents capi- 
taux, et pour la sociologie, et pour l’histoițe humaine, 
et peut-etre meme pour l’histoire des peuples d’Afrique 
en general.

[1] Voir l’analyse par Atauss d’un livre de Doutte (1907)* 
[Cf. supra p. 566] :

Voici un livre plein de diversite sur un seul sujet, ou plutöt 
â propos d’un meme sujet* 1 : l’unite qui relie une mässe de 
documents, de renseignements, de theories 6labor6es, d’hypo- 
thfcses sur les faits, de discussions sar les interpretations est 
en effet purement geographique. En realite, M. Douttl nous 
d^crit soign isement tous les faits sociaux qu’il lui a £td 
donn6 d’observer sur la route de Marrakech â Casablanca 
Comme sa competence d’arabisant et de berberisant est grande, 
comme son zfele et son dducation de sociologue sont tres loua- 
ble, il nous apporte et des observ ations et, â propos de 
certaines insțitutions, de veritables etudes comparatives. /260 / 
C’est sur ce!les-ci que nous allons d’abord attirer l’attention.

La plus importante concerne les tas de pierres sacr :s que 
l’on rencontre si frequemment au Maroc et dont M. Doutte

* Extrait de l’y4n«tf’e sociologigue, 10.
1. E. Doutte, Marrakech, Fascicule I. Paris, 1905.
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fait un vain effort pour fixer le sens definitif. Ces tas sont 
eleves dans differents endroits et pour differentes causes, au 
passage des cols, â certains points de route, â dts termes 
de frontiere, â des places oü un homme a ete assassine, aupres 
de tombeaux, sur des tombeaux de saints. M. D. rattache 
avec raison aux kerkour, c est le nom de ces tas, l’usage de 
deposer des pierres le long des murs de» marabout. Tenant 
compte et de la theorie de Frazer sur ce rite, et de nos tra- 
vaux, et faisant un tableau fort complet des diverses connex.ens 
qui, en pays berbere et arabe, le relient aux divers ph^nome- 
nes religieux, M. Doutte arrive, croyons-nous, â une solution 
au moins provisoire : il accepte et la theorie qui y voit un 
acte destine â « jeter la fatigue », transferer le mal. et, ramme 
une theorie complementaire, celle qui y voit une offrand: au 
saint, â l’esprit, et un rnoyen de sacralisation.

Deux autres monographies concsrnent d’autrts parties de 
la sociologie : celle sur le Hâîk releve de la ttehnologie et 
de l’esthetique, de la theorie du vetement; nous !a consi- 
derons comme tranchant la question ; celle sur la fauconnerie 
est plutöt destinee â satisfaire la curioșii. Bien que faite â 
propos d’une tribu determinee, on peut dire que l’̂ tude du 
jeu de la Kourâ a ete entendue d’une fațon comparative et 
qu’elle interesse la theorie des rapports entre le jeu et la 
religion, car M. Doutte croit pouvoir affirmer l’origine reli- 
gieuse et la valeur d’efficacite primitive des combats â la 
balle dans l ’Afrique du Nord.

A cote de cette pârtie mi-descriptive, mi-theorique, le travail 
de M. Doutte en content une presque exclusivemcnt descrip
tive, cependant sommaire, sur Ies diverses tribus, moins uni
formes qu’on ne supposait, qu’il a rencontrees sur la grand’- 
route de Maroc â la cote. Ce sont particulierement Ies Douk- 
kalâ et Ies Rehamnâ, Ies derniers surtout. Sur Ies rites du 
mariage t de la naissance, sur des notions concernant le 
nom, sur le Systeme de la divination et des fetes Rehamnâ, 
(surtout Ies fetes du nouvel an et de l’Ansrâ etudi^es compa- 
rativement, Ies faits et Ies interpretations sont dignes d’etre 
retenus ; Ies indications sur Ies rites de la pluie au Maghreb 
viennent completer la monographie de M. Bel que nous avons 
citee l’an dernier.
/2 6 1 / On remarquera certainement comme touchant au plus 
profond des questions de sociologie politique et de morpho- 
logie sociale Ies observations de M. Doutte sur l’absence de 
frontieres, et sur Ies liens des tribus au maklizen sur la soi- 
disant feodalite et l’administration du cherifat.

Nous avons ete heureux, tout au cours du travail de M. 
Doutte, de pouvoir sentir combien YAnnee a pu Stre utile a
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cet observateur sagace, et ä ce theoricien ingen ux. Si notre 
oeuvre ici peut susc.ttr la recherche des faits, c’est qu’elle a 
une valeur pratique, methodique, qui la justifie.

Nous n’aurions ä chicaner M. Doutte que sur des rappro- 
chements trop rapides et sur un respect peut-etre trop grand 
des theories en cours.
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DIFFERENCES ENTRE LES MIGRATIONS DES GERMAINS ET 
DES CELTES 
(1939)*

/2 2 / Henri Hubert eüt ete mieux que moi qualifie pour 
parier des Celtes et des Germains apres M. Benveniste.

Je voudrais seulerrent specifier qu’il ne faut pas confon- 
dre leurs migrations. Parier de ces peuples, c’est parier 
de plusieurs sortes d mvasions et de cultures.

Les Celtes ont forme une grande agglomeration de 
populations. Ils ont envoye leur plus ancien rameau vers 
l’Irlande et l’Ecosse. Leur centre est reste localise en 
Boheme, au nord du Danube, entre la Weser et l’Elbe. 
Plus tard ils ont fuse vers l’Iberie, vers l’Italie, oü ils 
ont introduit meme quelques-uns des elements de la civi
lisation romaine. Apres leur grand clivage en Gaule, ils 
apparaissent comme une mässe encore plus uniforme. Nous 
trouverions un Souvenir amüsant de cette civilisation 
homogene dans l’analogie de certaines traditions alimen- 
taires, notamment dans les techmques de la charcuterie : 
rappelons l’excellence de la preparation des jambons de 
Parme, de Chambery, de Brianțon, de Bayonne. En Gaule 
meme, les Celtes constituent une population fort homo
gene, beaucoup plus homogene qu’on ne l’a dir Devant 
eux, l’Üot basque resiste, Pilot ligure resiste moins bien. 
Entre le vii'  siede avant notre ere et le in ' siede apres, 
les Celtes, surtout les Gaulois, constituent, avec les Slaves, 
l’une des deux grandes masses continues du continent.

II n’en va pas de meme des Germains. A leur sujet, on 
peut parier de langues particulieres, de traditions morales 
qui sont propres â chacune de leurs souches. De plus, 
nulle part les Germains n'apparaissent en tres grandes 
masses. Du v m e  avant notre ere jusqu’au v e  siede de 
notre ere, les forces germaniques ne sont ni considerables, 
ni agglomerees.

* Communication präsente auz Premiires Journies de synthise 
historique, lxJ8. (Revue de syntbise, 17).
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Les territoires qu’ils ont peuples, d’autre part. n’etaient 
pas peuples comme les notres. On se fait une fausse idee 
des societes anciennes en partant de notre concept mo
derne des nations installees chacune dans un territoire 
determine. L’Inde est encore une socicte composite, avec 
ses 1 500 dialectes pour pres de 400 millions d’habitants. 
Les Germains, eux aussi, ont longtemus vecu en /2 3 / 
societe composite, avec les Finno-ougriens, et egalement 
avec le monde celtique. Des parentes linguistiques suffi- 
sent â mettrc le fait en ei idence. Le mot Reich est ana- 
logue au nom celtique du roi : rix, qui est le meme mot 
que le latin rex. Souvenons-nous de l’association des 
Cimbres et des Teutons, Germains et Celtes melanges. 
[1. Cf. infra p. 573.]

On doit encore tenir compte de la permeabilite absolue 
des societes anciennes. II faut se representer des groupes 
de cavaliers traversant des pays peuples de gens cantonnes 
dans des forteresses. Rappelons-nous que le cheval vient 
des steppes. Ce sont les gens du steppe, comme l’a montre 
Ridgeway, qui ont certainement les premicrs monte â 
cheval. Rappelons-nous egalement la superiorite de la ca
valerie des Huns sur toutes les autres cavalerie s : ils 
l’emportent sur les Parthes, eux-memes superieurs aux 
cavaliers romains, germains et autres. Les Huns ont do
mine, par leur dquitation, depuis la Coree jusqu’ä la 
Champagne. De ce cote les Germains etaient apparus eux 
aussi comme des troupes de cavaliers. Les Celtes eux- 
memes avaient d’ailleurs un remarquable train des equi- 
pages. C’est dans la Provincia qu’Hannibal recrute les 
siens. Amsi purent-ils constituer en mässe la Gaule 
Cisalpine.

Les Germains nous apparaissent d’autre part comme 
d’abord peu nombreux et d’abord peu differents des autres 
peuples. La civilisation du premier Age du fer, dite de 
Hallstatt, leur est commune avec les Celtes et d’autres 
peuples, comme l’avait ete la civilisation du Bronze moyen.

Les traces les plus anciennes d ’homo nordicus se ren- 
contrent vers le lac Ladoga et en Transbaikalie, vers la 
haute Lena. Quant aux Germains proprement dies, qui 
ne sont pas tous de cette race, ils semblent se presenter 
d’abord en Lusace. Leur progression sur les rives de la 
Baltique et vers la mer du Nord est tres knte et s’effectue
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dans le territoire laisse vacant par les deux couches de 
Celtes qui ont evacue l’Allemagne septentrionale pour 
envahir ce qui devient apres la Grande-Bretagne. Les 
Scandinaves ont une autre histoire.

D’ailleurs toute cette arme de cavalerie legere, plus 
efficace que la cavalerie de chars, vient en Europe des 
Scythes et des Parthes. Des debuts de l’equitation, en 
Chine, nous avons un temoignage date. Le premier numero 
de la Gazette de Pekrn, publie avant notre ere, nous 
donne le proces-verbal d’une discussion de la Cour des 
rites ä l’issue de laquelle il fut decide que les Chinois 
auraient le droit de monter â cheval, comme les Huns.

La permeabilite des societes correspondait â des per- 
meabilites importantes de civilisations. Voici de ce fait 
un cas Ilustre. On peut voir au Musee national de 
Copenhague le vase de Gundestrup qui est une grande 
ceuvre d’orfevres scordisques, dont on sait mal s’ils etaient 
des Germains, mais qui etaient en possession d’un art 
de type germanique. C’est pourtant une antiquite celtique, 
/2 4 / car nous ne voyons sur ses diverses facettes (sauf 
deux) que les principaux themes de la religion des Celtes 
(et meme presque tous).

II ne faut donc pas nous representer ä cette epoque 
de vastes cercles de cultures isolees, mais plutöt des 
interpenetrations sans nombre. De meme en ce qui con
cerne la civilîsation des Atheniens : il y eut la synecisme 
des Pelasges, des Ioniens et des Thraces (la mere de 
Socrate etait Thrace). On n’a trouve dans le sol de Grece 
que tres peu de eränes analogues au type de la Venus 
de Milo. Il importe donc aussi, â ce sujet, de distinguer 
nettement les criteres linguistiques des criteres anthro- 
pologiques.

Les Scythes demeurent, dans ce tableau, la grande in- 
connue. Ils snnt probablement Iraniens. Nous manquons 
de fouilles en Russie meridionale, sur les bords de la 
Caspienne, en Transoxiane. On a signale plusieurs milliers 
de tumuli dans la region du bas Oxus. Rappelons-nous, 
avec Huntington, que le facies geographique de l’Asie 
Centrale a plusieurs fois change.

Il faut encore tenir compte de la technomorphologie : 
c’est â cause de l’action de l’homme sur le sol que les 
gens de ces regions ont du et pu deborder de tous cotes.
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Mais le peuple du steppe a garde ses relations avec 
1'Extreme Ouest.

Ajoutons â ces indications que le cheval est posterieur 
â l’âne — ce que nous prouvent Ies tombes sumeriennes 
de Ningirsou, etc. Les Hittites connaissaient l’usage du 
cheval, car nous avons d’eux un manuel d’equitation. Le 
char â timon et le char â quatre roues semblent etre des 
inventions celtiques. II faut donc centrer l’ensemble des 
problemes autrement qu’on ne l’a fait, et faire intervenir 
ces donnees de technomorphologie, tout en tenant 
compte des parentes directes que nous presentent les 
vocabulaires, en particulier religieux et juridiques, des 
Celtes, des Hittites, des Indo-Iraniens et des Germains. 
II faut voir les ressemblances et les divergences. [2. Cf. 
infra p. 574.]

MIGRATIONS DES HOMMES, MELANGE DES CIVILISATIONS

[1] On rapprochera de ce passage les remarques que Mauss 
fii au cours d’un debat sur les societes composites (1932) * 
[Cf. supra p. 371] :

/1 4 6 / II y a une autre question dans laquelle j’interviendrai : 
ce sera celle de la notion de societe, et ensuite et en parti
culier, parmi les societes, sur la notion des societes composites. 
La notion des societes composites est applicable â la plus 
grande pârtie du genre hjmain tout entier et la notion de 
societe pure n’est applicable qu’â une toute petite pârtie de 
l’Europe.

Par consequcnt, il s’agit lä dun phenomene non pas qui 
soit un phenomene â quelque degre aberrant, mais qui est 
un phenomene regulier de toute la vie des societes ant£rieures 
aux nötres et exterieures aux nötres. Par consequent, je crqis 
que les questions generalts d’ethnographie, d’histoire, certains 
principes d’histoire generale demandent â etre pris en consi- 
deration.

Et, au fond, il est assez urgent d’examiner ceci quand vous 
arrivez â la question des faits, comme le disait tres bien Lord 
Balfour en reponse â une communication que je faisais, â la 
question « des prunes dans le pudding ».

* Intervention â la suite de Communications d’A. Piganiol et de 
R. Maunier sur « Les peuples nuxtes >. Extrait du Bulletin de l'Institut 
franțais de sociologie, 2, Paris.
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La question que vous posez n’est pas du tout l’ultm e 
question, c’est la question fondamentale qui s’est posle et se 
pose encore partout.

[2] On rapprochera du texte precedent le resume des cours 
que Mauss professa au College de France ä partir de 
1934, â la suite des travaux d'Henri Hubert, sur « la 
Formation des civilisations germaniques » (1934-1940) 
[Cf. supra p 373] :

/123 / Cours de 1934-1935 *. —  Le cours de vendredi a 6t6 
consacri â exposer les resultats du travail d’Henri Hubert sur 
la formation de la Civilisation et des peuples germaniques. 
Ceux-ci comptent parmi Ies. derniers en date du rameau indo- 
europeen. Les travaux inedits de M. Janse et quelques eclair- 
uissements que nous avons pu y ajouter, montrent comment les 
Germains sont ceux des Europe« ns qui ont 6te le plus intime- 
ment meles au monde Scythe, et les derniers s£par6s de la 
grande souche des « peuples de la steppe » (Indo-Europeens 
et Asiatiques en particulier). La prehistoire et la protohistoire 
de ces peuples font apparaître leurs comptsantes diverses, et 
combien recents furent leurs derniers deplaccments et leurs 
assimilations de peuples etrangers.

Les den Lres lețons ont 6t6 consacr&s â un tableau suf- 
fisamment precis de ce que fut la souche commune, les droits 
germaniques et les caracteres communs de la plupart de ces 
droits.

Les rfsultats de ce premier cours pourront etre publieis 
bientöt.

/9 9 / Cours de 1935-1936 **. —  Formation des peuples ger
maniques. Recherches sur le droit. —  Nous avons pu reprendre, 
grâce ă de nouvelles recherches. I’expos6 de toute la forma
tion des populations it des civilisations germaniques. Nous 
avons pu, en particulier, comme on le verra dans l’&lition 
que nous pr^parons de l’oeuvre d’Hjnri Hubert, sur les 
Germains en g6n£ral, mettre nos auditeurs au courant des 
grands travaux «iriges en Allemagne par le protesseur Eugen 
Fischer sur /100 / le peuplement et les races, dans la Deutsche

* Resuml extrait de VAnnuaire du Colli ge de France, Paris, 1935.
** R6sum6 extrait de VAnnuaire du Colli gt de France, Paris, 1936.
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Rassenkunde. Et nous avons pu, en connexion avec notre 
collaborateur, M. Olaf Janse, preciser sur quelques points 
l’histoire des rapports entre les Germains et les autres peu- 
ples orientaux et extreme-orientaux ou mediierran^ens.

Nous avons particulierement montre â propos de quelques 
institutions juridiques, ramme les institutions militaires, com
me les lois de Visby, l’importance des Goths, en n ’itions 
avec Byzance et Rhodes, avec l’Oxiane et les Parthes. Nous 
avons indique quelques processus certains des ^volutions, soit 
de la procedure et du droit criminel, soit des formes de la 
propriete, beaucoup plus complexes â l'origine qu’on ne croit 
d’ordinaire.

/9 9 /  Cours de 1936-1937 *. — Nous avons d’abcrd r£sum£ 
les deux cours des annees precedentes sur la formation de 
l’ensemble ae la civilisation germanique et des p uples germa- 
niques, sur leur apparition relativement tardive et sur leurs 
origines relativement composites. Nous les avons montrees 
extremement melees d’une part au monde celtique, d’autrc 
part aux mondes de l’Est de I’Europe, de la Mediterranee, et 
meme au monde lointain de l’Orient et meme de l’Extreme- 
Orient : et pour en finir, nous avons donne un tableau general 
de la civilisation germanique, plus exactement, dt ce qu’on 
peut supposer avoir £te la civilisation germanique commune 
entre le iv* et le ix* siecle de notre ere.

Ensuite, nous avons repris un certain nombre de notions 
de droit. La methode a consiste essentiellement â ne se sesihr 
comme point de dtpart que des textes de Tacite et de tächer 
de les illustrer par les sources concernant les droits poste- 
rieurs. Nous avons pu eiablir quelques details precis, souvent 
inaperțus : de l’organisation criminelle generale, du proces, 
du droit du march£ ; nous avons pu Studier des details de la 
vie de familie. Mais nous nous sommes surtout attach^s â la 
forme compliquee de la propriete, laquelle varie suivant les 
cboses possedees ou appropri^es, et suivant le» personnes 
possedantes â la fois. Nous avons explique â ce propos un 
principe general valable pour toute l’histoire du droit, pour 
l’etude meme de nos droits â nous : celui de la pluralite des 
dioits dans Hne socidte donn£e.

En particulier, nous avons pu expliquer, mot â mot meme, 
le chapitre 18 de la Germania de Tacite, par des documents 
figures du Code des Saxons r£dige sur d’excellentes sources 
par un tres grand juriste et admiiablement illustr£, et nous

MIGRATIONS DES HOMMES, MFLANGE DES CIVILISATIONS

* Resumt extrait de VAnnuatrc du College de France, Paris, 1937.
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s’est attache â quelques points consideres comme secondaires, 
mais qui ne le sont pas : importance des fonctions commer- 
ciales (quantites d’or) d’un certain nombre de populations 
germaniques ; importance de l’emigration germanique, des le 
debut (route de l’ambre, route de l’eau, navigation des lies 
Britanniques); rapports avec les Empires Romains ; connais- 
sance, Penetration et federation avec ceux-ci â partir des Pre
miers siecles de notre ere. On s’est attache â definir le role 
de la noblesse commune â tout le monde germanique ; on a 
repris la question des biens f^minins, et des droits «• cote 
quenouille ». Enfin, l’etude du symbolisme des gestes au 
proces — facilitee par le travail de Von Amira (Handgebärd) 
et l’usage qu’on a pu faire du fac simile du Sachsenspiegel 
(Dresdensis) — on permis d’avancer l’e'tude de ce point im
portant.

/6 0 / Cours de 1939-1940 *. —  On a repris l’ensemble des 
travaux d’Hubert sur l’origine des Germains ; accentue les 
preuves de 1‘hypothese que l’epoque de Haistatt n’est pas une 
epoque germanique, mais bien une epoque celto-scytho-ira- 
nienne, et probablement â racines ou â bourgeonnements 
extreme-orientaux, on a note le caractere tardif de l’apparition 
d’homo nordicus en Germanie propre, et enfin, on a pu accen- 
tuer par une etude de la civilisation gothique la fațon dont 
on doit concevoir les Barbares germaniques comme un ensem- 
ble, et un ensemble dont la mässe est pour ainsi dire localisee 
ä l’Ouest de ce que les Russes appellent improprement : « la 
ligne de partage des eaux » (Nijni-Novgorod â Odessa). En 
plus et par ailleurs, ils etaient meles aux Finno-Ougriens. La 
civilisation gothique est autre chose qu’une civilisation de 
conquerants, c’est une civilisation de marchands et une civili
sation de navigateurs.

Apres quelques renseignements sur la religion et l’lconomie 
generale des pays germaniques, un certain nombre de ques- 
tions de droit, et en particulier de droit politique ont ete 
clucidees : Position de la noblesse, position du roi quand il 
y en avait, position des hommes libres.

D’autres questions, de droit civil, ont e'te etudiees : regime 
de la propriete, qui varie suivant la nature des proprietes, en 
meme temps que suivant la nature des proprie- /6 1 /  taires : 
biens masculins, bien feminins ; bien nobles, biens roturiers, 
etc. ; principe de la multiplicite des droits.

MIGRATIONS DES HOMMES, MELANGE DES (ZIVILISATION»

Resum6 extrait de l'Annuaire du College de France, Paris, 1940.
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LA NOTION DE DIEU EN ISRAEL 
(1902)*

/280 / Ce travail est, â la fois, une etude de critique biblique 
et une etude de mythologie Ces deux parties de l’ouvrage 
sont etroitement melees Pune a l’autre, ramme il arrive tou- 
jours dans les travaux de theologiens, et eiles aboutissent â 
une conclusion qui est une these dans toute la force du 
terme.

D’apres le principe fondamental de la critique biblique qui 
est aujourd’hui en vogue, il y aurait eu, avant notre texte 
actuel, au moins deux redactions du Pentateuque, l’une an- 
cienne, dite elomste, l’autre jabwente et plus recente. Dans 
la premiere, l’emploi exclusit du nom d ’Elohim (les dieux, 
pluriel de El) denoterait que le polytheisme n’etait pas depuis 
longtemps depasse. Dans la seconde, l’emploi exclusif du nom 
de Jahwe denoterait la Constitution definitive du monotheisme 
mosa'ique. M. Zimmerman renverse les termes : il pense que 
le nom de Jahwe est le nom ordinairement ancien du dieu 
d’Israel et que c’est la redaction eloh ste qui est posterieure : 
eile marquerait l’avenement d’une theologie metaphysique 
determinee.

La premiere pârtie de la demonstration consiste dans une 
analyse ingenieuse du nom d’Elol' m Le mot ne serait ni 
une trace de polytheisme, ni un pluralis majestatis, mais un 
mot /281 / abstiait, un « pluriel de totalite » forme habi
tuelle que les langues semitiques auraient adoptee pour expri- 
mer « l’idee He divinite » en general, en soi. Le second point 
de la these est que ce tenine abstrait n’aurait et£ employd 
que tardivement par une ecole de theologiens monotheistes 
qui se serait interdit d’appeler le dieu-personnel, transcen- 
dant, Jahwe, par son nom et qui aurait preferi le dcsigner 
d’un mot qui signifierait « la d ivinii en soi », « le dieu » 
absolument parlant. — L’auteur part de la pour faire un» 
etude critique de la redaction actuelle du Pentateuque et une 
enumeration des divers auteurs avec indication des passages

* Extrait de I \nnee sociologique, 5.
1. Zimm rmann, Elohim. Eine Studie zur israelitischen Religion und 

Litteraturgeschichte, nebst einem Beitrag zur Religionsphilosophie. Ber
lin, 1900.
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qui reviennent â chacun d’eux. II pousse sur ce point le 
souci d’etre complet ou precis au-delâ du vraisemblable.

L’interet du travail n’est pas dans l’application qui est ainsi 
faite de l’hypothese proposee ; d’autre part, Ies principes sur 
lesquels cette hypothese a ete e'tablie sont d’une bien facile 
Philosophie. Mais ce qui reșce, c’est que le mouvement elohiste 
pourrait bien etre posterieur au jahweisme.

[ l a  c o m m u n a u t e  j u i v e  a p r e s  l 'e x i l  d e  b a b y l o n e ]  
(1902)*

/ 3 13/ Ces deux livres* 1 ont păru presque en meme temps, ils 
traitent de la meme question d’apres la meme methode et, 
au fond, dans le meme esprit. Nous pouvons donc en faire le 
compte rendu simultanement. II s’agit de la restauration du 
temple de Jerusalem apres la captivite, et de la formation de 
ce qu’on a appele la « communaute juive » par Opposition â 
la « nation hebrai'que », cette derniere expression etant reser- 
vee aux Juifs d’avant l’exil ; distinction peut-etre fondee, en 
tout cas devenue classique.

La question, comme le dit M. N., a un triple aspect; c’est 
une question litteraire, chronologique, en meme temps qu’un 
probleme d’histoire religieuse. Malheureusement, nos deux 
auteurs ont egalement neglige ce dernier point de vue. C’etait 
pourtant le plus important; car ce qu’il est vraiment interes
sant de savoir, c’est de quelle maniere s’est formee (ou peut- 
etre reformee) la communaute juive autour du temple de 
Jerusalem, quelle a ete son Organisation, dans quelle mesure 
eile ressemblait â l’ancien peuple juif, quelles etaient Ies dif- 
ferences entre Ies lois et le culte des Juifs avant et apres la 
captivite. Toute cette histoire de l’organisation sociale et 
juridique en Judee, entre le v ii' et le vi' siecles est, en effet, 
de premiere importance s’il est etabli que le Pentateuque et 
le mosaisme sont de date posterieure ; ce qui semble remis 
en question, surtout depuis Ies travaux de M. Halevy. Non 
seulement ces questions presentent un grand int^ret histori-

* Extrait de VAnnee sociologique, 5.
I. E. Sellin, Studien zur Entstehung des jüdischen Gemeinwesens 

nach dem babylonischen Exil. Leipzig, 1901 ; 2 vol.
J. Nickel, Die Wiederherstellung des jüdischen Gemeinwesens nach 

dem babylonischen Exil. Freiburg i. B. (Btbliscbe Studien, V  2 et 3)
1900.
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que, mais elles ont encore ce grand avantage d’etre solubles 
avec Ies donnees dont nous disposons. Peut- /314 / etre meine 
en ont-elles rețu de provisoirement satisfaisantes, notam- 
ment de la part de E. Meyer2. MM. Nikel et Sellin ont 
prefere traiter des problemes de Chronologie politique er 
d’histoire litteraire qui sont, nous le craignons, desesperes. Ils 
se sont propose, en effet, de reconstituer l’histoire du retour 
de la gölä (groupe des exiles). Or l’etat des sources rend â 
peu pfes impossible une teile reconstitution. Les unes, et elles 
sont norabreuses, peuvent etre taxees d’inauthenticife ; celles- 
memes qui peuvent passer pour authentiques sont pleines 
d’inexactitudes et de graves confusions. Le Chroniste, en effet, 
ne connaît que deux ou trois rois perses, il confond Cambyse 
et Cyrus, Darius et Artaxerxes, les satrapes et les rois. Si, 
dans certaines de ses parties, le recit est bien de l’epoque 
oü se sont passes les faits, le texte, sous sa forme actuelle, 
leur est posterieur de pres de deux siecles. Cest cette Enigme, 
peut-etre sans grand interet, que MM. S. et N. ont, apres 
tant d’autres, entrepris de resoudre.

Tres respectueux de la tradition generalement admise, M. 
Nikel s’est attache â justifier la fațon classique d’interpfeter 
le Chroniste. Les Juifs qui, dans la deportation, avaient garde 
fidelement le Souvenir de leur dieu, seraient revenus en une 
seule fois sous la direction du Nați Scheschbazzar (538), 
auquel succede Serubbabel; puis arrive Esdras (450) et enfin 
Nehemias.

Les recherches de M. Sellin sont localisees plus etroite- 
ment ; elles portent uniquement sur l’6poque qui va de la 
fin de la captivite au commencement du retour (540-516). 
Mais, avec lui, tous les procediis de la critique exegetique 
entre en ligne et les textes sont traites avec un grand irrespect. 
Tandis que M. Nikel, fidele â la tradition, ne distingue pas 
entre les divers prophetes dont les ceuvres nous sont parvenues 
sous le nom d’Esaie, entre les divers mouvements du prophe- 
tisme messianique de cette epoque, M. Sellin fait de cette 
distinction le centre de son etude. II lui parait que les peri- 
copes du prophete connu sous le nom de second Esaie, oü il 
est question d’un « serviteur de Jahwe » (Ebedjahwe), ont 
trăit non pas au peuple considefe comme une collectivife, mais 
â un Davidide, sur lequel les Juifs babyloniens, ä la fin de 
leur captivife, fondaient des esperances messianiques. Ce 
descendant des rois, M. Sellin croit pouvoir l’identifier, non 
plus comme autrefois avec Serubbabel, mais avec Jojaqim, 
l'ancien /315/ roi de Judee, probablement identique lui-meme

2. Entstehung des Judentums, 1876.
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Jahw e; ils auraient dte de violents d^fenseurs du culte 
jahweique. Un deuxieme groupe d’enthousiastes aurait et^ 
forme par Ies Râim. Lt Roceh, voyeur, tout proche du 
Rohen (voyeur, pretrel est le divinateur qui «ndique â Israel 
les volont^s de Jahwe et qui porte ses marques. Leur prin
cipal râie aurait ete d’indiquer deja le caractere moral du 
dieu. Mais des groupes de personnages du meme genre se 
sont rencontres dans d’autres religions antiques. Israel n’au- 
rait donc pas depass£ le stade religieux des autres peuples 
s’il ne s’̂ tait trouvd parmi ses Nebiim et des R6im, et â leur 
conionction pour ainsi dire, des hommes d’une valeur excep- 
tionnelle, « les prophetes de la loi », dont Arnos est le plus 
ancien, et dont les textes nous montrent l’antagonisme avec 
leurs confrires. O s t  â eux qu’est du le progres moral et 
religieux d’Israel. Le prophetisme, lui aussi, aurait eu son 
Evolution.

Nous concedons volontiers ce dernier point ; mais nous ne 
pensons pas, avec l’auteur, que l’upparition en Israel de 
prophetes d’un genre nouveau ait £te le produit d’accidents 
individuels, de rencontres fortuites et quasi-providentielles. 
Ce sont des conaitions sociales d£termin£es qui, en modifiant 
l’etat religieux du peuple, nectssiterent le mouvement proph6 
tique, le prophete moralisateur et predicateur n’ayant 6t£ que 
l’organe naturel de cette renovation.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILTSATIONS

[L'ORIGINE DE L'ESCHATOLOGIE JUIVe J 

(1907)*

/3 2 9 / Sur un sujet dont le nom seul evoque l’ennui et la 
sati£t£ du soeiologue, M. Gressmann a trouve du neuf *. 
Apres des milliers d’anndes d’une insipid« ex^gese th£olo- 
gique, voire critique, grâce l’emploi d’une saine methode, 
grâce â l’histoire compar£e des religions et civilisations s^mi- 
tiques, grâce â la sei :nce des religions, un jeune savant ren 
contre di pr "niemes nouveaux et des moyens nouveaux de 
Ies r&oudre. Certes les hypotheses foisonnent dans ce travail, 
et non seulement les hypotheses, mais encore les methodes

* Extrait de VAnnee sociologique, 10.
1. H. Gressmann, Der Ursprun , der israelitisch-’üdischen Eschatologie 

Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testa
ments, hrgg v B lusset und Gunkel, Heft VI. Göttingen, Vandenhoeck 
et Ruprecht 1905.
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vent â peu pres indifferemment des textes de tous Ies äges. 
On pourrait meme dire que le principal £tat est fait des 
fragments des Psaumes, c’est-ä-dire des derniers textes de la 
Bible. Si nous admettons. en general, que Tage des faits est 
bien different de Tage des textes. nous croyons pourtant la 
plus grande prudence necessaire.
/331/ Nous ne suivrons pas M. G. dans le detail de l’his- 
toire qu’il tente du mythe eschatologique de la destruction 
du monde, des multiples formes mythiques et populaires qui 
auraient ete prises par ces idees (definition de ce qu’il faut 
entendre par populaire). L’auteur poursuit l ’histoire jusque 
dans la pr£bistoire, avant Moi'se. Nous aimons mieux mar- 
quer le principal des?in de ce travail, tissu mele d’hypo- 
theses et de faits. L’idee en appartient en principe â M. Dill
mann et surtout ä M. Gunkel, mais c’est en somme par 
M. Gressmann qu’elle va trouver sa voic. Le mythe escha- 
tologique serait un fragment d’un ancien cycle mythique des 
periodes du monde, cycle dont nous savons le succes en 
Assyro-Babylonie et dans le monde antique. I mythe de la 
destruction, par ailleurs, serait une repetition du mythe cos- 
mogonique, la fin serait identique au commencement (v. 
p. 80 une observation bien finie sur l’dpee lavee â la porte 
du Paradis, identifiee â celle qui detruit le monde). Le passe, 
le present, l’avenir, se confondent dans le mythe se fondent 
ä l’infini, et dans la litterature et dans l’esprit proph^tique, 
et dans l’esprit du peuple, II y a la plus qu’une idee curieuse. 
II y a une demonstration vraisemblable de ce que nous 
cioyons etre un des fonds de 1 esprit mythique, de la fațon 
dont il transporte des temps heterogenes hors du temns, dont 
ii met de l’cspace, traverse d’influences et varie de qualit^s 
multiples, hors de l’espace. (Le mythe de la c  Grande An- 
nee » nous paraît pourtant mal analyse ; au surplus. M. Gress
mann demande avec raison un Supplement de renseignements 
aux assyriologues.)

La penctration de ces elements mythiques dans la pro- 
pnetie morale et l’apocalyptique est bien et surement £tu- 
d iee ; le terrain devenait d’ailleurs plus sür. Peut-etre la 
tendance de M. G. â transformer ces questions en questions 
d’histoire litteraire y apparaît-elle un peu trop.

La discussion des origines de l’eschatologie du salut est 
peut-etre encore plus interessante. Elle est divis£e en trois 
parties. La premiere est intitulee i äge d'or : on y dtablit 
l’equivalence et la raison d’etre de l’equivalence de la notion 
du paradis originel et de la notion du bonheur aprfcs le juge- 
ment, du moins comme ces choses peuvent etre indiqirees. 
Qupant â la tentative d’expliquer les rapports de ces deux
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eschatologies (notion du « rcste » des hommes qui, echappes 
/332/ au cataclysmc connaissent Ies joies des bienheureux), 
il nous semble qu’elle est moins heureuse que cette interpre- 
tation de l’equivalence des deux images cosmologique et 
eschatologique. La seconde pârtie, est consacree â l’origine 
de la notion de 1’ « oint », du Messie. Greffe sur des idees 
qui appartiennent originairement â M. Gunkel, eile n’en est 
pas moins originale : le rapprochement entre la notion du 
roi victorieux et celle du Messie etait depuis longtemps 
evident, et trop fondamental pour avoir echappe â personne, 
mais c’est M. Gressmann qui aura, le premier, rapproche 
methodiquement le protocole des eloges du roi babylonien 
et de Cyrus et Ies epithetes decernes au Messie, auteur de 
l’âge dor, empereur des peuples, fils de Dieu, sans nais- 
sance, premier ne, etc. La troisieme pârtie est consacree au 
mythe du serviteur de Jahve, mythe qui apparaît avec le 
deuxieme Isaie. Mais eile contient autre chose que des hypo- 
thfeses sur le style de ce prophete et son origine assyro-per- 
sane. Les textes qui y font allusion contiennent en effet Ies 
notions qui deviendront capitalcs plus tard avec l’eschato- 
logie proprement messianique, de 1’ « ebed », du « servi
teur » sacrifie et divinise. Quoiqu’il se trouve lâ, plus que 
partout peut-etre, sur le terrain des hypotheses, il nous paraît 
que M. Gressmann a vu juste, en rapprochant ces notions, 
des cettt epoque, de celles concemant le sacrifice du dieu. 
connu dans presque toutes les mythologies semitiques voisi- 
nes et dont Tun des elements, la mort du dieu est meme 
expressement mentionne dans la Bible â propos de la mort 
d’un dieu Syrien, d’Haddad Rimmon. M. Gressmann se ren- 
contre ici avec M. Frazer, et nous le renvoyons aux faits 
indiques par celui-ci dans un livre dnnt nous venons de 
parier.

Nous considerons comme un appendice, indispensable par 
rapport â la litt&aturc messianique, la dissertation sur la 
notion du fils de l’homme ; eile nous intöresse moins direc- 
tement.

Le defaut le plus grave de ce livre c’est l’excâs de pre 
cision historique ; M. G. partage sur ce point les exagera- 
tions de M. Gunkel ; il va meme jusqu’â en adopter les 
aventureuses opinions sur le Sinai, qui ne serait pas le Sinai 
mais un volcan ; il ajoute une excessive valeur â des tbemes 
litteraires (par exemple sur la coupe de Jahve), quoiqu’il 
Sache d’ordinaire fort bien les dissequer. Nous sommes 
d’ailleurs d’avis qu’il /3 3 3 / n’a pas appli^ue dans toute leur 
rigueur les principes de methode, quelquefois vains et un peu 
obscurs, qu’il a proposes dans une fertile introduction.
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[LES MOUVEMENTS RELIGIEUX EN ISRAEL AU TEMPS DE JESU S] 

(1907)*

/265 / Que le christianisme ait ete, au debut, â l’interieur 
du judaisme, un mouvement sectaire, c’est ce qui n’est guere 
conteste par les purs historiens. C’est ce qui est menv a 
priori necessaire, si du moins on n’admet pas 1‘absolue divi- 
nite du Christ. II faut qu’il ait ete l’vne des tendances reli- 
gieuses de ce temps ; il faut qu’il ait suivi Tun des courants 
qui entraina« nt, dans des vnies diverses, des esprits troubles, 
une pociete religieuse mal organisee, en voie de gestation de 
phenomenes nouveaux et de groupes nouveaux. Le travail de 
la critique, celui des cinquante dernieres annees, a et£ pr£- 
cisement appliaue sur les ouvrages et les doctrines des Juifs 
de l’epoque ant^rieure et contemporaine de Jesus ; dts d^cou- 
vertes considerables de documents importants (texte hebreu 
de VEcclesiastique, etc.) ont renouvd^ les questions et, si 
celles-ci sont bien loin des Solutions definitives, du moins 
peut-on dire que le probleme proprem« nt sociologique des 
origines chr^tiennes a fair un pas. Dans quel groupement, ou 
plutöt sous l’action de quels groupements, s’est forme le 
christianisme, celui de Jesus et celui de Paul ? Dans quelles 
circonstances sociales, au miliqu de quels mouvements so- 
ciaux, au cours de quels rdarrangements et recompositions 
de la societe juive naquirent les doctrines qui triompherent, 
sinon dans le judaisme du mi ins dans le nr'nde gr&o-romain. 
C'est ce que nous commențons â savoir, sans encore tout 
comprendre parfaitement.

M. Friedländer, apres d’autres travaux du meme auteur, 
apporte une contribution â cette £tude Nous dirons meme 
une excellente contribution, â cause de la clart£, de la viva- 
cit£ d’exposition, et d’un souci tres r6el de mettre â porție 
des profanes des problemes d’exegese judeo-grecque tres deli- 
cats. La Position intellectuelle de l’auteur est d’ailleurs tout 
â fait favorable, puisqu’il domine â la tois et la litterature 
grecque /2 6 6 / et la litterature hebraique, rabbinique, et qu’il 
sait manier les textes du Midrash et du Talmud mieux que

* Extrait de l'Annee sociologique, 10.
1. M. Friedländer. Rie religiösen Bewegungen innerhalb des Juden

tums im Zeitalter Jesu. Berlin, 1905.
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Ies textes grecs eux-memes. Meme sa position theologique, 
que nous marquons pour taire toutes reserves, si eile le des
sen, le sert, car une sorte de protestantime juif du genre de 
celui qui l’anime d’un beau zele lui permet d’aborder sans 
prejuges rabbiniques scmitiques, sans prejuges d’orthodoxie 
quelconque, Ies textes chretiens et grecs.

La principale theorie de ce livre etait, en snmrae, preparee 
par de nombreux travaux anterieurs, venus de tout points 
et, neanmoins, eile est si nettement exposee ici, qu’elle merite 
detre exposee comme une idee neuve. Le christianisme se 
rattache, comme mouvement social, â de profondes alterat.ons 
dans la societe juive d’avant Jesus et d <«vant Paul. La pre
miere alteration, et la plus grave, c’est l’existence de la 
Diaspora, de l’emigration juive, oii, sans perdre pourtant leur 
individualite, Ies groupes juifs perdaient de leur caractere 
national, constituaient un judaîsme hellenique. Cette pârtie 
detachee de la nation n’en etait pas moins en relations imm£- 
diates constantes, dans un va-et-v. nt d’interets et d’idees, 
avec Jerusalem, la Judee, et Israel tout entier : la structure 
de la soi ;te religieuse toute entiere en etait changee et sa 
tonalite morale en etait comme bouleverste. Bcsoin de prose- 
lytisme, besoin de conversions des gentils, universalisme, 
tendances philosophiques, tendances ascetiques, mystiques et 
gnostiques, predominance du sentiment religieux individuel 
sur le ritualisme național, voilâ ce qui caracterise le judeo- 
hellenisme de la Diaspora, dont Philon est le plus energique 
representant, dont la rupture, relati e, de Paul avec l’an- 
cienne loi est le dernier et definitif effet (v. Ies remarques 
ingenieuses sur le caractere tres liberal, tres hellenique, du 
pharisaîsme de Paul).

Si M. Friedländer nous paraît avoir assez ais^ment et 
brillamment triomphe sur ces points encore un peu contestes, 
tout particulierement par des savants juifs, il nous paraît 
avoir moins bien reussi dans l’analvse qu’il tente du detail 
des influences de la Diaspora sur le judaîsme â l’epoque du 
Christ et â Jerusalem. I! a raison de faire remarquer l’exis
tence des synagogues des Ciciliens et autres dont parlent Ies 
Actes des Apölres, il a raison de montrer que la Dias
pora et Ies parties du peuple qui lui £taient imm^diatement 
/267/  iiees ont toujours echappe au pharisaîsme et qu’elle a 
ete' l’element qui a vaincu avec Paul. Mais oü il retombe 
dans Ies idees que l’on a dejâ maintes fois critiquees chez lui. 
c’est lorsqu’il ne doute d’aucun des dires, souvent roma- 
nesques, de Philon et de Josephe sur Ies Esseniens (v. surtout 
p. 59, sur le nombre des Esseniens) et Ies Therapeutes (nous 
ne contestons pourtant pas â M. F. leur patenti avec le
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ciennement constituie et constamment perfectionnee. Que Ies 
origines en soitnt babylonif nnes, corame le veut M. Bousset, 
ou iraniennes, comme le croit M. Volz, il y a une Philoso
phie et meme une philosophie idealiste qui se retrouve des 
Ies plus anciennes traditions que consigne l’Ancien Testa
ment et le developpement en a e ti conținu.

Parmi Ies problemes qui st posent de ce point de vue, 
un des plus urgents est celui qui concerne la notion d’espri: 
Le « pneumatisme », si visible dans la litterature judeo- 
alexandrine, si preeminent dans le Nouveau Testament, si 
important encore dans la plus ancienne litterature rabbi- 
nique, est-il d’origine extra-nationale, voire meme extra-semi- 
tique ? Dans le cas contraire, d’oü vient-il ? Quelles sont 
Ies notions qui lui correspondent dans Ies plus anciens docu- 
ments hebrai'ques ? Quelle fut son hist lire et son ivnlution ? 
C’est â ces questions, interessantes non seulcment pour l’his- 
toire juive mais pour l’histoire generale des idees, que M. V. 
entreprend de repondre, au moins en pârtie, dans son livre 
Pour cela, il analyse la notiun de ruh, esprit et souffle, qu’il 
suit depuis Ies plus anciens textes historiques et prophetiques 
jusqu’â la litterature palestinienne la plus tardive. II etablit 
que ce mot, que Ies Septante traduisent par irveupa et la 
Vulgate par Spimus, designe successivement : une sorte de 
demon (ruh au masculin), independamment de Jahwe ; puis 
et tres tot, une sorte d’idee generale du Ttveüpa, de l’inspi- 
ration, surtout de l’inspiration poetique ou de la force du 
heros (v„ surtout une excedente analyse de cette idee dans 
la legende de Samson); enfin, un etre spirituel, d’abord dis
tinct de Jahwe, selon toute vraisemblance, mais mis en rapport 
avec ce dernier au fur et â mesure que le Jahveisme se deve- 
loppait. De ces notions, la plus primitive, celle qui tien- 
drait au fond semihque lui-meme, c’est celle d’un fluide, 
d’une forme surna- /3 0 4 / turelle (ruh, feminin), analogue 
â 1 air et au vent, comme irvcüpa et Spiritus eux-memes. 
Ce șerait seulement par le progres de la theologie que la ruh 
serait passee du rang de matiere spirituelle, de mana, â celui 
d hypostase oe la force divine, du dieu Jahwe.

Mais deja, sous l’action du prophetisme et du monotheis- 
me, la ruh est un etre doue de moralite et de raison. Involu
tion du judaisme post-exilique, â Jerusalem, â Alexandrie, 
a consiste â faire de la ruh la raison, I’hvpostase-espirt 
(Geisthypostase} et â la mener sur le chemin au terme duquel 
eile devait se confondre avec le Xoyoț, la crotpta, le irveupa

1. Volz P., Der Geist G ottts und die verwandten Erscheinungen 
int Alten Testament und im anschliessenden Judentum. Tübingen, 1910.
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des philosophes. L’un des plus interessants paragraphes est 
celui ou, dans la litterature phrophetique postexilique, M. V. 
decouvre cette notion de la Geisthypostase realisee dans la 
communaute d’Israel. Avec les psaumes, le pont qui separait 
cette conception des conceptions grecques, egyptiennes ou 
syriaques, fut facilement franchi : l’esprit de Jahwe devint le 
principe de la creation continuee du monde ; et Philon, les 
Apocryphes, les livres Sibyllins, les Testaments n’eurent qu’a 
developper une idee qu’une multitude d’elements allogenes 
vinrent, d’ailleurs, enrichir.

Cependant, le vieux fond prophetique subsistait et, â cöte 
du pneumatisme universel, le judai'sme naissant conserva les 
notions concernant les possedes de la ruh. L’esprit, c’etait 
toujours ce qui inspire le prophete et le mystique, le moyen 
de communiquer avec le divin, le moyen aussi, pour le divin, 
de penetrer le monde, d’accomplir des miracles, tels que ceux 
de Jean le baptiste. Mais, au sein meme du judai'sme, des 
problemes s’agitaient que soulevait l’emploi de ces notions, 
et, contre un pneumatisme grossier et magique, se dressa le 
pneumatisme metaphysique et moral qui devait triompher 
avec le christianisme.

Le livre de M. V. est, d’ailleurs, plein d’aperțus interes
sants et de rapprochements curieux (v. notamment celui sur 
l’ävaööc; ixiptuv. Nonobstant quelques protestations theolo- 
giques, il est afiranchi de tout prejuge confessionnel. Peut-etre 
meme ne rend-il pas assez justice â cette theologie dont nous 
n’avons plus que le sentiment et que les Juifs syriacises 
avaient adoptee au premier siede. II ne nous semble pas 
avoir aperțu tout ce qu’il y a â tirer de rapprochements 
entre les termes dont se servent les Targoum (traductions 
syriaques de la Bible) et ceux qu’emploient les rabbins du 
/305/ Talmud : n’est-il pas remarquable qu’au premier verset 
du Targoum d’Onkelos elohim soit traduit par mimrah qui 
signifie kâyoț ?

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS
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Ie domaine hindou

A nna-Viraj *.
(1911)*

/333/ Parmi Ies metres, Ies formes de vers qu’observait la 
prosodie vedique, il n’en est guere â qui Ies Brahmana * l 2 3, 
la pârtie theologique du Veda, n’aient reconnu une qualite 
â premiere vue etrange, une vertu nutritive. Ils sont eux- 
memes de la nourriture (anna). Se sont des etres vivants, 
des betes, des victimes, et par consequent des aliments \  
Comme une foule d’autres rites surtout oraux, tout parti- 
culierement de chants (șaman)4, Ies /334 / metres etaient

* Extrait des Melanges d’indianisme offeris par ses elives â M. Syl- 
vain Livy. Emest Lercux, Paris.

1. La präsente note est un appendice d’un travail sur la notion de 
nourriture dans l’ancienne litt^rature v^diquc La longueur de ce tTavail, 
des retards involontaires, Ies difficultes de l’imprimer en temps voulu 
l’emp&hent de figurer dans ce recueil auquel il etait destine et dont 
il a deja malencontreusement retarde la publication.

2. Notre travail n’a po ir base que le depouillement de quelques 
Brahmana. Le Qatapatha Brahmana (Ies r£L.rences qui ne porL̂ nt pt,„ 
d’autres indications se rapportent â ce texte), la Taittiriya-Sambită 
(dorenavant, T. S.) pour Ies £coles du Yajur Veda, blanc et noir; le 
Tandya (dorenavant Tă) pour Ies Ecoles du Sama V eda; YAitar ya 
(dorenavant Aii.) pour Ies Ecoles du Rg Veda.

3. « Annam chandămsi » 7, 5, 2, 42.' 43 ; 8, 3, 3, 2. 4 ;  8. 3, 1, 3 ;  
8, 6, 2, 1, a propos des bnques « â metres » qui servent â construire 
l’auttl permanent. — Ailleurs l’emploi de formules composles de quatre 
vers, de quatre pieds, est egalement domini par le meme principe, 
Ies betes domestiques ou sauvages etant des quadrupcdes, ex. 8, 3,
4, 8 ; 8, 3, 2, 10.

4. Ceci est une doctrine commune â presque tous Ies Brahmana, 
mais que developperent naturellement Ies brahmanes du Sama Veda, 
chantres et musiciens, ex. Tă., 6, 4, 13. « Sima devănâm annatp ». Cf. 
« annam vai stomă » Qat., 9, 3, 3, 6 ;  annam ukthyd yă, 12, 2, 7, 8.

II n’est presque pas de săman, d’air consacri dont on n’ait dit, 
meme en Gehörs des ecoles du Sâma Veda, que c’etait de la nourri
ture ex. (rathanlara), Aii., 8, 1, 5 de meme tout le mahad uktba du 
Mahăvrata, Qat. 8, 5, 2. 7 =  Aii. Aranyaka, 1, 4. 3, 1. — Le prin
cipe de cette theorie est que le chant c’est de la voix, qui est du souf- 
fie, qui est de la nourriture, Tă, 5, 8, 6, ye vai vacam annam adavanti. 
Des expressions comme văco annam Tă, 5, 8, 12, ne sont pas contra- 
dictoires. C’est dans des traditions relativement rlcentes que la m6me 
qualitl fut reconnue ă l’hymne et A la formule rituelle, en elles-mânes, 
ă part du metre ou de la melopee : Qat., 9, 3, 3, 14 oii on parle de
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neralement attachee, suivant une regie constante, c’est la 
viraj, metre de trois pieds de dix syllabes chacun 10 11. A 
propos de toutes sortes de rites qui se font par dix, 
d’objets qui se comptent par dix, c’est aux vertus nutri
tives de la viraj, et nun pas â celles du nombre dix que l’on 
attribue la valeur symbolique du rite qui procure l’abon- 
dance, Yartnadva. Le raisonnement est le suivant : On 
fait ceci, on place, on repete ceci, par dix, parce que la 
viraj a ix syllabes {daqâk-arâ virâd),et que la viraj c’est 
de îa nourriture 12 13 *. Non seulement on se sert de mantra, 
de fcrmules composees dans le metre viraf u, mais encore 
on s'ingenie â chanter et â transformer en viraj, sur des 
airs de viraj, des vers qui ne sont pas de ce metre, ceci 
est l’une des principales occupations des chantres, des 
brahmanes du Sama Veda H_. Des pauses arbi- /336 / traires, 
ä chaque dix syllabes, des interruptions par des cris musi- 
caux repetes dix fois, toutes sortes de moyens babrares 
et rafîines sont employes pour mettre sur le lit de Pro- 
custe de la wrJ/ des chants destines â etre chant£s autre- 
ment. La viraj etait bien ä cette epoque, comme son nom 
l’indiquait, le m£tre dominateur.

Pourquoi ce metre a-t-il cette vertu ? D’oü \ lent cette 
faveur ? On sait jusqu’â quel point eile fut rapide. Deja

10. L’expression la plus courante est « annädyasyävarudünyai » ex. 
Ait., 6, 20, 20, Tä., 15, 11, 13 (le Tăndya ecrit, c'cst une diffifrence 
de grapbie entre Ies fcoles « avarudhyii ») 15, 1, 5, 12, 10, 8 ; 12, 10, 
9 ; 12, 10, 19 ; 13, 7, 8, e c. Au Qat. eile n’est guire emplo>£e que dans 
l'expression krtsnannasyâvaruddhyai, et au 13" kanda : 13, 2, 5, 3 ; 
13, 6, 2, 3 ; 13, 7, 1, 2. —  « Ancîdyam avarunddhe » T. S., 6, 1, 
9, 5 ;  6, 6, 4, 6 ;  2, 5, 10, 13; 2, 6, 1, 2. țar., 12, 7, 2, 20 ;  
cf. Tä., 23, 26, 3, 23, 27, 3, le Tăndya 6crit avarundhe (cf. 18, 1, 1) 
exprime exactement la meme id6e sous une forme plus positive.

11. Cf. Weber, Indischt Studien, IV. Elle a pour principe la dvipadâ 
viraj, un vers de deux demi-vers de cinq syllabes.

12. Ex. T. S., 6, 6, 4, 6 ;  2, 5, 10, 3, e tc ; Qat., 8, 1, 2, 11 ; 8, 
3, 4, 11 ; 8, 3, 2, 10; Tä., 15, 1, 5.

13. Ait., 1, 5, 22 ; 1, 6, 4 ; etc."; T. S., 6, 4, 3, 2, Tä., 8, 10, 7 ; 
19, 2, 1 ; 4, 8, 4, 12, 10, 9, cf. ța t .,  12, 2, 4, 5 ; tous ces vers en 
viraj Mit pour but de satisfaire le sacrifiant qui ddsire de la nourriture, 
annadyakäma.

1» T„ 8, 10, 7 et 8 ; 16, 13, 3 (vistuh; 3, 13, 8, 12, 10, 8 
(vtșțam bba); 12, 1, 22 ou on dJmontre comment on peut t6duire un 
vers en anușțubb, dcux vers en găyatri (en tout 80 syllabes) en pieds de 
dix syllabes, par conslquent en viraj, dans Vandhigava sâman du 
6* pour du dvădafâha. L’expression consacr6e est « virajam sampadyate » 
lă„  16, 9, 5 ; 16, 13, 5 ;  16, 13, 3.
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fixee, il est non mo ns cei tain qu’on ne savait plus bien 
comment on l’avait trouvee. La plupart du temps le rai- 
sonnement se suit sous sa forme rigide, sacramentelle, 
sans preuves et sans motifs : parce que la v'răj a dix 
syllabes, parce que la virăj c’est de la nourriture.

D’autres fois Ies Brahmana veulent donner une raison ; 
alors ils hesitent20. Les uns oublient meme la vertu du 
nombre dix et rapprochent la viraj de trente syllabes et 
le mois de trente jours 21. D’autres, raisonnant plus cor- 
rectement, cherchent les raisons qui ont pu ainsi divi- 
niser le nombre dix. Et ils trou- /338/ vent : II y a 
les dix doigts2, l’homme, le mâle primitif, nourriture et 
mangeur universels, est ainsi nombre par le chiffre dix, 
comme par d’autres. D ’autres disent : il y a dans l’Homme 
dix prâna, dix souffles vitaux qui sont ce qui empeche 
l’homme de perir23 comme fait l’aliment. Ils sont sa 
substance, son Support definitif 24. De guerre lasse on va 
chercher des divisîons et des comptes arbitraires d’ali-

20. Que dire des commentateurs, de Săyana qui, ad Tă., 16, 1, 9, 10, 
rapporte successivement dans son commentaire, a deux passages iucces- 
sifs, les vertus du nombre dix au dix sens (cinq actifs et cinq passifs), tt 
aux dix aliments (cinq animaux domestiques et cinq plantes cultivîes). 
Ailleurs il se tire d’affnire par des calembours sur le mot aksara 
(syllabe), 15, 1, 5 (cf. T. S., 7, 3, 9, 2).

21. Aii., 4, 16, 5, 6. Le r ipprochement n’est pas absurde mais 
suppose Itabli le principe : Yanna (n' olte) c’est le temps et l’annle, 
principe par ailleurs bien atttste, cf. T. S., 5, 6, 7, 2, samvatsara =  
viraj; Qat., 12, 7, 2, 19, ou il y a une grosse faute de raisonnement ; 
cf ies trente vișțambha, Tă., 12, 10, 9.

22. Tă. 19, 2, 4 et 5 ; cf. Say., ad loc.; T. S., 7, 3, 9, 2.
23. II y a ici un cilembour sur aksara, syllabe, et akșarăni, aksaryani, 

ouverturc» du corps par lesquels le corps devient implrissable, se 
defend, s’empar des nourritures, les digîre et se les assimile. Tă., 
12, 11, 22 ; T. S., 5, 6, 10, 3, yavan eva purușab, cf. 5, 3, 2, 5.

24. « etasyaip v î  idaip purușah pratișțhitah », Tă., 16, 1, 9. Nous 
traduisons Purușa par lTIomme, avec une majuscule, parce que, â 
notre avis, dans la plupart de nos textes, le mot, mal determini a 
pour but d’lvoquer et le mythe du Purușa primitif, du mâle incrU, 
Ptajăpali, et la notion de l’homm" terrestre du mâle victime, du mâle- 
sacrifiant, et celle du sacrifice. On sait que l’une des doctrims concer- 
nant Ies souffles vitaitx en comptait dix : sept dans la tfte, deux 
oreilles, deux yeux, deux narines, la bouche ; trois dans le corps, le 
nombril, l’anus, le penis. Cf. £at., 8, 3, 4, 11. Săyana a interprlti le 
m compte, Ță., 12. 10, 8, comme se rapportant aux dix sens, dnq 
actifs, cinq passifs. Mais on sait que cette dassific«’ion n’est meme pas 
encore classique dans les anciennes Upanișad, cf. Deussen, Allgem. 
Gesch. der Philosophie, I, 2, p. 244 sq.
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on gaene avec eile semble etre un terme emprunte au 
jeu. Le verbe varj3i au moyen nous semble designer plus 
specialement l’acte par leque! le vainqueur ramasse l’en- 
jeu M. Nous nous hasardons â suDposer que la tradition 
s’est formee ainsi : le nom de viraj etait non seulement 
le nom d’un metre, et du soleil ou de la lune peu im
porte, et du feu Vaițvănara, de Rudra-Qva, mais aussi 
celui /3 4 0 / du coup de de qui gagne, du K rta 33 34 35, ce 
toup au lieu de compter pour quatre (ou cinq), comptait 
pour d ix36 37, parce qu’on additionnait â quatre, chiffre 
maximum, Ies trois autres coups nombres 3, 2, 1, parce 
qu’il raflait tout.

Au jeu de des, des cette epoque, le nombre dix «Stait 
celui du gain definitif, ceui ou on ramassait Yanna, la 
nourriture-richesse de tous Ies enjeux, de tous Ies tableaux 
du jeu, de toutes Ies regions ” , Et la viraj correspondait

33. « Ubhayam samvrnjimahi bruhma cănnam ca », etc. T. 7,
3, 9, 1 ; Tă., 21, 13, 4 et 5 < samvatsaram viryam annâdyam 
bhrătrvyasya vrnkte ya evam veda ».

34. Cf. 1 expression saipvarga, le tamasseur. Cbandog^a Upanișad, 4, 
1, 6 et 7.

35. Sur le jeu de d i dans l’Inde ancienne, v. la belle monographie 
de M. Luders, Das Würfelspiel im alten Indien, Abhdl. d. Königl 
Ges. d. Wiss. Göitingen. Phil. Hist. Kl. N. F. IX, 2 (1907), v. surtout, 
p. 38 sq., sur la fațon de compter les coups. A notre avis il i du y 
avoir plusieurs fațons de compter : dans l’une il y avait un ziro, 
kali, qui annulait tous les coups anterieurs, dans l’autre c’itait le chifire 
un qui les annulait. Dans les deux cas la valeur krta =  10 restait 
la meme.

36. « Yathă krtâya vijităyădhareyâfr samyanti ». Chänd. Up., 4, 1,
4. Le coup ctait-il celui de quatre, ou bien etait il nommi â part et 
nombri par le total des coups possibles ? La meme question se pose 
que pour le kali, et se risout encore si Von suppose qu’il y avait plu
sieurs fațons de compter, de jouer, et plusieurs sortes de dis.

37. Te vä pancänye pancänye da/pa santas tat krtam 'asmät sarr>ä;u 
dikșv annam eva dafakptam saișa virad annadi, etc. Chand., 4, 1, 8. 
Le texte A. V., XV, 14 (paryaya ou sükta), 10, ne contredit pas. 
D ’abord, il est contemporain au moins du Nakșatrakalpa : il est donc 
peut-etre postirieur ä nos Brahmana et â cette Upanișad; ensuite il lie 
la viraj ä . la dhruvä, au pdle, â Vișnu lui-meme et en fait une 
annadi; en somme, quoiqu’U la rattache ä une region, il la met au 
dessus des quatre rtgions.

Au surplus, si nous voulions chercher une autre preuve de ce que 
nous avanțons, nous la chercherions dans la concordance des notions 
concernant la chance du roi, les periodes de la vie du toytume, les 
alternatives de la ricolte, et de la nourriture :t les divinations que foumit 
le jeu de de. Ce n’est pas fortuitement que les noms des quatre yuga, 
des quatre piriodes du monde ne sont autre que ceux des quatre couj t 
de dis (V. Mahäbharata, Qänti parvan. Räjadbarmänucäsana parvan 
LXIX =  X II, 2674, sq., 2687, sq.
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â ce coup. Ce symbolisme nous ne l’avons trouve affirme, 
il est vrai que dans un texte, plus recent que nos Brah
mana, dans la Chăndogya Upanișad. Mais celle-ci nous 
semble avoir garde la verkable tradition, la donner sous 
une forme logique et claue, acceptable mcme pour notre 
entendement d’Europeens terme â la joie de ces symbo- 
lismes. II nous permet de preter une certaine raison des 
procedes de raisonnement qui risqueraient de nous Da- 
raître absurdes. Et si notre hypothese est juste — eile 
s accorde par aiî'eurs avec ce que nous savons de la notion 
de nourriture dans l’Inde ved ue — eile nous permet 
de s sir comment Ies theologiens et Ies philosophes, 
avant le bouddhisme, cherehaient partout Ies elements 
de leur « Science », de leur « sagesse ». Une notion phi- 
losophique tres haute, celle de la substance universelle, 
etait alliee â une notion d’un nombre, venue d’un jeu, â 
la confideration d’un coup de de.

Mais notre philosophie, â nous, ne vit-elle pas toujours 
sur des mots empruntes ä toutes sortes de vocabulaires ? 
Qui pourrait repondre, par exemple, que dans Ies theories, 
si abondantes aujourd’hui, de la « valeur », des notions 
empruntees aux jeux de Bourse ne jouent pas un role ?
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LE DOMAINE HINDOU

DROIT ET MCEURS DE L’lNDE 
(1898)*

/384 / Bien que le resume * 1 de M. Jolly soit presque ecclusi- 
vcment destine aux indianistes de profession et qu’il se pre
sente avec toutes Ies difficultes d’un trăite intimement tech- 
nique, plein d’abreviations et de termes sanscrits, les sujets 
etudies sont si peu celaircis et si importants en raeme temps, 
le travail de M. J. est tellemcnt magistral, que nous sommes 
heureux de pouvoir en donner id  une analyse.

Ceux qui n’ont pas une certaine connaissance de la litte- 
rature brahmanique ne pourront reellement utiliser cette 
pârtie du livre, profondement neuve, que l’auteur consacre 
â l’etude des sources du droit hindou. II y a lä une seriation 
remarquable des textes, des dissertations de belle t sobre 
Philologie pour etablir la filiation des differents codes, decom- 
poser leurs origines. Mais la Classification generale est acces- 
sible au grand public : trois couches differentes apparaissent : 
1° les sütra (dharmasütras : guides de la. loi) qui se ratta- 
chent immediatement ä la litterature vedique et font pârtie 
de la (ruti (revelation); 2 J les (ästra (dharmacästras : ensei- 
gnements de la loi) qui font pârtie seulement de la sminti 
(tradition) en tete desquels vient le Manava dharmagästra 
(lois de Manou), le plus ancien et le plus illustre (du /3 8 5 / 
vii® siecle de notre etre). Les differents textes sont non seu- 
ldement distingues par leurs p£riodes respectives, mais sont 
eux-memes r^partis entrc un grand nombre d’ecoles v^diques 
{(äkhd) ayant chacune une tradition trfes differente des au- 
tres ; 3° les commentaires faits sur ces (ästras, pendant le 
moyen age, et les compilations modernes. — On voit de suite 
l’imnortance d’un pareil expose : Maine, les Anglais, tout 
le dr< it compare ä leur suite ont commis l’erreur de consi- 
derer les lois de Manou comme le code meme de Finde, et 
certaines adaptations sans valeur comme le droit brahmanique. 
Or, une simple nomenclature des textes remet les choses en

* Extrait de l’Annee sociologique, 1.
1. Julius Jolly, « Recht uira Sitte (Einschliesslich der einheimischen 

Litteratur)» in Grundriss der indo-arischen Philologie. Strasbourg, 
1896.
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place ; Ies M.änavadharma$ästra ne sont que le code retra- 
vailk d’u r -  £cole, pendant le haut moyen âge ; il ne i trace 
qu’une pârtie, un moment, un aspect du droit hindou. La tâche 
se complique donc pour qui veut faire du droit compare. 
Mais le travail n’est pas decouraj ;eant; malgre Ies profondes 
differences entre Ies lieux, Ies temps, Ies ecoles, Ies textes, le 
fond meme du droit est suffisamment uniforme. — Un second 
renseignement resulte encore des rechcrches de M. J. Les 
textes juridiques hindous sont les codes des brahmanes, ce 
ne sont pas les lois de la population enttere. J ’exagdre certes, 
mais â dessein ; les ksatriyas y sont bien l’objet d’un corps 
de regles, mais tout le reste de la population, vaițyas, țudra, 
d&rlasses, n’est considere que par rapport aux castes ari st o- 
cratiques tdvijas : deux fois n£s). Les textes sanscrits, les 
lois de Manou en particulier, ne nous donnent le tableau que 
de la vie du brahmane, un peu de celle du ksctriya, et des 
rcnseignements epars sur les autres castes.

Ceci fait, M. J. a r^parti son £tude en trois grandes divi- 
sions : droit familial et successoral, — droit reel et obliga- 
tions, —  droit criminel, procedure. Une derniere pârtie con
cerne les mceurs et usages. Signalons-la de suite ici : eile 
interesse plutöt I’historien des mceurs ou de la religion que 
le juriste. La lecture n’en est pas moins indispensable, parce 
que, dans les recueils hindous, les pr&eptes moraux (£ducation, 
politesse), les commandements religieux (sacrifices, sacre- 
ments, im purei, interdictions alimentaires) sont aussi inti- 
mement meles que possible aux rfcgles juridiques. Les textes 
comme les choses ont eu de tout temps cet aspect, et ce qui 
fiappe le plus le sociologue dans l’etude des soci^t^s hindoues, 
c’est la pen^tration extreme des institutions soziales les unes 
par les autres. — Pour ce qui regarde les tribunaux, /3«6 / 
lcur Organisation, les pouvoirs judiciaires, la procedure, la 
preuve (cinquien pârtie), remarquons, â un extreme, le 
caractere religieux et aristocratique de la juridiction royale, 
â l’autre le caractere familial du tribunal du pancayat (conseil 
des cinq anciens du village). M. J. nous montre aussi qudlles 
gradations complexes Ies separent. Le droit hindou n’est pas 
plus simple comme fonctionnement que comme fond.

Pour arriver â faire de son dtude sur i'organisation de Ia 
familie hindoue un chapitre remarquable, il a suffi â M. J. 
de suivre Ies textes et de les classer avec la plus grande 
rigueur. « La familie collective repose sur la communaut^ 
d’habitation, de repas, de culte, de propriei. » Chacun de 
ces termes est â rttenir : 1° comme ^tendüe, eile comprend 
theoriquement, â partir d’un individu, trois generations d’as- 
cendants et trois de descendants ; l’adoption est possible ;
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d’oü exclusion des veuves ; de meine caste, d’un autre clan. 
d'oü stricte f-xogamie, qui s'est restreinte actuellement â la 
familie agnatique ; 3° les formes du mariage presentent reun 
les differents stades de Revolution : mariage pur rapt, par 
achat, par libre et simple choix, par cerlmonie (requis pour 
les brahmanes). M. J. a reussi â localiser ces coutumes et â 
montrer â quelles structures sociales elles correspondent.

Le droit hindou connalt comme. probablement, tout droit, 
la distinction entre les meubles et les immeubles. — Pour 
les biens fonciers, la proprilte est soigneusement slparee 
de la possession. La prescription existe, sauf contre les mi- 
neurs, et il y a une theorie de la preuve en matiere de 
propriei : ce qui est d’autant plus remarauable qu’il ne 
peut etre question ici d’une influence occidentale, la plupart 
des plus anciens textes (sutras) remontant â des dates ante- 
rieures â Alexandre. — Reste la question de la propriete col- 
lective ; M. J. y repond de la fațon que je crois la plus 
juste et la plus sensee, en distinguant les lieux et les espüces. 
La pature, en effet, est partout exercle sur des communaux ; 
au contraire, depuis une tres haute antiquite, il y a eu pro
p rie i familiale des lots de culture, comme le tcmoigne la 
legisln- /388 / tic n du bornage ; il n’y a pas d’exception que 
pour le Pendjab oü l’exploitation du sol de la commune est 
faite par tous, en vue de l’impöt et d’une repartition des 
benefices. Les soi-disant droits de retrăit ou de preemption 
de la commune, en cas de vente â un etranger, M. J. les 
rattache non pas â une communaute primitive, mais bien â 
1 isolement juridique du village. — Les regles d t droit qui 
rcgissent les biens meubles sont multiples : l’obligation, la 
donation, le gage, la societe, les dommages-interets, la location 
et vente, ont ete connus par les Hindous ; les contrats, leur 
forme solennelle, leur redat ti^n semblent au moins contem- 
porains de l’introduction de l’lcriture dans les Indes (vm e sii- 
cle avant J.-C. environ). Depuis, un veritable droit commercial 
s’est constitue. On voit quelle matiere infiniment riche de 
faits specifiques le droit hindou offrirait â des etudes de droit 
compari.

Le droit criminel est reste foncierement religieux. Les 
textes traitent autant et plus des plches et expiations que 
des delits et des peines. Il y a plus, la notion meme de la 
faute est p, jfondement impregnee de ce caractere, et la 
hitrarchie meme des crimes est dominee par le principe reli- 
g -ux. Dans la plupart des cas, c’est d’une plnitence qu’il 
ș’agit plutöt que d amendes et de chatiments ; le melange 
intime des peines spirituelles et des peines publiques, l’impor- 
tance extraordinaire que l’histoire et la llgende ajoutent aux
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le detail des uombres, des gestes, des dpithätes divines la 
logique de leurs rites et de leurs idees, ou, plus exactement 
de leurs representations collectives : posant, pir exemple, 
une relation entre les dimensions de l’homunculus-äme et 
celles du gateau d’offrande. Meme les complications les plus 
petites en apparence suivent des principes conventionnels, 
parfaitement coordonnes en vue de l'effet â produire, et les 
jeux de mots ne sont pas parmi les moins importants. Aussi 
M. Caland s’inscrit-il en faux, et nous nous inscrivons â sa 
suite, contre les theories qui ne veulent voir dans ces rites 
v^diques quc des rites vides, des formules m^caniques et un 
panthlon d&organise. Symbolisme, non piimitif, si Von veut, 
mais symbolisme vivant, souvent tres conscient de soi, tel 
etait le symbolisme de ces precieux rituels.

M. Caland termine cettt elegante dissertation par de trfcs 
justes r :marques sur les rapports entre ces groupes de rites 
et ceux que prescrit le rituel atharvanique. Les buts sont les 
memes ; les formes sont â peu ptis identiques ; seuls les 
agents, le materiei, la tradition different. Aussi M. Caland se 
rattache-t-il â l’hypothese emise autreîois par M. Foy, que la 
religion vedique n’tftait pas â l’origine de la mapie vedique, 
/296 / que celle-ci n e'tait pas non plus â la base de celle-lä, 
mais qu’elks s’etaient toutes deux detachees de rituels oü 
eiles auraient £te confondues. Cette hypothese sur les origines 
respcctives de Ia m agic et de la religion a nos preferences non 
seulement en ce qui concerne l’Inde vedique, mais en ce qui 
concerne la magie et la religion en general, et nous sommes 
he jreux de la voir soutenue par un auteur aussi competent 
que M. Caland.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

606



1'orient et la chine

[ rites fvneraires en chine]
(1899)*

/221 / Ce travail* 1 est un des plus considerables que la science 
des religions ait eu â enregistrer depuis de longues annees. II 
constituera, quand il sera terrcne, une verkable encyclopedie 
religieuse de la Chine ; or, il n’est peut-etre pis de religion 
dont l’etude promette d’etre plus feconde. En Chine, en effet, 
outre que Ies faits religieux sont d’une extreme richesse, 
l’histoire en est tres longue et mieux dat^e que l’histoire cor- 
respondante de l’Inde. De plus, nous avons ici, comme dans 
l’Inde, parallelement au Systeme rituel, un Systeme theolo- 
gique qui l’explique. Enfin, dans cet ouvrage, Ies phenomenes 
religieux sont etudies dans leurs rapports avec Ies institutions 
sociales. Cette oeuvre est donc du plus haut prix pour Ies 
sociologues : M. de Groot la leur a, d’ailleurs, destinee en 
pârtie.

Sa methode est essentiellement objective. C’est l’histoire 
des croyances et des pratiques religicuses, sous leur forme 
impersonnelle, que M. G. a entreprise. A propos de chacune 
d’elles, il commence par la d£te*mincr teile qu’elle se degage 
des plus anciens textes et aussi â l’aide de comparaisons socio 
logiques avec Ies faits similaires que peuvent präsenter d’autres 
peuples. Puis, il en etudie Involution, Ies regles. Ies connexions 
avec Ies autres coutumes ou traditions et toute cette histoire 
est degag^e des contingences individuelles. Les monuments 
religieux de la Chine se pretent, d’ailleurs, â cette maniere de 
voir et de präsenter les choses : car le traditionnalisme dont 
ils sont empreints ne laisse que peu de place â l’action des 
p< rsonnalit^s rePgieuses. Des le principe, nous trouvons la 
religion chinoise comme enserree en un Systeme de rites :t 
d’id^es, sur lesquels, sans doute, les esprits ont travailld, qui 
ont subi des vicissitudes diverses, des critiques philosophi- 
ques et des exagerations mystiques, mais dont le fond est

* Extrait de VAnnee sociglogique, 2.
1. J.-M. de Groot, The Religious System of China. Its Ancient Forms, 

Evolution, History and Present Aspect. Manners, Customs and Social 
Institui ons Connected therewith. Leyde, Voi. I. 1892. Voi. II. 1894, 
Voi. III. 1897.

607



eminemment traditionnel et collectif. Aussi M. G., dans ses 
explications, fait-il toujours une place preponderante au prin
cipe social, â la signification sociale des rites et des croyances. 
12221 On ne peut analyser un tel ouvrage. Nous nous conten- 
terons de choisir. parmi Ies faits qui doivent appeler l’atten- 
tion des theoriciens, ceux ou Ies documents chinois apportent 
des lumieres nouvelles. Dans cet expose, nous nous permettrons 
de ne pas suivre toujours le plan de l’auteur afin d’eviter des 
redites qu’un ordre different lui eüt epargnees.

I. Rites funeraires. —  Presque tout serait â citer. Le mou- 
rant est place sur un lit special, au milieu du hali de la 
maison ; Ies parents sont presents. Des la mort, on crie â la 
mort, on ouvre la fenetre (comme en certaines parr'es de 
l’Europe) et Ies femmes lavent le corps. L’eau, comme Ies cen- 
dres qu’on mettra tout â l’heure dans le cercueil, est recueillie 
chez Ies voisins ; c’est, sans doute, un acte de communion 
condoleatoire. On met â cote du cadavre une lumiere afin de le 
proteger contre Ies principes obscurs. De nombreuses regles 
determinent Ies vetements que le mort doit porter, Ies objets 
qui doivent etre mis dans la biere. L’ensevelissement une fois 
accompli, des moines bouddhistes viennent et, â l'aide de 
sacrifices au mort et de formules magiques, rappellent l’âme 
et la concentrent dans une tablette provisoire oii eile va 
resider jusqu’â la confection de Ia tablette definitive. C’est â 
ce moment que parents et amis brulent devant le mort des 
quanti:es de monnaie fictive en papier : cette monnaie etait 
autrefois reelle et le rite avait pour objet d’enfouir le mort 
avec sa fortune. Enfin la maison est purifiee par des exorcistes. 
Cela fait, la familie peut garder le mort chez eile jusqu’au 
jour marque par l’astrologue pour l’enterrement. Meme, autre
fois, dans Ies familles de rang eleve, le mort etait conserve 
â la maison et I’heritier lui presentait une offrande matin et 
soir.

Vient l’enterrement. Le cercueil, qui est cense dangereux a 
manier pour des raisons magiques, passe le seuil, Ies pieds en 
avant, au milieu d’adorations et de sacrifices. Lc cortege se 
forme. En avant, des musiciens pour ecarter Ies mauvais 
esprits; puis, dans le meme but, une image du dieu Eclairear 
de la route, le rapprochement s'impose avec Ies coutumes eu- 
ropeennes. Le corps suit, avec une âme qu’il contient encore ; 
derriere le pavilion provisoire ou se trouve l’âme anterieu- 
rement extraite, et que portent Ies conducteurs du deuil. Le 
corps une fois depose dans la fosse (qui a ete l’objet d une 
lustration), on sacrifie un coq blanc, /223 /  â la fois pour 
ecarter Ies esprits des tenebres et pour faire entrer avec le
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l ’ORIENT ET LA CHINE

sang äme du mort dans la tablette provisoire qui est ramen^e 
proccssionnellement â la maison. Cette ceremonie est propre- 
ment le retour de l’äme.

Nous rattachons, contrairement â l’ordte suivi par M. G., 
les sacrifices funeraires ä l’enterrement. 11 y a eu en Chine, 
comme presque partout, un enterrement du mort avec tous 
ses objets mobiliers, des esclaves, des amis, d’ord laire vas- 
saux du defunt. Mais il y a surtout le sacrifice de la veuve. 
Sans doute, quand il est oper^ par le feu, ce sacrifice est de 
date recente et d’origine hindoue. Mais le suicide de la femme 
sur la tombe de son mari ou sa pendaison publique sont 
glorifics par une multitude de legendes, regles par les lois 
et honores par les empereurs et le peuple. Quand il n’y 
avait pas suicide, la veuve (ou la fiancee) devait restcr veuve 
toute sa vie ; tout au moins, Ie mariage lui est interdit avant 
vingt-sept mois. En tout cas, un nouveau mariage la deconsi- 
dere. Souvent, par attenuation de ce sacrifice, la femme va 
habiter sui le tombeau de son mari. Pour la meme raison, et 
par suite d’une vigoureuse reaction des moralistes contre ces 
dilapidations excessives, les objets ou etres sacrifies ont ete, 
dans bien des cas, remplaces par des simulacres de toutes 
sortes ; cependant ces rites survivent avec une remarquable 
integrite dans les classes moyennes.

C’est aussi parmi les rites funeraires que nous rangerons les 
prescriptions relatives au deuil que M. G. rattache assez arbi- 
trairement â l’£tude du tombeau. D’apres les documents 
chinois, dont M. G. suit ici l’explicition, les pratiques du 
deuil reposeraient sur ce ptincipc gen« ral que les survivants 
doivent tout abandonner au defunt, comme le fils est tenu de 
tout ceder ä son pere, si celui-ci l’exige. Le deuil serait ainsi 
un tribut plus complet, paye au mort : les vetements de deuil, 
la Suppression des ornements viendraient de ce qu’autretois 
tous les vetements de la familie etaient dünnes au mort et les 
huttes de deuil, oü *e refugient encore les mandarins qui 
viennent de perdre leurs parents, seraient un teste de l’an- 
cienne coutume qui voulait que la maison fut abandonn^e au 
mort. Dans ce dernier cas, l’explication est «xacte ; mais eile 
ne saurait valoir pour la plupart des prescriptions qui con- 
cement le deuil, pour les multiples interdictions qui pesent 
sur la fami le, le jeüne, la defense de toucher au patrimoine, 
/2 2 4 / de vaquer aux affaires durant la periode du fjrand 
deuil, de iure de la musique, d’avoir des rapports sexuels (et, 
dans le cas de la femme, de sortir du clan pour se marier, 
de se nettoyer la tete pendant cent jours, Obligation de ne 
prendre que certains aüments determines. Toutes ces rdgles 
reposent sur un principe d’abstinence « d’6maciation », qui
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vient lui-meme de la Situation religieuse tres speciale oü les 
gens sont places par la mort d’un des leurs.

II. Le tombeau. —  Signaions d’abord le caractere general 
de tous les rites qui concement le mort : ils sont strictement 
obligatoires. S’ils sont negliges, il en resulte les plus terribles 
dangers pour l’individu, la familie et meme l'Etat ; aussi 
l’Etat subventionne-t-il des societes qui ont pour but d’aider 
les pauvres ä observer les regles le mieux possible. D’autre 
part, la legislature concernant les tombes est encore tres severe.

Pour le tombeau lui-meme, quand des raisons economiques 
n’obligent pas la familie â le faire le plus simple possible, 
il a une forme qui dit son origine. C’est un caveau qui rap
pelle exactement I’ancienne hutte des primitives populations 
fluviales de la Chine ; et teile en est reellement l’origine. Les 
parents abandonnaient la hutte au patriarche defunt et les 
fastueux mausolees imperiaux sont simplement cette ancienne 
maison du mort, qui a fructifie chemin faisant. M. G. retrace 
remarquablement cette evolution. Il nous montre comment 
le mort, depose au fond de sa maison funeraire, attire â lui 
un respect, un culte qui vont en se developpant ; comment, 
pour lui presenter les oflrandes qui servent â sa nourriture, un 
autel s’ajoute au tombeau ; comment les mausolees finissent 
par devenir dans certains cas ( tombes des empereurs), de 
veritables temples, avec leurs fours, leurs chambres pour se 
deshabiller, leurs troupeaux qui fournissent le lait des oflran
des, des garnisons pour proteger tout ce materiei. Mais 
tout cela suppose que le mort reste present et vivant dans 
le tombeau. Cette vie, il faut l’assurer. Pour cela, une tablette 
commemorative, portant le nom du mort, fixe Târne aupres 
de la tombe. Pour cette meme raison, des arbres toujours 
verts sont plantes preș de la tablette pour prevenit la putr£- 
faction du corps et maintenir Târne fixee et meme, dans 
/225 / certains cas, ils s’identifient avec eile. — Un demier 
trăit a noter, c’est le caractere familial de la sepulture : le 
mort est enterre au milieu des siens. Aussi est-ce la grande 
preoccupation du Chinois qui emigre de se faire enterrer dans 
son village, dans sa familie. L’unite du clan et de la familie 
se poursuit au-delâ de Ia mort.

III. Croyances concernant la mort. — M. G. parle, assez 
improprement selon nous, d’une doctrine de la resurrection. 
En realite, le Chinois croit non â une renaissance, au sens 
chretien ou bouddhique, mais â une simple continuation de 
la vie de Târne. La mort, c’est Tabandon du corps par Târne 
qui continue â vivre. C’est pourquoi, quand les parents crient 
le nom du defunt, c’est pour rappeler Târne : de lâ aussi les
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[ zoroastre]
(1900)*

/305 / Ce livre reagit assez heureusemtnt contre la tendance 
qui s’etait fait jour avec Spiegel et Darmesteter de \ >ir dans 
Zoroastre un etre mythique. M. Jackson en fait un person
nage historique et il nous en donne une biographie assez 
vraisemblable, fondee sur un ensemble important de temoi- 
gnages. Seulement, sans snjn apercevoir, il prend comme accor- 
dee la valeur de ces temoignages et c’est precisement cette 
valeur que contesterent Spiegel et Darmesteter. Si la redac 
tion de V Avesta ne remonte pas au-delâ de l’epoque des 
Sassanides, lcs renseignements qu’on y trouve sur Zoroastre 
deviennent quclque peu suspects. Il est vrai que M. J. admet 
aussi l’anciennete de la plupart des traditions que contient la 
litterature Pehlvi et se refere â un certain nombre de passages 
classiques, persans et arabes. Mais il y a lä une question 
sufiisamment trancfue. Le fait que le nom de Zoroastre ne 
se retrouve dans aucun texte grec authentique anterieur au 
i ' siede, ni dans aucune inscription des Achemenides ne peut 
pas ne pas donner â penser.

Il est. d’ailleurs, possible qu’il y ait rdellement eu, dans 
une periode tort ancienne, une religion dont Zoroastre aurait 
ete h: prophete sans qu’il ait existe un homme qui ait r^elle- 
mi nt fait tont ce qui lui est attribue. Un rapprocbement nous 
permettra de preciser notre pensee. La question qui se pose â 
propos de Zoroastre se pose aussi â propos de Moîse, comme 
eile s’est pos<e â propos du Bouddha. Les uns ont fait et de 
l’un et de l’autre des etres purcment mythiques, tandis que 
d’autres leurs composaient une vie terrc â terre et vulgaire. 
La verite est probablement dans un juste milieu. Certes, Moîse 
non plus . est pas nomrae dans les plus anciens textes bibli- 
ques et les documents qui nous renseignent sur k Bouddha 
sonr apres tout de date recente Mais nous n’avons aucun 
motif rationnel de mettre en doute leur existence, si nous ne 
faisons pas du scepticisme une regle de methode. Seulement 
il faut bien reconnaître que cette existence de prophite ne se

* Lxtrait de VAnnee so~ slogique, 3.
1. W. Jackson, Zoroaster, the Prophet oj Incient Iran. Londrei; et 

New York, 1899.
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präsente jamais dans Ies textes, ne s’est jamais pr6sentee dans 
la pensee religieuse des fidfcles, comme une vie historique, 
mais comme une vie religieuse et mythique. De plus. Zoro- 
astre dans VAvesta, comme Mo'ise dans la Bible, apparaissent 
comme les fondateurs, non seulement d’une religion, mais 
d’une civilisation tout entiere. Ce sont des heros civilisateurs. 
/306 / Le mythe du prophete, de la rev61ation, se complique 
donc encore de tout un ensemble de mythes touffus qui se 
rapportent au hero^ national. Tout se passe comme si le mythe 
de Lycurgue avait fusionne avec celui d’Hercule. Mais si im- 
portants que puissent etre les eldments mythiques avec les- 
quels s’est en pârtie tissee la vie traditionnellt de Zoroastre, 
il ne s’ensuit pas que celui-ci n’ait pas r&llement există, et 
n’ait pas, â quelque degre, agi comme le veut la tradition.

M. J. e'tait donc fonde â nous en donner une biographie. 
Comme la question generale que pose cet ouvrage intdresse 
seule la sociologie, nous ne rapporterons pas en detail les 
r&ultats de ce travail. Les plus importants sont les suivants. 
Zoroastre serait ne vers 660 avant Jesus-Christ. C’est vers 
l’age de trente ans que se placeraient les divers 6v6nements 
qui constituent la r6v6lation. Contrairement â l’opinion cou
rante, c’est l’Est de l’Iran, et non l’Ouest, qui aurait ete le 
theätre de la propagande religieuse du prophete. On trou- 
vera d’adleurs, dans ce livre, tout ce que la Science permet 
d’atteindre relativement ä l’histoire primitive de mazdeisme.

[MYTHOLOGIE BOUDDHIQUE AU THIBET ET EN MONGOLIE] 
(1901)*

/2 5 1 / Ce travail est publie â l’occasion de la collection ras- 
semblee par le prince Ouchtomsky *. Mais il n’est nullement 
un catalogue, une simple description d’objets religieux ; quoi- 
que l’etude des monuments figures y tienne une grande place, 
eile n’est pas pr6pondeTante. Il y a dans cet ouvrage une 
mässe de travail syst6matis6, et c’est proprement une his- 
toire de la mythologie bouddhique, au Thibet et en Mongolie.

* Extrait de \'Annee swologique, 4.
1. A. Gruen wedel, Mythologte des Buddhismus in Thibet und Mon

golie. Führer durch die Lamdistische Sammlung des Fürsten E. Ukhiom- 
skij. Leipzig, 1900. Traduction franțaise : Mythologie du bouddhisme 
au Thibet et en Mongolie, id., ibid.
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II V a d’ailleurs quantite de details archeologiques, nombre 
d’aperțus nouveaux et importants. La competence de l’auteur 
impose aussi le livre â l’attention. Mais le livre, mal traduit 
/2 5 2 / en franțais. peu nettemcnt ecrit en allemand, n’est pas 
d’un accfcs toujours facile.

L auteur debute par un expose de la mythologie buddhique 
la plus ancienne, celle que Ton peut demeler par la compa- 
raison des Vieux textes sanscrits avec Ies textes pälis d’une 
part, et les monuments datCs de l’autre : monnaies grCco- 
indiennes, art greco-buddhique du Gandhära, sculptures de 
Barhut et de Sanchi. M. Grünwedel soutient une theorie qui 
tend â devenir classiqne. Suivant cette opinion, la mythologie, 
dans le bouddhisme, ne serait pas une deformation ou une 
superfetation par rapport au dogme primitif, mais eile serait 
bien un article de toi bouddhique fort ancien.

Vient ensuite, â propos des clercs divinises du bouddhisme, 
et â propos de leurs diverses images, un verkable historique 
du bouddhisme au Thibet et en Mongolie, jusqu’au xv* siede. 
A cette epoque, l’Eglise jaune, qui a rețu le nom, assez inexact 
d’ailleurs, de lamai'sme, etait â peu pres definitivement consti- 
tuee. La mythologie n’a, depuis, rețu d’autres additions que 
celles d’ascetes et de hierarques divinises, consideres comme 
des reincarnations de divers Bouddhas et de divers Bodhisat- 
tvas. Mentionnons les passages, particulierement interessants, 
oü M. Grünwedel parle des grands lamas, incarnations cons- 
tantes et renouvelees du Bouddha (ou Bodhisattva, suivant les 
Mongols) Avalokitețvara. Au surplus, toute cette pârtie du 
livre est des plus importantes pour le sociologue qui voudrait 
etudier l’expansion des grandes religions et la formation des 
eglises.

Les mythes des eglises bouddhique s du Thibet et de: Mongo
lie sc groupent autour de plusieurs types de personnages divins 
ou divinises. Ce sont d’abord les divinites caracteristiques du 
bouddhisme, les Bouddhas, et, en tete, le Bouddha Gautama 
i.le Bouddha historique). Les images de bronze ou autres de ce 
Bouddha sont fort peu nombreuses, et il est loin de tenir la 
premiere place. D’ailleurs, tous les Bouddhas sont, en somme, 
les dedoublements d’une personnaiite divine â fonctions fort 
complexcs, qui s’est multiplice par simple scissiparite. II y a 
des Bouddhas de l’eglise, des Bouddhas de la meditation, des 
« Bouddhas innombrables », il y a celui qui est maître du 
monde, celui qui a un rayonnement infini, celui qui est maître 
de la guerison, eic. Et tous ces Bouddhas ont, cn Mongolie et 
au Thibet, des figures relativement identiques â celles /253 / 
qu’ils ont dans tout le bouddhi me du nord. Viennent ensuite 
les Bodhi: attvas, dont le nombre est, en principe, indCfini.
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donne un abondant catalogue de contes et de recits, potir la 
plupart fort typiques. de tigres garous (doctrine fort com
plete), de loups garous, de chiens garous, de renards ga
rous [...] de singes, de bceufs, d’animaux domestiques, qui 
avaient ete autrefois des hommes.

A la consideration de Täme humaine dcit donc se rattacher 
celle de l’äme des animaux. La serie des m^tamorphoses 
embrasse toute Techelle animale. C’est qu’il y a une permeab'- 
lite absolue entre Ies especes. Au surplus, en effet, les his- 
toires sont nombreuses qui traitent des origines animales de 
tel ou tel homme, ou meme de nations entieres : les Turcs 
et Oigours descendent, en effet, pour le Chinois, du loup. 
Mais, fait remarquable, une pareille doctrine ne derive pas 
d’un totemisme dont on pourrait encore deceler les traces 
dans les plus anciens documents. En realite, c’est â un ani- 
misme general, universel, absolu, que se rattachent toutes ces 
notions, et c’est au fond â l’etude de cet animisme qu’est 
consacre le travail de M. de G. Les plantes elles-memes sont 
animees, soit qu’elles aient une âme â forme animale, soit 
qu’elles en aient une amorphe. En tout cas, c’est surtout par 
leur âme, par leur vertu spirituelle qu’elles peuvent avoir une 
action medicale. Tous les faits que M. de G. enonce sur ce 
point ont la plus grande importance pour l’etude et de la 
magie et des origines de la medecine ; /229 / ainsi le fameux 
ginseng, dont il se fait un immense commerce, ddrive son 
pouvnir de ce que sa forme represente les souffles, Tarne de 
la terre ; la plante medicinale appelee ch’ang correspond au 
soleil, ă la force solaire, et doit etre cueillie dans certaines 
conditions. Les choses inanimees elles-memes ont une âme. 
Un certain nombre, d’ailleurs, ne sont pas pour le Chinois 
des choses non vivantes : telles les ceufs, le sang, l’urine, les 
restes des individus morts de mort violente. Elles sont au 
contraire parfaitement animees, et leur vertu vitale a suscite 
certaines formes d’anthropophagie. —  M. de G. trăite â ce 
propos de Tidentite des images plastiques ou figurees et des 
objets representes, des statues animees, etc. ; il semble bien 
qu’il eüt pu et du en ti uter ailleurs.

En somme, pour le Chinois du peuple, tout est anim<* et 
Târne est partout identique. La meme conception est encore 
ä la base des notions qu’ont creees les docteurs qui ont ensei- 
gne le T ’ao, ou la nature des choses. Cette theorie, on se 
le rappelle, dit que toutes choses sont le produit des deux 
pouvoirs physico-spirituels, du yang (lumiere, mäle, ciel), et 
du yin (femeile, obscurite, terre). L’äme humaine n’&happe 
pas a cette regle : eile est double. Elle est sben ou spirituelle 
et kwei ou materielle. De plus, eile se dedouble en un certain
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nombre de formes suivant ses relations, eile se divise en 
parties suivant ses fonctions. Mais ces reduplications sont di- 
rectement en rapports avec les differents moments de la vie 
et de la creation du monde par ces deux pouvoirs fondamen- 
taux. Les correspondances sont donc absolues entre les diver
ses parties du monde, de l’espace, du temps, et les diverses 
parties de cette double äme, ses tonctions, ses passions, ses 
differents sieges. Cette theorie du microcosme est la seule 
qu ait connue la Chine ; eile n’est au fond que l’expression 
d’un animisme persistam et generalise. Elle a, d’ailleurs, reaei 
sur cet animisme et la plupart des contes et legendes ont 
adopte une terminologie com, irme â la philosophie. Meme les 
notions sur les apparitions, et les interventions des esprits 
dans le monde des hommes, la Classification des revenants se 
sont mises progressivement d’accord avec les dogmes du 
taoisme.

II est impossible ä quelqu’un qui n’cst pas sinologue de 
songer â contredire les faits cites par M. de Groot ; il est 
certain, d’autre part, qu’il tire de ces faits des conclusions tout 
!230/ â fait logiques. Dans une certaine mesure nous n’avons 
donc qu’â les accepter. Peut-etre aurait-il simplement et£ bon 
de marquer le degre de croyance, et, s’il y a lieu, de croyance 
religieuse, attribue aux recits populaires sur lesquels s’appuie 
1 auteur. Le conte chinois est toujours date, localise. Mais 
peut-etre qu’en est-il pas moins pleinement un conte, meme 
pour celui qui le voit sous forme historique.

[ l a  DEMONOLOGIE ET LA MAGIE EN CHINE]
(1910)*

/2 2 7 / Ce cinquieme volume du Systeme religieux de la Chine * 1 
ne presente peut-etre pas, pour le sociologue le meme interet 
/2 2 8 / que les volumes precedents. Ceux-ci consistaient en 
exp,,ses exhaustifs de tout un ensemble de pratiques et 
d’idees : les trois Premiers, consacres au rituel fun^raire et 
au culte immediat de l’ancetre, avaient remue une mässe 
enorme de faits ; le quatrieme, le premier de la serie consa
c r i  â l’âme et au culte des ancetres, avait expose les remar-

* Extrait de VAnnie soctologique, 11.
1. Dt Groot J. J., The Religious System of China. The Dtmonology 

and Sorcery. Voi. V Leyde, 1908.
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quables theories chinoises sur l’äme et la maniere dont eiles; 
se rattachaient aux conceptions populaires, tout en les d&cr- 
m ant2.

Mais deja la derniere pârtie de ce tome IV formait plutött 
un recueil de contes, d ’anecdotes historiques (les deux se 
confondent en Chine) oü venaient s’enregistrer des croyances 
dont on ne disait pas si, par ailleurs, elles etaient connexes 
â quelque culte, â quelque genre d’activit^. Le presenc 
volume, intitule : Demonologie, sorcelleris, est composee de 
cette meme maniere. C’est un catalogue des contes les plus 
ancitns concernant les demons et la magie noire ; c’est aussi 
un repertoire des faits, plus ou moins authentiques, enre- 
gistres par les annalistes, les encyclopedistes, Ls sp^cialistes 
chinois. Ce n’est pas une analyse des rites ni meme des 
croyances, mais un recueil des monuments litteraires et his
toriques.

II est divise en deux parties : La premiere, la demonologie, 
etudie les « superstitions » concernant lts revenants, les ämes, 
les demons. Mais diverses sortes d’etres ne sont pas class^es. 
Nul effort n’est fait pour delimiter leurs traits distinctifs. 
La litterature et l’imagination populaire, en Chine, n’ayant 
jamais tente de distinguer entre ceux qui n’ont jamais <6r<* 
des hommes, et ceux qui ne sont que des revenants, M. de 
G. les a confondus. Ce n’est guere que par rapport aux dieux 
qu’il a tente de sepaier lts demons des autres esprits (cf. 
l’histoire des demons devenus dieux).

Cette confusion regrettable resulte, croyons-nous, d’un 
emploi exclusif de la methode philologique. L’analyse des 
mots, des idees d ’un peuple peut etre trompeuse quand la 
critique ne s’̂ tend pas â ces mots et â ces idees «.lles-memes, 
mais s applique seulement aux documents qui les expriment 
ou les contiennent. Car un peuple peut se representer inexac- 
tem< nt ce qu’il pense ; l’esprit collectif n’est pas plus infail- 
lible que l’esprit mdividuel. C’est une erreur de ce genre qui 
s’est produite en Chine. Tradition vulgaire et tradition sa
vante, qui ne fit que rafliner la premiere, se sont trompeeä 
sur la nature des id£e s qu’on se faisait des demons. Un esprit 
12231 de Classification a pnort denatura les croyances et en 
faussa l’expression. Les Chinois ont tout divise dans le monde 
entre le yin et le yang, les principes celeste, mâle, lumineux 
bon, d’une part, terrestre, femeile obscur, mauvais, de l’autre 
Conformement â cette division fondamentale, l’äme elle-meme 
a ete divisee en shen et en kwei, äme bonne et lumineuse, e: 
ame mauvaise et obscure. La thealogie et la litterature popu

2. Cf. Armee sociologi que, 32. p. 221 et su iv .; 36, p. 226 et suiv
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la suite d’un processus philosophique plus ou moins populaire 
qu’ils devinrent des kwei tout court. Enfin, c’est surtout l’art 
qui, en les decorant d’une forme humaine, en fit d’anciens 
hommes reduits â 1’etJt de kwei.

Les esprits malfaisants sont en nombre infini et partout 
presents. Les uns sunt des emanations, des ämes, des etres 
qui hantent «  qui doublent la nature et ses produits. Ce sont 
les demons de la montagne, du desert, de la foret. II est 
curieux qu’ils ne soient pas les agents les plus frequents du 
cauchemar ; ce sont plutöt les esprits des plantes et des choses 
inanimees qui tiennent ce role. La plupart ont des aspects 
d’animaux, mais ce n’est ni necessairement ni exclusivement 
â ces representations qu’ils sont astreints. Les esprits des 
montagnes ont une seule jambe et figure de chevres ou de 
chiens; ils peuvent aussi, semble-t-il, revetir par instants, 
comme s’ils etaient les simples opposes du loup-garou, des 
formes bumaines, plus ou moins terribles, colossales, mons- 
trueuses, fugaces, grotesques. Les esprits des eaux ont, natu
rellement, des formes serpentines ; ceux des arbres, alterna
tivement, se distinguent ae leurs habitats et se confondent 
avec eux. Les statucs sont naturellement animees ; il en est 
de meme d’autres chcses qui n’ont meme pas les aspects 
extörieurs de la vie, comme le balai, le bois â brüler, qui 
sont des demons.

Mais les plus importants et les plus nombreux sont les 
demons-animaux : tigres, loups, chiens, renards, etc., reptiles, 
oiseaux, poissons. Sans doute, la presence d’un demon-animal 
se relie quelquefois â l’histoire d’un mort ; l’esprit du mort, 
gräce aux formes animales qu’a Târne humaine, â la facult^ 
qu’elle posaede de prendre posses- 1 2 ^ 1  sion d’un corps 
animal, vient, par de subtiles mutations, se transformer dans 
l’image d’un demon-animal qui s’empare d’un corps, mort ou 
vivant. Mais la plupart du temps, c’est le demon sous des 
espei.es animales qui apparait aux hommes, qui les hante, les 
possede et les detruit en les possedant.

Restent les demons qui sont d’origine humaine et ont gard£ 
la forme d hommes. Ce sont d’abord ceux des morts â qui les 
Services funeraires n ’ont pas encore e'te' rendus, ou bien â 
qui on n’a pas encore fini de les rendre ; ce sont les spectres 
des suicides, les squelettes, les eränes isoles devenus des de
mons ; ce ont enfin les vampires. D’apres M. de G., ces 
derniers n’auraient fait leur apparition en Chine que recem- 
ment, peut-etre â la suite des epidemies de vampires en 
Europe. Le fait est possible et serait interessant. Mais nous 
ne voyons pas tres bien pourquoi l’auteur distingue si nettc- 
ment les vampires des spectres n&rophages, ni pourquoi il
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ne Ies a pas jt ints aux autres revenants, deja etudies țâ et lä 
â propos du rituel funeraire. ni pourquoi enfin il separe ceux-ci 
d’autres demons dorigine humaine corame par exemple, les 
esprits des suicides. — D’ailicurs, â notre avis, les listes de 
M. de G.; si longues qu’elles soient, n’epuiscnt pas celles qui 
pourraient £tre dressecs. Les incubes et succubes, les esprits 
du vent et de l’air, les âmes errantes echappees â des vivants 
endotmis, les esprits de la maladie (que M. de G. n’etudie 
qu’ä propos des calamites noires et des paniques qu’e’les cau- 
serent, echappent â ses classifications ; mais peut-etre les 
retrouverons-nous dans un livre suivant

La seconde pârtie de ce volume est consacree â la sorcelle- 
rie, ou plus exactement â la magie noire, celle qui consiste 
dans l’emploi de malefices ou de procedes interdits. Ici se 
marque encore plus l’inconvenient de la methode d’exposi- 
tion de M. de G., qui consiste ä faire l’historique plutot de 
la litterature du sujet que des faits. On sera surpris que la 
Chine, qui a sur toutes les matieres une tradition Acrite si 
riche, n’ait pas transmis â M. de G. un seul manuel de magie 
malehciaire. Certes, commc les edits et les codes interdisent 
severement d’impr'mer ou de faire circuler aucun ecrit de 
magie noire, on comprend qu’il ait ete difficile de s’en pro- 
curer. Mais il est peu probable qu’une Institution aussi /232 / 
importante que le malefice n’ait laisse d’autres traces que des 
anecdotes, des r cits de proces, d’evenements divers, des 
contes. L’utilisation des demons malfaisants, celle eres etres 
qui rendent riche indüment (voir la chenille d’or, du mille- 
pattes magique, l’envoutement (confondu â tort, avec les 
procedes de mise â mort magique pour acquerir un foetus- 
esprit-serviteur), les fameux usages du ku qui determinfcrent 
sous les premieres dynasties historiques tant de proces et 
tant de paniques avaient sürement leur rituel. Celui-ci se 
transmettait au moins oralement, ou dans des manuscrits tenus 
secrets ou dans des formulaires, obscurs pour la foule, mais 
clairs pour les inities. A travers les documents que nous 
revele M. de G., nous n’apercevons que l’effet qut la magie 
noire produisait sur l’imagination populaire et, en pârtie, sur 
la loi. Cet effet, est une attitude de resistance trts prononcee. 
Les auiorites et la morale sont resolument contraires â la 
magie noire qui est consideree comme un moyen nefaste 
d’action, une viola .on de la loi, de la regie des hommes et 
des choses, du Tao. Mais nous voudrions connaître les pro
cedes qu’elle met en ceuvre. Queis sont les rites, les agents2

2. On trouvera des contes interessants sur les rapports entre l’âme 
de la sortiere, sa voix, sa formule, son chat, Petoile Clanțe, le fii.
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(souvent Jes moines taoistes), les tormules, les objets ? Voilä 
ce que nous ne pouvons que deviner ä travers les textes. 
Ainsi, il est evident que la magie du ku ne consistait pas 
seulement ä utiliser un insecte devorant, mais supposait aussi 
des poupees d’envoutement, et l’utilisation des nourritures de 
l’ensorcele. Mais peut-etre M. de G. retrouvera-t-il toutes ces 
questions quand il traitera du taoisme.

L’abondance de documents assembles par l’auteur, en vertu 
meme de sa methode, a, au moins, un avantage. Elle fournira 
une riche matiere d’observatiuns ä ceux qui etudierunt les 
curieux rapports des phenomenes psvchiques, ceux du reve en 
particulier, avec certains phenomenes sociaux comme la 
croyance aux esprits, etc. On verra bien nettement la fațon 
Jont l’imagination collective s’est emparee de faits individuels 
treveil d ’un sommeil epileptique, cauchemar, delire scato- 
phagique, fausses sensations, etc.) pour les clever au rang 
de themes mythologiques. On trouvera aussi de curieux faits 
de contagion men- /233/ tale, des paniques, celles des armces 
de demons, celles de la queue coupee, des vampires, du ku, 
des epidemies de suicide, avec une curieuse interprctation 
mythologique de ces dernieres.

On rcmarquera enfin un texte qui met en relation les « cinq 
sortes de ku (malefice), ies cinq notes de la gamme, et les 
nortts des clans ». Nous n’osions pas esperer jamais trouver 
pareille correlation entre l’anciennt Organisation des clans et 
le Systeme de Classification que nous avons etudie. Il est vrai 
que le texte est de 1 epoque des Mmg, par consequent tardif, 
et que l’arithmetique mythologique y domine.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[ la demonologie en chine]
0 9 1 3 )*

/2 0 8 / Nous avons rendu compte * 1 des precedents volumes de 
la prande encyclopedie que M. de Groot consacre au Systeme 
religieux de la Chine. Le premier livre etait consacre au rituel 
funeraire ; le second aux notions concemant l’äme, les demons, 
le culte des ancetres. Nous n’en sommes encore qu’â la demo
nologie : le present volume2 trăite exclusivement de l’exor-

* Extrait de l’Annee 'ociologique, 12.
1. Annie sociologique, 6, p. 221 et 11, p. 227. [V. textes piec£  

dents.]
2. J. J.-M. de Groot, The Religious System of Chintf, Book II, vol. 

I. On the Soul and Ancestral Worship. Part. IV. The War aeginst
Soul and Ancestral Worship, Part. V. The Priesthood of Animism. 
Leyde, 1910.
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cisme, de la guerre contre les spectres, de la pretrise qui en 
est chargee.

Par guerre contre les spectres, M. de G., suivant en cela la 
tradition des compilateurs chii. iis, entend des choses tres 
difierentes et que la Science comparee des religions doit s’at- 
tacher â distinguer. Sans doute, il n’est pas sans interet de 
montrer que, pour l’esprit chinois, tous ces faits sont groupes 
ensemble ; mais leurs ditterences n’en subsistent pas moins 
et elles s’affirment dans la pratique. Tout d’abord, nous devons 
rappeier les reserves que nous avons deja faites sur la traduc 
tion « spectres •» que M. de G. propose pour le mot kwei. Le 
sens en est, ä la fois, plus etendu et plus complexe. Toutes 
choses sont faites de deux principes contraires, l’un, yin, 
femeile et malfaisant, l’autre, yang, bienfaisant et masculin. 
Le mot kwei designe toutes les formes que prend le principe 
yin en s’individualisant, par consequent tous les esprits mal- 
faisants, alors meme qu’ils n’ont jamais He des hommes. De 
plus, toute ame est faite de deux parties, car il s’y retrouve 
du yin et du yang. Le kwei, c’est seulement la pârtie mau- 
vaise, l’autre est appelee shen. Le kwei n’cst donc pas la 
totalite de l’äme. De meme, nous n’acceptons pas integrale- 
ment l’interpretation qui donne â toute la magie blanche des 
Chinois le sens d’une lutte contre des spectres proprement 
Hits. Elle a bien ce caractere en pârtie ; mais il arrive aussi 
qu’elle a pour objet de conjurer, non des kwei, des revenants, 
des parties sinistres de l’äme humaine, mais de mauvaises 
influences. des pouvoirs de mal qui ne sont pas ceux d’un 
revenant ; ce sont des proprietes, des etres anonymes, etc. M. 
de G. est oblige lui-meme de le reconnaître en se servant, â 
l’occasion, de quelques-unes des expressions que nous venons 
d’employer. Les pretres taoistes, les lettres, les astrologues 
et les herboristes, le peuple chinois lui-meme se sont /2 0 9 / 
appliques sans doute â tout reduire en termes de shen et de 
kw ei; mais cette simpliucation theorique est, â chaque ins
tant, contredite par les faits. C’est ainsi que M. de G. n’cst 
pas moins embarrasse que les compilateurs chinois pour expli
quer les vertus conjuratoires du sei et d’autres ingr^dients.

I. — Le livre se compose de deux parties nettement dis- 
tinctes. Dans l’une, l'auteur expose ce qu’est la magie ortho
doxe, licite, inspiree des principes du tao. de la philosophie 
classique officieÜe. C’est la lutte contre les influences du mal 
â l’aide des influences du 1 ien. Cette lutte, M. de G. nous 
la depeint comme si eile se faisait exclusivement au moyen 
d’instruments materiels et ä mains armees. Et sans doute, 
les procedes d’exorcisation des demons, expulsion, mise â
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mort, bataille contre les esprits, grandes lustrations populaires, 
processions d’exorüstes, tiennent une grande place dans la 
religion chinoise. Mais d’abord, les instruments employes 
sont quelquefois d’une nature tellement spirituelle et morale 
qu' is ne font plus penser ä une bataille proprement dite. 
Äinsi, M. de G. traduit et commente le fameux chant « des 
souffles de rectitude » dont la recitation est un des plus pui«- 
sants charmes contre le mal, les diables et les spsctres. ü r  il 
consiste en une pure enumeration des plus illustres heros 
d t la Chine et dans l’expression de la volonte morale, con
forme â la Voie, â la Loi, au Tao. D’autre part, si les moyens 
d’echapper au mal en changeant de parents ou cn changeant 
de nom, par exemple, peuvent etre dits de bonne guerre, 
ils ressortissent plutöt â la divination qu’ä l’exorcisme : car 
c’est une fațon de changer l’horuscope de FintEressE. Fnfin, 
la fațon de renforcer le principe yang de chaque individu, 
son shen, pour lui pcrmettre de resister au principe contraire, 
constitue plutöt une methode posil 'e qu’une methode de
fensive.

Si nous asions exprimer un souhait, nous demanderions â 
M. de G. de bien vouloir aborder, aans les parties de son 
ouvrage qui ne sont pas encore paruCs, certaines questions 
importantes qui concernent directement son sujet et qu’il n’a 
pas encore trutEes. Lts notions abstraites du yin et du yang, 
les notions concrEtes de shen et de kwei sont peut-etre suffi- 
samment elucidees. Encote noterons-rmus que, dans le prä
sent volume, le mot shen est souvent defini par « dieux » ; 
ce /2 1 0 / qui paraît assez nouveau dans les theories de M. de 
G. Mais ii est d’autres notions, celle de ling (souffle, Spiritus), 
de khi (force, vertu), de tsing (peut-Etre äquivalente â la 
notion de mana), qui demanderaient â etre soumises â un 
traiiement approfondi. Nous sommes frappes, par exemple, 
du fait que, dans le pari r d’Amny, on dise tsing sin (sin = 
shen), decomposant ainsi le caractere shen en ses deux Ele
ments Etymologiques.

II. —  La deuxiEme pârtie de ce volumt est consacree â 
l’etude d’une religion que M. de G. rattache, avec raison 
sans doute, â un etat religieux qui aurait precEde meme le 
taolsme : c’est ce qu’il appelle la pretrise de l’animisme ou 
le wu-isme. Ce mot est la transcription assez exacte d’un 
terme qui est employE couramment dans le langage usuel et, 
quelquefois, dans le langage litteraire : c’est le shamanisme. 
La Chine a toujours connu et connaît encore le fait de la 
possession : les possedes se croient sous la dependance d’un 
dieu (shen en I’espece) qui agit en eux et par eux, surtout
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[ l ’a RT  ET LES CULTES EN CHINEJ 
(1913)*

/2 4 3 / Ces deux travaux consid^rables * 1 nous apportent d’im- 
portants renseignements sur plusieurs problfcmes socir’agi- 
ques.

II y a d’abord la question des rappnrts entre l’art et la reli- 
gion. C’est â ce point de vue que s’est placd M. Bcerschmann. 
Archii :cte distingu6, il a consacri trois anr.Jes de travail 
intense â une 6tude technique approfondie des neuf plus 
imporunts sanctuaires de la Chine : les cinq montagnes 
taolstes et les quatre montagnes bouddhiates. Le rlsultat de 
ces recherches, c’est que l’art entier de la Chine, et, en 
particulier, l’un des plus jmportants, l’architecture, a 6tJ non 
seulement inspiri par les principes religieux, mais domină 
tout entier par les cat£gories directrices qui sont â la base 
de la religion et de la mentalite chinoises. On peut dire 
qu’il a pour 1 nction d’exprimer, d’une: fațon que le Chinois 
instruit trouve profondement realiste, l’idee du monde que 
la tradition lui impose. Sans doute, on n’&ait pas sans avoir 
deja un sentiment confus de cette verite ; Mais M. B. nous 
en donne une demonstration expresse, le metre de l’archi- 
tecte en /2 4 4 / mains. Tous les tempks, bouddhistes ou nan, 
sont Orientes soigneusement. On sait que les choses sont 
reparties en deux grandes cit^gories : les unes sont yin, les 
autres yang et 1 espace est divise de Ia meme maniere. Or, 
en un lieu yin, il ne peut y avoir qu’une chose yin et une 
seult. Les maximes morales sont inscrites avec des couleurs 
que determine strictem^nt la place qu’elles doivent occuper : 
le rouge et le vert ne peuvrnt etre qu’ä Test, etc. Les d&o 
rations ne sont pas placees en un endroit quelconque ; ainsi, 
celles qui recouvrent ces 6tonnants murs oü sont represent^es 
les cours de l’Empire des morts, dans les grands temples de 
T ’ai Miao ou du Pu Po Mien, ne peuvent se trouver qu’en 
un lieu correspondarit â la place des enfers dans le monde

* Extrait de l’A««t'e sociologiqut, 12.
1. Chavannes E., Le T ’ai Chan. Essai d t  monograpbie d'un culte 

ebinois (Appendixe : Le dieu du sol dans la Chine antique). Annales 
du Musee Guirnef. Bibi. d ’Etudes. X XI, Paris, 1910.

Bcerschmann Ei, Die Baukunst und religiöse Kultur der Chinesen. 
Voi. I, P'utö Sban. Berlin, 1911.
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Les idoles ne peuvent pas plus etre dispos^es â volont£ ; eiles 
sont oblißatoirement groupees par triadts et garddes ou par 
quatre ou par huit suhordonnes, etc.

II est dejâ remarquable qu’un art ait pu, â ce point, avoir 
pour fonction d’exprimer une pensde, et une pensce aussi 
abstraite, en un sens, que le fut ce Systeme d catlgories et 
de classifications que la religion chinoise a, pour ainsi dire, 
trouve â son berceau. Cela nous montre combien des choses 
qui nous paraissent lointaines peuvent, en realite, tenir au 
cceur d’une nation. De plus, c’est la preuve que l’idee d’obli- 
gation peut n’etre pas etrang&re au domaine de l’art. II n ’y 
a pas en Chine d’art pur, d’art pour l’art, pas de libert^. 
Le symbolisme esthetique est soumis â des regles sev res, 
rigides, que l’artiste a le devoir de respecter. C’est donc que 
la division, si tranchee de nos jours entre les beaux-arts 
d’une part, la Science et la religion de l’autre, n’a rien d’ab- 
solument necessaire ; car les symbolisations dont il vient 
d’etre question sont â la fois scientifiques, religieuses et 
estheti ques, et ce meme etat d’indistinction se retrouve â 
l’origine de bien des arts comme de bien des Sciences. Quand 
Platon se demandr 1 si les cercles celestes ne faisaient pas 
une musique, si leurs dimensions n’etaient pas accord&s har- 
moniquement comme les cordes de la lyre, ce n’dtait pas pure 
reverie de poete ; mais c’est que l’harmonie musicale, pour 
lui, devait etre une loi des choses.

Mais ces Stüdes ne sont pas moins importantes pour l’̂ tude 
des categories elles-memes qui dominent ainsi l’art comme 
la pensee et la religion des Chinois. Nous savions dejä 
comment toutes choses se repartissent entre les principes du 
yin et du /245, yang, comment les natures et les forces s’en- 
chaînent entre eiles. Mais pour distinguer les raisons qui ont 
determine ces repartitions et ces enchainements, le meilleur 
moyen est de les voir fonctionner dans la realit£ et notam- 
ment dans l’art. C’est ainsi qu’on entrevuit, â travers quelques 
notes de M. Chavannes, pourqu^i le cote nord est yin pour 
les montagnes, yang pour les rivieres ; comment le miroir 
est cense recueillir la rosee qui vient de la lune (laquelle 
est yin), tandis que l’ecaille recueille la rosee qui vient du 
soleil, yang. II y a lä des secrets qui ne pourront etre perce 
que progrcssivement, â l’aide d’enquetes, comme celles de 
nos deux auteurs, menees sur place, ä l’aide des lettres chinois 
et de leurs livres.

Ces deux ouvrages ponent, d’ailleurs, sur deux sujets 
connexes : Tun et l’autre ont trăit au culte de l’une des 
neuf montagnes sacrees de la Chine. Le livre de M. B. d6crit 
l’ensemble des sanctuaires temples, monast&res, etc., de la
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la montagne, ne s’explique pas facilement. De m me, la 
participation en personne des imperatrices â la ceremonie 
chatt —  participation qui, apres avoir ete admise, fut suppri- 
mee — souleve des questions de casuistique rituelle pour 
lesquelles on aurait besoin de commentaires.

Sous ce rapport, le travail de M. Ch. contraste curieuse- 
nient avec celui de M. B. St le premier h^site souvent ä 
s’engager dans la voie de l’interpretation et de l’hypothcse, 
le second, au contraire, ne recule pas devant les generalites 
parfois les plus osees et les commentaires les plus detailles. 
II se sent, d’ailleurs, plus mal â l’aise dans l’etude d’un 
sanctuaire bouddhique que quand il s’agit de sanctuaires 
strictemcnt chinois. II avait trăite de ces derniers dans un 
article de la Zeitschrift für Ethnologie 2, intitule « Architektur 
und Kulturstudien in China » uü il en avait bien marqu£ 
l'esprit, quoique peut-etre avec un peu de parti pris syste- 
matique. Mais ici, il s’agit d t faits moins purement chinois 
«lont l’appreciation suppose des connaissances philologiques 
et archeologiques que l’auteut ne possede pas au meme degre. 
Ce qu’on retiendra surtout de ce premier volume, c’est â 
quel degre le rituel bouddhique chin >is s’est lui-meme plie 
â la discipline des categories chinoises. Non seulement les 
dieux /247 /  taoîstes abondent dans l’île sacree et sur la mon
tagne de Kuanyin, non seulement les symboles purem« lt 
chinois font pârtie integrante de la decoration architecturale 
ou simplement materielle des temples, mais des principes 
comme ceux de la triade, des Orientations, des couleurs, s’ap- 
pliquent â chaque instant au rituel, aux objets de culte eux- 
memes. Les tombeaux des prieurs bouddhiques sont etablis 
suivant les principes du fung-shui. [...]

2. 1910, p. 390.
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tant, eile a pu en paraître la pierre fondamentale. Des les 
plus ane ns schismes, la chose â laquelle les heretiques 
renonțaient le moins, c'etait au « svmbole ». Le gnostique 
Marciou (il* siede) allait merae jusqu’a conserver le Symbole 
bien qu’il en niat lesprit. Ce fut une de ces formules riches, 
complexes, sous des allures precises. oü des groupements 
sociaux mouvants et flottants trouvent leur unite : tels de 
nos jours les principes conventionnels des partis politiques.

M. K. en etudie 1 origine, le sens, la propagation dans 
l'ancienne Eglise, c’est â-dire jusqu’au vm' siede, epoque â 
laquelle eit arrete dcfiniuvement le texte actuel de l’Eglise 
catholique, sous l’impulsion probable d’actes administratifs 
de Charlemagne. I] ne l’etudie qu’en passant au point de vue 
liturgique ; il revient sur la qucstion de liturgie chaque fois 
que la chose est necessaire, nuis jamais ses recherches sur 
ce point ne formtnt plus un tout. C’est ainsi que certaines 
hypotheses, tres importantes, sont emises chemin faisant. Telle 
est celle qui tend ä expliquer l’evolution du Symbole par son 
double emploi liturgique : lors du bapteme oü il etait peut- 
etre dit, en reponse aux questions de l’officiant, lors de cer- 
tains momciits du culte (messe â partir d’une certaine epoque). 
De meme la parente entre le Credo et les formules d’exorcisme 
tres anciennes est plutot indiquee que demontree â part.

M. K. emploie avec conscience la methode inductive. La 
premiere pârtie consiste ä rapprocher en groupes geographi- 
ques et naturels toutes les formules du Symbole que l’on 
/3 0 0 / trouve £parses ou isolees dans les documents anciens. 
De la cumparaison de ces formules il degage le texte qu’il 
croit etre primitif ; dans la seconde pârtie, il remonte â partir 
du texte primitif, jusqu’aux origines probables. La troisifcme 
pârtie consiste â montrer comment ce texte doit etre compris. 
Enfin la dernierc est consacree â l’l stoire du texte catholique 
actuel.

Le resultat principal de toute la premiere pârtie de ce tra- 
vail est que ie primitif Symbole romain, tel qu’il est deja 
enregistre dans les textes posteruurs de Rufin (iv* siede) 
est l’origine de tous les symboles de l’Eglise chretienne. Non 
seulement toutes les formules occidentales s’expliquent en 
partant de cette hypothese, mais encore les symboles orien- 
taux que l’on avait, pour des raisons un peu a priori, classes 
ä part. Le symbole de la foi ne commence â etre en usage 
en Orient que vers la fin du iv* siede. Des qu’il apparaît 
il se rapproche infiniment du symbole romain, et ce n’est qu’ä 
partir de cette date qu’il devie et se deforme, probablement 
parce qu’il rencontre un certain nombre de formules orales, 
locales, variables mais traditionnelles dans chaque Eglise, qui
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les Services journaliers, les dimanches et les fetes. Leur ensem- 
ble constitue l’annee ecclesiastique, le calendrier de l’Eglise, 
d'origine recente d’ lleurs, mais qui n’est quc la codification 
astmnomique de regles completement fixtes. Toute cette pârtie 
de l’ouvrage est des plus importantes pour la sociologie reli- 
gieuse. La question du dimanche, de son histoire et de sa 
fonction est traitee clairement et de fațon presque exhaustive. 
Comment apres avoir ete simplement jour de l’agape, il s’est 
peu â peu rapproche de l’ancien sabbat juif ; comment vers 
le v* siede cette conception a fini par se faire jour ; comment 
die est devenue dominante dans le catholicisme ; comment 
Luther et la Reforme revinrent â la notion du dimanche 
evangelique, pour que, plus tard, le caractere legaliste de ce 
jour fut retabli dans le protestantisme, c est ce que M. Riet- 
schel nous dit avec beaucoup d’exactitude. Chacune des fetes, 
dans l’ordre du calendrier, est ensuite l’objet d’une mono- 
graphie. II etudie leur histoire, dans l’eglise andenne, Jans 
le protestantisme et le catholicisme. La question des « Pä- 
ques » domine naturellement les autres.

Dans ces lieux, dans ces jours rituels, s’accomplit la liturgie, 
le service divin public. M. Rietschel procede, ici encore, his- 
toriquement. Et dans ces difficiles questions on peut dire 
qu’il adopte presque toujours les meilleures et les plus süres 
Solutions. Ainsi, en ce qui concerne le rituel apostolique, il 
etablit fort soigneusement les rapports qui existaient entre 
les communautes palestiniennes et les communautes paulien- 
nes. Il suit la cristallisation progressive du /225 / culte dans 
la periode postapostolique. Puis â partir du m e siede, selon 
M. Rietschel, aurait eu lieu la revolution qui transforma les 
vveques et diacres de simples fonctionnaires de la commu- 
naute, en sacerdotes, intermediaires necessaires au culte public. 
En meme temps le culte se transforma en un mystere la foi 
elle-memc devint une discipline secrete. A partir de ce mo
ment, l auteur suit le developpement des diverses liturgies 
chretiennes. II donne de breves notions sur les rituels de 
FOrient en s’attachant surtout, comme il est juste, au rituel 
dit de la Constitution des apotres. Les liturgies milanaises, 
africaines, gallicanes, celtiques et anglo-saxonnes sont, avec 
raison, considerees par M. Rietschel comme independantes 
de la liturgie romaine. Neanmoins il attache la plus grande 
importance â Fhistoire de la messe romaine, puisque c’est 
eile qui a fini par dominer dans le culte catholique, et quc 
c’est d ’elle que partent, comme de leur principe, les messes 
protestantes. II consacre â Fhistorique, â la description du rituel 
reforme et plus specialement lutherien, la plus grande pârtie 
de son ouvrage, et le termine par une discussion critique et 
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pratique des formes actuellement observees dans les diverses 
Eglises allemandes.

L’ouvrage de M. Rietscbel sera naturellement fort utile. 
On y trouve un e'nonc6 de tous les faits essentiels, et une 
Bibliographie fort raisonnde. Mais il faut regretter que les 
preoccupations pratiques de l’auteur fassent trop sentir leur 
lnfluence dans la maniere dont il pose et r£sout les questions. 
II en est de fondamentales qui sont simplement indiqu^es (par 
exemple, celle de Ia liturgie byzantine). D’un autre cöt£, la 
maniere dont il procede l’a expos£ â separer, dans la pensie 
du lecteur, le rituel de l’Eglise qui en est le Support. Enfin, 
peut-etre, par instants la thdologie a-t-elle afiect£ la fagon 
dont il £crit l’histoire. Ainsi en ce qui concerne le « mystire 
chretien >, M. Rietschel nous semble avoir ob6i â des pr£oc- 
cupations evang^listes quand il pense que cette doctrine date 
du il' siecle. On en trouverait, croyons-nous, des traces dans 
les plus anciennes communaut^s. Et si la notion du mystirc 
s’est d^veloppee dans les siecles suivants, ce n’est pas â dire 
que les premiers chretiens n’aient pas plus attribu^ une valeur 
esot^rique â leur repas communiel, que ne le fait un lutherien 
raționaliste de ce siecle.

REPRESENTATIONS COLLECTIVES ET CIVILISATIONS

[ l 'origine de l 'episcopat]
(1902)*

/305 / La these de M. l’abbe Michiels est et veut etre un 
ouvrage catholique* 1 ; il s’agit de d&nontrer que la Consti
tution de l’Eglise est « de droit divin ». Pour faire cette 
preuve, l’auteur entreprend d’̂ tablir d’abord que Jdsus est 
vraiment le fondateur de l’Eglise. Il s’appuie surtout pour cela 
sur le fameux texte de saint Mathieu, Tu es Petrus, etc., qui 
constitue un calembourg suspect et qui, füt-il authentique, 
prouverait seulement la mission conferee aux apötres. Il mon- 
tre ensuite que les apötres, continuant l’oeuvre du Christ, ont 
tout de suite donnd â l’Eglise la forme d’un corps unique et 
hierarchise. Dejâ dans l’Eglise mere de Je'rusalem, Jacques, 
frire du Seigneur, aurait ete apötre et chef. Les Eglises

* Extrait de VAnnee sociologique, 5.
1. A. Michiels, L’origine de l'ipiscopat. Etüde sur la fondation de 

l'Eglise, l’oeuvre des apötres et le dfveloppement de l'fpiscopat aux 
deux premiers siicles. Louvain, 1900.
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fondees par Paul auraient toutes eu un caractere d’organi- 
sation autoritaire. Les fideles de Corinthe auraient I tl , quoi 
qu’on dise, gouvernes par des individus recevant leur autoritl 
de l’apötre ; quant aux Eglises d’Asie mineure, f i t ä /  l’apötre 
Jean les aurait dotees de tous leurs rouages religieux.

Parmi ces elements necessaires d’une Fglise sont, au pre
mier plan les eveques. Pour les besoins de sa cause, M. M. 
doit soutenir que l’episcopat est d'institution apostolique. II 
remarque que les ecrits aposto jues mentionnent indiffe- 
remment les TtpetrSÜTEpoi et les äitürxoTtoi comme des per- 
sonnages preposes â la direction des fideles. Les fonctions 
dont les uns et les autres sont egalement charges n’ont rien 
de laique ; ce sont « des pasteurs d’ämes », comme le dit 
des la fin du premier siede, la lettre de saint Clement; 
ils ont le droit de « paître » le troupeau. II y a dans cette 
these une part de vlritl. Mais M. M. ne prouv nullement 
que ces « presbytres » aient ete les seuls â exercer cette 
autorite ni surtout qu’ils aient un droit particulier dans les 
exercices du culte et, en matiert de croyances, des pouvoirs 
superieurs â ceux qu’avaient les « prophetes », evangelis- 
tes, etc., de la primitive Eglise. Le teste de l’ouvrage a pour 
objet d’etablir que, une fois l’episcopat ainsi constitui, la 
succession et la transmission des silges s’est faite rlgulilre- 
ment dans toutes les parties de la chretientl

Le zele apologetique de l’auteur ne lui permettait Ividem 
ment pas de traitcr impartialement la question. Sur bien des 
points il contredit ouvertement l’histoire. II est obligi lui- 
meme d’avouer l’ltat de relative anarchie oü se trouvait la 
chretientl d’Egypte, l’une des plus importantes ; on peut 
poser en fait que la Situation etait la meme, dans tout l’em- 
pire romain, pendant la plus grande pârtie du i"  silele. 
Sauf peut-etre ä Rome et en Asie Mineure, l’autoritl du corps 
presbyteral ou episcopal semblt avoir I t l  lente â se faire 
jour. Dt plus, il est certain que ce corps ne constitue un veri- 
table sacerdoce que bitn apres le i"  siede. Mais la these 
contraire, que soutient le protestantisme, n’est pas moins 
excessive. Etant donnee la rapidite avec laquelle s’aecturent 
le volume et la densite de la primitive Eglise, s’il ne s’ltait 
pas constitui â ce mement une Organisation, â la fois souple 
et solide, le christianisme se serait reduit â n’etre qu’un de 
ces mouvements mystiques qui se propagerent si souvent, 
mais sans produire de resultats durables, dans le monde 
scmitico-grtco-romain. D’autre part, il etait inevitable que, 
dans l’Eglise comme dans tout groupement social, une dis- 
tinction se produisit tres tot entre les anciens et les nou- 
veaux, les TtpEffßuxEpoi et les veötepoi, les Premiers dlposi-
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taires de la /3 0 7 / tradition, detenteurs du droit religieux. 
Ies seconds admis seulement progressivement a la participa- 
tion, au bonheur d’etre gouvernes. La verit6 est donc, sans 
doute, â egale distance de la doctrine protestante et de la 
doctrine catholique. Des la fin du i"  siede, il a du y avoir 
une Hierarchie tres solide au moins â Rome et en Asie Mi
neure. II est improbable et qu’il y en ait eu ailleurs et qu’elle 
ait eu des lors les droits que l’ancienne Eglise catholique 
reconnut aux eveques.

L'HISTOIRF DE LA CONFESSION 
(1903)*

On trouvera dans ce tres utile manuel', ranges suivant un 
ordre « strictement chronologique », la plupart des textes 
importants, relatils â la confession chretienne, depuis le 
second jusqu’au x in '  siede de notre ere. Au-delä, pour tout 
ce qui concerne lhistoire de la confession auriculaire, l’auteur 
passe la main â M. H. C. Lea qui a laisse (1896) un ouvrage 
classique sur cette question.

Cette division du travail entre deux auteurs correspond 
d’ailleurs â une division reelle des faits. Car c’est le qua- 
trieme concile de Latran, en 1213, qui, le Dremier, fit de la 
confession secrete au pretre une stricte Obligation.

C’est â la naissance de cette Institution que M. Roberts 
nous fait /218 / donc assister. Et, dejä de ce point de vue, 
son petit livre präsente pour le sociologue un interet tres 
vif, puisqu’il nous montre comment s’est svstematis6e une 
pârtie fort importante de la vie religieuse. De plus, l’etude 
de la confts ion interesse la theorie du fonctionnement int6- 
rieur de l’Eglise. Elle est, en effet, une Institution essentielle- 
ment disciplinaire qui, au cours de son evoiution, s’est pli6e 
de plus en plus â la hierarchie de la societe' ecclesiastique. 
jusqu’ä devenir l’apanage exclusif du pretre. On pourrait dire 
aussi que la mainmise sut la confession a ete un element 
important de force pour le sacerdoce, et l’on s’expliquerait 
ainsi les lüttes que, pendant pres de douze siecles, le clerge 
soutint contre les laîques plus ou moins recalcitrants. L’aban- 
don de la conscience individuelle aux mains de directeurs de

* Fxtrait de l'Annee sociologique, 6.
1. C. M. Robetts A Treatise on the Hislory <?/ Confession until it 

Developped into Auricular Confession, A.-D. 121}. Londres, 1901
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cette conscience est, avant tout, un signe de la force de l’Eglise. 
— Enfin le svstäme de la confession est intimement li£ â 
celui de la penitence et de l’absolution, et par lâ, â toute 
l’organisjtion morale de nos societes occidentales : les vertus 
morales, expiatoires, de l’aveu, de la confession, du repentir. 
sont des phenomenes trop importants pour que nous ne signa- 
lions pas 1 .nteret qu’il y a â les etudier dans leurs relations 
avec le mecanisme de la confession.

Les resultats du travail de M. R. sont, sommairement, 
les suivants. II y aurait differentes origines de la confest pH 
sacramentelle. Elle se rattacherait d’abord au pouvoir que 
s’attribuait l’Eglise (juive, chretienne) d’absoudre les peches 
Si les apötres, suivant l’instruction de Jesus, « lient » et 
« del.vnt » « sur terre et au ciel », c’est que les fautes leur 
ont ete avou£es. Mais d’un autrt câte, cette confession et 
cette absolution avaient lieu surtout dans deux principales 
occasions : conversion d’un gentil entrant dans l’Eglise et 
rtfpudiant ses anciennes erreurs ; aveu de fautes graves et 
publiques â l’interieur de l’Eglise (tel l’inceste d’un diacre). 
On peut dire qu’â ce moment l’aveu des peches etait un moyen 
de rester chretien et un moyen de le devenir. — La confes
sion n’aunit pris que vers le ui® siede le caractere d’une 
penitence ; et ce ne serait qu’â cette £poque que les pretres 
y auraient joue un röle preponderant. Jusque-lä, il s’agissait 
d’ordinaire d’un aveu public, d’une absolution par l’assembke 
eccllsiastique. Maintenant, dans le cas de l’aveu public, le 
pretre, lYveque prit pour le pecheur ; et dans un certain 
nombre de cas, les fideles s’adressent directement au /219 / 
pretre qui les absout. La confession sacerdotale et priv£e 
est instituie.

Mais eile reste toujours facultative ; meme nulle part on 
ne parle de la confession publ' (ue comme d’une institution 
obligatoire. Tandis que la th^orie ei le rituel de la penitence 
se definissent de fațon de plus en plus complete, pendant 
tout le iv* siede, trois sortes de confession se cötoicnt . 
l’une que l’on fait â Dieu, l’autre au corps des fideles assem- 
bles, l’autre au pretre ou â quelque saint homme.

II etait naturel que l’autoritd croissante de l’Eglise, celle 
du clerge, le besoin d’une discip'ine plus solide que le deve- 
loppement conținu du christianisme rendait nectssaire, susci- 
tassent des moyens d’enquete et de contröle individuels de 
plus en plus efficaces. Et d’autre part, il fallait que la chose 
füt possible sans de trop grands sacntices individuels. La 
confession priv£e au pretre rețut donc un developpement 
considerable â partir du vm e siede. Elle est prlalable â 
la penitence ; eile est reconnue comme un p ssant reconfor-
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tant pour le pechi ur, et comme un moyen pratique de se 
mettre en regle avec l’Eglise. — Mais eile n’est encore ni 
periodique ni obligatoire, et la confession directe â Dieu sub- 
siste toujours. C’est seulement au debut du moyen äge que 
l’Eglise en fait peu â peu une condition necessaire de l’abso- 
lution, et qu’elle l’impose periodiquement â tous ses adhd- 
rents. — L’un d^s principaux Organes de discipline et de 
dumination est definitivement constitui.

Quelques lacunes sont ä signalcr dans ce travail. M. R. 
neglige Ies Eglises d’Orient. II ne fait peut-etre pas suf- 
fisamment sentir toute l’importance qu’a eue, pour favoriaer 
le developpement de la confession, la discip ine monacale. Ce 
n’est pas qu’il ne signale les faits. Mais il ne semble pas 
avoir fait de ce sujet une £tude speciale. II est pourtant cer- 
tain que la confession reguliere, secrete et obligatoire, a ete 
imposee avant tout aux moines ; c’est â partir d'eux qu’/ l e  
s’est progressivement etendue dans l’Eglise catholique. —  
Enfin, il aurait ete possible â M. R. d marquer que le 
judaisme, peut-etre meme le mosaisme connaissaient au 
moins l’aveu direct des peches â Dieu ; formulaire collectif, 
general dans le rituel du jour du pardon, il n’en existait pas 
moins bien avant les derniers jours du second temple. C’est 
peut-etre â cette confession du pcuple â Dieu qu se ratta- 
chent les Premiers usages ebretiens. L’aveu du peche joue 
aussi un /2 0 0 / certain role, dans plusieurs autres religions, 
mazdeisme, bouddhisme. Peut-etre meme y avait-il lieu de 
rattacher au Systeme des ordalies religieuses comme â son 
origine premiere. Mais l’auteur a laisse de cote tout ce qui 
concerne l’histoire comparee de la confession...

[ le culte prxve a rome]
(1904)*

/263 / Le premier volume de M. de Marchi etait consacri 
aux cultes de Ia familie, Ie second est consacri â ceux de 
la gens et des associjtions privees ou « collegia » ’. Nous ne 
penșons pas que cette division £puise, meme d’assez loin, la 
matiăre. Car eile laisse de cote tout le culte individuel pro- 
prement dit, et ne considere en somme que le culte des

* Ext: iii de l'Annee sociologi que, 7
1. A. de M_rd i, II Culto Privato di Roma Antica. II. La Religione 

Gentilizia e Collegiale. Milan, 1903.
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personnes morales. Or les Romains distinguaient et oppo- 
saient parfaitement au culte public, ä celui de l’Etat et de 
ses divisions politiques (curies, localites, quartiers, etc.), non 
seulement celui de sa familie, de la gens et du collegt- mais 
encore /264 / les actes obligatoires ou facultatifs de l’individu, 
accomplis par rapport â un culte public ou prive2. Tous les 
systemes du voeu, de la dedication, des offrandes d’initiation, 
des sacrifices expiatoires vnlontaires, etc., restent ainsi hors 
du champ d’etude de M. de Marchi, qui a restreint, peut- 
etre arbitrairement, son sujet.

L’etude des cultes gentilices romains serait capitale... si 
on pouvait la faire. Elle jetterait un jour tout particulier non 
seulement sur les origines de la religion romaine, mais aussi 
sur celles de la gens et sur tous ces cultes de clans par les- 
quels l’humanite a evidemment debute. II faut donc, en tout 
cas, savoir gre â laudace de M. de M. qui a su utiliser 
finement des documents pauvres et epars, enregistrant des 
traditions lointaines et nuageuses ou ne montrant que les 
gentes decomposees. Chaque fois qu’il a pu, il s’est servi des 
donnees epigraphiques, numismatiqucs, archeologiques qui, 
dans la seconde pârtie de son travail, lui seront d’un si grand 
secours. Mais, sauf les monnaies des Valerii et d’autrcs 
consuls qui ont ut.lise les symboles de leur gens, nous ne 
connaissons rien qui soit instructif. Et encore a quelle date 
remontent ces quasi blasons, pour la plupart d’origine greco- 
latine ? Repondent-ils vraiment â des cultes ? nous n’avons 
sur ce point aucune certitude.

Etant donnee la rarete des faits, le plan de l’auteur ne 
pouvait etre qu’assez simple. II etudie donc successivement 
la part que certaines gentes prenaient, en tant que telles, au 
culte public ; ainsi les Aurelii jouaient un role dans le culte 
solaire, les Horai dans le culte de Juno Sororia, etc. Est-ce 
par suite d’une doctrine preconțue que M. de M. ne veut 
pas admettre de relation, d’une part, entre les fetes dites 
Lupereales et la gens Valena qui avan pourtant une place 
preponderantc, reconnue par toutes les traditions, et d’autre 
part le role des Hirpi (loups) Sotani ? Serait-ce pour nier a 
priori une survivance possible de totemisme, qu’il veut rat- 
tacher l’origine du mythe de Valeria Luperca (heroîne) â 
l’id^e du culte des mânes (Lupus, en etrusque =  mort), en 
faisant remarquer qu’Acca Larentia a pour indignation 
Luperca et qu’elle est la mere des mânes. Et pourtant Acea

2. Cf. Wissowa, Religion und Ku’tus der Römer, p. 334 et suiv. 
Cf. Den. Hal. II, 65, I ; Festus, 245, At privata (sacra) quae pro sin- 
gulis homtnibus, etc.
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ultdrieur de la pensie theologiqve. D’autre part, pour etablir 
sa thüse, l’auteur est amene â faire une histoire logique des 
idees grecques, oü, â la maniere de Hegel, il enchaîne dialec- 
tiquement les doctrines des philosophes suivant les thises 
qu’ils soutiennent, les antithüses qu’ils suscitent, les synthü- 
scs qui viennent tout concilier. On voit que tout l’intdret 
viaiment sociologique de la question lui dchappe. Car, f’d est 
certain que les doctrines philosophiques s’enchainent, pour 
une part, selon les lois de la raison discursive, il est encore 
plus cernin que leur ordre d’apparition n’est pas conditionnd 
par ces seules lois. Les revolutions sociales et religieuses ont 
plus profondement affecte et meme renouvele la pensde philo- 
sop ique que ne l’ont fait les discussions d’ecoles.

Mais prenons le probleme tel que l’a entendu M. Caird. 
Avec une parfaite clarte, une suite logique qui ne laisse pas 
apparaître de vide, meme la oü les documents präsentem 
d ‘‘umenses lacunes, il nous mene sans secousse le long des 
cimes de l’idealisme et du spikitualisme. Sa preoccupation 
dominante est de nous montrer comment la philosophie grec- 
que a prepare la theologie chretienne. La thdologie, en effet, 
n’etant que la « reflexion » rationnelle sur « l’idee centrale 
de la religion », n'etait possible que gräce au developpement 
des ra< thodes philosophiques de la Grece et des conclusions 
auxquelles conduisit la pratique de ces methodes. La nature 
du but poursuivi explique la maniere dont M. Caird a sdec- 
tionne les sujets qu’il a traites. Platon et Aristote, Ies stoi- 
ciens et les neo-platoniciens, mais Platon surtout, tels /3 5 6 / 
sont 1 s auteurs dont il discute les principeles th^ories ; car 
c’est plutöt de tout leur Systeme philosophique que de leur 
seule 0EoXoyia qu’il s’agit. Naturellement M. Caird n’a pas 
manque d’indiquer clairement les rapports de lVthique c h rt 
tienne avec l’ethique stoicienne, et les relations entre le 
pantheisme spinoziste et le pantheisme plotinien. Il a plutöt 
exagere le dualisme general de la philosophie grecque, mais 
c’est lâ sa th&se favorite-, car, pour lui, le mouvement de toute 
cette pensie a de passer du materialisme â l’iddalisme et 
au spiritualisme et, de lâ, au mysticisme.

Nous comptons parmi les developpements les plus ingdnieux 
de M. Caird ceux consacres â la parentd qui existe entre la 
theorie stoicienne d t la eite' des hommes et ces dieux, la 
theorie plotinienne du meme nom, et la th  »rie augustinienne 
de li  citd de Dieu. L’esprit qui pousse M. Caird â s’attacher 
perpctuellement â des elements grecs, Involution meme de 
la pensde grecque, et â voir dans Plotin l’aboutissement fatal 
d’Aristote, de Platon, et des stoîciens, a son bon cötd. Il est 
certain qu’il ne faudrait pas trop exagerer l'influence de Philon.
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Mais nous trouvons mauvais l’effort considerable, tente par 
notre auteur, pour moderniser, en termes m:-partie theolo- 
giques (anglicans), mi-partie kantiens et hegeliens, les theo
ries antiques. L’opposition de Kant et d’Aristote sur la ques- 
tion des rapports « de la raison pratique et de la raison 
theorique » nous semhle un veritable contresens hntorique ; 
de meme nous devons protester contre toute assimilation de 
la notion j jdeochretienne de Dieu avec la notion grecque de 
Dieu. Rien n’est plus loin du Iahve de la creation ex nihilo, 
que l’Jdee platonicienne, ou bien l’U« plotinien ; et, quant â 
nous, les divers passages oü M. C.aird les assimile nous semble 
etre autant de meprises. Dailleurs tout le livre nous semble 
base sur une amphibologie fondamentale. Entre la OeoXoyia 
platonicienne, la theorie des choses divines, et la OeoXoyîa 
des premiers Peres, la preuve rationnelle de la divinite du 
Christ, il nous semble qu’il y a tout un monde ; les mots 
seuls sont communs ; leur sens est tout renouvele. II ne suffit 
pas de distinguer une premiere et une seconde phase de la 
theologie. Entre la theorie de la creat.on, celle de l’incarna- 
tion de Dieu en son fils et en son Eglise et, d’autre part, la 
speculation secondaire sur les dieux de la eite, les dieux des 
cercles celestes, le demiurge, /357 /  il ne nous semble y avoir

?|u’homologie ; l’intervention du principe de l’amour et de la 
oi a tout change, pensons-nous. Et dire que, chez Platon, 

entre autres, la theologie et la philosophie se combattent et 
que la victoire reste incertaine entre eiles, c’est nier que 
Platon ne soit exclusivement un philosophe.

La theologie, pour nous, c’est la speculation rationnelle sur 
une croyance definie, sur un dogme. La ötoXoyia grecque ou 
la theodicee leibnizienne, sont de la philosophie ; les theolo- 
giens proprement dits en ont fait simplement leur profit. M. 
Caird nous dira que nous lui cherchons une quereile de mots, 
mais ces mots sont des definitions et nous opposons la nötre 
â la sienne.

Des idees interessantes et des fautes de detail parsement ce 
livre interessant. Nous mentionnons parmi les premiüres : 
1 Opposition de l’individualisme egalitaire, qui caracterise le 
christianisme, et de l’esprit aristocratique, que respirent toutes 
les philosophies grecques; une interessante remarque sur 
l’origine de la figuration mythique des anges au moyen age, 
que M. Caird croit trouver dans la theorie du monde intelli- 
gible. Nous comptons parmi les secondes un passage tout â 
fait insuffisant sur l'epicurisme, et suriout la negligence oü  
sont tenus sophistes et sceptiques, ces fondateuirs de la libre 
pensee.
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la  r e lig io n  e t Ies or ig in es du  d ro it p£nal 
d'aprds u n  livre  r e c e n t 1

(1896)* *

/2 6 9 / Le livre de M. S. R. Steinmetz est certainement au 
nombre des beaux livres que la Science ethnologique et sociale 
a produits dans ces dernieres annees. Peut-etre y aurait-il quel- 
que emphase â voir dan* cette ceuvre la constitution d’une 
nouvclle Science ou la revolution d’une science ancienne. Mais 
tel quel, î’ouvrage est d’une teile ampleur, un tel nombre de 
faits y est amasse, une teile honnctete scientifique pr&ide â 
leur groupetnent, une teile justesse et un tel bon sens diri- 
gent toutes Ies inductions, ces inductions sont tellement pru- 
dentes et donnent si exactement la physionomie totale de 
l’ensemble des faits constată, que la lecture du livre entraîne 
l’admir. tion non seulement du travail, mais encore de l’ou- 
viier. Le probleme pose est si interessant, la discussion est 
si importante et touche de si preș Ies questions religieuses, 
qu’une etude analytique de ce livre s’impose, qu’une 6tude 
critique se justifie.

1

ETl’DE ANALYTIQVE

1. La methode. —  Tout l’effort de M. Steinmetz a ete et 
est encore dans ses plus recents travaux d’instituer une recher- 
che honnete et exacte ; il y a admirablement reussi parce 
qu’il s’est forge iT l t i l  lul-meme une methode faite tout 
entiere de conscitnce et de scrupules scientifiques, parce qu’il 
l’a suivie avec la plus constante application. II faut, dit-il, 
presenter la science dans sa nudite, sa simplicite, et quelque- 
fois son aridite, au risque de rebuter Ies profanes*. Mais quel 
est l’inte et d’une teile recherche, au point de vue de la 
science des religions et de la science du droit ? Pourquoi

1. M. R. Steinmetz, Ethnologische Studien zur ersten Entwickelung 
der Strafe. Ethnologische, etc. nebst einer psychologischen Abhandlung 
über Grausamkeit und Rachsucht. IP  v., Leyde. S. E. V. Doesburgh, 
1892. I"  v., Leyde et Leipzig. O. Harrassowitz, 1894. (Le deuxiime 
volume, contenant la plupart des faits pmprement juridiques, a paru 
le premier et a servi ä l’au. ir de these de doctorat en droit.)

* Lxtrait de la Revue de l'histoire des rehgions, 34, Paris.
1 bu. I, p. xxxv.
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ment descriptive, et nullement generalisatrice. Ille  s’oppose 
aussi â la recEerche historique7 8 9 10 qu’elle surpasse en portee 
parce qu’elle generalise, qu'elle trouve des lois, des series 
causaies, alors que l’Eistoire ne developpe que des suites 
d’dvenemcnts. Celle-ci raconte, celle-lâ compare et induit. 
Mais ces generalisations et ces inductions sont gouvernees par 
des principes. L’ethnologie, comme toute Science, a besoin de 
propositions premicres, accordees des le debut. M. Steinmetz 
en reconnaît deux, le principe de Involution, et le principe 
de la conscience sociale (des Völkergedankens, comme on dit 
cn AllemagneV. Nous allons voir qu’ils peuvent se reduire 
â un seul. La porție du « principe de l’evolution » est toute 
negative. Elle consiste exclusivem :nt dans le rejet des deux 
dogmes de l’ancienne ethnologie : celui de la sp6cification 
des races et celui de l’explication historique des faits par les 
emprunts qu’un pcuple faisait â l’autre. II faut rejeter l’idee des 
races separees, des caracteres ethniques, parce que le trans- 
formisme domine toute la methode biologique, et par suite la 
sociologie ; et il faut renoncer â ces hypotheses legeres et 
inutiles sur la transmission d’un peuple â l’autre de leurs 
moeurs semblables. L’explitation est plus pro- /2 7 2 / fonde, 
plus commode, plus sure, qui ne s’arrete pas â de simples 
coincidences linguistiques, â des histoires aussi inverifiables 
qu’invtaisemblables, â des contes d’indigenes. Le principe de 
la conscience sociale a une portee toute positive, ou plutöt 
c’est le meme principe sous forme affirmative. Nier l’irreduc- 
tibilite des races, c’est poser l’unite du genre humain. Ecarter 
k  methode historique, c’est se reduire (dans le cas präsent), 
â la methode anthropologique. Ainsi tout sera dirig6 de fațon 
â « considerer les differentes meeurs, institutions, pensees, 
etc., des peuples divers, soit comme les divers stades succes- 
sifs d’une serie evolutive unique pour toute l’humanite, soit 
comme les diverses reactions du meme caractere humain sur 
les conditions et circonstances diverses : naturellement l’un 
n’exclut pas l’autre » ’. « L’humanite tout enti&re sera consi- 
deree coramt une seule tspcce simple, inegalement evoluee 
dans les J iffertntes contrees, et vivant dans des circonstances 
diverses *°. » On reconnaît ais£m<_nt dans ces principes celui 
de toute l’ecole anthropologique, celui de l’unite de fond de

7. P. xxi.
8. M. Steinmetz, p. xxxvii, apres M. Bastian : Controversien in der 

Ethnologie (1893), I, p. 63.
9. P. xxxvii.
10. P. x x x v ii i; cf. p. xli.
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tes Elle n’a pas pour but exclusif* de reconstituer l’humanit6 
primitive, comme l’anthropologie des Nidaillac et des Topi- 
nard ; ni dt retrouver constamment, comme l’anthropologie 
des Tylor /275 / et des Lang, le fonds humain originel psy- 
chologique, â travers les dchgurations historiques et geogra- 
phiques, le genre dont les civilisanons ne sont que les varia- 
tions evolutives. L’ethnologie sociale se pose dans son entiere 
singularite ; ethnologie, eile limite le champ des recherche? 
â 1’etude du sauvage23 24 25 26 27 28, etimologie sociale, pârtie deteiminde 
de la science sociale, eile supprime toute cttte etude des « sur- 
vivances », dont l’ecole anglaise a fait son tcrrain favori, et 
laisse â la Science des civilisations le soin de voir ce que sont 
devenues les formes premieres de la peinc.

2. Les faits, les theories. —  Explauer totalement un fah 
social, c’est surtout en decouvrir les motifs H. Quand on aura 
tiouve les £tats psychiques qui aboutiront â la peine, on 
aura la raison dernitre et generale de ce fait. Aussi, l’̂ tude 
psychologique de la peine precede-t-elle â bon droit toute 
demarche de l’ethnologie sociale. Mais en tentant une teile 
recherche, on ne fera pas de psycholog v sociale (Völker
psychologie)* , il n’y a pas d’äme sociale, il n’y a de Psycho
logie que di l’individu. Mais l’individu ne punit pas, il sc 
venge ; aussi M. Steinmetz, dans une analyse fort complete, 
peut-etre un peu traînante, recherche-t-il dans la cruaute la 
condition psychologique de la vengeance ; on sr venge parce 
qu’on a du plaisir â inüiger de la peine 21. Or la cruaute repose, 
soit sur l’ignorance que le cruel a de la souflrance d’autrui, et 
c’est alors la cruaute « passive, la cruaut£ improprement dite », 
soit sur le besoin de maritester sa force, soit sur celui d’avoir 
de nouvelles ^morions et de sentir son propre bonheur en con
traste avcc la douleur de la victime. La vengeance, c’est le 
passage â l’acte de cette cruaut6. La detente en est d^terminde 
par le dommage subi. C’est cette reaction contre la peine 
survenue qui est agreable et qui est l’attrait de la vengeance 
/276 / non pas parce qu’elle compense la douleur, mais parce 
qu’elle satisfait les tendances cruelles, le sentiment de la force, 
li? besoin de se prouver sa securit^, et de rendre la douleur 
â celui qui vous l’a caus£ea .

23. P. x i i i ; cf. Endokannibalismus, p. 1, col. 1.
W P. xl â xlii. Les sauvages sont les « Völker ohne eignuLche

sti etliche Organisation, also ohne absichtliche Gesetzgebung. »
25. Endokannibalismus, S 15, p 35, col. 1.
26. « Die Völkerpsychologie, ein Fehlergeburt > (un avortement).
27. I, p. 6.
28. II, I* sect., $ 1.
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Or le sauvage est vindicstif, il est cruel d’une cruaute impro- 
prement dite, causee par l’absence de Sympathie pour le pa- 
tient. II est vain, craintif ” , aucun remords ne l’arrâte devant 
Ies actes de ce genre. Surtout pour l’ennemi, ii n’a pas de 
pitie. Rien, donc, de ce qui peut arreter la vengeance, ne se 
tiouve chez le sauvage. Tout ce qui peut la produire s’y 
rencontre. II est vrai que, suivant la plupart des ethnographes, 
lc sauvage a peu de memoire, mais Tinteret peut suppiger â 
l’absence de cette facult£ En fait, M. Steinmetz trouve statisti- 
quement cinquante câ . de vindkativite durable constatee contre 
vingt cas de vengeance faible, impulsive, momentanle, pares- 
seuse pour ainsi dire ; le peu d’energie vitale des peuples chez 
lesquels on Ies releve est une süffisante explication de ce 
dtrnier faitM. Et l’on peut dire que la condition psycholo- 
gique de la peine est remplie par lt caractere des peuples 
sauvages.

Mais pourquoi se venge-t-on, quel est le motif fondamental 
de la peine primitive ? M. Steinmetz repond que c’est le 
culte des morts. En effet, confondant crime avec hom icide , 
il deduit naturellcment que ce sera la vengeance d’un mort 
qui formera le principe de tout lt droit criminel des sauvages, 
que, par suite, la conccption de l’etat de Târne apres la mort, 
la maniere dont la so £te doit se comporter vis-â-vis de la 
victime, seront Ies causes principales qui affecteront Ies condi- 
tions psychologiques de la vengeance, qui la d^termineront elle- 
meme et Ies formes diverses qu’elle revetira. Mais si teile est 
Timportance du culte des morts par rapport â la peine, 
comme celle-ci se trouve universellement constare, il faut aussi 
demontrer, de fațon exhaus- /277/  tive, que le culte des 
morts existe partout oü la recherche peut s’̂ tendre. II ne 
s’agit pas ici Ie trancher la question de l’origine des religions, 
mais celle du fait de Tuniverselle extension d’un certain ph£- 
nomene religieux, [ J ’un] culte. C’est tout ce qu’il faut pour 
admettre, par une preuve complete, qu’il a ete partout un des 
facteurs de la vie sociale, de la peine en particulier. Or le 
travail est â faire. Les exenrples reunis par Tylor ne suffisent 
pas. La revue, deja tres etendue, mais toute syst^matique, que 
Spencer a accomplie des faits, n’est ni complete ni xacte 
Deux lacunes graves, qui portent sur la Micron&ie et les 
peuples du Caucase, en vicient les resultats. La contribution

29. I, p. 75.
30. I, p. 300.
31. < Das Verbrechen, oder vielmehr die Verletzung welche in 

primitiven Verh iltnissen allererst zur Erwiderung herau-tordert, ist 
jedenfalls die Todtung » (I, p. 141).
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de Spencer peut fitte largement enrichie en ce qui concerne 
meme les peupks etudies, surtout pour la Malaisie. Enfin 
l’attaque de M. Reville a besoin d’etü repoussee u. II faut 
prouver contre cet auteur que le culte des morts est originaire, 
primaire meme en Melanesie et en Polyndsie. La preuve sera 
presque parfaite, l’experience sera cruciale. Partout oü H y a 
peine, sans exception, il y a culte des morts. Un facteur 
d ’une teile importance aura ndcessaireirifcnt une action propre 
er immense sur la peine, la vengcance du sang, qu’il aura 
contribuie â produireM.

II est impossible de suivre M. Steinmetz dans l’inumiration 
detaillee des faits qu’il nous presente. II a ajouti des obser- 
vations sur 197 peuples aux observations de Spencer. C’est 
dire toute l’importance de cet apport â la Science des reli- 
gions. La methode strietement geographique, exclusive d’un 
classement systematique des faits, ne pouvait permettre une 
itude explicative du culte des morts, dans le genre de celles 
de Wilken et de Frazer. L a chose d’ailleurs n’itait nullem nt 
requise. Seule l'txtension du culte des morts itait en cause. 
II s’agissait donc de constater. Aussi n’avons-nc’s sous les 
yeux que des documents classes seien les regi« is : Amerique 
du Nord. Centrale, du Sud : anciens Arabe«, Caucase, Aus
tralie, Melanesie. Archipel Indien, Micronisie, Polyneste, peu
ples de l’Asie centrale et des regions polaires. Les textes 
prouvent l’existence universelle d’un culte /278 / des morts, 
tout au moins d’une crainte des morts*. M. Steinmetz nous 
les met sous les yeux dans leur integrite. C’est une mithode 
dont on ne saurait trop le louer. Elle rend le travail de 
critique plus facile, et permet ainsi d’instituer avec les memes 
materiaux une nouvelle recherche. Elle laisse le leettur libre 
d’interpreter lui-meme les faits, et surtout (parce que les 
choses sont fidilement transcrites, qu'aucune des nuances 
noties par l’ethnograpbe n’est negligee par l’ethnologue) le 
fait ne perd rien dt son caractere et de sa coloration. Rien 
n'est laisse dans l’ombre et nous n’avons pas un sec renvoi â 
verifier, toujours ä verifier. M. Steinmetz a, le premier, 
rompu definitivem nt avec des manieres d’exposer trop faci- 
les, avec le sans-gene dont on faisait preuve. Les textes, 
d’ailleurs, sont puises aux meilleures sources, surtout aux plus 
recentes. Les races itudiees l’ont i t i  â travers leurs plus 
exacts observateurs. Aucun des grands travaux ethnologiques 
n’a ete niglige. Sauf les peuples de l’Inde et de l’Afrique,

32. I, p. 150.
33. P. 28f- 251, 259.
34. P. 256.
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est ndanmoins primitive ” , le simple fait de redouter l’espnt 
qui vient dt quitter le corps ne necessite nullement la concep- 
tion de dieux, de puissances surnaturelles et superieures â celles 
de l’homme. Le mort n’a besoin que d’etre un espnt, doue des 
memes pouvoirs que les esprits des sorciers et des hommes, 
mais plus errant, plus mobile, pour qu’il soit l’objet d’une 
crainte manifeste'e par les rites, pour quil ait la puissance de 
forcer â venger le meurtre dont il a dte victime. Ür il semble 
qu’apres Wilken et M. Frazer, il tat impossible de douter que 
l’animisme ne soit primitif. — I. Les croyances animistes 
sont explicables par elles-memes; ’es apparitions terribles 
dans le reve, meme dans la veille, /2 8 0 / les maladies infligdes 
par les morts jaloux, etaient des preuves süffisantes pour le 
sauvage de l’existence : du pouvoir des esprits. —  II. Les 
edrdmonies fuudraires, universellement ripandues, demontrent 
que le mort est universellement craint. — III. — L’identitd 
remarquable de toutes ces ceremonies, la constance de leur 
structure ddmontrent et Tidentitd des croyances et leur pri- 
mitivitd. Partout il s’agit d’assurer le ddpart ou le repos de 
Târne, donc partout Târne est crainte. Et commt c’est une loi 
de la Psychologie sociale, que c’est Involution qui diversifie, 
plus on se retrouve pres de Torigine, plus le constant, le sem- 
blable, le simple sont frequents ; si ces croyances sont simples, 
constantes. partout semblables, eiles sont donc rdellement 
primitives. La mythologie derive d’un tout autre developpe- 
ment de Tesprit, et d’une tout autre Organisation sociale. I e 
culte des morts est donc rdellement antdrieur en Polyndsie â 
la thdol~gie raffinee â laquelle dtaient parvenus les Hawaiens 
et les Maoris. De Tanimisme on peut ainsi voir sortir, d’une 
part, la iivinisadon de la nature d'oü naît le fetichisme puis 
la mythologie qui. plus ddveloppee en Polyndsie, demeure 
plus rudimentaire en Microndsie — et, d’autre part, la crainte 
des morts qui, par suite de la rdaction et du culte des dieux 
ei de l’dtat social, deviendra le culte des ancetres et des chefs 
divinisds. C- sont deux processus partant d’un meme principe, 
ce ne sont pas deux faits contraires, s’excluant Tun l’autre et 
luttant de priorite. — A vrai dire, une teile solution rendait 
peut-etre inutile la discussion de Torigine polyndsienne du 
culte des morts en Melandsie. Je crois bien que M. Steinmetz 
Ta senti *. Mais je crois aussi qu’il a un tel besoin de donner 
aux faits leur valeur rdelle qu’il a voulu ne pas laisser une 
opinion indiscutde. Il a eu d’autant plus n >on que, dans son * *

39. < Psychologisch lasst sich primare Entstehung der Todtenfurcht 
auf Grundlage des Animismus sehr wohl rechtfertigen » (I, p. 132).

40. P. 272, v. I.
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expose des faits meLesiens, il a suivi Codrington41 42 43 pas â 
pis. Or cet autmr est precisement, d’aprfcs M. Steinmetz, 
d’un avis contraire au sien. Selon Pun, le culte des morts ne 
serait nullement importă; selon l’autre, il serait d’origine 
ntttement polynesienne. /281 / Tres r6pandu, exclusif meme 
aux tnvirons de la Polynesie, aux îles Fiji, dans l’archipel 
Salomon, il n’t ăsterait presque point dans la Melan&ie occi
dentale : aux îles Banks, aux Nouvelles-Hebrides. Ainsi la 
teligion melan&ienne proprement dite ne contiendrait nulle 
trace des morts. On comprend que M. Steinmetz se soit insurge 
contre de pareilles assertions, et surtout contre la contradic- 
tion flagrante de Codrington avec lui-meme. Il y a dans toute 
la Melan&ie des ceremonies funeraircs ; celles-ci ont quel- 
quefois une importance considerable ; dene il y a, â tout le 
moins, craidtt des morts. Ces ceremonies sont primitives, 
alors que la mythologie mtlandsienne quelque riebe qu’elle 
soit, ne semble pas avoir une importance theologique bien 
grandea , surtout fabuleuse, hdroique et podtique, eile ne 
constitue pas un corps arretd de dogmes et de croyances. Si, 
dans les parties les plus voisines de la Polyncsie, la divini- 
sation des cbefs est le fond de la religion, rien d’etonnant 
â cela : un chef qui est un dieu sur terre reste un dieu dans 
l’autre monde. II n’y a lâ qu’une persistance de l’dtat social 
au-delâ de la tombe. II n’est pas besoin d’y avoir une impor
ta tion polynes >_nne. Quant â la forme politique de la societd, 
origine de telles croyances, eile peut avoir dtd produite, soit 
par le contact avec les Polynesiens, soit par Involution sociale 
oii ce contact les menait. Mais ce probleme historique est 
insoluble w. La presque unanimitd des ethnologues et des lin- 
guistes44 n’a encore pu et ne pourra pas resoudre une anti
nomie complâte : tous les Malayo-Polynesiens sont de race 
identique, t indis que les Melanesiens appartiennent â un 
groupe ethniquc .»bsolument distinct au point de vue anato- 
mique, et d'autre part, la linguistique, l'nbservation des mceurs 
ddmontrent l’unnd des dialectes, la similitude des institutions. 
Mais on sait ce que valent historiquement de tels criteriums : 
des races identiques peuvent avoir des langues et des coutu- 
mes distinctes, des races opposees peuvent en präsenter de 
semblables. Certaincment il y a du avoir, en Öceanie, deux 
courants, l’un allant de la Malaisie â la Polyn&ie et /282 /

41. R. H Codrington, The Melanesians, tbeir Anthropology and 
Folklore. Oxford, 1890, chap. xv.

42. Steinmetz, I, p. 272.
43. P. 269.
44. P. 266.
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rcspecter, et qu’il entoure d’une tcrreur superstitieuse les Iois 
qu’il a suivies, dont il peut venger et pun'«- la transgression ; 
de ce cöt6 le culte des morts a une influence strictement 
conservatrice sur la morale w. D’autre part, la colfere du mort 
est infiniment redoutee ; l'âme continuam sa vie, dou6e des 
memes Sentiments que lorsqu’tlle £tait sur terre, crie ven- 
geance; et cette vengeance eile l’exerce49 50 51 52 53 54 elle-mgme, ou 
bien eile oblige les parents â s’acquitter d’un soin dont eile 
est incapable. II faut que les procbes vengent le mort, parce 
que celui-ci le veut. L’âme ne sera pas en repos tant que le 
sang ennemi n’aura pas ete verse, et une äme errante, malheu- 
reuse, jalouse, est terrible aux parents, au clan, â la socilte 
tout entere

P6netrons maintenant avec M. Steinmetz dans ce d£dale 
de faits que präsente l’evolution de la peine, et, plus propre- 
ment de la vengeance. Nul guide n’est plus sür. A chaque 
instant nous allons trouver de ces acti ns et reactions de la 
peine sur la religion, de la n igion sur la peine. La vengeance 
suscitera des rites et des croyances ; les idees produiront â 
leur tour de nouvelles formes de peines, ou de nouveaux 
phenomenes qui s’y rattachent. L’excellence, au point de vue 
sociologique, des recherches de M. Steinmetz, consiste en ce 
qu’il a prouve, de maniere complete, la non-finalite de la 
peine primitive, son caractere impulsif « de rdaction passion- 
nelle » d’un groupe, comme dirait M. Dürkheim®. « La 
vengeance est surtout intentionnelle“ . » En second lieu, il a 
/284 / demontre que l’incrimination, la respensabilite est se
conda,ire dans l’exercice de la peine. La vengeance est, avant 
d’etre dirigee M, soit en vue d’un but, soit meme sur le cou- 
pable. L’evolution tout entiere du droit penal primitif consiste 
meme pour M. Steinmetz dans ce passage de la vengeance 
aveugle et sans raison, â la peine disciplinaire, tombant cons- 
ciemment sur le coupable. Celle-ci ne sera rendue possible que 
par 1’extension des caractcres de la peine familiale, qui, eile,
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49. P. 296, 287, 291. Cf. II, 350.
50. Il eüt <t6 bien interessant i  ce propos d’etudier les cas de 

vengeance de la victime, vengeance magique consistant â infliger des 
maladies, et que certains rites permetient de prevtnir, comme de 
mutiler le cadavre, d’en manger certaines parties, etc. V. Endokannibal., 
p. 45, col. 2.

51. Kovalevsky, Familie patriarcale, n’ 361, 367, in Steinmetz, p. 293.
52. Division du iravail, I. I" , ch. il Paris, 1893. Alean.
53. I, p. 117 : « Hierin besteht der grosse Unterschied zwischen 

der Strafe und der Rache ».
53. P. 363.
54. II, p. 17.
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des l’origine, Ies presentait, â la pcine publique qui ne les 
poss6dait pas B.

Avant tout, c’est le culte des morts qui fait teile la ven- 
gtfknce primitive. L«* crime ou plutot la llsion qui, dans les 
relations primitives, exige le premier reparation, c’est le 
meurtre... « Sur le genre de cette reparation, sur la vengeance, 
la representation de l’etat de la victime et de ses desirs, de 
son influence exercera selon toute probabili te une action pro- 
fonde : sur la duree, sur l'intensit^ de ’a vengeance du sang, 
sur la possibilite de sa ccssation par la composition, nous 
verrons, dit M. Steinmetz, le culte des morts avoir une 
influence, oü nous serons tent6s de lui en attribuer une » 
La duree de la vengeance dependra de l’importance que les 
morts lui attribueront. L’intensite en variera avec le mode 
de represailles qu’exigeront les esprits. On ne pourra mettre 
fin ä la vengeance du sang que si on peut apa ișd le mort 
autrement qu’en le vengeant. Le culte des morts va donc 
dominer toute l’histoire de la vindicte privee. A l’origine, 
l’ombre n’exige qu’une cbose, la vengeance absolument ind6 
terminle ; la victime ne de mande que du sang, peu importe 
lequel. En meme temps la nature psycbique du besoin de 
punir fait qu’il s’apaise par le simple exercice de la cruaute. 
Donc pour satisfaire â la fois les vivants et le mort, le meurtre 
de n 'importe qui suffira. C’est une reaction subjective pure. 
Certaines tribus, â la suite de la mort d’un des leurs, tuent 
ainsi le premier venu. La vengeance absolument indetermin6e 
est le type primitif de la peine. /285 / A ce moment de 
l’histoire de la peine, M. Steinmetz rattache l’origine du sacri
fice funeraire humain. Telle est la premifere reaction de la 
vengeance sur la religion. Elle cr£e un rite. Ce sacrifice con
siste dans l’immolation d’un bomme, sclave ou prisonnier de 
guerre, aux mänes d’un mort Ixs faits que M. Steinmetz 
indique sont surtout empruntds aux Philippines55 56 57 58 59 et ä l’Aus- 
tralie. Blumentritt rattachait, avec Wilkcn, ces faits â la pra- 
tique de l’esclavage d outre-tomhe oü l’individu immol£ devait 
servir d’esclave â I’ombre dans le pays des morts. Mais si c’est 
bien lä le sens donne plus tard au rite, ce n’en est pas 
l'origine primitive“ . L’institution s’est adaptde â un Stat 
nouveau, mais elk avait eu une autre raison d’etre. En effet, 
en Australie et aux lies Nicobars ” , il y a sacrifice fumfr ’re

55. I, p. 141.
56. I, p. 326; II, p. 119.
57. D'apria Blumentritt, D er A bn en ku ltu s der P hilipp in en  und ihre  

religiösen Anschauungen, 1882.
58. I, p. 341, 342.
59. I, p. 337, p. 350.
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ct il n’y a pas esclavage : donc cc n'est pas pour lui foumir 
un esclavc qu’on tuc une victime sur la tombe d’un parent. 
Voilä Ie tait decisif. Puis meme aux Philippines, la nature 
indeterminee, aveugle de ce sacrifice mortuaire, montre bien 
le caractere de vengeance que manifeste le rite essentielle- 
ment. En Australie, chez les Goadjiros de 1’Amerique du 
Sud, chez les Papous, chose extraordinaire, la victime peut 
meme etre un parent du mort, le plus faible. D’ailleurs, la 
cruaute avec laquelle le rite s’accomplit, le caractere obliga- 
toire qu’il revet, tout cela le rapproche de la vengeance ind6- 
terminee. La chasse aux tetes, eile aussi, si repandue dans 
i'Arrhipel Indien, aux Philippines et chez les Papous, a la 
meme origine. Si eile a pour but de donner un «sclave au 
mort, eile avait en principe pour objet de l’apaiser L’apport 
de la tdte prouve au mort qu’il a ete venge. A ce sujet, M. 
Steinmetz se pose une question qui pourrait peut-etre sembler 
oiscuse. si la Science se composait comme un roman. Puis- 
qu’on craint le mort et qu’on le venge, pourquoi ne pas crain- 
dre aussi la victime de cette vengeance elle-meme ? Comment 
admettre que celle-<i ne se vengera pas â son tour,
comme se vengtnt les esprits, terriblement ? Pourquoi, parce 
qut la täte a ete apportee sur le tombeau d’un membre d’une 
familie, l’ombre ne cherchera-t-elle pas â nuire ce clan, â ces 
gens ? Et surtout, se demand- aiileurs M. Steinmetz, lorsque le 
sacrifice mortuaire, la haine du criminel, vont jusqu’ä le 
manger, jusqu’ä « l’anthropopha^ie juridique60 61 62 », comment 
ne craint-on pas de chätiment de la part de l’esprit ainsi 
offense ? La reponse est farue, quand il s’agit de manger un 
ennemi ou de lui couper la tete. Le sauvage, n’ayant aucune 
Sympathie, ne cherche pas les rnisons qui le detourneraient 
de sa vengeance. Lui-meme vindicatif, il ne considere pas com
me naturelle la vengeance dirigee contre lui. Puis il ne craint 
pas le mort, parce que s’il le mange, l’esprit du mort n’existe 
plus ; s’il a pris les precautmos rituelles, l’ombre n’est plus 
redoutable ; s’il a mis ia tete sur le tombeau du parent, le 
mort est au pouvoir du parent, de la familie entifcre, ou du 
moins on a une action sur lui. Mais si, comme c’est souvent 
Ie cas w, c’est un parent qu’on a mange, comment ne le craint- 
on pas ! Ici M. Steinmetz suit Robertson Smith et M. Trum
bull : il y a eu communion dans ce reDas ; la victime de ce 
sacrifice humain ne peut nuire : son esprit a dispăru, il s’est

60. I, p. 311 ; cf. II, p. 174-163.
61. Endokannibalismus, p. 45, col. 2 ;  cf. Ethn. St., II, 165. V. 

rlsutnl des faits, Endok., p. 32, col. 2.
62. Surtout en Mllanlsie et dans l’Afrique centrale.
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mele au sang de tout le clan. et ne peut plus se venger de 
ses freres. C’est ainsi que M. Steinmetz explique la possibilite' 
ei la necessite du sacrifice mortuaire ; c’est un mode religieux 
de vengeance, rendu possilile par la religion elie-meme.

Mais il faut que la pcine evolue. Toutes les iribus oü nous 
avons rencontre ces faits etaient peu nombreuses ; les famil- 
les vivaient isolees. Maintenant la borde se resserre. Les rap- 
ports sociaux deviennent plus nombreux. L’inoividu acquiert 
de la valeur j des restnctions s’imposcnt â une reaction aussi 
desordonnee. D’abord on a choisi, par des moycns quelconques, 
des victimes. Sans divination, sans procedure, on a dlsigne 
tel ou tel pour expier la mort d’un parent. La vengeance 
indeterminee fonctionne encore mais l’objet en est fixl â 
chaqut fois. Puis, /287 / comme les familles elles-memes se 
rapprochent43 encore ; comme un pareil etat de guerre nlces- 
site une forte concentration, la vendetta familiale, la vengeance 
du sang, apparait avec ses caractferes : absolue, imm stelle et 
indeterminee M. Elle est indeterminee comme la vengeance 
primitive, parce qu’elle ne s’attache pas au coupable, mais â 
tout un groupe familial. Hereditäre, car eile est perpltuelle 
comme les groupes qui s’en acquittent Ellel est absolue et 
indefinie, analogue ä la guerre, parce que la familie de l’Etat 
coincident. Elle ne se termine que par la victoire brutale et 
complete A 1 origine, eile est purement familiale, partout oü 
la realite du clan n’est que lointaine, oü les familles dispersles 
n ont que de rares rapports Plus developpee, eile devient la 
vengeance du clan. Arrivee ä sa plei itude, eile est « la ven
geance de clan organisee » avec ses caracteres bien marquls, 
dont les tribus caucasiques nous fournissent le plus complet 
exemple. Une pareille coutume a du avoir le plus vaste reten- 
tissement sur Involution sociale tout entiere. Or, eile a eu de 
bons et de mauvais effets. Elle a abouti dans certains cas â 
de veritables extinctions de clans : en Amerique, aux Phi
lippines, dans le Caucase. Eilt a eu aussi souvent de bons resu!- 63 64 65 66

63. I. p. 365.
64. P. 420.
65. P. 396.
66. P. 369, 380, 281. M. Steinmetz se plaint avec raison d« lKut 

insuffisant des matlriaux ethnographiques. Paut-ltre, memc avec les 
texte» qu’il cit pourrait-on admettre qu’il y a vengeance familiale, mais 
hors du clan. Une familie se venge contre une familie d*un autre clan, 
non pas contre une familie de son clan. Cf. Dodge sur les Cheyennes, 
in Steinmetz, p. 381. La chose apparaltra comme propable si Ton se 
rappelle que non seulement le meurtre mais encore toute mort natu- 
tJle est vengee, et que la responsabilul en est touiours attribule i  une 
familie d’un clan voisin.
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tats. Et cela etait necessaire67 68 69, sinon, comment s’expliquer 
qu’elle ait pu etre presque universelle, et qu’elle ait pu sub- 
sister. Chez les Indiens, eil« exalte les vertus guerriferes ; eile 
est aussi la cause dune augmentation de raoralitä : le clan 
surveille ses membres pour ne pas s’exposer aux risques d’une 
guerre. Mais des que le clan n’est plus l’objet et le sujet de 
la vengeancr du sang, lui, unite /2 8 8 / morale sufiisamment 
forte pour faire respecter les siens et leur imposer des lois, 
quand ce sont les petits groupes familiaux entre lesquels regne 
une vendetta terrible, alors la vengeance du sang est funeste, 
et, sous peine de disparaitre, la sociätt doit imposer aux fa- 
milles une autre maniere de regier leurs difierends.

En fait, l’humanite a trouve deux moyens de sortir de la 
vengeance du sang. Puisqu’il fallait faire disparaitre les carac- 
teres funestes de la vengeance familiale, on put agir sur eile 
en faisant disparaitre soit sa perpetuitä, soit son analogie 
avec la guerre : dans un cas on eut le duel, dans l’autre la 
composition. — Le combat de vengeance regle des Australiens 
est non jeulement l’exact äquivalent du duel, il en est encore 
la verkable origine ; celui-ci, dans son principe, n’âtait pas 
une ordalie, c’etait une lutte de vengeance Mais pour qu’une 
teile coutume ait âte possible, il avait fallu, ou que le culte 
des morts perdît de sa force, ou bien qu'il füt combattu par 
de tres forts sentiments sociaux. Or, cette institution est 
surtout australienne ; lâ le culte des morts est dominant. Ce 
n’est donc pas une regression des croyances qui lui a laisse 
place. Seulement le sauvage croit que le Symbole d’une lutte 
peut tres bi< n satisfaire le mort, tout comme la veuve qui 
met un de ses cheveux dans le cercueil de son epoux n’a pas 
â le suivre dans la tombe : aussi beaucoup de ces combats 
regles sont-ils purement symboliques. Mais il y a plus : ces 
combats regles ont lieu entre des individus ou des clans 
parents, allies par des exogamies frequentes ; ni le mort ni 
Ies vivants ne veulcnt la mort d’un ami. D’ailleurs, d£s lors 
le groupe local, la tribu est constituee, eile entre en lutte 
d’influence avec le clan ; et l’ăvolution sociale la rend victo- 
rieuse. Devant les Sentiments de solidarită avec les membres 
d’un autre clan de la tribu, les sentiments qui aboutissaient 
au culte de l’ancetre et â la vengeance familiale peuvent suc 
comber w. D’autre part, il n’existe pas de gouvernement capa- 
ble de faire respecter la loi, ni de richesse p rmettant le

67. II, p. 130 ; I, p. 391.
68. II, p. 67.
69. II, p. 31, p. 34.
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/2 8 9 / rachat, la composition70 : la reglementation de la lutte 
de vengeance fut donc le moyen naturel de faire disparaître 
les inconvdnients de la vendetta primitive. Le duel ainsi cons
titui aboutira chez nous au duel ordalie, chez les Groenlan- 
dais71, â cette curieuse pratique de la lutte du chant satirique, 
oü deux parties vident, tels des bergers de Thiocrite, leurs 
difierends par des moqueries publiques, et oü le droit teste 
du câte du vainqueur.

L’explication que M. Steinmetz a donnee de la composition 
est veritablement la pârtie maitresse de son ouvrage. Nulle 
pan sa Science n’a i t i  plus sure, plus systematique, plus fruc- 
tueuse. Le probleme itait intact avant lui, â peine pose. Aussi 
a-t-il eu tous droits de « s’etonner de l’absence d’etonnement 
des socio-ethnologues 72 73 » au sujet de la composition. Dans cet 
usage, tout est â expliquer. Sa possibilite meme n’en est rien 
moins qu’evidente. Peu de coutumes furent plus difiiciles â 
instituer que ce rachat de la vengeance â prix d’argent. Se 
faire payer la mort d’un parent ! Encore aujourd’hui l’Afghan 
blâme celui qui agit ainsi : c’est manquer au culte dü aux 
morts71, se heurter aux lois de l’honneur, si fortes chez les 
non-civilisis. Les resistances des moeurs furent si grandes que 
seuls des motifs extremement imperieux ont pu rendre pos- 
sible la composition parce qu’ils la necessitaient : d’abord le 
besoin de paix qui, condition d’existence sociale, rendait les 
guerres eternelles impossibles ; il fallait renoncer â la ven
geance ou renoncer â la vie de la familie au sein de la tribu74. 
Ensuite le besoin de remplacer le mort, de garder la familie 
intacte et forte, menait â un curieux detour : le groupe a 
encore plus besoin de guerriers que de vengeance. Une adop- 
tion peut trüs bien remplacer des represailles, puisqu’on la 
considere comme un veritable retour du mort â la vie. La 
religion fournissait elle-meme ces rites d’adoption, par exemple 
aux Indiens de l’Amerique du Nord-Est75 76, et il en faut rap- 
procher cette coutume /290 / circassienne rapport£e par Kova- 
levsky ” , d’apres laquelle l’adult^re vient prendre dans sa 
bouche le sein de la femme adultere, se declarant ainsi le fils
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70. II, p. 56, p. 87.
71. II, p. 69 et suiv. Cf. I, VII, S 9.
72. I, p. 407.
73. I, p. 409, p. 449.
74. P. 422, 1 -  pârtie V III, S 6.
75. P. 410-4. Cf., p. 439-440.
76. Coutume contemporane et droit coutumier ossttien, 1893, p. 256 

66. Cf. « L’origine du devoir » (Revue internationale de sociologie, 
1894, p. 878), et S. Hartland, The Legend of Perseus, t. II, 1896, 
p. 421.
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du mari offcnse. Di ce besoin de remplacer le mort naissait 
aussi ce rite mortuaire qui ouvrira la voie â la composition : 
l’usage bien naturel de faire des presents â la familie du mort, 
afin d’afiirmer qu’on l'assiste 77 78 79 80 81 82 83, et aussi de soulager sa douleur, 
montrait au clan et aux clans apparent6s la puissance de la 
richesse pour apaiser la colere d’une familie.

Ainsi la composition devenait necessaire et possible par 
suite; sociologiquemcnt et psychologiquement ”  possible, il 
fallut le developpement de la r chesse pour qu’elle le devînt 
materiellement Mais dejâ une autre institution, â moitil 
civile, â moitie religieusf un des rites du mariag“ : l’achat 
de la fiancee, etait une veritable composition. Le rapt etait 
n^cessite par 1 cxogamie, l’obligation d’aüer chercher femme 
bors de son clan. A l’origine le rapt a du etre venge, mais 
peu â peu les inconvenients multiples oe cette venge ance la 
firent abandonner : la composition fut ici naturelle, l’achal 
remplața l’echange ancien “ . Presque partout oü il y a achat 
de la fiancee, il y a composition, et sur 21 peuples observes 
sans composiuon, 15 sont sans achat. ü r  cette derniere pra- 
tique est plus fortement organisee, plus naturelle, plus fre
quente chez les peuples les moins civilises. Il a donc pu y 
avoir transferi d’une institution â l’autre, extension d’une 
methode deja trouvee d’apaiser les querelles. D’autre part, la 
composition etait un moyen d’obtenir la paix, eile n’alla donc 
pas sans tout ce cortege de rites et de: garanties qui entourent 
la paix. Des l’abord dans le mariage **, des cer^monies d’al- 
liance en firent une chose religieuse : repas en commun, 
echange de presents, /291 / melanges de sang, tous les rites 
de la communion “ furent mis en piatique. Des fetes les mani
festerem ou s’ensuivirent. Mais la lutte fut vive entre la 
composition et le culte des morts. Elle se fait encore sentir 
au C ucase. Le mort, en general, n’aviit guere satisfaction ü , 
mai« il faut observer qu’il y a souvent des sacrifices fundraires, 
ou bien des punbeations solennelles des coupables, des oöran- 
des de victimes hum lines, de tetes, puis des sacrifices d’ani- 
maux ; il faut se Souvenir que la composition met fin â une 
guerre privee deja ancienne ; et puis l’on imagine que le mort,
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77. P. 419, 416, 418.
78. P. 472-3.
79. P. 429.
80. M. Steinmetz suit ici fidelemt nt Wilken : Over de Primitive 

Vor men van bet Hauclyk en den Oorsprongen van bet Gezin (De 
Indische Gids, 1880, II, 656 et suiv.).

81. I, VII, S 7. Cf. II. I, p. 8, 18, 115, ch. iii, $ 2.
82. I, p. 452 et suiv.
83. I. p. 450.
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'Dayaks-Olo-Ngadju, etc.). D’ailleurs, â l’origine, l’inceste est 
simplement la violation d’une rfcgle d’exogamie. Tout rapport 
sexuel dans le clan etait interdit sous peine de mort. M. 
Steinmetz constate le fait et ne l’explique pas, avsc raison 
d’ailleurs, la question de l’exogamie etant encore loin d’etre 
tranchee, sauf sur un point : que c’est une regle r-'igieuse.

Ainsi la religion suscite des penes, parce que c’est < Ile qui 
suscite les premieres regles morales, les premieres normes 
sanctionnees par une reaction publique. Mais tllt-meme pos- 
sede des peines. Des que la divinite exeice un pouvoir surna- 
turel reconnu sur le cours des choses, i * surveille l’accomplis- 
sement de certaines pratiques, religieuses ou non, eile inflige 
aussi ses bätiments /294 / sur terre et au-dela. Sur terre 
les peines divines consistent en maladies et en malchance. En 
ge'neral” , Ies faits cites par M. Steinmetz et qui ont trăit 
surtout ä l’Amerique du Nord, â la Mdanesie, tendent â 
prouver que les esprits, surtout ceux des morts, sont rare- 
ment les gardiens et les Champions de la moralit£, qu’ils 
sanctionnent plus generalement quelques preceptes sociaux, et 
ennn, que d’une fațon plus frequente encore, ils se vengent des 
offenses qui leur sont faites, soit en negligeant les rites, soit 
en violant leur tombe, en les lesant de quelque maniere. 
Ceci est plus primitif que cela. Le sauvage imagine les dieux 
egoîstes comme il est lui-meme. II faut une longue evolution 
des meeurs pour que l’esprit de l’ancetre devienne le gardien 
de la vie du clan, de la tribu, et qu’enfin un dieu devienne 
le modele et le type moral dune federation de tribus. Au 
ciel, les p< ines divines consistent en ce qu’apres la mort les 
bons sont separes des mauvais. Les uns ont une existence 
douce et htureuse, les autres errent sur la terre ou habitent 
dans le corps d’animaux. ä moins qu’ils ne soient forces de 
demeurer dans un pays triste et sombre. Ainsi M. Steinmetz 
n’admet decidcment pas la « tbeorie de la continuite de 
l’autre vie et de la vie d tei-bas ». II se refuse â suivre l’opi- 
nion de Tylor, de Wilken, de M. Reville ; la croyance â la 
persistance d« l’âme n’a, selon notre auteur, jamais ete amorale 
La question vaut qu’on suive M. Steinmetz dans l’expos^ des 
faits qui lui servent de preuve. II trouve, apres Waitz et en 
general presque tous les auteurs, la croyance â une justice 
celeste chez les Indiens de l’Amerique du Nord ’3. Plus de 
vingt-cinq obstrvations excellentes lui donnent d’ailleurs rai-
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92. II, p. 350 et suiv. Cf. I, 296.
93. Tout le nc le d’ailleurs est force de reconnaitre le fait, saut 

i  y voir un effet du christianisme. Miss Erminnia A. Smith : « Myths 
of the Iroquois >, in The 2nd Annual Ri port of the Bureau of Etbno- 
logy
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son. Puis il retrouve toujours la meme distinction entre la 
dtstinee des justes et celles des mechants, chez 5 tribus de 
l’Amerique du Sud, chez 3 tribus esquimaudes, une seule fois 
en Micronesie, aux îles Andaman ; deux fois en Australie, un 
peu plus de dix en Malaisie, et autant en Melan6sie, quelques 
cas aux Philippines. En tout 60 cas. /2 9 5 / M. Steinmetz 
regrette ?4 que les documents ethnographiques toujours si 
pauvres ne mentionnent que cette distinction vague entre les 
bons et les mechants. Qu’est-ce qu’un mechant. On peut bien 
supposer que les delits religieux sont entres en ligne de compte 
pour qualifier ainsi un mort devant la divinit£. Mais ce n’est 
la qu’une hypothese. L’on se trouve donc, quand on veut com- 
prendre l’influence de ces peines divines, sur la vie n rale 
des peuples non civilises dans un pire embarras que si on 
se posait la question au sujet de nos souetes. Psychologique- 
ment, et peut-etre en fait, la crainte de peines divines, ter- 
restres ou futures. n’a pas du agir plus qu’elle ne fait main- 
tenant en Italie, ou ne faisait au moyen âge. Elle n’a aucune 
prise sur le veri table criminel, eile n agit que sur la mässe 
moyenne qu’elle contient. Quelques observations sur les In
diens Tlinkits, les Comanches de l’Amerique du Nord, sont 
en faveur de cette hypothese. Mais il est scientifique de ne 
pas conclure. Quelle est enfin l’intluence de ces peines divines 
sur I’evt 'ution de la peine publique ? M. Steinmetz croit 
qu’on ne peut que dißicilement la deceler â ce stade de 
l’evolution, la peine publique n’existant que sporadiquement. 
Une seule conclusion peut etre donnee, negative d’ailleurs. Il 
faut rejeter l’hypothese de Wundt selon laquelle la peine 
religieuse aurait ete orieinairement familiale : l’anatheme se 
repandant sur tout le groupe domestique15 Au contraire, la 
peine divme, soit ici-bas, soit dans l’au-delâ, n’atteint que le 
coupable, eile est strictement individuelle. De ce cote, eile 
aussi prepare l’avenement des chätiments juridiques, conscients 
et utilitaires que nous pratiquons aujourd’hui.

II
ETÜDE CRITIQUE * *

/3 1 / 1. Les faits. —  Les assertions de M. Steinmetz concer- 
nant les peines divines sont si graves qu’il faut les discuter 
de suite. C :tte tentative de renverser la theorie presque
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94. II, p. 384.
95. Wundt, Ethik, p. 75-76.
* Extrait de la Revue de l'histoire des religions, 55, Paris
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admise aujourd’hui « de la continuation de la condition de 
l’âme apres la mort » est d’une tres haute importance pour 
toute la Science des religions. Avant tout, opposons simple- 
ment aux observations de M. Steinmetz celles qu’a faites M. 
Marillier ’6. Elles portent sur un nombre un peu plus grand 
de peupîes, tres souvent Ies memes que ceux notes par M. 
Steinmetz. Mais la critique des textes donne de tout autres 
resultats que lenregistrement de leur teneur brüte et generale, 
auquel s’est borne notre auteur, dans certains cas, et, il faut 
le dire, contrairement â sa methode generale. Aussi suivons 
pas â pas M. Steinmetz. — II est impossible de ne pas admet- 
tre que les Indiens de l’Ameriqut du N ord96 97 n’ont pas cru 
â une condition diflerente pour les justes et pour les criminels 
apres la mort. II faut /3 2 / meme se refuser a voir lä une 
importation chutienne, sauf pour quatre cas au plus (Haidas, 
Salish, Chinooks, Pueblos). En effet, les details des croyances 
sont tous bien indiens. Meme on doit reconnaître que les 
Peaux-Rouges ont du arriver d’eux-memes â de telles crovances, 
car tous les documents nous les presentent comme extreme- 
ment moraux98. Mais de ce que ces idees sont vn>iment ori
ginales, autochtones, il ne s'ensuit nullement qu’elles soient 
primitives. Telle est la juste opinion de Waitz . En rt Ui t<£, 
nous voyons dans plusieurs cas des survivances du totemisme 
auquel se sont superposees des croyances morales. Chez les 
Navajos, par exemple, les mechants deviennent apres la mort 
des coyotes j dans d’autres tribus, ils deviennent d’autres ani- 
maux, tandis que les bons restent des hommes. Dans d’autres 
cas, Cest le vieux mythe du voyage d’outre-tombe, des deux 
routes â choisir, de la lutte a soutenir. du pont ä franchir, 
qui sert â separer les mechants des bons. Sans aucun doute ce 
sont ces dernLres idees qui sont primitives. L'attaque de M. 
Steinmetz n’entame donc pas la theorie de l’animisme. Cette 
discussion etait reellement le nceud de la question. T̂ “s exem- 
ples sporadiques de M. Steinmetz au sujet des autres peuples 
ne prouvent plus grand’chose. D’abord un tres grand nombre 
de faits sont criticables. Chez les Macusi, les Kinipetu, les 
Innuiis, les Narinnyeri, surtout chez les Andamenes99, aux 
Philippines, on se trouve en presence d’idees chretiennc 
Chez les N.as, les Baduwi de Java, ce sont les influences

96. L. Marillier, La survivance de l'äme et i idee de justice chez 
Hs peuples non civilises, P&ris, 1694.

97. V. L. Marillier, tue. cit., p. 42.
98. Waitz, Anthropologie der Naturvölker, III, p. 147-170.
99. MariLici-, loc. cit., p. 37 ; cf. Lang, Mithcs, cultes e t religions, 

1896, trad. franț., p. 158.
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bouddhistes et hindoues qui agissent. Li mot naraka employi 
dans ces tribus pour designer 1 enfer est absolument le mot 
sanscrit pur. Enfin rien n’est plus compatible avec « la thlorie 
de la continuation » 10°, teile qu’elle est exposee par M. Tylor, 
que cette distinction des differentes vies d’outre-tombe : soit 
que les inegalites de la vie actuelle se /3 3 / poursuivent, soit 
que l’accomplissement des rites, le genre de mort d&erminent 
la nature de la vie de l’ombre 100 101 102. D’ailleurs M. Steinmetz admet 
qu’a l’origine, l’empire des morts est pour le croyant une 
imige de la terre. Donc il eut fallu une justice organisme 
ici-bas, pour qu il y en ait une aux enfers ; et M. Steinmetz 
n’en trouve pas dans ses societes ; la vie future pour les sau
vages ne comportait donc pas ces châtiments que M. Stein
metz y aperțoit.

La th6orie de M. Steinmetz sur le culte des morts prete 
non moins le flanc â la critique. Ayant reconnu toute l’eten- 
due du service rendu â la Science des religions par cette nou- 
veile revue des faits, je suis â Taise pour rencherir encore. 
L’auteur s’est contente d’explications trop generales et trop 
vagues. Cette classincation des rites funeraires en rites expri
mam la crainte, et en rites exprimam lamour n’aboutit a 
aucune explication precise. Ces statistiques, faites d’apris des 
rubriques trop larges, prouvent peu. Et, dans le cas präsent, 
ramme dans son Endokannibalismus, M. Steinmetz semble 
avoir ajoutc une bien grande confiance aux interpr^tations, soit 
des indigenes, soit des ethnographes, dont on sait l’habituelle 
incompetence. D’autre part, pourquoi M. Steinmetz ne nous 
a-t-il pas donne un tubieau systematique des cultes funeraires 
et des cultes d’ancetres, et n’a-t-il pas distingue dans son 
expose ce qu il avait separe dans sa doctrine : les coutumes 
funeraires, et les cultes proprement dits des morts. I chose 
etait essentielle : un dieu demande â etre tout autrement 
venge qu 'jn  esprit. Un ancetre au Caucase, toujours präsent â 
toutes les fetes, â toutes les guerres, terrible et secourable 
Yataro d’un chef en Melanesie ont autrement de force pour 
exiger du sang et des victimes que l’âme d’un pauvre « tooa », 
ramme on du aux lies Tonga, d’un homme du bas peuple. 
La question etait importante surtout quand il s’agissait du 
sacrifice mertuaire. II n’y a reellement sacrifice que quand il 
y a un dieu, quand l’ancetre est divinise. Ainsi s’expliquent
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100. Tylor, L  civilisalioa primitive, Paris, Reinwald, 1876, II, p. 97 
tt su iv .; cf. Wilken, Hei Animism,. bij de Volken van den Indischen 
Archipel, Leyde, Indische Gids), 1884, p. 968

II il. MariUier, loc cit., p. 44.
102. Kovalewsky, Coutume contemporaine et droit coutumier ossi- 

tien, 1893, p. 71 et 72.
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ees rites particuliers d’im- /3 4 / molation d’esclave sur la 
tombe du chef seul. Dans tous Ies autres cas la vengeance, 
quand eile se re'ie aux cultes des morts, represente un Episode 
fun^raire, un des moments du deuil, souvent le moment final. 
Insistons sur ce point. II est inutile de montrer apräs M. 
Steinmetz la place de la vengeance parmi les coutumes mor- 
tuaires : M. Steinmetz a deja signale que la d^termination 
du coupable ou du clan coupable se fait au moment de la 
ceremonie 1<B. Mais il est une coutume, en Australie et aux 
Philippines, qui marque que la vengeance termine le deuil, 
parce qu’elle assure le depart ou l’apaisement de Târne, et 
acquitte le clan. Les tribus australiennes des rives du Darling, 
celles du confluent du Darling et du Murray, la tribu de 
Bourke (n° 75 de Curr) et un autre (n 1 52), portent â la 
mort d’un parent une calotte d’argile ou de plätre, qui leur 
couvre une pârtie du crâne, et qu’ils vont d^poser sur le 
tombeau du mort, une fois vengeance faite 1W. Les Zambales 
des Philippines gardent un bandeau noir autour de la tete 
jusqu’â ce qu’ils aient conquis un crâne ; alors ils peuvent 
rompre le deuil de toutes ses interdictions 103 104 l0S. D’apres Miguel 
de Loarca 106, chez les Pintados, le deuil dure, comportant des 
interdictions al.mentaircs tres graves. jusqu’â ce qu’ils aient 
amene un prisonnier de guerre I07 108. De meme chez les Macusi 
de l’Amdrique du Sud, on appelle kenaima l’Indicn qui s’est 
voue absolument â sa vengeance. Comme Oresfe, il erre jus- 
qu â ce qu’il Tait trouv^e10*. Malgr£ ces faits, j’h&iterais 
encore â faire de la vengeance, comme M. Steinmetz, un effet 
du culte des morts. J ’aimerais mieux y voir le produit d’un 
etat social dont les rites funlraires etaient aussi 1 eflet : savoir, 
la nature religieuse de la familie. /3 5 /  Mais pour arriver â 
ce resultat peut-etre eut-il fallu une autre m^thode que celle 
suivie par M . Steinmetz. Avant donc de conclure sur ce point, 
nous devons cntiquer les procedes de recherche de notre 
auteur.

103. Gason : « The Dyenes », in Curr, Tbe Australian Race, Mel
bourne, i886, II, 62 etc.

104. Curr, II, 199, 238 ; cf. John Eyre, Expeiiatons of Discoverty 
into Central Australia in the Years 1840-1841, p. 353 ; cf. Grey, Two 
Expeditions in N. W. and W. Australia ( l a 17-8-9), p. 324.

105. Blumentritt, Der 4knenkultus der Philippinen und ihre reli
giösen Anschauungen, 1882, p. 156, citunt le P. Ferrando ; cf. G. A. 
Wilken, « Das Haaropfer » (Rev. col internat., 1886, p. 243).

106. In Ternaux-Compans, Archive; generale; des voyages, t. I. 
p. 34.

107. Cf. Wilken, < Haaropfer », S 1, p. 233.
108. Steinmetz, I, p. 372, dtant Schomburgk, Brett, Im Thum.
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2. La methode. —  Le pivot de la methode de M Steinmetz 
est ^videmment sa conception de l’ethnologii sociale, avec les 
£numerations statistiques, la revision complete des faits, les 
recherches c »mparatives dt» causes diverses qui ont produit 
les formes diverses d’un meme phenomene. II n’est pas un de 
ces moyens qui ne soient â recommander, et dont M. Stein
metz n’ait eu le merite de se servir, sinon le prem’er, du 
moins le premier constamment. Mais (nous avons la part belle 
â venir apres lui) il y a encore des lacunes dans cette methode

Cette idee de l’ethnologie sociale est trop etroite. On con- 
țoit difficilement une etude sociologique qui ne serait pas 
d'une absolue generalite. Une institution determ ini se com- 
prend non seulement par ses causes, m s encore par ses 
iboutissants. Les phenomenes sociaux en effet (c’est une 
metaphore commode) sont organiques. Un fait social comme la 
peine a une verkable fonction. Tout le prouve surabondam- 
ment. Mais si on se cantonne ainsi dans l’etude des non- 
civilises, on perd de vue la fonction et meme le fonctionne- 
ment actuel de la peine. Or, aussi bien qu’il y a dans le 
droit moderne des restes de la vengeance primitive, d< meme 
il doit y avoir dans les types originaires de la reaction juri- 
dique quelque chose qui est le germe de notre Systeme p£nal. 
M. Steinmetz a bien indique la peine familiale comme etant 
la source de la vindicte publique des peup’es civilises. Mais 
M. Steinmetz ne montre pas de faits prouvant cette origine. 
Et son raisonnement est contestable, parce qu’il part d’une 
mauvaise definition de la peine. Le droit criminel, avant ce 
siede, n’a jamais fcnctionne de cette fațon consciente, ration- 
nelle, uti'itaire qui, selon M. Steinmetz, le caracterise ; aveugle 
et passionnee, la justice sociale frappait le criminel et les 
siens comme des ennemis, non comme un citoyen1W. M. 
Steinmetz a pris le caractere mo- /3 6 / mentane de notre 
ltgislation, et la forme la plus extraordinare du droit des 
sauvages, pour leur verkable essence. Il les a donc opposes ; 
mais sans autre raison que de n’avoir pas vu ni les faits 
intermediaires. ni ce qu’il y avait de commun au fond de 
tout droit penal. D’autre part, les faits eux-memes donnent 
tort â M. Steinmetz. Les criminels que M. Steinmetz designe 
comme etant les premiers punis pub’iquement, ne sont pas 
du tout chaties de fațon patemelle, ils sont mis â m ort; 
c’est seulement de nos 'ours que s’est developpee l’idee d’une
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W. G. Löffler, Ueber die Schuld formen, Wien, 1895, V. I, Das 
geltende Recht, p. 15, 17, n" 5 ; Dareste Etudes sur l'histoire du 
droit, p. 115.
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legislation qui avertirait le criminel, l’effrayerait, ct puis. s’il 
pcrsistait, utiliserait le châtiment pour le ramener dans la 
bonne voie. Seuls Ies derniers Codes edictent des chätiments 
qui ressemblent de lein aux procedes d’education des familles 
primitives. II y avait une autre origine au droit plnal public, 
religieuse celle-lâ. M. Steinm.tz ne l’a pas vue parce que sa 
ntethode ne le lui permettait pas.

II ne s’etait pas suffisammcnt detache de YEthnologiscbe 
Jurisprudenz. Quelques defauts lui sont communs avec H. 
Post, Andree, Köhler. Sur certains points, il procede comme 
eux par Classification hätive. Ordonner des faits extremement 
nombreux est tellement difficile qu’il y aurait mauvaise gräce 
â reprocher â M. Steinmetz de n'avoir pas ete parfait. Mais 
quel principe a servi â la ddimitation meme du sujet ? Qu’est- 
ce qu’un peuple sauvage ? « Un peuple sans gouvernement ? » 
Un peuple sans histoire ? Combien le criteic est vague ? Et 
pourquoi Ies anciens Arabes connus par la seule tradition 
seraient-ils des non-civilises, tandis que les patriarches Itebreux 
ne le seraient pas. Particulierement dans I chapitre consacre 
aux pr :miers crimes punis socialement, ce mode de collection- 
ner trop vite avait des inconvenient. M. Steinmetz a, quand 
il s agit de la Constitution de la science, bien definitivement 
rompu avec les cadres connus IW, mais il n’en a pas fait autant 
avec ceux que les differentes Sciences lui fourmssaient. Il a 
admis sans examen avec les anthropologues le inariage de 
groupes le « dass marriage », ces /3 7 / ^pousailles de deux 
clans, aboutissant â une promiseuite generale. Il a cru â la 
fable de Morgan et de Mac Lennan, fable dont Curr a fait 
bon marche, sur les classes australiennes repandues dans tout 
ce continentIU. Il a adopte la dassification grössten des types 
familiaux, en patriarcat et matriarcat,u. La critique des faits 
est assez rare dans les Ethnologische Studien. Enfin, si les 
procedes de raisonnement, si les experiences comparatives 
que notre auteur institue, sont vrairr nt remarquables, il 
manque quelque chose. M. Steinmetz ne distingue pas le fait 
typique, ni ne le recherche. Or un seul fait, critiquement 
etabli, peut demontrer une hypothese en so ologie. comme 
dans les lutres Sciences, parce qu'il est la loi elle-meme. Les 
autres faits ne sont que son cortege, ses degradations. Il me 
semble que la relation du culte des morts et de la vengeance 
sanglante etait mieux ^tăblie par la pratique du sacrifice
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110. V. Steinmetz, I, p. xlv, 360.
111. II p. 31.
112. Sttinmetz, II, p. 139, 147.
113. II, p. 13"
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funeraire, par Ies rites que nous avons signales, que par toute 
cette longue enumeraticn des peuples oü la vengeance du sang 
se rencontrait avec la crainte des morts.

La raison de cette maniere de proceder de M. Steinmetz 
se decele assez vite. II ne definit pas 1M, pas plus que les thno- 
logues allemands. II classe selon les notions communes. Le 
crime pour lui, nous l’avons vu, c’est l’homicide dans les 
societes primitives comme dans les notres. Or il se trouve que, 
precisement dans ces societes, le meurtre n’est pas un 
crime, c’est une lesion infligee â un groupe familial, une 
insulte ; ce n’etait pas un delit au memi titre que, dans les 
memes societes, l’inceste ou le sacrilege. Le meurtre entrera 
dans le droit penal, mais tres tard, il n’y £tait certainement 
pas â l’origine. La legislation, les coutumes dont il etait 
l’objet n’en faisaient pas du tout une chose d’interet public. 
Au contraire, il y avait des actes punis socialement, M. Stein
metz en mentionne un certain nombre. Il y avait des regles 
sanctionnees par la mort. Il y avait donc des faits que la 
conscience sociale /38 / avait en horreur. Ces faits etaient plus 
nombreux, tout aussi importants dans la vie sociale que les cou
tumes de la vengeance privee. C’etaient eux qui Etaient des 
crimes, c’etaient leurs sanctions qui etaient des peines, c¥tait 
eux qu’il fall tit etudier. Or c’etaient precisement des faits 
religieux. Une methode sociologique aboutit donc â attribuer 
â la peine 114 115 comme â ia vengeance privee une origine reli- 
gieuse, c’est ce qui nous reste â etablir.

CONCLUS ION

Toute cette critique est loin d’infirmer les resultats positifs 
auxquels est parvenu M. Steinmetz, la plupart subsistent. 
Certes, il ne faut pas etre dupe de certaines appai. îces, et 
on ne doit accorder qu’une demi-vraisemblance â la rigeur 
des statistiques de M. Steinmetz. Mais sur bien des points 
les problemes qu’a souleves M. Steinmetz etaient neufs, la 
methode nouvelle, les conclusions semblent pourtant deja 
fermes. Tel que, Touvrage a remoli le but que son auteur 
s’etait propose : puisqu’on y voit tout ce que pouvait trou- 
ver d’interessant une methode sociologique consciencieuse.

114. Sur la definirion en sociologie, v. Dürkheim, R ig ’es de la 
methode sociologiqut, Paris, 1895, p. 145.

115. V. Dürkheim, Div. du travail, II, par. 1, 2, 3.
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M. Steinmetz t£tait donc dans la Bonne \ ie, et nous n’avons, 
au fond, qu’â le suivre pour indiquer brievement et tlmide- 
ment quelques idees complem itaires sur la naturc du droit 
pinal primitif

II y a d’abord une lacune dans l’analyse psycholoș-ique de 
la peine que M. Steinmetz a donnee II la rattache a la ven- 
geance, et celle-ci â la cruauti. Mais, en premier lieu, il ne 
prouve pas que toute peine est une vengeance (et nous en 
verrons qui ne le sont â aucun degre). Et, en second liejjț 
la vengeance se rat- /3 9 /  tache plus directemgnt â la colire 
qu’â la cruauti. Cert es, la tendance generale â infliger de la 
peine, le plaisir qui y est attachi sont b.en la condition ultime 
de la vengeance. Ils n’en sont pas la cause prochaine. « Toute 
lesion, toute douleur, a dit Darwin, contient dijä un iliment 
de reaction contre la douleur. » En d’autres termes, la dou
leur se suit immidiatement de la colire, c’est cette Sensation 
de l’offense subie qui fait se dechainer la violence instinctive. 
La cruauti, au contraire, est une tendance permanente. Elle 
aboutit â des actes constants n7, babituels. La vengeance est 
chose de moment ; eile a pour cause un sentiment doulou- 
reux. Pour expliquer pourquoi le sauvage venge la mort d’un 
parent, d’un membre de son clan, il fallait savoir pourquoi 
t. ressent de la douleur lors d’un tel ivinement. Du coup, 
cette analyse psychologique nous fait voir dans la vengeance 
et dans les rites funeraires les expressions diverses que suscite 
un meme sentiment : l’amour de la familie qui riagit. D’autre 
part, toute douleur peut suscit t une colire, une reponse pas- 
sionnell« â l’agent et â l’acte qui la causent. On s’explique, 
des lors, en retrațant ainsi le processus psychique qui aboutit 
â la peine, que cette derniire ait pu etre rattachie â d’autres 
emotions que celles causies par la mort d’un parent. Si l’action 
ptnalc depend psychologiquement de la colire, la forme 
morale de celle-cij l’indignation, pourra eile aussi occasionner 
son explosion. Des qu’il y aura des rigles oblipatoires, senties 
comme bonnes et nicessaires par tous les membres de la 
societi, des cet instant il y aura indignation possible. La peine 
sera autre chose que la vengeance privee. Ce sera la riaction 
sociale contre un acte qui lise les Sentiments sociaux. Une

116. Pour toute cette troisieme partit de mon travail je dois beau- 
coup â mon maitre, M. Mariliier, qui a bien voulu me communiquer 
ss Bibliographie et les notes de ses difft.ents cours, sur le tjbou, les 
rites funei ires, le culte des morts et le mtriage je me suis aussi 
largement inspire des cours que j’ai entendus dt M. Dürkheim, i  
Bordeaux, sur la peine, la religion et la familie.

117. V. Berger, La cru a u ti, Th. de midecine de la Faculti de Bor
deaux, 1894.
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autre analyse du fonctionnement de la reaction penale nous 
fournit aussi une autre conception, et de la vengeance pri
vee, et de la peine publique. Nous allons voir que toutes 
deux dependent, dans les premiers types de societes, de condi- 
tions sociales, ou plus precisement religieuses : la vengeance 
privee, effet de la nature religieuse de la familie ; la peine 
publique, effet des interdictions rituelles.

/4 0 / 1. La vengeance privee. —  M. Steinmetz, avons-nous 
vu, faisait du culte des morts l’une des causes de la ven
geance. II est en effet impossible de nier qu’il y ait des 
l’origine des connexions tres intimes entre ces deux ordres 
de faits. Si ce n’est pas en presentant une importante mässe 
statistique des peuples oü coexistent le culte des morts et la 
vengeance privee, que l’on prouve de reels rapports, les exem- 
ples caracteristiques que nous venons de citer ne laissent 
aucun doute. Mais ce ne sont pas necessairement deux insti- 
tutions dont l’une serait cause de l’autre. Tout ce que les 
faits permettent d’affirmer c’est qu’elles se penetrent l’une 
l’autre. La vengeance familiale colore les coutumes fune- 
raires. Elle cree les rites signales, ou eile met fin au deuil ; 
eile est l’un des facteurs des pratiques du sacrifice fun6raire ; 
eile est l’une des causes de la coutume malaise de la chasse 
aux tetes, etc. D’un autre cote les croyances concernant les 
morts influent evidemment sur la nature farouche, religieuse 
de la vengeance du sang, sur la duree, sur la facilite qu’elle 
presente â se laisser entamer par la composition. Mais obligent- 
clles â la vengeance ? On dit que les vivants se repr&entent 
le mort comme cherchant satisfaction, que c’est cette idee 
de la crainte qu’ils ont de l’esprit, qui les forcent â agir. 
Mais les faits quelque peu demonstratifs, on les emprunte 
presque tous aux nations caucasiques, â des societes oü la 
familie patriarcale est parfaitement organisee, oü l’ancetre 
est dieu et agit comme tel. La vengeance est bien, dans ces 
cas, une suite du culte des ancetres "8. Mais ce culte est alors 
le centre de la vie de familie, principe religieux de ses actes. 
Tel n’etait pas le type premier de la familie, lâ, c’etait le 
caractere religieux de la communaute qui etait la cause, et 
non pas l’effet ; les rites funeraires et les croyances qu’ils 
exprimaient, d’une part, la vengeance familiale, de l’autre, er 
etaient les produits correspondants mais distincts.

La solidarite religieuse du clan £tait le veritable antecedent 
de la plus grande pârtie des rites funeraires. Un fait saillant,
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118. Kovalevsky, loc. cif.
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Ie plus extraordinairc : l’universelle ctension de ce que M. 
Steinmetz a /4 1 / app~le 1’ « endocannibalisme », de ce qu’on 
pourrait nommer plus exactement Tantbropophagie rituelle 
des parents, ce fait, dis-je, repose imm^diatemont sur ce sen
timent riginaire de l’unite religieuse de la familie **’. Comme 
le disent les observateurs qui souvent sont sur ce point d’une 
remarquable unanimite, les sauvages croient que, s’ils mangent 
ainsi leurs parents, les vertus du mort p6netrent leurs propres 
corps l2°. Rien n’est, de la sorte, perdu de l’esprit general qui 
an me le clan. Telle est l’explication que donnent de cet 
usage les Australiens, aussi bien que les Indiens de TAm6- 
rique. Certes Taneantissement de l’äme du mort, et Ia dispa
ri tion des dangers que peut causer un esprit sont bien aussi 
une condition d’une partJle pratique. Mais on ne compren- 
drait pas que repas düt etre fait en commun, s’il ne 
s’agissait de partager entre les parents d une pârtie de Tesprit 
de familie, prete â echapper. Mais bientöt on cessa de s’assi- 
miler lt mort dans un repas rituel : Tesprit ne fut plus 
aneanti dans la vie du clan. II devint alors ind^pendant, 
redoutabk, quelques pr6cautions qu’on prît contre lui lors de 
Tensevelissement du cadavre. II exigea donc qu’on lui donnât 
des marques d’attachement, qu’on communiât avec lui, qu’on 
se donnât ä lui. Aussi, la sohdarite religieuse du etan continue 
â apparaître nettement, au m><ment des funlrailles, dans la 
coutume du sacrifice de la chevelure bien connue depuis le 
livre de Wilkcn 119 120 l21 122. II est vrai que celui-ci aprfes M. Ty- 
Ior123 et Krausel24, y v< >it un mode de Substitution sacrifi- 
/4 2 /  cielle. Selon eux, les parents, la veuve surtout donnent 
au mort une boucle de cheveux, des debris d’ongle, un doigt 
etc , apres lui avoir donne autrefois des vies humaines, leur 
propre vie souvent. Mais rien ne semble moins demontr6
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119. V. Steinmetz, Endokannibalismus, p. 52, S 26. —  J. Lippen, 
Der Seelencult (1881) p. 65 et suiv. — S. Hartland, The Legend of 
Perseus, II, p. 282 et suiv., donne une Bibliographie assez complete 
des faits, miis confond le repas oü est mangl le mort et celui oü 
les parents mangent en prlsence du mort. Sauf, sur ce point, et pour 
quelques autres interprdtations, nous suivons cn general M. S. Hart
land.

120. Curr, Australian Race, Melbourne, 1896, n 46, tribu de W.ir- 
burion River, II, p. 18 et 19. — N* 52, Gason, Diyenes, II, p. 62. — 
V. Frazer, Totemism, 1887. p. 79 et suiv.

121. G. A. Wilken, « Das H ropfer », Leyde, 1886-1887 (Revue 
coloniale internationale).

122. Ib., p. 364, 377.
123. Civil, prim., II, p. 515 et suiv.
124. Krause, Die Ablösung der Menschenopfer (Kosmos, T  annee, 

p. 68 et suiv.).
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qu’une pareille Interpretation. II paraît au contraire que le 
sacrifice funeraire humain, celui de la veuve surtout, soit bien 
posterieur ä ces pratiques de communion, car nous ne voyons 
pas de ces sacrifices dans les tribus les plus sauvages, et nous 
y trouvons au contraire des pratiques, siion identiques du 
moins analogues et equivalentes au sacrince de la chevelure. 
Celui-ci fut un moyen magique d’ttablir une communaute 
entre le mort et le survivant125; or c’est tout ce qu’il faut 
au mort. II n’a besoin, puisque c’est un esprit, que de satis- 
factions magiques, et Von sait qu’en magie, un cheveu, une 
pârtie quelconque de la personne, une goutte di sang repre- 
sente la personne elle-meme. Cette pratiqire est donc un simple 
acte de communion : de meme, dans certaines tribus austra- 
liennes 126, les parents rețoivent â la tete de violentes blessu- 
res, dont ils laissent couler le sang sur la tombe du mort. La 
coutume d’ailleurs est extremement generale 127 128, on en retrouve 
les traces dans la legislation mosaique et dans les usages 
romains. D ailleurs cette hypothese que nous proposons avec 
M. S. Hartland n’exclut pas l’hypothese animiste suivant 
laquelle la plupart des rites funeraires auraient pour but 
d'assurer le depart de Târne et de faire cesser, en la trompant, 
en Tecartant, les dangers que peut provoquer sa hantise parmi 
les v vants. Certes de meme que Tesprit du mort ne devient 
pour THindou un P itr iIM, un ancetre, que par l’achevement 
parfait des rites, de meme la plupart des actes du /4 3 / culte 
funeraire ont pour but d’assurer la dest.nee du mort, d’en 
debarrasser ainsi les humains. Mais, en realite, il n’y a pas 
que la terreur qui s’exprime dans tous ces ritts ; l’amour y 
tient aussi une place. On tient â ce que les cerlmonies s’ac- 
complissent par attachement pour le mort. II est un esprit 
redoutable, mais avec lequel on veut rester en relations. Beau
coup de tribus australiennes et mdiennes, la plupart des tribus 
de la Nouvellc-Guinee, des peuplades malaises, gardent avec 
elles, dans toutes leurs migrations, les os et le crane du mort.

125 V. S Hartland, II, p. 325, p. 118 et suiv.; cf., p. 222. Nous 
nc suivons donc pas sur cl p >int ni Frazei « On Certain Puf. il 
Customs > (Journal of the Antbropological . nsutute, XV, p. 64 «:t 
suiv.), ni Wilken, « Haaropfer », p. 364. V. aussi R. Smith, Kinship and 
Marriage in Early Arabia, 1887, p. 215-325.

126. Curr, n’ 73, II, p. 204 ; cf. p. 178 ; n’ 75, II, p. 223 ; I, p. 
272, e tc .; Bomicy, J. A. I., XIII, 134.

127. Andree, Ethnographische Parallelen und Vergleiche, p. 147 et 
su iv .; cf. Wilken, loc. citato, V ; cf. Wellhauser Reste des arabischen 
Heidenthums, 160, in Skizzen und Vorarbeiten, i887, v. III.

128. Dr W. Culand, Ueber dtt Toltnverehrung bei einigen der indo
germanischen Völker, Amst., 1888, p. 22. V. Manou, III, 230 et 
Kulluka ad hoc.
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Ce sont en effet de puissants instruments de magie et de 
tres grandes forces 129 dans la tribu. Mais il existe une seric 
de faits er.cori plus remarquables, collectionnes d'ailleurs par 
Wilken lui-meme. Ainsi de Flacourt130 racontc que les Mal- 
gaches malades « envoyaient une ombiasse (sortier) qucrir de 
l’esprit au cimetiere, qui y va la nuit, et fait un trou â la 
maison qui sert de sepulcre, en appelant l'äme du p&re du 
malade, il lui demande de l’esprit pour son fils qui n’en a 
plus ». Un certain nombre de rites funeraires semble donc 
bien directement cause soit par le sentiment de la solidaritl 
familiale, soit par les croyances animistes. Ces deux ordres 
de faits fusionnent d’ai'leurs dans le totemisme, religion ani
miste du clan, fondement de son unit£, de ses pratiques, de 
ses idees 131.

La vengeance, eile aussi, est un effet de cette unit£ reli
giei. e du clan. Rappeions un fait que M? Steinmetz n’a pas 
suffisamment mi s en relief, toujours parce qu il n’a pas 
cherche autre chose qu’une theone des peines sanctionnant 
l’homicide. Aucune mort, pour le sauvage, n’est naturelle 
Toute maladie, toute mort est due soit â la transgression 
d’une interdiction rituelle, soit aux malefices d’un sorcier ou 
d’un membre d’une tribu voi ne 132. Toute mort a donc besoin 
d’etre vengee, et non pas seulement la mort violente. /44 / 
Cest donc en realite toute blessure grave de la vitalit£ du 
clan qui donne cours â la vengeance. Aussi, avons-nous vu, la 
determination du coupable est souvent pârtie essentielle des 
rites funeraires pour une mort quelconque. Il n’y a qu’une 
exception : quand il y a eu h »micide et que le meurtrier 
etait un parent de la victime 133. Lassassin n’est pas puni de 
mort, souvent on le laisse en paix, on trouve des raisons â 
son acte. \  oilâ le fait vraiment crucial. Toute liaison ext6- 
ritun iin igce au clan entraine une reaction ; ce qui se 
passe â l’interieur, les torts qui le clan se cause â lui-mâme 
(sauf quand les prescriptions iligieuses sont en jeu), n’exci- 
tent aucun mouvement. C’est ainsi que R. Smith a pu definir 
Ie hay arabe en disant : « Un groupe de parents est un groupe
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12°. V. citării uS de S. Hartland II, p. 316-317; ct. Man, « On 
the AHrginal Inhabitants of Andaman Islands », p. 74 (lourn. 
Antroph. Instit., 1882, XII).

130. Histoire Je la grande Ile d ț Madagascar, Paris, 1658, p. II 1 
102 ; Wilken, Het Animisme bij de Volken van den Indischen Archipel, 
Leyde, 1884 țDe Indische Gids, p. 937-942); cf. Waitz, Anthropologie 
der Naturwölker, III, 195.

131. Wilken, Het Animisme, p. 999.
132. Curr, Austr Race, I, 131 ; I, p. 135 ; II, p. 199 II, 247 , 

cf. Taplin in Native Tribut of South Australia, p. 27, 28, 30.
133. Steinmetz, II, p. 162 et suiv.
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oü il n’v a pas de vengeance du sang l34. » II y a plus, la 
vengeance privee garantit non seulement la vie physique, 
mais surtout son integrite religieuse, son honneur. Bornons- 
nous ä indiquer deux cas remarquables135. Chez les Garos 
du Bengale, c’est la jeune fille qui doit demander la main 
de son futur epoux, eile fuit alors ; et si son fiance ne la suit 
pas, non seulement il viole les lois de l’etiquette, mais encore 
il insulte tout le « mahari » 136 137 138 de la femme, et il s’ensuit 
de v^ritables guerres privees. On sait, d’autre part, quelle est 
la generalite de cette mterdiction de prononcer le nom du 
mort, quelquefois toujours, d’autrcs fois pendant toute la 
duree du deuil. En Australie, dans les tribus de la baie de 
la Rencontre, et les tribus de la province d’Adelaîde. lors- 
qu’un membre d’un autre clan viole cette coutume, cet acte 
entraîne immediatement vengeance, et souvent des guerres 
interminables *37. Le meme fait est rapporte des Kenayes de 
l’Amerique du Nord 1M. C’est donc la solidarite du /4 5 / clan 
vis-â-vis des circonstances exterieures qui cause immediate
ment la plupart des cas de vengeance. Il nous reste â etablir 
que cette solidarite est bien de nature religieuse, dans ses 
rapports avec la vengeance privee.

Il semble que la chose adle de soi, puisqu’il est depuis 
longtemps admis que la familie s’est fondee sur un ensemble 
de pratiques et de croyances religieuses. Quelles que soient les 
divergences des ecoles historiques et anthropologiques, que ce 
soit le totemisme ou la familie patriarcale qui soit mise â 
l’origine de l’evolution familiale, la nature religieuse de cette 
origine est unanimement accordee. Cependant si la vie sociaie 
de la familie a ete â l’origine une vie surtout religieuse, les 
clans ont eu toujours une vie economique et instinctive assez 
intense. La vengeance familial? pourrait etre ainsi la simple 
reaction instinctive contre la douleur ressende. Telle semble 
la theorie que soutient M. Steinmetz quand il fait de la ven
geance indeterminee, aveugle, le premier stade de Involution 
de la peine. Mais d’abord, il faut, pour que la familie ou 
le clan reagissent comme observe M. Steinmetz qu’une dou
leur soit ressentie, que tous souffrent du mal eprouv^ par un 
seul. II faut deja la solidarite familiale. Et puis le sauvage
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134. R. Smith, Kinship, etc., p. 25.
135. Dalton, Descriptive Etbnology of Bengal, Calcutta, 1872, p. 65
136. Littlralement : motherhood, c’est-â-dire tout le clan ' des- 

cendance en ligne matemelie.
137. Wyatt, « Adelaide and Encounter Bay Tribes » in Naltves 

Trib r of South Australia, p. 164 ; cf. Mayer, /A, p. 199, 200, 198.
138. Steinmetz, II, p. 157 ; cf. Im Thurn, Among the Indians of 

Cuiana, ls83, p. 330.
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se venge plutot qu’il ne venge les iens, c’est k  memc qui 
est affecte, qui est insulte, dont la vie est en uanger. De meme 
que certains rites funeraires tendent a faire disparaître un 
enchantement qui pese sur tcute la maison, sur tout le village 
ou les proches parents n’, de meme la vengeance, quelque 
indeterminee qu’elle soit, a pour but de faire cesser l’etat 
douloureux qui a envahi le corps familial entier. Car c’est 
la familie et non la mort qa’il faut venger, au moins dans 
certains cas ** ; « la for- /4 6 /  mule de Pappel ä la vengeance 
privee ce n’est pas : le « sang d’un tel a ete verse », c’est : 
« notre sang a ete verse ». Ainsi de nos jours encore, le duel, 
seule survivance de ces institut tons, tend plutot â sauvegarder 
l’integrite morale de la familie qu ä defendre ses membres.

II nous est certes impossible d ’etablir d’une fațon directe 
que tel a ete reellement le mecanisme ori nel de la ven
geance privee. Meme sous son type le pljs simple, la reaction 
sociale et passionnelle de la familie laisse place â la reaction 
instinctive des indic idus, ou se confond avec eile Les faits 
d’ailleurs presentent un pareil concours Je causes. Car la vie 
du sauvage est formee d’une intrication de pratiques sociales 
et d’actions instinctives M1. Mais si nous rapprochons ces for 
mes premieres de la vengeance, d ’une part de ce qu’elle est 
devenue dans des societes plus evoluees, et aussi des pratiques 
et croyances connexes, en particulier de celles qui concernent * * *

139. Ainsi ces rites l’abandon de la hut" , d'emigration du village, 
de purification gen ia le  par 1' u. Frazer,ß«na/ Customs, p. 77 et 
suiv. ; Wilken, * Haaropfer », p. 24b et suiv. Nous adoptons une 
autre interprätation des faits que ces derniers auteurs. Les pratiques 
sont d'ailleurs infiniment frequentes ; sans sortir de la Nouvelle- 
Guinee, nou„ en trouvons de nombreux exemples : H. Romilly, The 
Western Pacific, p. 197 ; Guillemard, Cruise of the Marches«, II, 
p. 288 ; Meyners d’Fstrey, L . Papouasie, 1881, p. 151 ; Dr P. Comrie, 
< Anthropoiogical Notes in New-Guinea » (/. A. I., VI, p. 109).

140. R. Smith, Kmship, etc., p. 23.
141. « Pour le natif de la Nouvelle-Guinee, une croyance, dite 

superstitieuse, n’a pas de base hypothetiquc, c’est pour lui un ins
tinct plutot qu’une idee, c'est une force â laquelle il est contraint 
d'oWir, & tout hasard et envers toute tendance contram.-. La forme 
speciale de Superstition & laquelle ces remarques se rapportent est la 
croyance que quand un homme meurt hors de son village natal, memc 
s’il meurt d'une mort absolument naturelle, non seulement le bonheur 
de son esprit, mais encore le bonheur futur des esprits de ses parents 
vivants. dopend de l’une des deux alternatives : ou un payement 
doit itre fait par ceux nez lesquels il est mort, ou la vie de Tun 
d’entre ces derniers doit etre prise. Faute de l’accomplissement de 
l'une quelconque de ces deux choses, il n’y aura pas de repos actuel 
pour l’esprit du mort, ni de paix future pour les ämes de ses parents » 
G. S. Fort, in Romilly, From my Verandah in British New Guinea. 
p. 234, 235.
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le sang, .mmediatement l’hypothese s’imposera ä nous. De 
Jung racontc que « lorsque l’cnfant (australien) est bless£, la 
lourde massue du pere tombe avec une violente rage sur tous 
ceux qui se trouvent â portee, quand bien meme il n’y aurait 
pas dans l’accident de faute de leur part, aussi indirectement 
que ce soit. Nous avons probablement ici la croyance que la 
quantite de douleur que ressent l’enfant se fractionne parce 
que d'autres souffrent en meme temps » 14î. /4 7 /  Le sang 
appelle le sang ; de meme dans toute la Psychologie rel 
gieuse des non-civilises le semblable appelle le semblable IO. 
Les textes bibliques sont em lemment convaincants â cet 
egard lu. « Et (Dieu) dit : Qu’as-tu tait ? la voix des sangs 
de ton frerc crie vers moi de la terre. » Ces idees furent 
fondamentalcs dans la legislation hebra'ique C’est un eer- 
tain membre de la tamille appele garant du sang (litterale- 
ment : temoin ou sauveur du sang TJJ ou ȘW). qui est Charge 
de poursuivre le meurtricr, « l’homme de sang ». Les que- 
relles sont appelees des « aflaires entre sang et sang » 142 143 144 145 146 147 148 149. 
L’impression que donne tout ce Systeme est bien celle qu’on 
attend : le rneurtre est affaire de droit prive ; il ne releve 
qu’indirectement du droit public et religieux ’47. D’ailleurs 
les textes eux-memes mettent en correlation la vengeance 
du sang et tout l’ensemble des institutions religieuses qui ont 
le sang pour objet1W. « Toutefois vous ne mangerez pas de 
chair avec son âme, son sang. Car certa.nement le sang de 
vos ämes, je le redemanderai de la main de tout etre vivant, 
et je le redemanderai de la main de l’homme. Qui aura 
repandu le sang de l’homme dans l’homme, son sang sera 
repandu. » Car le sang est divin, c’est ce qui fait vivre 
l’homme et les betes, ce qui dans iS sacrifice appartient â 
Dieu Le rapport est ici bien evident. Mais d’autres pra-

142. Ploss, Das Kind, II, p. 334, d’apres de Jung. Cf. Steinmetz, I, 
p. 319, 328; Bartels, Die Medicin der Naturvölker, Lcipz'e. 1893. 
p. 205, et S. Hartland, II, p. 431, altribuent ce fait aux Dieyeries.

143. On voit sur qucl fonds a pu s’appuyer le developpement du 
talion.

144. Genese, iv, 10, 9, 5 et 6.
145. Nombres, xxxv, 12 et suiv. ; Dei teronome, xix, 20 et suiv.
146. Deut., xvii, 8 ;  cf. R Smith, Religion of Semites, 1890, 

p. 33 et suiv.
147. Nowalck, Lehrbuch des hebräischen Archaeologie, 1894, I, 

p. 50. — Ruhm, Handwörterbuch des biblischen Alterihtuns, 1893 
et 1884, art. Blulräiber, Kur per Verletzungen, Strafrecht.

148. Sur le sang dans le droit mesa'ique, talmudique, et le folklore 
juif, voit Strack, Der Blutaberglaube, etc. Munich, 1892, p. 73 et 
suiv.

149. R. Smith, Relig. of. Sem., p, 235, 234.
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La suite de Involution de la vengeance privde dlmontre 
d’ailleurs la verit^ de notre hypothesc. La vengeance s’af
faiblit non /4 9 / seulement â mesure que s’evanouit le culte 
des ancetres ; ou â mesure qu’augmentent la tribu, la citd, 
la nation et le pouvoir social, par suite ; eile s’affaiblit aussi 
avec la disparition de cette vie religieuse du clan. Elle doit 
etre aneantie absolument, comme M. Steinmetz l’a bien vu, 
des que le clan ne vit plus d’une vie autonom« propre, car 
il faut que la societe supprime ces guerres prh ees. Alors 
apparaissent, en Germanie IM, chez les Hebreux, toutes sortes 
de limites au droit de venpeance. II est temporaire, s’arrete 
au premier acte, etc. Peu â peu, le caractere religieux, insa- 
tiable et formaliste de la venpeance familiale s effac« â son 
tour. Sa nature privee subsiste seule 154 155 * dans le systfeme de 
l’action noxale : la familie du meurtrier a le droit de choisir : 
abandonner le coupable ou payer Tarnende 154. Cette pratique 
juridique est une des sources du droit prive de Rome et de 
nos societ^s157.

2. La sanction des interdictions rituelles. —  Ainsi ni dans 
Torigine, ni dans Tevolution de la vengeance du sang nous 
ne trouvons rien qui puisse faire supposer qu’elle ait ete r£el- 
lement le type premier de la reaction penale publique. Quel- 
que religieux que soit son caractere, il est exclusivement 
familial et privd. Ce n’est pas la societe qui punit, c’est un 
groupe qui se defend. Il fallait donc une tout aut re source 
au droit criminel proprement dit. Mtme dans les societ^s 
les plus ^lementaires a du fonctionner quelque chose d’equi- 
valent â la peine publique actuelle. Certaines choses ont et6 
interdites ; ceux qui les accomplissaient ont £te incrimines 
et punis. Mais le meurtre, originairement, n a pas dte de ces 
actes ; l’existence de la vengeance du sang suffisait pour 
proteger la societe contre des assassinats trop frequents. Il 
y en a eu d’autres de ce genre. M. Steinmetz mentionne lui- 
meme la legisiation du tabou Polynesien. Dans son avant- 
dernier chapitre, il consacre un long paragraphe â Tinceste 
consi- /5<>/ dere comme crime et puni comme tel. Ces obser- 
vations devaient etre etendues : cette forme du droit on la
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154. Wilda, Das Strafrecht der German ■«, Halle, 1842, p. 16( et 
suiv., p. 172; G. Löffler, Ueber die Schuldformen, Wien, 1895, 
p. 37, etc.

155. G Löffler, ib., p. 15, 4 et 8.
156 Post a retrouvi cette Institution en Kabylie, Ethnologische 

Jurisprudenz, 1894, Î 55; cf. Steinmetz, I, p 386.
157. Girard, Actions noxales, Paris, 1882, p. 49 et suiv.
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retrouve partout, le Systeme des interdictions rituelles forme 
le fond de la vie morale et juridique des soci^t6s les plus 
simples. A vrai dire, nous comprenons comment M. Stein
metz a pu negliger un pareil ensemble de faits. D’abord les 
interdictions rituelles sont quelquefois sans aucune sanction ; 
d’autres fois les transgressions n’entraînent que des dangers 
magiques pour celui qui les accomplit. Enfin quand il y a 
reellement vindicte publique, parce qu’il y a danger public, 
la repression est, comme dit M. Dukheim « diffuse » 158. La 
soci6t6 n’a pas d’organe special administrateur de la justice, 
parce que le travail n’y est pas divis£ Cbaque individu est 
juge ; la mort dans la plupart des cas est infligee, sur-le-champ, 
sans procedure, par n’importe qui. Aussi M. Steinmetz n’a-t-il 
rassembld que des exemples 6pars de ces faits, puisqu’il defi- 
nissait la peine comme il faisait le caractere penal de pareilles 
sanctions ne pouvait lui apparaitre. Au contraire la remarque 
s’impose des que l’on considere l’ensemble des faits sociolo- 
giques qui ont realist la repression juridique et morale, et 
que l’on appelle peine toute punition infligee â l’auteur d’un 
crime d’une violation de la loi et de la coutume.

Des cet instant une mässe de faits apparaît que M. Stein
metz avait negliges. Les ethnographes ne les rassemblent pas 
encore sous des rubriques speciales, et ils sont extremement 
dissemines dans leurs livres. Mais les exemples fourmillent 
litteralement de « tabous », de d^fenses religieuses ă peine 
de mort, qui, quel que soit leur but lointain, ont pour objet 
immddiat une prohibition, soit de toucher un objet tabou, 
soit d’interrompre un rite, soit de contrevenir â une coutume 
religieuse. Choisissons au hasard un ouvrage que M. Stein
metz connait bien, par exemple celui de Powers sur les tribus 
de la Californie159 : chez les Karoks la femme est exclue 
sous peine de mort de la chambre d'essemblee ; personne 
ne doit jeter les yeux sur l’Indien qui repr6sente le dieu lors 
des /5 1 /  fetes annuelles. Les Yuroks massacrent les vieilles 
femmes qui ont pu empecher la r6ussite de leur peche, etc. 
Mais proc&Jons sur ce point avec une m6thode plus stricte. 
Choisissons deux classes de faits, glographiquement et socio- 
logiquement determin6s. Nous observerons ainsi les tabous 
de village chez les peuplades non civilis&s de Finde et de 
l’Indo-Chine ; et nous ferons ensuite l’etude g6n6ralc des sanc
tions du tabou mdanesien. Dans le premier ensemble de faits 
apparaîtra cette forme diffuse de la sanction du tabou ; dans
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138. Dürkheim, Div. du travail, p. 80.
139. Powers, Contributions to American Etbnology, Tribes of Cali

fornia, Washington, 1877, p. 24, 30, 59, 80, etc.
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le second nous saisirons sur e vif son caractere religieux d’oü 
suivent I’instantan£ite de I’ex&uticn, d’une patu et de I’autre 
la maniere dont eile atteint immediatement l’individu.

Celui qui viole un tabou met en Deril l’existence meme au 
clan. Quiconque interrompt Ies c£r£monies n&essaires â la 
vie du groupe est puni pai la societi entifcre, c’est-â-dire par 
lc premier guerner present. Celui-ci n est pas exposd â la 
vengeance des parents, parce qu’il est parent lui-meme, et parce 
qu’il a agi au nom des sentiments de tout le clan. Ainsi, dans 
presque toutes Ies tribus non civilis£es du nord-est de l’Inde 
et de la Birmanie, chez Ies Kyoungthas1M en g^n^ral, chez 
Ies Miris, chez Ies Karens **, Ies Kuki Lushai Ies Koun- 
puis160 161 * 163 * 165 nous retrouvons une coutume un: forme, soit ă l’occa- 
sion d’une fete, soit pour permettre des c^rdmonies magiques, 
des sacrifices (puja) qui d^senchanteront le village que ravage 
une epidemie, Ies indigfenes proclament le « khang » un tabou 
de trois jours, pendant lequel personne ne peut r i  sortit du 
village ni y entrer. Celui qui le tente est tu6 par le premier 
venu. Le meme usage se rencontre d’ailleurs dans bien des 
tribus de race malaise ; le fait n’est donc nullement isol6. 
Toute ceremonie magique, d’ailleurs, toute reunion religieuse 
du clan est protegee â l’origine par de partilles pemiit6s. Ainsi 
Ies assemblees de societes secrfctes chez Ies /5 2 / Indiens de 
l’Amerique du Nord, dans la Melane'sie, e tc .IM, partout la 
societc reagit immediatement par l’un quelconque de ses 
membres.

On sait quelle est l’importance des tabous concernant Ies 
sangs menstruels de la femme. Une simple transgression est 
du plus grand (langer. Aussi en Melanesie toutt femmi doit 
etre ecartee : lorsqu’elle accouche, au moment de l’initiation 
des enfants, lors de la pubert£; pendant une ceremonie 
magique eile ne doit meme pas etre vue. Souvent celui qui Ies

160. Tyoungthas et Tipperah, p. 197 : Miris, p. 236 ; Kuki-Lushai, 
p. 276; Lewin, Wild Races of South Eastern India (1870).

161. Bastian, Die Völkerstämme des oestlichen Asiens (1864 suiv.), 
I, p. 138.

162 Soppitt, A Short Account in the Kuki-Lushai Tribes, Shillong, 
1887, p. 19.

163. Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal, p. 32, etc.
li . Ex. les c6r6monies du duk-duk i  la Nouvelle-Bretagne;

H. Hastings Romilly, Tht W e ste r n  P a a fic , p. 17, et aux lies d’York 
p. 61 ; cf. Codrington, loc. d t., p. 69.

165. V. L. Marillier, « Tabou mäanlsien », p. 53-56, de l’extrait 
des Etuu s de crihque et d'h-toire religieuse (Public, de l'Ecole des 
hautes etudes, 18961 oü la plupart des trxtes relatifs i  la Mllan&ie 
propre se trouvent reunis.
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rencontrc alors les tue ; de meme en Australie 16t oü nous 
rencontrons l’exemple le plus remarquablc. Mrs. James Smith 
qui s^journa longtemps parmi les Boandik raconte qu’ils Pen
sen t que s’ils voient le sang de leur femme ils risqueront 
d’etre tues par leurs ennemis. Aussi, quand dans un combat 
lc soleil les a un peu aveugles, la premiere femme qu’ils ren- 
contrent est süre de recevoir un coup de massuel“ . Telle 
est bien la justice aveugle. inconsciente, tonte de passion et 
d’instinct, que l’on s’attendait â trouver â ce stade de Invo
lution sociale.

Certes tous les tabous n’ont pas de pareilles sanctions, mais 
ceux qui se revetent de cette forme ont tous le meme carac
tere : ainsi certains tabous funlraires1M, ainsi encore les 
prohibitions /5 3 / qui constiti nt l’exogamie inttrdisant tout 
rapport sexuel166 167 168 * 170 entre gens de meme clan. C’est toujours la 
r^action diffuse du clan contre une insulte faite â ses senti- 
ments religieux, parce que ces sentiments forment le principe 
meme de son existente morale, et parce que leur int£grit<S 
exige la presence d’une penali te qui la defende Aussi la r^pres- 
sion qui suit tout crime religieux dans les nations mllan&ien- 
nes, est-elL absolument immediate. En Nouvelle-Calidonie un 
homme ayant rompu un tabou est devenu tabou lui-meme, 
par consequent dangereux ; s’il touche l’un des si< ns, il rețoit 
un coup de hache sur le crane 171. En Nouvelle-Calidonie les 
tabous imposcs par le chef sont gardes par lui. « Des gens de 
sa suite sont charges d’assommer ceux qu’il veut punir... pour 
une infraction au tabou l72 173. » De meme les sociitis secrites 
de la Melanesie 175 surveillent jalousement les tabous qu’eües

166. Ex. : Kowraregas ct tribus du cap York. Mac Gillivray, The 
Voyage of the Rattlesnake, II, p. 14. —  lies du drtroit de Torrua. 
A.-C. Haddon, The Ethnography of the Western Tribes of Torres 
Stroits (J. A. I., XIX, p. 325, 327, 397, 407).

167. BrDugh Smyth, Ak rigenes of Victoria, I, 6 2 ; Curr, I, 569; 
Taplin, loc. cit., p. 19 ; Ridley, j 186.

168. Mrs. James Smith, The Boandik tribe, p. 5-
16°. Philippines, Blumenthrt in Steinmetz, I, p. 375, cas 1 et 4. 

— Nituvelle-C d<donie, De la Hautiere; Souvenirs de la Nouvelle- 
Calidonie, p. 15. — Nouvjüe-Guinee, d’Albertis, La Nouvelle-Guinie, 
tr luuction înnțaise, Paris, 1886, p. 26. C est l’usage -n e t  1 en Mila- 
nisie d plucer des gardes aupris des t >mbes des chefs. V. Ch Lyne, 
New Guinea. An Account on the British Protectorate on the Southern 
Shores of N. G., Londres, 1885.

170. rrazer, Totemism, p. 58-59 suiv.
171J. Patouillet, Trcns ans en Nouvelle-Calidonie, 1875, p. 216 (?); 

cf. Mac Gillewray, loc. cit., II 1 . 14 ; Haddon, loc. cit., p. 410.
172. Vieillard et Deplanche, Essais sur la Nouvelle-Calidonie, 1867, 

p. 67.
173. Ptnny, Ten Years in Helanesia, p. 203, etc.
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imposent. Les infractions sont myste i msement et subitement 
punies. Dans tous ces cas la repression est immediate ; eile 
repond sur le coup â la faute. Foncierement instinctive, eile i st 
religieuse dans ses motifs, religieuse dans sa forme. On ne 
pourrait mii ux la tomparer qu’aux actions d’une foule fana- 
tique contre celui qui viendrait heurter les sentiments qui la 
meuvent.

Cette nature religieuse produit encore le caractere individuel 
que revet la repression attachee aux interdictions rituelles. 
Car les individus seuls enfreignent les luis religieuses. Le clan 
est â ce moment et la societe, et la familie et l’eglise ; il fait 
la loi, il n̂  la transgresse pas quand il la cbange. La pcme 
religieuse ne peut donc pas porter sur le clan, sauf en des 
circonstances tres rares ; eile a donc des l'origine l’individu 
comme objet. Tous Ies cas que nous venons de citer pr isentent 
eminemment ce caractere. De ce cote le droit penal elementaire 
correspond bien au notre. La socicte la moins civilisee ne 
châtie que des individus et des citoyens, comme la societ6 la 
plus avancee. — Cette îmi- /5 4 /  litude est une preuve de 
plus â l’appui de notre these. On objectera certaii ement ces 
cas tres frequents oü I’indignation publique s’acharne contre 
la familie qu’on massacre, contre les proprietes du coupable, 
et tous les objets qui ont ete en contact avec lui, qu’on detruit 
et qu’on brule 1M. Mais il scmble que c’est lâ un phenomene 
secondaire. L’un des caractetes essentiels du tabou est precisd- 
ment qu’il est contagieux *75. De la sorte, mais sans qu’il y 
ait rien de necessaire â cela, la repression publique pourra 
s’etendre â tout ce qui est devenu tabou en meme temps que 
Ie violateur du tabou lui-meme. Tout ce qui sera enchant£, 
ensorcele, dangereux parce qu 1 a ete en contact avec un 
homme evidemment possede devra etre detruit comme lui. 
De plus, la violence de la colere provoquce dans le groupe le 
peu de respect qu’ont ces societes pour la propriete et la vie 
des inaiyidus, seront autant de causes qui feront que la vin
dicte publique s’etendra plus loin que le coupable. Mais voilâ 
que parmi les phenomenes de la legislation primitive nous 
venons de decouvrir I’esprit meme du châtiment hebraiquc qui 
punit « l’iniquite des peres sur les enfants jusqu’â la troisifcme 174 175

174. Ex. : Fiji, Williams et Calvert, The Fiji Islands, 1858, p. 236; 
Maxwell, < The Aboriginal Tribes of Perak » (Journal of the Stroits 
Branch of the Royal Asiatic Society, n° 4, p. 48); Riedel, De Sluik 
en Kroesbaarige Rassen tusschtn Selebes en Papua, 1886, p. 346.

175. Mariner-Martin, II, 164, 165, 758 et suivantes. Histoire des 
naturels des lies Tonga ou des Amis (1817); Vieillard et Deplanche, 
loc. cit., p. 29 ; de B' vts, « De la soci£t£ t ihitienne â l’arriv6e des 
Europeens » (Revue coloniale, 1855, p. 52b).
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ci Ia quatrieme [generation]... ». La procedure de l’inturdit 
israelitc et assyrien : le massacre to ta l176 et la destruction abso- 
lue d’une nation ou d’une viile, a son verkable equivalent 
dans racharnement des peuplades sauvages contre tout ce 
qu’a touche un criminel, un maudit. Cette insatiabilitC profon
dement religieuse du droit penal vient â peine de disparaitre 
de nos lois. II suffit de rappeier que l’ancien droit proclamait 
L confiscation des biens du condamne â des peil es capitales. 
Ici encore, l’origine relirieuse de la peine Reiate â tous les 
yeux.
/5 5 / Le mecanisme de l’inculpation, tant dans les premiers 
types de legislation que dans les dernieres formes, porte encore 
la marque de cette origine. Une faute rituelle volontaire ou 
involontaire n’en est pas moins une taute l77. Dans le droit 
primitif comme dans tout droit religieux, l’intention n’est 
nullement requise pour faire d’un acte une faute ou un crime. 
II suffit qu’il y ait eu manquement ä une coutume imposee, 
d’un acte interdit. pour dechainer la fureur du clan. Tous les 
faits que nous avons cites militent en faveur de cette remar- 
que. C'est Pacte seul contre lequel la societe reagit. Le carac
tere religkux de la peine elle-meme demande aussi â etre 
note. Presque toujours la peine est capitale17t. La nature 
absolue d’un parei! chätiment, le peu de ressemblance qu’il 
a avec les autres punitiuns que le clan inflige â ses membres 
et dont parle M. Steinmetz, sont les signes de son origine. 
L’allure crucile, aveugle, de tous les anciens droits trouve 
ici son explication. M. Löffler,w, traitant pr£cisement de 
l’idee de la faute, r :prochait â M. Steinmetz de n’avoir pas 
aperțu le caractere formaliste et ritualiste du droit dts soci6- 
tes primitives, du droit romain, de l’ancien droit. Les proces 
faits aux animaux, aux pierres, par les tribunaux de Rome, 
u’Athenes, par nos Parlements, n’6taient pas de purs cnfantil- 
lages. C¥tiient de v^ritables satisfactions donndes aux prin- 
cipes religieux qui ont 6te pendant presque toute Involution 
juridique le v^ritable moteur, le foyer du droit penal

A l’int^rieur de ce Systeme des interdictions rituelles, il 
nous est d’ailleurs possible d’indiquer diflerents moments 
plutöt logiquement qu’historiquement distincts La sanc-
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176. Samuel, xv, 3 et suiv.
177. Manaiadharmațâstra, II, vers 220.
178. A Ha« »' Ia sanction generale des diflerents tabous Itait la mort. 

Olmsted, p. 248; Ellis, Polyncum Researches, II, 383; cf. J. J. Jar- 
ves, Hislory of the Sandwich-Islands, p. 51.

179. G. Löffler, loc. d t., p. 15 et suiv., p. 42.
180. La valeur des th&ses que nous allons essayer de poser est tout 

hypothltique : les preuves manqueront souvent ; les faits que nous
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tion des inter /5 6 / dictions rituelles, merae des plus graves, 
a pu traverser trois phases : 1° eile n’a pas existe parce 
qu’inutile ; 2° eile n'a consiste que dans une punition magi- 
que ; 3° entin eile a revetu le caractere penal que nous venons 
de voir. — I. Tons les ethnographes ont remarque la rarete 
de l’inceste ; la rupture des tabous sexue's qui constituent 
I’exogamie, est de l’aveu de tous extremtn nt exceptionnelle. 
D’autre pirt les raisons que le sauvage donne de sa conduite 
sont manifestement inventees â plaisir ; et les causes que les 
sociologues attribuent â ce fait sont bien lointaines et bien 
vagues. Peut-etre la cause est-elle que le sauvage agit ainsi 
parce qu’il n’a pas idee d’agir autrement. La conscience sociale 
lui impose ses prohibitions avec une teile force que l’obeis- 
sance est instinctive et aveugle. «. II y a bien moins d’aetes 
permis aux sauvages qu’ä l’homme civilise. » Chaque demar- 
the de la vie est entouree d’un tel nombre de tabous et de 
rites absorbants, que ceux-ci penetrent tellement toute la 
conduite que l’individu ne les sent plus et agit comme s’ils 
faisaient pârtie du Systeme de ses instincts. Tel est encore le 
fonctionnement actuel du tabou en M£lanesie, par exemple 
celui du tabou des sangs de la femme : le natif les evite 
naturellement. — II. Mais des que le sau vage se demande 
pourquoi il fait ainsi, ou des qu’on lui pose la question, la 
premiere raison qu il trouve et qu’il donne, c’est qu’il dvite 
les risques magiques que la violation du tabou lui ferait courir. 
Car l’interdiction rituelle a par elle-mem une puissance sur- 
naturelle. L’acte criminel expose immediatement l’individu 
aux dangers lont l’imagination entoure la transgression d’une 
regle sacree 111 Les esprits dont le sauvage remplit l’univers 
sont des gardiens vigilants des tabous (plus tard, au contraire, 
ce sera la presence d’< Sprits qui fera le tabou)1O. Mais â 
1 >Hgine le seul caractfere surnaturtl d’une cbose fait que tous 
l’evitent, Smith et M. Frazer ont merveilleusement compris 
et prouve que les notions de pur et d’impur, de sacre et de 
souille, se confondcnt primitivement /5 7 / dans une seule : 
celle de chose interdite, de chose separee ; le « tapu » s’op-
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ir.voquerons seront plutöt des condusions que des observations direc- 
tes. Heureusement pourrons-nous quelquefois nous abriter Jerriire l’au- 
toriti de R. Smi*h et de M. Fraz- . Frazer, art. « Taboo » in Enci
clopedia Britanmca; R. Smith, The Religion of Semites, p. 153, 
p. 446 et suiv., A p p , note B.

181. Vieillard et Deplancbe, Essai sur la tiouvelte CaUdonie, 1863, 
p 24 : « Lorsqu’un indigene est assez audacieux pour p6n6trer d’nj 
une enceinte sacr6e, aussitdt les ämes voltigent zutour de lui, le frap- 
pent avec violence et souvent le tuent. >

182. Penny, Ten Years in Melanesia, p. 197, 200.
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□QSl au « noa » comrae la chose d’usage religieux â la chose 
d’usage commun. Ür les regles penales premieres avaient 
precisement ce caractere religieux qui f t le tabou. Elles 
reagissaient donc par elles seules, en vertu de leur transcen- 
dance propre. L’individu qui touche une chose tabou Jevien t 
tabou lui-meme145 : donc terribleIM et dangereux pour les 
siens qui l’ecartent1M. Mais celui qui viole reellement un 
tabou, ou bien succombt immediatement (ä ce qu’on croit)1*, 
ou bien devient la proie des esprits ; il meurt, souvent volon- 
tairementin, oü il devient malade, quelquefois instantanei 
ment *“  ou malchanceux. Aussi les legendes attribuent-elles 
souvent l’origine dt la mort â la rupture d’un tabou : ainsi 
fait la Genese, et le mythe des Australiens du Murray w. Il 
arriva aussi que l’individu ne succombe pas ; c’est qu’il a un 
pouvoir magique, « un mana » supdrieur, dirait un Melane
sien : il est lui-meme un esprit ou un dieu, ou un homme 
bien puissant. Tant vaut l’homme, tant vaut sa force â l’egard 
des interdictions. Le caractere ambigu des consequences du 
tabou repond â sa nature meme : il concilie le sacrd et l’impur, 
il fmt les dieux comme les criminels. Une legende de Tahiti 
est bitn interessante â ce sujet. Gaussin 1,0 et Ellis 1,1 la rap- 
portent presque /5 8 / dans les memes termes. C’est l’histoire 
de deux indigenes qui pechent dans un endroit tabou, et ra- 
menent avec leurs lignes le dieu lui-meme. Getui-ci dans sa 
entert fait montcr les eaux de la mer en un immense deluge,

183. Mariner, loc. cit., I, p. 284.
184. Maxwell, loc. cit.
185. Aussi force-t-on i  sortir du village les jeunes gens lors de 

l’initiation, les filles lors de la pubertd, les femmes lors des pdriodes 
et de la grossesse.

186. De Iä, l'usage de certaines r&gk» du tabou pour servir d'orda- 
lies : un individu deja impur ne doit pas survivre i un~ pereille 
<pr :uve. Ex. : Tonga, Mariner, I, p. 164-165; cf. Cook, III’ Voy., 
trad. franț., I, p. 195.

187. Mariner, ib., I, p. 258. Histoire de Palavali qui se laisne 
mourir aprds avoir viol< un tabou.

188. C’est ce qui arrive dims le cas des tabous de propridtd : 
ccux-ci sont des marques que l’indig&n: ik'pose, aprts certains rites, 
autour de ses biens ; ie seui fait de ks touchtr donne libre cours a la 
force magique qu’ils ^ontiennent, â la maladie, â la malddiction. Ex. : 
Gordon Cumming, Ai Home in Hifi. I, p. 34; A. C. Haddon, loc. 
cit., p 338; Parkinson, Im Bismarck Archipel, 1887, p. 144 ; Penny, 
loc. cit., p. 206.

189. Brough Smith, The Aborigenei of Victoria, I, p. 248.
190. Gaussin, Tradition: religieuses de la Polynesie en dialecte de 

Tahiti, in-8’ , Paris, 1853, p. 258.
191. Ellis, Polynesian Researches, II, 58. (Je dois ces deux refdrences 

ă M. Mariliier ; je les ai empruntdes â son cours sur les mythes dilu- 
viens.)
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Rome devient evident, ainsi que ses analogies avec le droit Ie 
plus primitif. II y a plus, la consecratio a toujours conserve â 
Rome le caractere ambigu qu’avait le tabou en M£lan6sie. Elle 
a servi â l’apotheose des emper irs, d’une part, et au moyen 
penal le plus ancien et le plus terrible du droit romain : la 
consecratio capitis et bonorum, prononcee solennellement par 
le pontife, devant l’autel, en pr&ence du peuple. Soit qu’on 
assurât le passage du prince au ciel, soit qu’on vouât le cri- 
minel aux dieux infernaux, c’etait la meme institi uon qui 
fonctionnaii **, II est vrai que Mommsen ,w distingue le sacer 
esto de la loi publique et celui de la loi religieuse. Mais il 
ne donne pas de texte recllement probant â l’jpp” de sa 
these. II part de la distinction qui ne s’est faite que plus tard. 
Aussi arrive-t-il â dire que Ies crimes religieux, impunis sous 
la royaute, l’ont ete sous la Republique, ce qui est une err ur 
manifeste. Tout le dcveloppement du droit penal romain a 
precisement consiste â diminuer peu â peu le role des pentifes 
et de la religion, et â devenit, sous Ies empereurs, absolument 
laique et administratif.

L’evolution du droit criminel apparaît, du point de vue que 
nous venons de prendre, comme absolument continue. De la 
llgislation du tabou â nos codes, la marche du progres a ete 
ininterrompue et a consiste' â passer des origines religieuses et 
instinctives â l’ideal rationnel et social ou tend notre justice. 
/6 0 / M. Steinmetz n’avait pas vu ce cote du probleme parce 
que sa methode n avait pas encore une süffisante gen&alit^ 
et une assez complete rigueur. Mais le beau livre qu’il nous 
a offert a sur d’autres points ouvert de reels horizons â la 
Science sociale.

196. Edm. Potticr; art. Consecratio, in Dar. et Saglio, Dici., e tc .; 
cf. Eichofi, De consecrationis dedicationisque apua Romanos generibus, 
Duisbourg, 1859; Marquardt, Hdb. der Rom. Alterhümer, III 259 ; 
IV, 225.

197. Droit public romain, trad. fr., III, 53, 58, 59
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