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DE 1960 A 1969 

A la fin de l ' année 1991, nous e s t p a r v e n u e la nouvelle du décès à 
P a r i s , a p r è s une longue maladie, de celui qui fut le premier 
p ro fe s seu r d 'e thnologie à l 'Univers i té de S t r a s b o u r g . Dominique Zahan 
a é té pour p lu s i eu r s d ' e n t r e nous un maître qui a déterminé n o t r e 
or ienta t ion scient i f ique et no t r e c a r r i è r e . De nombreux collègues 
s t r a s b o u r g e o i s s ' honoren t d 'avoir é t é s e s é l èves : S téphane Jonas , 
F reddy Raphaël , Rober t Froel icher , Andrée Taboure t -Kel le r , Georges 
Schaff, P i e r r e Haffner, Jean Dur ing , P ie r r e Vogler , Cha r l e s -Henry 
Pradel les de La tour , Astér ios Argy r iou , pour ne c i te r pêle-mêle que 
q u e l q u e s - u n s . Homme simple e t d i s c r e t , peu por t é à pa r le r de lu i -
même e t de son expér i ence personne l le , il avai t à nos yeux quelque 
chose d 'én igmat ique . Nous avions pour son oeuvre éc r i t e une 
admiration s a n s r é s e r v e s , tellement elle s ' imposait pa r s e s qual i tés 
t a n t de forme que de fond. Un léger accent t r ah i s sa i t son or igine 
ba lkan ique . On savai t qu' i l avai t t r è s longuement f r équen té les 
socié tés d ' init iat ion de la vallée du Niger . Parfois il mentionnait , mais 
fur t ivement , l'homme qui lui avait ouve r t les p o r t e s de ce monde clos 
d ' é so té r i s t e s a f r ica ins . Mais tou t cela r e s t a i t e n t o u r é de mys tè re , ce 
qui a cer ta inement con t r ibué à ce t te a u r a par t icu l iè re dont il é ta i t 
e n t o u r é . Il n o u s a davan tage inf luencés , ou plus exactement 
"évei l lés" , p a r ce qu ' i l é ta i t que pa r ce qu ' i l d isa i t . Il e s t r e s t é 
d u r a n t neuf a n s à la t ê t e de l ' Ins t i tu t d 'e thnologie de S t r a s b o u r g 
qu' i l a fondé , avan t de pa s se r la main à Viviana P â q u e s . Mais d u r a n t 
tou te ce t t e pér iode il avai t ga rdé un enseignement à l'Ecole des 
Langues o r i en ta les , e t quand l 'occasion s ' es t p r é s e n t é e en 1969, il a 
é t é cand ida t à Pa r i s V - Sorbonne , où il a poursu iv i son t rava i l 
d ' a f r ican is te . On le sava i t depu i s p lus i eu r s années affaibli p a r la 
maladie. Que lques -uns de ceux qui l 'ont app roché de p r è s l i v re ron t 
d a n s les pages qui vont s u i v r e l e u r s impress ions e t l e u r s s o u v e n i r s . 
L 'oeuvre qu' i l la isse es t exemplaire à p lus d 'un t i t r e : elle fait pa r t i e 
de ce que la l i t t é r a t u r e s u r l 'Afrique comporte de p lus solide e t de 
p lus pe rmanen t , s e s i t uan t p a r delà les engouements e t les modes du 
moment. Elle fait pa r t i e auss i de ce que ce t t e l i t t é r a t u r e comporte de 
p lus profond: non seulement l ' analyse de sys tèmes de pensée , mais 
auss i l ' approche d 'une au then t i que voie mys t ique . 

P ie r r e Erny 
Direc teur de l ' Ins t i tu t d 'Ethnologie 



Viviana Pâques 

PRESENTATION 

Dominique Zahan , né à T r a j , en Roumanie, v in t en France a p r è s des 
é t u d e s de théologie e t devin t l 'élève de Marcel Griaule . Celui-ci lui 
p rocu ra un pos te à l'Office du Niger . Zahan en profi ta pour 
a p p r e n d r e le bambara e t e n t r e r dans d i f fé rentes sociétés in i t i a t iques . 
Ses conna i ssances en théologie e t en ethnologie lui permiren t de 
r éd ige r u n e t h è s e remarquable p a r sa nouveau té e t sa profondeur s u r 
Les socié tés d ' init iation bambara : le N'domo e t le Koré . Tout en 
r e s t a n t fidèle aux méthodes e t aux in tu i t ions de son maî t re , Zahan 
montra que l ' initiation africaine n 'avai t p a s seulement pour bu t 
d ' i n t rodu i r e à une connaissance mé taphys ique , mais également de 
fourn i r aux a d e p t e s une a rma tu re morale qui les renda i t 
par t icul ièrement a p t e s à dominer la vie sociale . Nommé professeur à 
l 'Univers i té de S t r a s b o u r g , Zahan r é u s s i t , g r âce à l 'aide que lui avait 
fournie Griaule , à cons t i tue r un musée d ' a r t africain auss i 
remarquable p a r la quali té des pièces exposées que p a r l eu r va leur 
véna le . Le doyen Livet , t r è s conscient de l ' in té rê t d 'une telle 
réal isat ion pour le rayonnement de l 'Univers i té , mit à sa disposit ion 
un impor tant local qui a t t i r a bientôt de nombreux c h e r c h e u r s 
e u r o p é e n s . Cependan t , Zahan poursu iva i t son act ivi té pédagogique et 
scient if ique e t publiai t en 1969 La v iande e t la g r a i n e , un essa i s u r 
la mythologie dogon, p u i s , devenu p ro fe s seu r à la Sor bonne , 
Religion, sp i r i tua l i té et pensée afr ica ines , où il voulut r e n d r e compte 
de l 'un i té des c u l t u r e s afr icaines en la c e n t r a n t non s u r le poli t ique 
ou l 'économique, mais s u r le développement de l ' i t inéra i re sp i r i tue l 
afr icain. Comme j ' a i eu l ' honneur de succéde r à Zahan d a n s la cha i re 
de S t r a s b o u r g , j ' a i pu appréc ie r l ' influence qu ' i l avai t exe rcée s u r les 
é t u d i a n t s pour les amener à une meilleure percept ion e t une p lus 
g r a n d e valorisat ion de l ' A u t r e . Sa dispar i t ion p rématu rée e s t une 
g r a n d e p e r t e pou r l 'e thnologie . 



Rober t SCHILLING 5 

ADIEU A UN AMI 

Quand je songe à lu i , je vois s ' e squ i s se r un s o u r i r e s u r un v isage 
aux yeux malicieux. Dominique (mais en famille on l 'appelai t Dim', 
hypocor i s t ique de Dimitri) Zahan avai t acqu i s son t i t r e d 'e thnologue 
s u r le t e r r a i n : il avai t fait des sé jours pro longés en Afr ique , avan t 
d 'occuper la cha i re d 'e thnologie à S t r a s b o u r g g r â c e à u n e t h è s e de 
doc tora t dont d ' a u t r e s , mieux que moi, d i ron t la v a l e u r . Je ne sa is 
p lus q u a n d e t comment se fit no t r e première r e n c o n t r e ; elle donna 
na issance à une amitié vér i tab le e t con t inue . Il nous a r r iva i t à t o u s 
deux de pa r t i c ipe r à des séminaires communs, à des r e n c o n t r e s 
in te rna t iona les , o rgan i sées p a r l 'un ou p a r l ' a u t r e . C 'es t a insi que 
Dominique ass i s ta à p lus i eu r s de nos jou rnées t rad i t ionne l les , en 
compagnie des l a t in i s tes de F r i b o u r g - e n - B r i s g a u ; moi-même je fis la 
connaissance des e thnologues de Cologne qu ' i l avai t inv i t é s à 
S t r a s b o u r g e t , p lus t a r d , à P a r i s . Nous n ' av ions pas besoin de 
g r a n d s mots - in te rd i sc ip l inar i t é ou échanges cu l tu re l s - pour nous 
r e n c o n t r e r : il pa ra i ssa i t t ou t "na ture l" que l ' I n s t i t u t d 'e thnologie de 
Cologne m'invitât un jour à pa r l e r des fê tes d e s Vinaglia de la Rome 
a n t i q u e , comme il para i ssa i t "évident" que Dominique d û t i n t e r v e n i r 
s u r tel r i t e o b s c u r e t "ba rba re" de la Rome a rcha ïque (je c ro is qu' i l 
s ' ag issa i t du mys té r ieux Rex Nemorensis du bois d 'Ar ic ie ) . Mais 
n 'allez pas imaginer que nous faisions du "frazérisme" a t t a r d é . Non, 
nous aimions, lui e t moi, nous "dépayser" en f r équen t an t le champ de 
l ' a u t r e . Il m'avait tou jours fasciné p a r sa f inesse de "Lat in", engagé 
d a n s la jungle e t h n o g r a p h i q u e . Un Lat in , or ig ina i re du p a y s des 
Daces: les Roumains ne son t - i l s pas les d e s c e n d a n t s des Daco- 
Romani, qui on t su g a r d e r , en plein envi ronnement s l ave , la l angue 
la t ine à l ' ext rême pointe or ientale de l 'Europe ? La p r é s e n c e e t la 
reconna issance de ce t t e sève la t ine en lui ont joué un rôle de 
ca t a lyseu r d a n s n o t r e amitié. J e le compris encore mieux le jour où je 
lui déclarai ma joie d 'avoir pu p rononce r , en l angue l a t ine , au c o u r s 
d 'un c o n g r è s in te rna t iona l , l 'éloge d 'Ovide (le poète romain exilé en 
ce t t e t e r r e a lors "lointaine") au pied de sa s t a t u e , à Constanza 
( l ' an t ique Tomi) . Un s i lence , éclairé p a r un merveilleux s o u r i r e , 
t r a h i t une s o r t e de complicité, comme si je l 'avais rejoint d a n s un 
pè ler inage aux s o u r c e s . 

Vint le jour où Dominique fut nommé à la So rbonne . Nous nous vîmes 
p lus r a rement (au c o u r s de mes p r o p r e s pé rég r ina t ions bi-mensuel les 
à l'Ecole des Hautes E t u d e s ) , mais toujours avec la même joie, s a n s 
que le temps y po r t â t que lque a l t é ra t ion . Un jou r , j ' a p p r i s qu' i l 
s 'é ta i t a l i té ; p a r p u d e u r , il ne me fit jamais savoi r que c 'é ta i t g r a v e . 
Il pa s sa i t , m'a éc r i t sa v e u v e , s e s d e r n i è r e s semaines d a n s la 
s é r é n i t é , en évoquan t s e s a m i s . . . Si jamais que lqu 'un m'a donné 
l ' impression d 'un p r é s e n t é t e rne l des sen t imen t s , c ' es t l u i . 



Georges LIVET 

DOMINIQUE ZAHAN, L'ETHNOLOGIE ET LA FACULTE DES LETTRES. 

QUELQUES SOUVENIRS 

En oc tobre 1961, Dominique Zahan é ta i t nommé à la Faculté des 
Le t t r e s de l 'Univers i té de S t r a s b o u r g , faculté condui te a lors p a r le 
doyen Marcel Simon, qui devai t ê t r e remplacé p a r Georges Livet , 
a s s e s s e u r depu i s 1959, e t ce j u squ ' en 1969. La r e n c o n t r e é ta i t celle 
de deux i n c o n n u s : le p ro fesseur nouvellement promu appara i ssa i t 
comme venan t d ' un cont inent lointain du point de vue géograph ique 
comme du point de vue sociologique; l 'Univers i té se p ré sen ta i t à lui 
comme un u n i v e r s complexe, difficile à déchi f f rer , non seulement pa r 
s e s c a r a c t è r e s d 'é tabl issement d 'enseignement s u p é r i e u r à l ' i ns ta r de 
s e s s o e u r s de l ' i n té r i eur de la F rance , mais également p a r la 
complexité de s e s composantes , l 'or iginal i té de s e s o r ig ines , la va r i é t é 
de s e s ense ignement s . 

D'un c a r a c t è r e souple e t délié, Dominique Zahan é ta i t par t icul ièrement 
ap te à sa is i r ce par t icu lar i sme, à p é n é t r e r ce "modèle" e t à en 
démêler les t r a i t s e s sen t i e l s . 

D 'abord , la d ive r s i t é des formations e t l ' hé r i t age d e s siècles a n t é 
r i e u r s : L 'Univers i té de S t r a s b o u r g , a lors "une" d a n s son " g o u v e r n e 
ment" , se p ré sen ta i t for te de s e p t facu l tés : les facul tés t r ad i t ionne l 
les - d ro i t , l e t t r e s , sc iences , médecine, pharmacie - , e t deux 
facul tés " e x t r a o r d i n a i r e s " , celles de théologie cathol ique e t de 
théologie p r o t e s t a n t e . Pour un homme o u v e r t , comme nous le v e r r o n s , 
aux problèmes re l igieux des d i f fé rentes soc ié tés , l 'occasion étai t 
u n i q u e . Ce t te organisa t ion étai t le f ru i t d ' un hé r i t age où l 'h is to i re de 
la vil le, de la p rovince comme de l 'Europe jouait un rôle cons idé rab le . 
A l 'o r ig ine , deux u n i v e r s i t é s , l 'une l u t h é r i e n n e , c réée en t a n t que 
Gymnase en 1538, de Haute Ecole en 1566, d 'Univers i té en 1621, f rui t 
de la Réforme, f ière d 'avoir compté Bucer e t Calvin parmi s e s 
p r o f e s s e u r s , l ' a u t r e , ca thol ique , c réée p a r l ' empereur Ferd inand en 
1618 à Molsheim d ' abo rd , t r a n s f é r é e à S t r a s b o u r g en 1702, f rui t de la 
Contre-Réforme qui avai t r econqu i s en pa r t i e la ville à p a r t i r de 
1681, da te d ' in tégra t ion de la capitale de l 'Alsace d a n s le royaume de 
F r a n c e . 

Sans d o u t e , c e s fai ts pouvaient - i l s sembler bien lointains au 
spécial is te des socié tés ind igènes du c e n t r e de l 'Afr ique. I ls 
cons t i tua ien t , avec l 'h is to i re p lus r é cen t e des incorpora t ions succes s i 
ves d a n s la République française ou l'Empire allemand, puis le repli à 



Clermont p e n d a n t la d e r n i è r e g u e r r e mondiale, une toile de fond 
ind i spensab le à la compréhension de la communauté un ive r s i t a i r e dans 
laquelle péné t ra i t le nouveau p ro fesseur d 'e thnologie . En face de lu i , 
r é p o n d a n t à s e s i n t e r roga t i ons , une mémoire s a n s cesse p r é s e n t e : 
t o u s les a n s , le 25 novembre , avai t lieu dans l 'aula du magnifique 
Palais , hé r i t age d e s temps wilhelminiens, l 'appel des é t u d i a n t s e t des 
p r o f e s s e u r s d é p o r t é s p a r les naz i s . 

Second c a r a c t è r e , t ou t auss i "énigmatique" : celui de la fo r t e r e s se 
c l a s s ique , archéologique e t l i t t é r a i r e , que p ré sen ta i t l ' enseignement 
d a n s s e s s t r u c t u r e s essen t ie l l es , notamment à la Faculté des L e t t r e s . 
Fo r t e r e s se matérialisée - ou symbolisée - p a r le Conseil de Faculté 
où s iégea ien t , hé r i t age également des temps anc i ens , les t i tu la i res de 
cha i r e s auxque l s a p p a r t e n a i e n t , sous la houle t te du doyen , 
l 'adminis trat ion des b iens e t le gouvernement des p e r s o n n e s , 
cons t i tuan t l 'ensemble de la communauté u n i v e r s i t a i r e . Un d e g r é en 
d e s s o u s : l 'assemblée des ense ignan t s qui rassemblai t les p ro f e s seu r s 
s a n s cha i re e t les maîtres de conférence , mais laissai t au d e h o r s le 
c o r p s des ma î t r e s - a s s i s t an t s et des a s s i s t a n t s , de créat ion r é c e n t e , 
en augmentat ion c o n s t a n t e , e t dont l ' absence de r ep ré sen t a t i on pèse ra 
lourdement s u r l 'évolution des "événements" de 1968. Dans l 'ensem
ble , un bloc sol ide, s û r de lu i , a p p u y é s u r les disicpl ines c lass iques 
- l ' an t iqui té e s t r e ine - , ga rd ien de la t rad i t ion un ive r s i t a i r e , des 
l i be r t é s u n i v e r s i t a i r e s , du p re s t i ge u n i v e r s i t a i r e . Les g r a n d e s écoles 
on t forgé l ' a rma tu re . Que va faire no t r e "Africain" d a n s ce milieu 
dont il ne soupçonne ni les complicités s e c r è t e s , ni les déda ins 
inavoués ? 

Troisième c a r a c t è r e qui r e t i e n d r a son a t ten t ion d " ' e x t r a - e u r o p é e n " : 
l ' importance de l 'orientalisme dans s e s champs d 'action comme dans la 
personnal i té de s e s t i t u l a i r e s . En d e h o r s même de l 'h is to i re des 
rel igions dont le doyen Simon e s t l ' é rud i t r e p r é s e n t a n t , se p r e s s e n t 
a u t o u r du bass in médi te r ranéen l 'égyptologie , I s raë l en pér iode de 
créa t ion exis tent ie l le , l'islamologie e t les é t u d e s a r a b e s , s a n s compter 
le t u r c e t le p e r s a n qui bientôt re jo indront ce t t e cohor te efficace. 
Elle t r o u v e d a n s Byzance d ' abo rd , d a n s l 'Afghanis tan e n s u i t e , 
d ' a r d e n t s an imateurs qui font a l t e rne r voyages de fouilles e t d ' é tudes 
avec l ' enseignement à S t r a s b o u r g . Pourquoi l 'h is to i re d e s sociétés 
afr icaines ne t rouvera i t - e l l e pas sa place d a n s ce t ensemble a lors 
un ique en F rance , mises à p a r t les Hautes E tudes à Par i s ? 

Orientalisme qui p r é p a r e à l ' appréhens ion du quatr ième c a r a c t è r e de 
la Faculté des Le t t r e s a lors en voie de renouvel lement e t d 'extens ion 
p r o g r e s s i v e , même s i , p a r - c i p a r - l à , d e s c raquement s se font e n t e n 
d r e . Extension due à la c ro issance du nombre des é t u d i a n t s . L 'é tude 
condui te à la demande du doyen Livet pa r Claude Régnie r , a lors 
ma î t r e - a s s i s t an t , s u r le milieu é t u d i a n t , d a n s sa n a t u r e , sa composi
tion e t s e s a sp i r a t i ons , indique au d é p a r t une for te p rogress ion des 
effect ifs , accélérée à p a r t i r de 1956-1957, e t s u r t o u t de 1961 à 1967. 



Au to ta l , à ce t t e d a t e , 5454 é tud i an t s con t r e 3 0 4 0 en 1962-1963. 
L ' in t roduct ion de la p ropédeu t ique a cons t i tué l 'élément essent ie l de 
ce t t e c ro i ssance démographique qui a p p o r t e avec elle t o u s les 
problèmes du nombre , locaux, encadrement , vie spi r i tuel le e t maté
r ie l le . Dominique Zahan a r r i v e dans une faculté qui c r a q u e de tou te s 
p a r t s d a n s s e s hab i t s anc iens , mais à laquelle l 'afflux de la j eunesse 
donne une vi tal i té s a n s cesse r enouve lée . Le publ ic e s t p r ê t e t 
récept if , même si les diplômes s a c r o - s a i n t s n 'on t p a s toujours suivi en 
ce qui concerne ce qu 'on nomme un peu pompeusement les "nouvelles 
f i l iè res" . Toujours disponible e t p r è s de s e s é t u d i a n t s , Dominique 
Zahan n ' a u r a aucune peine à t r o u v e r sa place e t à jouer son rôle au 
sein des sc iences humaines . 

Sciences humaines a lors en pleine rénova t ion , e t que les Facul tés des 
Le t t r e s avaient annexées à l eur t i t r e anc ien . J u s q u ' a l o r s les d i v e r s e s 
discipl ines s ' é ta ient développées d a n s les c a d r e s qui l eur é ta ient 
p r o p r e s : des cloisons hermét iques sépa ra ien t l 'h is toi re des l angues 
v i v a n t e s , des l i t t é r a t u r e s , des phi losophies , les u n e s e t les a u t r e s 
é t an t can tonnées su ivan t les "sect ions" d a n s les " ins t i tu t s" qui l eur 
é ta ient r é s e r v é s . Marc Bloch e t Lucien Febvre ava ien t , de 
S t r a s b o u r g , lancé avec les Annales un v igoureux effort pour b r i s e r 
les anc iennes c loisons . Il r e s t a i t dans la p r a t i q u e encore beaucoup à 
faire à une époque "marquée depu i s la fin de la seconde g u e r r e 
mondiale p a r le foudroyant p r o g r è s de l ' an thropologie , de la 
sociologie, de la psychologie , de la l inguis t ique" (Georges D u b y ) , et 
a joutons: des s t a t i s t i ques e t des sc iences du nombre tel les la 
démographie e t l ' u rban isme. De là , à l ' i n t é r i eur des d isc ip l ines , un 
combat i nces san t pour modifier les poin ts de vue e t les thèmes 
d 'enseignement e t de r e c h e r c h e ; de là s u r t o u t , à l ' i n té r ieur de la 
facul té , une lu t t e opiniâ t re pour donne r à ces sc iences "jeunes" -
tel les la sociologie ou l 'anthropologie - un s t a t u t administrat if qu i , 
l eur oc t royan t pouvoir e t f inances , accro î t ra i t l eu r influence e t 
pe rmet t ra i t l eu r développement . Telle é ta i t la s i tuat ion de 
l 'e thnologie , qui allait devoir l u t t e r aux côtés de la sociologie, a lors 
p lus combat t ive , pour b r i s e r les anc iennes l iaisons avec la philosophie 
ou la l i t t é r a t u r e notamment, pour acqué r i r souplesse et efficacité, en 
prof i tant de l ' i n té rê t pour les sc iences humaines d 'un l a rge public 
d ' a u d i t e u r s e t d ' é t u d i a n t s , peu enclin à se pl ier à la r ig id i té des 
s t r u c t u r e s r i g o u r e u s e s e t condamnées d ' au t re fo i s . Peu p r é p a r é à la 
lu t t e o u v e r t e volont iers ag re s s ive que d ' a u c u n s p ra t i qua i en t , 
Dominique Zahan o u v r i t , avec une t ranqui l l e a s s u r a n c e , sa voie dans 
un s e c t e u r miné, mais la rgement o u v e r t , celui de la c u l t u r e , des 
c u l t u r e s dans leur d ive r s i t é , mais auss i d a n s l e u r s i n t e r roga t ions 
fondamentales , qu 'e l les soient e u r o p é e n n e s , régionales ou af r ica ines . 

Besogne facilitée pa r le c a r a c t è r e le p lus spécif ique p e u t - ê t r e de 
no t r e facul té : l ' ex is tence de c e n t r e s de r e c h e r c h e et d ' i n s t i t u t s de 
nouvelle créat ion q u i , b r i s an t les c a d r e s anc i ens , forgeaient un 
puissant e sp r i t d ' équ ipe , mettaient en vede t t e des thèmes " t r a n s v e r -



s a u x " , faisaient i n t e r v e n i r au premier chef l 'anthropologie comparée 
dans la " r eche rche des a r c h é t y p e s fondamentaux qui commandent à 
l ' inconscient collectif" ( J u n g ) . Au premier p lan , le Cen t r e de 
r e c h e r c h e d 'Histoire des re l ig ions , d a n s lequel le p ro fesseur 
d 'e thnologie t r o u v a un c a d r e à sa mesu re , auss i bien d a n s 
l 'é laborat ion de l ' a rmature des s ignes e t d e s symboles qui commandent 
les mécanismes mentaux , que d a n s la mise en place du sys tème 
complexe de v a l e u r s e t de mythes qui ag i s sen t s u r le comportement 
des g r o u p e s . Admirablement p r é p a r é p a r s e s t r a v a u x s u r la 
"dialect ique du v e r b e chez les Bambaras" ( t i t r e d 'un o u v r a g e p a r u 
chez Mouton en 1963 ) , il prolongea son enseignement magistral à 
l ' Ins t i tu t d 'Ethnologie p a r la mise s u r pied d 'un colloque qui donna 
lieu à u n e publicat ion aux P r e s s e s Univers i t a i res de France s u r 
Réincarnat ion e t vie myst ique en Afrique noire en 1965, e t donna à 
l 'ethnologie à l 'Univers i té de S t r a s b o u r g s e s l e t t r e s de nob lesse . 

D ' au t r e s t r i b u n e s lui fu ren t offer tes au C e n t r e de Géographie 
appl iquée d i r igé p a r le p ro fesseur T r i c a r t , à l ' I n s t i tu t des Hautes 
E tudes Européennes du p ro fesseur l 'Huillier, où , devan t un audi to i re 
in te rna t iona l du niveau p o s t g r a d u a t e , il par t ic ipa à la table ronde s u r 
les r a p p o r t s e n t r e l 'Europe e t l 'Afrique noire dès 1962, di r igea des 
mémoires d ' é tud i an t s ("Ethnologie e t évolution au Dahomey") , donna 
six conférences s u r des thèmes comme "Civilisation e t c u l t u r e n è g r e " 
e t "l'Office du Niger" . Au t r e t r i b u n e en r a p p o r t avec s e s soucis 
pédagog iques , celle de la Régionale des p r o f e s s e u r s d 'h is to i re e t de 
géog raph ie . C'étai t l ' époque où , d a n s les programmes, s u r les 
in i t ia t ives de Fe rnand Braude l , é ta i t i n t rodu i t e l 'h is to i re des 
c ivi l isat ions, terme a lors moins familier qu ' au jou rd ' hu i : l 'e thnologie 
africaine en t r a i t d a n s le c a d r e normal du c u r s u s u n i v e r s i t a i r e . Nos 
col lègues du seconda i re , a larmés pa r de tel les innovat ions qui 
bouscula ient la galer ie des ro is e t des a n c ê t r e s , t r o u v è r e n t d a n s les 
Cah ie r s de la Régionale, animés pa r H. Fug ie r , D. Zahan , R. 
Raynal , e t c , une alimentation méthodologique e t conceptuel le à l eur 
convenance . Pendan t ce t emps , R. Schilling ouv ra i t , avec 
l 'Association Guillaume Budé , la po r t e des é t u d e s é r u d i t e s aux 
réa l i tés a f r ica ines . 

C 'es t a insi q u e , p a r le dialogue e t le rayonnement personne l d 'un 
homme e t de son équ ipe - P . E r n y , Dr G. Schaff - , non seulement 
l 'Afrique p é n é t r a à S t r a s b o u r g qui n 'ava i t connu jusque- là que les 
t r a i t s de feu du Dr Schwei tzer , mais également que fut é laborée une 
pensée expl ica t ive , sens ib le auss i bien aux phénomènes s t r u c t u r e l s 
dans l e u r s s t r a t e s e t l e u r s pondéra t ions qu ' aux mouvements mêmes e t 
au ry thme des évolu t ions . Sans doute le primat é ta i t - i l accordé aux 
"modèles c u l t u r e l s " , à l 'h is toi re des pensées e t des c r o y a n c e s , mais 
sa is ies d a n s la mesu re , à te l s moments, où elles s ' imposaient à tel les 
ou tel les soc ié tés , qu 'e l les soient médiévales ou modernes , u r b a i n e s 
ou r u r a l e s , la ïques ou re l ig i euses . L'ethnologie de Dominique Zahan ? 
Une nouvelle vision de l ' un ive r s qu i , d e r r i è r e l ' appa rence , d i sce rne 



les réa l i tés fondamentales , sa is i t les puls ions ini t iales p a r delà les 
b locages , les exc lus ions , les r e f u s , t r o u v e d a n s l 'objet , la pa ro le , le 
ge s t e les éléments essen t ie l s de l ' hé r i t age c u l t u r e l . Hér i tage insc r i t 
d a n s l es l ieux où n o u s v ivons e t où il e s t permis à chacun de 
pa r t i c ipe r à l 'effort collectif de c réa t ion , de t ransmiss ion , de 
r écep t ion . 

Une d e r n i è r e image: celle de Dominique Zahan , fauchant d a n s la 
pe t i te p r o p r i é t é , à Pla ine , d a n s les Vosges , où nous l 'avions 
e n t r a î n é , le p r é qui se refusai t à la t o n d e u s e . D'un mouvement l a rge 
e t r é g u l i e r , s ' e s s u y a n t de temps en temps le f ront où per la i t la 
s u e u r , il renouvela i t le ges t e an t ique où l ' a r t s e mêle à la n a t u r e . Le 
so i r , al longé s u r la bo t te de foin, il r e g a r d a i t , en dev i san t , les 
étoiles s 'allumer l 'une a p r è s l ' au t re sous la voûte cé les t e . 

P e u t - ê t r e les r e g a r d e - t - i l e n c o r e . 



Anne STAMM 

DOMINIQUE ZAHAN, 

CROQUIS D'UN PENSEUR - HOMME D'ACTION 

Avant d 'avoir vu Dominique Zahan , je le conna issa i s : A Bamako, au 
Mali, en 1952, on par la i t de ce jeune homme in t r ép ide qui coura i t la 
campagne en q u ê t e des confidences des vieux s a g e s , mais auss i av ide 
d ' a s s i s t e r à t o u t e s les cérémonies dont ce r t a ine s é ta ient assez 
s e c r è t e s pour qu 'on d ise de l ' e thnologue: "il e s t fou" . Il e s t v ra i 
qu ' i l fonçai t , insoucieux des d a n g e r s que pouvaient lui faire cour i r 
s e s e n t r e p r i s e s . 

Quelques années p lus t a r d , à Mulhouse, j ' a i r e n c o n t r é , à l 'Association 
Guillaume B u d é , un conférencier s é d u i s a n t . Son accent rocail leux 
donnai t à s e s p ropos u n charme supp lémenta i re . Il avai t a p p r i s de 
s e s amis afr icains - du moins il avai t la coque t t e r i e de le p r é t e n d r e -
l ' a r t de d i r e les choses impor tan tes sous une forme imagée où chacun 
peu t t r o u v e r qui un aliment, qui une f r iandise pour sa réf lexion. 

A S t r a s b o u r g , où il ense ignai t dans d e s années dél icates - les 
p remiers s i tua t ionn i s tes s 'y insc r iva ien t en sociologie - il manifestait 
la même compétence dénuée de tou te pédan te r i e e t la même cour tois ie 
a t t en t ive à s e s é t u d i a n t s . Toujours actif, il o rganisa i t le pe t i t musée 
d ' a r t africain de l ' In s t i tu t d 'e thnologie , une impor tante exposi t ion 
consacrée à ce même a r t dans les sa lons de la Société Générale 
Alsacienne de B a n q u e , e t fondait une associat ion des t inée à p r o c u r e r 
des c o n t r a t s de t rava i l aux é t u d i a n t s e t à va lor iser l 'e thnologie , 
sc ience sociale q u i , pensa i t - i l , au ra i t dû ê t r e consul tée chaque fois 
qu ' i l y avai t mouvement de populat ion. 

A P a r i s , à la So rbonne , il cont inua avec le même ta len t e t la même 
facilité a p p a r e n t e à ana lyse r les mythes a f r ica ins , à en démonter les 
r e s s o r t s e t à dévoiler l e s l iens sub t i l s e t pas toujours év iden t s avec 
les ins t i tu t ions e t les u s a g e r s du g r o u p e , mais dont le champ 
d 'applicat ion para i ssa i t t ou t a u t r e . 

Son a u r a g r a n d i s s a i t , e t je me souv iens d ' une de nos é tud i an t e s 
afr icaines d i san t de lu i : "C 'es t un vieux s a g e " , e t le terme étai t 
la rgement admiratif; je su i s s û r e qu' i l a é t é ému quand je le lui ai 
r a p p o r t é . 



Je c ro is qu ' i l é ta i t le seul p ro fes seu r à la Sorbonne auquel s e s 
é t u d i a n t s ont fait fête lorsqu ' i l a p r i s sa r e t r a i t e . Dans une salle de 
c o u r s , ce fut u n e v ra ie réunion de famille avec d e s jus de f r u i t s , d e s 
g â t e a u x , un p i c k - u p , des d i s q u e s , de la d a n s e . C'étai t t ouchan t dans 
l ' in i t ia t ive , gai d a n s la réa l isa t ion, genti l e t joyeux comme on sai t 
l ' ê t r e en Afr ique . 

Simplicité d 'accuei l , cour tois ie ex t rême sont les qual i tés qui a p p a r a i s 
sa ient d ' abord chez Dominique Zahan, mais elles cachaient une volonté 
peu commune. 

J 'osera i d i re qu ' i l é ta i t homme de défi : t ou t comme, jeune homme, il 
s 'é ta i t r e n d u à Dakar d a n s les sou te s d ' un b a t e a u , afin de re jo indre 
en Afrique l ' équipe de Griaule , tou t comme il r i squa i t la mort dans 
les falaises dogon e t la b rousse bambara , lorsqu ' i l fut a t t e in t p a r la 
maladie, il voulut en faire son affai re . Diabét ique, il n 'hés i ta i t pas à 
n a r g u e r le mal en "oubliant" les p récau t ions les p lus é lémenta i res ; 
a t t e in t déjà de l 'affection qui devai t l ' emporter que lques années p lus 
t a r d , il disai t simplement à ceux qui s ' inquié ta ient de sa s a n t é : "Oui, 
j ' a i é t é hospi ta l isé que lques j ou r s ; mais cela va main tenan t . " Il ne 
s e ménageait p a s , e t l o r sque madame Zahan t en ta i t que lque action 
modéra t r ice , il se rebel la i t . La mort lui avai t lancé un défi : il voulait 
le r e l e v e r . Elle a fini p a r le va inc r e , mais il a u r a l u t t é vaillamment, 
comme un bon b r e t t e u r e t un b r a v e gentilhomme. 



Erica HADDOUF-GUILANE 

RENCONTRER UN MAITRE 

Rappeler à moi le détail des s o u v e n i r s , é c r i r e ces p h r a s e s , t ou t cela 
a indui t une p r i s e de consc ience: c ' e s t avec un recul de v ing t -c inq 
a n s que je p u i s , au jourd 'hu i , affirmer que ma r e n c o n t r e avec 
Dominique Zahan fut un des événements-c lé de mon ex i s t ence . 

Qu'il me soit permis d ' évoquer c e s s o u v e n i r s , ic i , au p r é s e n t . 

Nous sommes au débu t de 1967, e t me voilà amenée à p r e n d r e contact 
avec le p ro fe s seu r Zahan . La ville e t les musées de S t r a s b o u r g , 
l ' I n s t i tu t d 'Ethnologie , dont Dominique Zahan e s t d i r e c t e u r , e t 
l 'Association Européenne de Recherches Ethnologiques (AERE) - dont 
no t r e estimé p r o f e s s e u r , le doc teur Georges Schaff, fait également 
pa r t i e - forment le projet d 'une g r a n d e exposi t ion d ' " a r t n è g r e " , 
devan t p r e n d r e place d a n s le tou t r écen t Musée d 'Ar t Moderne de 
l 'Ancienne Douane. Ainsi fai t-on appel à moi pour l ' identification des 
p ièces , v e n u e s de p r e s q u e tou t le cont inent afr icain, e t pour la 
rédact ion du ca ta logue . 

I n t rodu i t e d a n s le bu reau de Dominique Zahan , je me t r o u v e face à 
un homme de taille moyenne, vê tu de manière décon t r ac t ée . Sans 
doute m'a t tendais - je à voir que lqu 'un de g u i n d é , e t je s u i s s u r p r i s e 
pa r sa simplicité, sa cordial i té et son ap t i t ude à met t re a u t r u i à 
l ' a ise . Je su i s f rappée p a r a u t r e chose enco re : le p ro fesseur Zahan a 
des yeux t r è s n o i r s , un r e g a r d t r è s droi t qui fouille, r e s s e n t , 
perçoi t la p e r s o n n e qui lui fait face, de manière incis ive e t f ine , 
p e r ç a n t e , mais s a n s aucune a g r e s s i v i t é . Aujourd 'hu i , l ' express ion "un 
r e g a r d pe rçan t " p r e n d pour moi une signification concrè te e t tou t son 
s e n s . 

J e m 'a t t ends à ê t r e i n t e r rogée s u r mon b a g a g e , mes conna issances e t 
mes t r a v a u x d a n s le domaine des a r t s "pr imit i fs" , e t à recevoi r des 
d i rec t ives s u r le t rava i l à accomplir. Mais non : p r e n a n t tou t son 
temps malgré s e s multiples occupa t ions , le p ro fesseur s ' enqu ie r t de 
moi, de mes g o û t s , de mes o r ig ines . A p p r e n a n t que je su i s 
d ' a scendance hongro i se , il me dit que c 'es t une chose que nous avons 
en commun: bien que né en Roumanie, sa famille é ta i t t r è s liée à la 
Hongr ie . Et il m'évoque des images de son pays na ta l . 

J e r e s s e n s ce débu t d ' en t re t i en comme une vér i t ab le p r i se de contact 
e n t r e ê t r e s humains : c ' es t son g r a n d s e n s de l'homme e t tou te sa 
sens ib i l i t é - récep t iv i t é à a u t r u i qui appa ra i s s en t ic i . Dominique Zahan 
me guide ensuite d ans la salle d'exposition de l ' I n s t i t u t , où s e trouve 



la collection d 'obje ts a f r ica ins . J e pa s se là u n e h e u r e h o r s du t emps , 
à écou te r le p ro fes seu r pa r le r de ces ob je t s , de ces masques e t de 
ces s t a t u e t t e s , pr incipalement dogon. Il me révèle l ' a r r i è r e -p l an 
mythique e t re l igieux de ce r t a in s objets r i t u e l s , e t , ce fa isant , me 
donne un ense ignement r a r e . Il me t r ansme t ainsi une a u t r e 
o u v e r t u r e , un a u t r e r e g a r d s u r l ' a r t , qui m'étaient p lus ou moins 
é t r a n g e r s j u sque - l à : l ' a r t en t a n t que s i g n e , symbole, voire po r t e à 
o u v r i r s u r l ' Invis ible 

Pendan t t ou te c e t t e année 1967 - les da t e s de l 'exposi t ion son t f ixées 
au 1er décembre à S t r a s b o u r g e t au 15 févr ie r à Mulhouse - je côtoie 
souven t le p ro fe s seu r Zahan . 

Quelques images de lu i : en manches de chemise, debout s u r une 
t ab le , améliorant la fixation d 'un masque-ant i lope ty iwara ; chez lui 
(une pa r t i e d e s objets p r é s e n t é s à l 'exposit ion v iennen t de sa p r o p r e 
col lect ion) , e n t o u r é de p a p i e r s , d e s l i v re s un peu pa r t ou t et des 
objets afr icains d a n s un décor de s t y l e , me p réc i san t la symbolique 
r i tuel le de c e r t a i n s objets bambara; une soi rée rassemblant p lu s i eu r s 
d e s membres de l 'AERE, où Dominique Zahan par le de sa vie en 
Afr ique: réc i t plein de vie e t de c o u l e u r s , où l ' audi to i re peu t 
p r e s q u e touche r du doigt une réal i té afr icaine; des r éun ions de 
t rava i l où le p ro fe s seu r Zahan e s t toujours à l ' écoute , p rod iguan t s e s 
encouragemen t s , conseil lant plutôt que c r i t i q u a n t , r éun ions lors 
desquel les le sé r i eux a l t e rne avec le r i r e . Car Dominique Zahan es t 
un ê t r e d 'humour . Il me dit un jour que c 'es t en côtoyant les 
Africains qu ' i l a réellement compris la va leur du r i r e . . . 

Dominique Zahan e s t un homme qui ouv re des p e r s p e c t i v e s . Jamais 
dogmat ique, jamais pérempto i re , il montre le chemin e t donne du 
courage pour y p r o g r e s s e r . Cordial i té , humour , humanité et 
gen t i l l esse , in tui t ion t r è s affinée alliée à l ' intel l igence la p lus 
a iguisée , simplicité e t proximité-disponibi l i té e n v e r s s e s co l labora teurs 
e t s e s é t u d i a n t s . . . C 'es t t ou t cela qui a i ndu i t , d a n s ma vie ainsi 
que d a n s d ' a u t r e s , je le s a i s , une o u v e r t u r e , un i n t é r ê t pour l'homme 
- au se rv i ce de l'homme e t non de que lque froide abs t rac t ion - , e t 
auss i le r e s p e c t pour ce t r é s o r de savo i r , de savo i r - f a i r e , de 
t r ad i t i ons e t de pensée que l'on t r o u v e d a n s tou te cu l t u r e 
t rad i t ionne l le . 

Aujourd 'hu i , en 1992, je sa is que Dominique Zahan e s t l'homme qui 
m'a a p p r i s à ne r i en j uge r é t r a n g e r à moi, de que lque c u l t u r e que 
cela m'ad v i e n n e . Car Dominique Zahan é ta i t intimement convaincu , 
selon s e s p r o p r e s pa ro les , de la "s ingul ière un i té de l ' e spr i t humain, 
pa r delà des différenciat ions d ' o r d r e cu l tu re l e t an th ropo log ique" . Il 
e s t l'homme qui a donné , en 1967 e t 1968, à ce t t e jeune femme qui 
seulement aimait l ' a r t pour l ' a r t e t le beau pour l'émotion e s t h é t i q u e , 
une approche du s e n s de l ' a r t e t de la p rofondeur du beau . Et pa r 
là même, il m'a o u v e r t les y e u x , en me d isan t que lque chose comme -



e t je conclura i ce t t e évocation t r o p b r è v e en l iv ran t ces mots - : 
"L 'ar t d e s peup les t rad i t ionne ls o u v r e à la tota l i té des dimensions du 
monde e t de l 'homme. Ne vous limitez p a s , explorez p lus loin. Au 
bout de ce t t e explora t ion , qui sai t ce que vous t r o u v e r e z ? Le 
mouvement e t le ry thme de la vie ? Le s e n s ? L'homme ? L'âme ? Le 
v ra i ? Le Divin ? . . . J e ne s a i s , mais che rchez " 



Jeannine RIESS 

LA COLLECTION LEBAUDY-GRIAULE 

L'his toire de la collection d 'objets e t h n o g r a p h i q u e s que dét ient 
l ' In s t i tu t d 'Ethnologie de S t r a s b o u r g e s t celle de l iens amicaux 
fondés s u r une cur ios i té commune, p r o p r e à une éli te intel lectuelle du 
d é b u t du s iècle . Si la salle d a n s laquelle son t exposés les objets 
po r t e les noms de Lebaudy e t de Griaule , c ' es t essentiel lement à ces 
deux p e r s o n n e s que nous fe rons r é fé rence dans ce qui s u i t . Grâce 
aux r ense ignemen t s recueil l is a u p r è s de Mme Alfred Gazelle, fille de 
Jean Lebaudy e t nièce de Solange de Ganay, de Mr Lorblanchet , 
ancien c o n s e r v a t e u r du Musée de C a b r e r e t s , où la collection a é té 
exposée d u r a n t une v ingta ine d ' années , e t de Mme Germaine 
Dieter len, l ' i t inéra i re des objets a pu ê t r e r e t r o u v é . Diverses 
p e r s o n n e s de C a b r e r e t s ont confirmé les informations ainsi col lectées . 

Né en 1894, Jean Lebaudy fut p r i s , à p a r t i r de 1927, d ' une passion 
pour l 'Afr ique. Il s 'y r enda i t souven t avec sa femme Henr ie t te e t sa 
jeune be l le -soeur Solange de Ganay pour y c h a s s e r . I ls f i rent ainsi 
une des premières t r a v e r s é e s du Saha ra , en pa s san t pa r Colomb-
Bécha r , en 1927. Il y r e t o u r n a en 1930-1931, uniquement pour 
c h a s s e r , en emmenant à nouveau Solange de Ganay . 

Un peu p lus t a r d , d a n s les années 1934-1935, p r i s e de pass ion elle 
auss i pour l 'Afr ique, ce t t e de rn i è r e fit la connaissance des g e n s du 
Musée de l'Homme qui venai t d ' o u v r i r . Elle y r e n c o n t r a Marcel Griaule 
qui y é ta i t t r è s actif; une amitié naqui t qui s e prolongea pa r un 
t rava i l commun au Musée, pu i s dans le c a d r e de r e c h e r c h e s en 
Afrique Occidenta le . 

A la même é p o q u e , la découver t e de la g r o t t e de Pech Merle occupa 
in tensément Jean Lebaudy . Ami du chanoine Lemozi, p réh i s to r ien 
d i s t i n g u é , il r é u n i t les découve r t e s p r éh i s to r iques aux cô tés des 
objets afr icains r a p p o r t é s de s e s voyages d a n s sa p rop r i é t é du Lot, 
le châ teau de C a b r e r e t s . Espr i t cu r i eux e t or ig inal , ayan t de l ' in té rê t 
pour beaucoup de chose s , "il s 'amusait avec Griaule" , dont il avait 
fait la connaissance g râce à Solange de Ganay , "à faire des r a p p r o 
chements e n t r e les objets p r éh i s t o r i ques e t les souven i r s de voya 
g e . . . " Travai l lant pour le Serv ice Géographique des Armées , il é ta i t 
c h a r g é de p rocéder à d e s r e l evés pour les t r a c é s de r o u t e s d a n s les 
rég ions du Hoggar e t de l 'Aïr . Il fut un d e s p remiers à avoir fait la 
t r a v e r s é e du Sahara de p a r t en p a r t avec un camion. Les 



r ense ignements re la t i fs à ce p a r c o u r s s ' a v é r è r e n t préc ieux p a r la 
s u i t e , s u r t o u t p e n d a n t la g u e r r e qui s ' annonça i t . 

Il avai t pour ami un p ré l a t , Sylvain Grébau t , p ro fe s seu r de l angue e t 
de l i t t é r a t u r e é th iopiennes à l ' In s t i tu t Cathol ique de P a r i s , qui 
passa i t régul iè rement t o u s les é t é s d a n s sa p rop r i é t é à C a b r e r e t s . 
C 'es t lui q u i , en 1939, écr ivi t le premier ar t ic le d a n s la collection 
financée p a r Lebaudy sous le nom de Miscellanea Africana Lebaudy . 
La publicat ion de t e x t e s magiques é th iopiens t r a d u i t s p a r Sylvain 
Grébau t fut annotée p a r Marcel Gr iaule . On sai t t ou t l ' i n té rê t que ce 
de rn i e r por ta i t à la Corne de l 'Afrique e t l ' importance des é c r i t s qu ' i l 
consacra à l 'Ethiopie, dont Flambeurs d'hommes e t son é t u d e s u r les 
j e u x . 

Jean Lebaudy estimait beaucoup Griaule , c a r c 'é tai t "que lqu 'un 
d ' e x t r a o r d i n a i r e " , "un p u r " , d i sa i t - i l . Aussi accep ta - t - i l de f inancer 
l 'expédi t ion Niger-Lac I ro en 1938-1939, dont faisaient pa r t i e Solange 
de Ganay , Germaine Dieter len, Michel Lei r i s , e t c , expédi t ion qui 
devai t les ramener chez les Dogon que Griaule connaissai t depu i s 
1931. 

Ici les évocat ions de Germaine Dieterlen pro longent celles de Mme 
Gazelle e t t r o u v e n t l eur place dans la chronologie des événements e t 
l 'h is to i re de la collection. Celle-ci commence réellement en 1939 dans 
les falaises de Band iaga ra . Les souven i r s son t p r é c i s : "Griaule , 
Solange de Ganay e t les a u t r e s é ta ient p a r t i s aux env i rons du Lac 
Tchad . Griaule m'avait demandé de remonter à Bandiagara e t de 
réco l te r d e s ob je t s , s u r t o u t des masgues . C 'es t ce que j ' a i fa i t . J 'a i 
p a r c o u r u la région à cheva l . Tous les objets ont é té p a y é s . Ce n 'é ta i t 
pas un t rava i l de femme, s u r t o u t p a s pa r r a p p o r t aux masques l Mais 
j ' a i exécu té la t âche qui m'avait é t é confiée. O r d r e m'avait é t é donné 
de les expéd ie r à C a b r e r e t s , dont on m'avait ind iqué l ' a d r e s s e . 
C'était pour la p rop r i é t é des Lebaudy dans le Lot ." C 'es t donc 
Germaine Dieterlen qui a choisi chacune des pièces de la collection, 
sauf deux s t a t u e t t e s , le masque Tabi e t ceux des Kouroumba. C'est 
elle qui les a emballés soigneusement pour év i t e r des d é g â t s dans 
l 'acheminement, e t c ' e s t encore elle qui les a confiés à la pos te de 
Bandiagara pour expéd i t ion . " A p r è s , le deven i r de la collection 
n ' é ta i t p lu s mon af fa i re" , a - t -e l le a jouté . 

La ques t ionnan t s u r d ' éventue l les f iches qu 'el le é ta i t p e r s u a d é e avoir 
fai tes e t envoyées avec les ob je t s , sa réact ion fut vive d ' a p p r e n d r e 
que l ' In s t i tu t d 'Ethnologie n ' en possédai t p a s . Aussi con tac ta - t -e l l e 
Solange de Ganay pour se r a s s u r e r . Celle-ci confirma qu ' aucune fiche 
n ' é ta i t p a r v e n u e à la p rop r i é t é où les objets ava ien t é té e n t r e p o s é s . 
D'a i l leurs , l 'ancien c o n s e r v a t e u r du Musée de C a b r e r e t s , qui 
pendan t un ce r t a in temps s 'é ta i t vu confier ce t t e collection, se 
rappel le for t bien n 'avoi r jamais vu de documents re la t i fs à ces 
ob je t s , d e v e n u s pièces du Musée. 



J u s q u e d a n s l es années c i n q u a n t e , le Château de C a b r e r e t s é ta i t 
ouve r t au publ ic , e t t ou t le r e z - d e - c h a u s s é e renfermait un vas t e 
éventai l d 'obje ts de t ou t e s o r ig ines . Mais la v e n t e du châ teau étai t 
programmée e t les collections devaient t r o u v e r de nouveaux a b r i s . 
Jean Lebaudy avai t p r é v u de faire don de l 'ensemble des pièces 
p r é h i s t o r i q u e s à la municipalité de C a b r e r e t s , à condition que celle-ci 
s ' engageâ t à c o n s t r u i r e un musée d ' a r t p r é h i s t o r i q u e . Celui-ci ex i s te 
depu i s 1981 e t cont ient les r é s u l t a t s d e s fouilles du Que rcy . 

La panoplie d e s a rmes afr icaines fut offerte au Musée des A r t s 
Africains e t Océaniens à P a r i s . Comme le Musée de l'Homme regorgea i t 
de c h o s e s , Dominique Zahan se proposa pour recevoi r les objets 
dogon à S t r a s b o u r g , où une salle fut aménagée spécialement à ce t 
effet d a n s la nouvelle Faculté d e s Le t t r e s à l 'Esp lanade , g râce à 
l ' in té rê t q u ' y por ta i t le doyen Georges Livet . Là enco re , l ' importance 
des l iens amicaux joua un g r a n d rô le . La v i t r ine fut i n a u g u r é e en 
p r é s e n c e du r e c t e u r Maurice Bayen , e t la salle fut bap t i sée 
"Lebaudy-Gr iau le" , du nom de r expéd i t i on lo rs de laquelle la 
collection fut cons t i tuée e t des p e r s o n n e s qui jouèren t un rôle majeur 
d a n s son h i s to i r e . D'abord salle de c o u r s , à p r é s e n t b ib l io thèque , le 
lieu ne r épond p lus du tou t à sa vocation p remiè re . Des pro je ts pour 
ins ta l ler la collection a i l leurs e t la met t re mieux en va leur n 'on t pas 
manqué . Un t r a n s f e r t devient u r g e n t , ne fû t -ce que pour des ra i sons 
de s é c u r i t é . Les objets s e r v e n t régul iè rement de s u p p o r t s 
pédagogiques d a n s le c a d r e de l 'enseignement d 'ethnologie d i spensé à 
S t r a s b o u r g . Dans l ' é ta t p r é s e n t des c h o s e s , on ne peu t p lus pa r le r 
d ' une v i t r i ne d 'expos i t ion , mais simplement d ' une r é s e r v e . En 1991 
vin t s 'y ajouter une pe t i te collection offerte à l ' In s t i tu t p a r Mr P ie r r e 
Malzy, con tenan t s u r t o u t des objets u t i l i ta i res de p rovenances 
d i v e r s e s (pr incipalement du Nord -Caméroun) . 

En 1966, deux des masques kouroumba fu ren t envoyés à Dakar pour 
le premier Fest ival d e s A r t s N è g r e s . L'ensemble d e s pièces fut 
p r é s e n t é à S t r a s b o u r g lo r s de l 'Exposition d 'Ar t Nègre o rgan i sée pa r 
l 'Association Européenne de Recherches Ethnologiques à l 'Ancienne 
Douane du 1er décembre 1967 au 4 févr ie r 1968, e t à Mulhouse, au 
Musée de l ' Impression s u r Etoffes, du 15 fév r i e r au 15 avr i l 1968. 

La collection se compose de d i v e r s masques e t d 'objets u t i l i ta i res e t 
r i t u e l s : d e s masques kouroumba, des masques dogon: dyodyomini ,  
dyommo, d e g e , walu, sim, k a n a g a , imina na ; d e s cagoules ; deux 
costumes de f ib re s ; u n e po r t e de g r e n i e r , d e s s e r r u r e s , des poulies 
de métier à t i s s e r , une coupe r i tue l le e t un bonne t de jumeau. Le 
l ec teur i n t é r e s s é peu t t r o u v e r le détail des pièces avec une t r è s 
rap ide p résen ta t ion d a n s le cata logue r éd igé à l 'occasion de 
l 'exposi t ion de 1967-1968 pa r Mme Erica Haddouf. 



Pie r re ERNY 

SOUVENIRS DE L'INSTITUT D'ETHNOLOGIE 

DANS LES ANNEES SOIXANTE 

Dominique Zahan a ense igné à S t r a s b o u r g de 1960 à 1969. J 'a i eu la 
chance de faire pa r t i e de sa première fournée d ' é t u d i a n t s , e t en 1965 
je su i s d e v e n u , en t a n t q u ' a s s i s t a n t , son pr incipal col labora teur au 
sein de l ' I n s t i t u t qu ' i l avai t fondé . Ce sont donc que lques souven i r s 
pe r sonne l s que j ' évoque ra i ic i , po r t an t s u r une pér iode où je l'ai bien 
connu . 

En i 9 6 0 , je r evena i s d 'un séjour de deux a n s d a n s une école de 
campagne en p a y s mossi, dans l 'actuel Burk ina Faso, pour acheve r 
des é t u d e s en sc iences re l ig ieuses e t entamer des é t u d e s de 
psychologie e t de sc iences de l ' éducat ion . Le p ro fesseur Didier 
Anzieu avai t programmé ce t te année- là un c o u r s pass ionnant s u r 
l 'anthropologie cu l ture l le américaine, dont on sa i t les l iens é t ro i t s 
avec la psychologie e t la p sychana ly se . Lors de sa première séance , 
il nous s ignala q u ' u n enseignement parallèle d 'e thnologie é ta i t 
d i spensé p a r un afr icanis te nouvellement a r r i v é , Dominique Zahan, 
j u s t e à l ' é tage d ' e n - d e s s o u s . Avis aux a m a t e u r s . Dégringolant 
l 'escal ier , je me su i s donc r e t r o u v é dans la minuscule salle affectée 
aux sc iences sociales , ne soupçonnant en r ien que cela allait o r i en te r 
t ou te ma c a r r i è r e f u t u r e . 

Le nouvel a r r i v é (taille moyenne, la q u a r a n t a i n e , cheveux déjà 
g r i s o n n a n t s , affect ionnant pour s e s vê tements les t ons be ige , b r u n 
ou g r i s ) se p r é s e n t a comme un disciple de Marcel Griaule , avec qui il 
avai t t ravai l lé en p a y s dogon; p u i s , une fois affecté à l'Office du 
Niger en t a n t que spécial is te des problèmes humains , il é t end i t s e s 
r e c h e r c h e s aux Bambaras e t aux Mossis de l 'empire de Ouahigouya, 
un t e r r a i n qui ne m'était pas totalement i nconnu . Mais il nous p rév in t 
qu ' i l év i te ra i t à t ou t p r ix de pa r l e r de s e s r e c h e r c h e s pe r sonne l l e s , 
son b u t é t a n t de faire un c o u r s g é n é r a l . Dans la salle se t r ouva i t , 
pour le sou ten i r de sa p r é s e n c e , un c h e r c h e u r que j ' ava i s connu 
d 'assez p r è s en Haute-Volta au moment où il t ravai l la i t s u r les noms 
pe r sonne l s mossis , e t de qui j ' ava i s r eçu les premières leçons de 
t e r r a i n : Maurice Houis . J e me sen ta i s donc en milieu familier. Mr 
Zahan savai t à la fois s e montrer d 'une totale simplicité e t g a r d e r s e s 
d i s t a n c e s . Le jour où nous nous sommes r e n d u s collectivement au 
Musée d 'E thnograph ie de Neuchâtel en Suisse a u p r è s du p ro fesseur 
Gabus , il logea avec nous s u r les l i t s s u p e r p o s é s d ' une a u b e r g e de 



j e u n e s s e . Dans le t r a i n , il nous raconta comment il avai t voyagé d a n s 
les sou te s d ' un ba teau pour aller re jo indre Griaule au Soudan , ou 
comment il avai t a p p r i s à ré tamer les casse ro les chez les t z iganes 
Kalderash de Roumanie. 

En ces d é b u t s , le "certif icat" d 'ethnologie en t r a i t comme opt ion, soit 
d a n s la l icence de sociologie, soit d a n s une l icence l i b r e ; mais 
p lu s i eu r s é t u d i a n t s l 'ont passé s a n s le faire i n t e r v e n i r d i rectement 
d a n s l eu r c u r s u s . Il comportait en tou t e t pour t ou t deux h e u r e s de 
c o u r s ( les g r a n d s c o u r a n t s de pensée en e thnologie , e t une 
in t roduc t ion h i s to r ique à l 'ethnologie a f r i ca ine) , p lus une h e u r e de 
t r a v a u x d i r i g é s , avec exposés d ' é t u d i a n t s . Moi-même ai p r é s e n t é une 
sé r i e de diaposi t ives s u r la maison en p a y s mossi , gourmantché , bobo 
e t b i sa : cela m'est r e s t é , ca r c ' e s t ce jour - l à que Mr Zahan m'a d i t , 
au moment où je r angea i s mon appa re i l , que j ' ava i s des disposi t ions 
pour m'adonner à l 'e thnologie e t qu ' i l se demandait s i je ne fera is pas 
bien de m'or ienter de ce cô té - là . Les deux années qui ont su iv i , 
j ' é t a i s t r è s occupé pa r mes é t u d e s de psychologie e t de sc iences 
re l ig ieuses , e t n 'a i p lu s f r équen té l ' In s t i tu t d 'Ethnologie qu 'occas ion
nel lement . Mais une fois ma licence de psychologie o b t e n u e , c ' es t avec 
Mr Zahan que je me su i s insc r i t pour un doctora t de troisième cyc le . 
Il n ' ex i s ta i t à l ' époque ni maî t r i ses , ni DEA. Il e s t bien év iden t que 
la formation e thnologique ainsi d i spensée à S t r a s b o u r g demeurai t 
sommaire. Il s ' ag issa i t d 'une init iation venan t en complément à 
d ' a u t r e s é t u d e s . J e pense n ' en avoir vraiment t i r é profit que pa rce 
que j ' ava i s une expér ience africaine préalable e t de nombreuses 
l e c t u r e s . En fai t , tou t reposa i t s u r le t rava i l pe r sonne l . 

En 1963, je me s u i s r e t r o u v é au Congo d u r a n t une pér iode t roub lée 
qui ne facilitait pas les r e c h e r c h e s . Avec l ' appui de mes p ro f e s seu r s 
Anzieu e t Zahan , j ' ava i s ob tenu un pos te CNRS, en sect ion de 
psychologie , mais sous la direct ion d 'un sociologue-ethnologue, 
la rgement o u v e r t s u r l 'anthropologie psychologique e t p sychana ly t i 
q u e : Roger Bas t ide , qui en t an t que c h e r c h e u r ou tou t simplement en 
t a n t qu'homme r e s t e r a pour moi lui auss i un modèle majeur. Je 
t ravai l la is essent iel lement s u r la psychologie d e s écoliers brazzavi l lois . 
Or voici q u ' e n 1964 je reçois une l e t t r e de Mr Zahan m'annonçant la 
créa t ion d 'un pos te d ' a s s i s t an t à son in s t i t u t e t me demandant si 
j ' a ccep ta i s d ' ê t r e cand ida t . La seule condit ion en é ta i t qu ' en 1965 je 
deva is avoir sou tenu ma t h è s e . De g r o s problèmes de s an t é 
m'obligeaient de tou te façon à r e n t r e r en Europe . Comme je me su i s 
toujours davan tage sen t i ense ignan t que c h e r c h e u r , l ' idée d ' e n t r e r à 
l 'Univers i té m'a s édu i t , e t j ' a i acquiescé à sa demande . Ce n ' e s t pas 
moi qui ai c h e r c h é l 'e thnologie; c ' e s t l 'e thnologie qui en sa pe r sonne 
es t v e n u e me c h e r c h e r . Le par i de la t h è s e a é té t e n u : je l 'ai 
sou tenue en psychologie s u r la personna l i té de l 'enfant congolais en 
novembre 1965, en même temps que P ie r r e Vogler p ré sen ta i t son 
t rava i l s u r la notion de divini té chez les Mossis de Haute-Volta qu i , 



p a r sa thémat ique e t sa méthodologie, é ta i t évidemment beaucouip p lus 
p roche d e s préoccupa t ions de n o t r e maître commun. 

Tendances 

Au moins d u r a n t sa première année d 'ense ignement , D. Zahan s ' es t 
r é f é r é constamment à Marcel Griaule e t à son école. C 'es t p a r la su i te 
q u ' u n e évolution s ' e s t fait s en t i r e t que p rogress ivement une pensée 
p lus personnel le e s t a p p a r u e : manifestement, le rôle a t t r i b u é au 
mythe n ' é ta i t p lu s le même que chez le maî t re ; les mises en g a r d e à 
l ' éga rd de son enthousiasmant compatriote Mircea Eliade e t de la 
phénoménologie en généra l se multipliaient, s a n s qu 'on s û t toujours 
pourquo i ; s a n s forcément le d i re expl ici tement , la r é fé rence au 
s t ruc tu ra l i sme devenai t de p lus en p lus i n s i s t a n t e , non en t a n t que 
théo r i e , mais en t a n t que méthode d ' ana lyse . L'exploitation 
pédagogique de s e s t e r r a i n s pe r sonne l s allait auss i en s 'amplifiant. 
Mais de 1961 à 1965, mes re la t ions avec l ' In s t i tu t d 'Ethnologie é ta ient 
t r o p spo rad iques pour que je pu i s se en p a r l e r . C 'est p lutôt g r âce 
aux polycopiés de l ' époque ou à la publication de La v iande e t la  
g ra ine que j ' a i a s s i s t é à ce t t e évolut ion: s 'y manifestait un Zahan qui 
m'était i nconnu . 

Au t r a v e r s de multiples a l lus ions , on remarquai t qu ' i l é ta i t t r è s 
compétent dans les ques t ions théologiques , e t il savai t que ce domaine 
m' in téressa i t de p r è s . Je me souviens p a r exemple d 'une ré fé rence 
t r è s p réc i se e t t r è s t echn ique au Père Gar r igou-Lagrange au moment 
où il m'a fait p a s s e r l 'oral en compagnie de Georges Gusdorf . La 
manière même dont il a i n t e r p r é t é l ' expér ience in i t ia t ique du Koré en 
t e rmes de théomorphose e t d 'union à Dieu, fait p e n s e r à une 
familiarité p robable avec la théologie myst ique dont l ' i l lus t re 
dominicain éta i t à l ' époque un d e s r e p r é s e n t a n t s majeurs . P lus t a r d , 
il o rgan i se r a un colloque qui a fait da te d a n s le c a d r e du Cen t r e 
d 'Histoire des Religions, précisément s u r la vie mys t ique , y a p p o r t a n t 
une cont r ibu t ion essent ie l le e t de t y p e s t r u c t u r a l s u r les 
r e p r é s e n t a t i o n s que les Bambaras avaient de la p e r s o n n e humaine . 

L ' Ins t i tu t d 'Ethnologie a connu s e s d é b u t s au 1, r u e Goethe, un 
immeuble de s ty le germanique qui n ' ex i s t e p l u s , d a n s une anc ienne 
cuis ine ou une anc ienne r é s e r v e s u r laquelle débouchai t un escal ier 
de s e r v i c e : c 'é ta i t à la fois le b u r e a u e t la b ib l io thèque . Le doyen 
Marcel Simon avai t cédé au nouvel a r r i v a n t une pa r t i e de la 
bibl iothèque de l ' In s t i tu t d 'Histoire des Religions, e t ce vieux fonds 
nous e s t au jourd 'hu i encore des p lus p r é c i e u x . Au r e z - d e - c h a u s s é e 
s e t r ouva i t le C e n t r e de Documentation Pédagogique , au premier é t age 
la philosophie e t les sc iences sociales , au second é t age la 
psychologie , e t d a n s les combles Mlle Paule t te Cahn avait instal lé son 
laboratoire de psycho-filmologie; les recherches romaines de Mr 



Frézouls devaient auss i ê t r e n ichées d a n s que lque coin r e t i r é . 
C e r t e s , les re la t ions e n t r e discipl ines n ' é ta ien t jamais t r è s 
déve loppées , mais du fait d 'un vois inage , qui tenai t parfois de la 
promiscui té , elles avaient au moins le mérite d ' e x i s t e r . D. Zahan, 
t r è s axé s u r l ' in te rd i sc ip l inar i té , l e s r eche rcha i t sys témat iquement , 
mais auss i sé lect ivement . C 'es t en 1966 que t ou t ce pe t i t monde e s t 
allé à l 'Esplanade p r e n d r e possess ion d e s nouveaux locaux de 
TUniversi té-HLM, selon une express ion de G. Gusdorf , qui disai t 
a lors qu 'on allait un jour r e g r e t t e r la r u e Goethe . Il n ' ava i t pas 
en t iè rement t o r t . 

Comme tou t " p a t r o n " , D. Zahan a e n t r e t e n u des r ê v e s d 'ex tens ion de 
son i n s t i t u t : à s e s y e u x , la salle Lebaudy-Gr iaule ( l 'actuelle 
bibl iothèque des sc iences soc ia les ) , é ta i t des t inée à deven i r un 
" labora to i re" , e t il en t revoya i t un sys tème de cloisons mobiles pour 
donner un espace à chaque c h e r c h e u r ; avec le Dr Georges Schaff et 
un indus t r i e l de la place qui f réquenta i t ass idûment les i n s t i t u t s de 
sc iences humaines , Phil ippe Danon, il avai t c r é é une ambitieuse 
Association "Européenne" de Recherche Ethnologique, embauchant des 
c h e r c h e u r s (comme Yvonne V e r d i e r ) , e t pa s san t des c o n t r a t s ; il é ta i t 
ques t ion auss i d 'un C e n t r e Européen pour la Coopération e t le 
Développement; à un moment donné , il avai t des pro je ts for t imprécis 
du côté de l 'IUT de t echn iques de commercialisation de Colmar, s u r 
lequel lo rgna ien t les géog raphes de la maison, toujours av ides à 
d i r ige r quoi que ce fû t ; au sein du Groupe de Recherche pour 
l 'E tude des Nomades il collabora avec Jean Se rv i e r de Montpellier 
dans s e s t r a v a u x s u r les t z iganes ; il a toujours g a r d é un 
ense ignement à l 'Ecole Nationale des Langues Oirenta les Vivan tes , e t 
i n t e rvena i t auss i à l 'Univers i té de Nancy; e t c . J e n 'a i g u è r e é t é mêlé 
aux d i v e r s e s e n t r e p r i s e s d a n s le c a d r e associatif; quand p a r la 
su i te il m'invita à y pa r t i c ipe r , ce r t a ines ba t ta ien t manifestement de 
l 'ai le, e t je pense avoir bien fait de me t en i r à l ' é ca r t : ni lu i , ni moi, 
ni aucun de ceux qui nous en toura ien t n ' é ta ien t des ges t ionna i res 
pouvan t assumer cor rec tement de te l les t â ches d 'adminis t ra t ion e t 
ayan t un réel i n t é r ê t pour e l les . Par c o n t r e , je l 'ai remplacé 
vo lon t i e r s , à sa demande , au C e n t r e de Formation pour le 
Développement de la r u e Sa in t -Léon. 

Mais il me semble que D. Zahan avai t auss i un côté "small i s  
beaut i fu l" . Il n ' a jamais r ien fait pour a t t i r e r d e s é t u d i a n t s : ceux-c i 
son t v e n u s d ' eux-mêmes . Quand en 1965 j ' a i é t é embauché comme 
a s s i s t a n t , il m'a demandé d ' a s s u r e r deux h e u r e s de c o u r s en p lus des 
s i e n s , e t d ' o rgan i se r l ' h eu re de t r a v a u x d i r igés conjointement avec 
lu i ; le p lus souven t il me laissai t faire tou t s e u l . Mais comme mon 
se rv ice demandait c inq h e u r e s , il s ' é ta i t e n t e n d u avec Mr Canivez en 
philosophie pou r que j ' a s s u r e des t r a v a u x d i r igés de "propédeu t ique" 
d a n s ce t t e a u t r e discipl ine: à s e s y e u x , le cer t i f icat d 'e thnologie 
devai t r e s t e r un "pet i t" cer t i f ica t . Ce n ' e s t qu ' avec la c réa t ion , en 
1966, du cer t i f icat d ' e thno l ingu is t ique , que j ' a i pu faire tou t mon 



se rv ice en e thnologie . Il y avai t là , de sa p a r t , une a t t i t ude assez 
géné ra l e , qu 'on r e t rouva i t en de multiples c i r cons t ances . Ce n ' e s t 
p e u t - ê t r e pas lui qui aura i t demandé un c u r s u s complet de l icence e t 
de maîtr ise comme le fera p a r la su i t e Viviana P â q u e s , dés i r euse de 
c r é e r à S t r a s b o u r g une école complète e t homogène au plan théor ique 
e t méthodologique pou r la formation d 'e thnologues profess ionnels , en 
quoi elle a au moins part iel lement r é u s s i quand on cons idè re le 
nombre de c h e r c h e u r s en exerc ice é d u q u é s à son école. 

Comme cela e s t re la t ivement couran t d a n s la profess ion, D. Zahan 
devai t se percevoi r lui-même essentiel lement comme c h e r c h e u r . L 'en
seignement comme te l , p a r lequel il avai t un rayonnement ce r t a in , ne 
me semble pas avoir é t é son souci premier , d 'où sa t endance à ne p a s 
s e l a i s se r a b s o r b e r p a r les t âches pédagogiques au dé t r iment d 'une 
r e c h e r c h e dont t o u s ceux qui l 'ont app roché s aven t qu 'el le fut 
i nces san te e t d ' une hau te ex igeance . Lui qui avai t é té un homme de 
t e r r a i n pendan t de longues a n n é e s , ne semble pas avoir é p r o u v é le 
besoin d ' ouvr i r de nouveaux chan t i e r s en Afrique ou a i l l eurs , si ce 
n ' e s t au t r a v e r s de s e s é t u d i a n t s . C 'es t p a r l ' in termédiaire de la 
bibl iographie qu ' i l s ' e s t in tensément i n t é r e s s é au monde bantou 
d 'Afrique méridionale. Il faut p o u r t a n t s igna le r , en 1973, une mission 
en Afrique du Sud e t au Kalahari . 

Discordances e t conve rgences 

Comme nous é t ions t o u s les deux de tempérament i r én ique , sachan t 
faire des concess ions quand il le fallait, nos re la t ions ont toujours é té 
des p lus amicales, e t il e s t a r r i v é qu' i l me donne son sout ien même en 
des c i r cons tances où il ne se t rouva i t pas vra iment en accord avec 
moi. Je souhai te à t ous les j eunes un ive r s i t a i r e s de pouvoir t ravai l le r 
avec un maître d ' une telle l a r g e u r de v u e s . Il sava i t allier de manière 
re la t ivement harmonieuse deux choses : d ' une p a r t une g r a n d e r i g u e u r 
d a n s sa méthode à lui e t une claire affirmation de soi au t r a v e r s 
d ' une oeuvre t r è s personne l le ; d ' a u t r e p a r t u n e o u v e r t u r e t r è s l a rge 
à a u t r u i , une g r a n d e bienveil lance e t l 'acceptat ion que les a u t r e s 
fassen t au t rement e t soient a u t r e chose que lui-même. Cela e s t t r o p 
r a r e pourjqu'on ne le soul igne p a s . Je me souviens qu ' i l nous a dit à 
l ' o u v e r t u r e de son enseignement qu ' i l ne nous imposerai t aucune 
t endance par t icu l iè re e t qu ' i l la i ssera i t chacun t ravai l le r d a n s la 
di rect ion c o r r e s p o n d a n t à son choix pe r sonne l . Je me souv iens auss i 
quand à l ' i ssue d 'un examen il m'a di t qu ' i l en é ta i t malade de devoir 
met t re à que lqu 'un une mauvaise no te , e t que soumet t re les a u t r e s à 
une apprécia t ion c r i t ique étai t une t âche à laquelle il r é p u g n a i t p lus 
qu ' à tou te a u t r e . P o u r t a n t , quand il le fallait , il savai t met t re les 
po in ts s u r les i , de manière cou r t e e t inc is ive . Il lui e s t a r r i v é auss i 
de polémiquer, même publ iquement , e t de rompre non s a n s b ru ta l i t é 
avec d 'anc iens amis . Au plan caractère-logique, il é ta i t un bel exemple 



de " s e c o n d a n t e " , r é ag i s san t avec l e n t e u r , l a i ssan t s 'accumuler les 
sen t iments avan t de les ex t é r i o r i s e r . 

L 'enseignement qu ' i l me demandait d ' a s s u r e r é ta i t essentiel lement g é 
n é r a l , axé s u r les g r a n d s c o u r a n t s , les concep t s de base e t la 
méthodologie. Mais il au ra i t s a n s doute aimé r e t r o u v e r son ethnologie 
à lui dans mes t r a v a u x , e t s u r ce plan je l 'ai cer ta inement déçu . J e 
me souv iens qu ' au c o u r s de la sou tenance de ma t h è s e s u r la 
personna l i t é de l 'enfant congolais , il n ' a pu s 'empêcher de me d i re 
que si je poursu iva i s d a n s ce t t e voie il ne pou r r a i t me cons idé re r 
comme son d i s c i p l e . . .11 e s t bien clair que ni nos c e n t r e s d ' i n t é rê t ni 
nos o r ien ta t ions ne coïncidaient . Je vena i s de la psychologie e t 
j ' e n t e n d a i s faire de l 'anthropologie psychologique , axée s u r les 
h i s to i res de v i e , l 'examen approfondi de p a r c o u r s indiv iduels d a n s un 
milieu cu l tu re l d o n n é , l ' express ion des sen t imen t s , des émotions, de 
l 'affect ivi té , d e s opin ions , des a sp i r a t i ons , des r ê v e s , de tou t le 
vécu pe r sonne l , y compris ceux d e s c h e r c h e u r s . J 'a i toujours 
vivement r e g r e t t é , e t je le lui ai d i t , qu ' à aucun moment il n 'a i t 
déc r i t à la première pe r sonne son expér i ence de t e r r a i n , en 
complément à sa t h è s e . Cela m'aurai t semblé tou t auss i i n t é r e s s a n t 
que 1' ana lyse du sys tème , et aura i t s a n s doute é té tou t auss i 
éc la i rant e t t ou t auss i u t i l e . J 'ai de la peine à concevoir un t rava i l de 
t e r r a i n où le c h e r c h e u r n ' ana lyse pas de que lque manière sa p r o p r e 
s i tuat ion e t ce qu ' i l r e s s e n t . J 'a i de la peine auss i à concevoir un 
t rava i l qu 'on ne rep lace pas d a n s son con tex te h i s to r ique , mais qui 
s e déroule d a n s une so r t e d ' intemporal i té a b s t r a i t e : à aucun moment, 
à ma conna i s sance , D. Zahan n 'a ana lysé le deveni r p r é s e n t des 
socié tés d ' init iat ion de la vallée du Niger , a lors qu 'on sai t bien qu ' i l 
par la i t en fait d ' ins t i tu t ions en pleine dé l iquescence . 

Je me su i s toujours s i tué également d a n s la l igne d 'une ethnologie 
app l iquée , en par t icu l ie r aux problèmes d 'éducat ion e t de s a n t é , donc 
d a n s la l igne d ' une ethnologie " impure" , axée s u r l ' ac tual i té , le 
changement social , c h e r c h a n t le contac t avec les a u t r e s sc iences 
humaines , y compris avec les discipl ines normat ives e t les domaines 
d 'appl ica t ion, la pédagogie , la médecine, la théologie , l 'économie, la 
pol i t ique . J ' é t a i s p e r s u a d é , e t je le su i s p lus que jamais, que 
l 'e thnologie a que lque chose à a p p o r t e r à t o u s ceux qui t rava i l len t 
s u r l'homme e t avec l 'homme, e t qu ' i l faut donc savoir en vu lga r i s e r 
les acqu i s e t les a p p o r t s . Si je deva is définir ma p r o p r e oeuvre 
é c r i t e , je le fe ra is s a n s hési tat ion e t s a n s honte en d isan t que c 'es t 
une oeuvre de vu lga r i sa t ion . C'est son ambition majeure, e t s i 
que lque r é u s s i t e il y a, c ' es t là e t là seulement qu 'e l le se s i t u e . Il me 
semble que s u r ce plan- là il y avai t e n t r e nous de multiples 
c o n v e r g e n c e s . Les t r a v a u x que lui-même avai t réa l i sés à l'Office du 
Niger allaient tou t à fait en ce s e n s , e t il n 'hés i t a i t pas à i n t e r v e n i r 
a u p r è s d ' ense ignan t s ou d ' a u t r e s profess ionnels . Et l 'Association 
Européenne de Recherches Ethnologiques in t e rvena i t d a n s des p lans 
d'urbanisme e t des projets immobiliers. 



On peu t c ependan t d i re q u ' e n t r e Dominique Zahan e t son a s s i s t an t il 
y ava i t , dès le d é p a r t , des concept ions du t rava i l e thnologique allant 
parfois en s e n s opposé . Cela n 'avai t pas de signification pour moi de 
me vouloir ou de me d i re son disciple s'il s ' agi t pour le disciple de 
faire comme son maî t re . Pour t an t cela s ' es t bien p a s s é . Nous au r ions 
pu nous c o n t r e d i r e e t nous a f f ronter ; en fa i t , nous nous sommes 
complétés , e t je m'en ré jouis . Il a compris que j ' ava i s une a u t r e voie 
à s u i v r e , e t c ' e s t s a n s doute en cela qu ' i l s ' e s t r évé lé un vra i 
maî t re . C 'es t s a n s aucun problème, e t avec la p lus g r a n d e 
bienvei l lance, qu ' i l a accepté en 1978, déjà fragile de s a n t é , d ' ê t r e 
du j u r y de ma t h è s e d 'Etat s u r le sys tème d 'enseignement au Rwanda, 
a lors qu 'el le s e s i tua i t purement en sc iences de l ' éducat ion , e t non en 
e thnologie . 

La collection Lebaudy-Gr iau le 

Une fois ins ta l lés à l 'Esp lanade , Mr Zahan m'emmena un jour d a n s les 
caves du Palais u n i v e r s i t a i r e . Nous y a t t enda ien t deux immenses 
moulages en p l â t r e s u r lesquels é ta ient r e p r o d u i t s des des s in s sous 
roche en p rovenance du pays dogon, que Mme Zahan s ' ingénia à 
ra f ra îch i r à la couleur oc re , b lanche e t no i r e . S'y t rouva ien t auss i de 
g r a n d e s ca i sses pleines d 'objets afr icains de g r a n d e va l eu r , en 
majorité bambaras ou dogons , mais auss i d ' a u t r e s p r o v e n a n c e s . Mal
heu reusemen t , ces objets n ' é ta ien t accompagnés d ' aucune fiche 
s igna lé t ique ou muséograph ique , ce qui fait que ce r t a in s é ta ient 
d ' identif ication difficile. On les savai t p roven i r d ' une collection 
p r i v é e . Mais ce n ' e s t que récemment, g râce au mémoire que Mlle 
Jeannine Riess a consac ré à ce t t e collection, que j ' a i a p p r i s qui é ta i t 
Mr Lebaudy e t quel les é ta ient s e s re la t ions avec Marcel Griaule . Trois 
merveilleux masques d 'ant i lopes kouroumbas sont p a r t i s au premier 
fest ival d e s a r t s n è g r e s de Dakar . 

Ce t te collection r é d u i t e , mais de g r a n d e va leur a r t i s t i que e t pédago
g i q u e , a é té valor isée de deux maniè res . D 'abord , avec d ' a u t r e s 
objets afr icains p r o v e n a n t de collections p r ivées (en par t icu l ie r de la 
collection David Henninger de Haguenau e t J acques Stamm de 
Mulhouse) , elle a fait l 'objet d ' une exposi t ion r e t e n t i s s a n t e à 
l 'Ancienne Douane; le cata logue en fut réa l i sé p a r Mlle Erika 
Haddouf, qui entamera bien p lus t a r d des é t u d e s d 'e thnologie . 
Ensu i t e , u n e g r a n d e salle de c o u r s au troisième é t age , nommée salle 
Lebaudy-Gr iau le , e t une immense v i t r ine lui fu ren t consac rée s , le lieu 
é t a n t d e s t i n é , comme je l 'ai déjà d i t , à deven i r un jour un laboratoi re 
d ' an thropologie . Bien malheureusement , la pénu r i e en locaux devin t 
telle que la Faculté des Sciences sociales décida pa r la su i t e de 
couper ce t t e salle en deux p a r une cloison, ce qui enlevai t tou te 
pe r spec t i ve à c e t t e exposi t ion . Enfin, en 1985, la bibl iothèque y fut 



ins ta l lée , d a n s u n e s u r c h a r g e e t un d é s o r d r e r é v o l t a n t s . Pour des 
ra i sons de s é c u r i t é , les pièces les p lus belles ont é té r e t i r é e s , e t 
ce t t e v i t r ine ne s e r t p lus que de r é s e r v e d 'ob je t s , en a t t e n d a n t un 
emplacement p lus d i g n e , p e u t - ê t r e d a n s le c a d r e du "Jard in des 
Sc iences" . La lamentable mésaven ture de ce t t e collection, qui faisait 
la f ie r té de D. Zahan , e s t une i l lus t ra t ion par t icul ièrement pa r l an te 
de la dégrada t ion des condi t ions de vie e t de t rava i l dont 
l 'Université-HLM de l 'Esplanade e s t l 'objet depu i s sa c réa t ion , ca r 
tou t y fut à l ' avenan t . 

1968 

Les "événements" de 1968 ont é té p r é c é d é s d 'une longue pér iode de 
ges ta t ion e t de t r o u b l e s , et on sai t que S t r a s b o u r g fut aux premières 
l oges . La mauvaise répu ta t ion des "sociologues" d a n s no t r e Univers i té 
e t la méfiance qu ' i l s i n sp i r en t remontent d a n s la mémoire collective à 
ces années folles. Sans vraiment comprendre ce qui se pas sa i t , e t 
s a n s y ê t r e impliqué en quoi que ce fû t , j ' avoue les avoir vécues 
avec le p lus g r a n d i n t é r ê t et comme une l ibéra t ion . Je me dis souven t 
que d a n s l ' é ta t de l angueu r où nous t r a î n o n s p résen temen t , une 
secousse de ce g e n r e se ra i t la b i envenue . Subi tement , les re la t ions 
avec les é t u d i a n t s p r i r e n t un t ou r nouveau ; d e s choses dev in ren t 
poss ibles qui ne l 'é ta ient pas a u p a r a v a n t ; ce r t a ines b a r r i è r e s 
tombèren t ; on fit connaissance les u n s avec les a u t r e s ; des g e n s gui 
avaient l ' hab i tude de s e côtoyer en si lence se mirent à communiquer 
e n t r e e u x . Par c o n t r e , l 'ambiance se dég rada sensiblement quand il 
fallut r é c u p é r e r e t ins t i tu t ionnal i ser les "acquis" de ce t t e mini
révo lu t ion . Comme j ' a s p i r a i s à r e t o u r n e r en Afr ique , j ' a i engagé des 
p o u r p a r l e r s avec le Ministère de la Coopération qui abou t i r en t en 1970 
e t me condu i s i r en t d a n s les Univers i tés du Zaïre e t du Rwanda. Je ne 
r e t r o u v e r a i l 'e thnologie pour un t i e r s de mon se rv ice qu ' en 1976, e t 
pour un se rv i ce complet en 1985, quand P ie r r e Vogler me proposa de 
le r e l aye r à la d i rec t ion . 

Dominique Zahan é ta i t cer ta inement t r è s affecté pa r ce qui s e 
p roduisa i t en 1968. Mais il s ' e s t sys témat iquement t enu à l ' écar t de 
t ou t e s les manifestat ions e t de t ou t e s les d i scuss ions p u b l i q u e s . Il 
m'exprima sa profonde t r i s t e s s e le jour où je lui a p p r i s que le 
p ro fe s seu r T r i c a r t , nouvel a s s e s s e u r du doyen , é ta i t violemment p r i s 
à pa r t i p a r les insc r ip t ions dans les sal les de c o u r s . Il n ' é ta i t c e r t e s 
pas de son b o r d , mais la mise en cause d e s p e r s o n n e s lui r é p u g n a i t 
ins t inc t ivement . Sans jamais p r e n d r e position en ma p r é s e n c e , s e s 
sympath ies allaient manifestement v e r s la fract ion conse rva t r i ce du 
c o r p s p rofessora l . Mais le conservat isme b u t é e t sys témat ique qui s e 
manifestait a lors chez c e r t a i n s lui é ta i t t ou t auss i é t r a n g e r . L'amitié 
qui le liait au doyen Livet , ou au p ro fes seu r Schil l ing, ou à son 
collègue-compatriote qui dir igeai t l ' Ins t i tu t de roumain, é ta i t bien 



c o n n u e . Par c o n t r e , il ne se sen ta i t g u è r e po r t é du côté du bouillant 
d i r e c t e u r des sc iences sociales , Julien F r e u n d , un des r a r e s 
p r o f e s s e u r s à avoir su t en i r t ê t e tou t seul aux meutes d ' é tud ian t s 
j u s q u ' à a t t r a p e r dix j ou r s d 'ext inct ion de voix Si au plan des 
idées e t des opt ions de fond les deux hommes é ta ient suscep t ib le s de 
s e r e jo indre , l eu r tempérament les opposai t radicalement . Autan t J . 
F r e u n d , q u ' u n p a r c o u r s combatif avai t mené d 'un bord de l 'éventai l 
poli t ique à l ' a u t r e , sava i t canal iser son ag res s iv i t é en l ' expr imant e t 
s e jetai t d a n s la polémique avec un plaisir c e r t a i n , a u t a n t D. Zahan 
la refoula i t . Il é ta i t s a n s doute t r o p marqué p a r l ' é th ique de maîtr ise 
de soi d e s Bambaras qu ' i l a si magnifiquement déc r i t e pour pouvoir s e 
l i v r e r à un quelconque f racas de l a n g a g e . Nous n ' avons jamais 
e n t e n d u un mot p lus fort que l ' a u t r e . Si passion il y ava i t , elle 
sava i t r e s t e r f ro ide: en appa rence ! 

L'ethnologie s e t rouva i t liée au sein d ' un même dépar tement à la s o 
ciologie. P o u r t a n t tou t les opposai t . La dissension n 'é ta i t pas loin, et 
elle éc la tera p a r la su i te à maintes r e p r i s e s avec violence. Mais comme 
chez D. Zahan tou t p rena i t un s ty le con tenu , voire r e t e n u , il 
che rcha à év i t e r l 'affrontement pa r la fu i te . Au moment où , g r âce à 
la réforme broui l lonne mise en rou t e p a r Edgar F a u r e , la c a r t e 
un ive r s i t a i r e s e recomposait de fond en comble selon les all iances e t 
les exclus ions les p lus fan ta i s i s t es , son ami Rober t Schil l ing, 
d i r ec t eu r de l ' In s t i tu t de la t in , lui proposa de qu i t t e r les sc iences 
sociales pour re jo indre l 'Unité d 'Enseignement e t de Recherche 
(nouvelle t rouvai l le pour dés igne r les facul tés) de l angues e t 
civi l isat ions anc i ennes , le la t in , le g r e c e t le s a n s c r i t . D. Zahan étai t 
sédu i t p a r l ' idée , e t mit en avan t la nécess i t é de cons t i t ue r des 
en t i t é s p lur id i sc ip l ina i res . J . F reund j u r a s e s g r a n d s dieux qu ' i l s 'y 
opposera i t de t ou t e s s e s fo rces . Me voilà donc envoyé p a r mon 
d i r e c t e u r à une réunion où cela devai t se déc ider e t à laquelle il ne 
voulait p a s lui-même a s s i s t e r , s ans qu ' i l y ait eu la moindre 
concer ta t ion préalable e n t r e n o u s . L'idée de re jo indre les l angues 
mortes me para i ssa i t s i s a u g r e n u e que je n 'ai p a s pu me r é s o u d r e à la 
d é f e n d r e . J 'a i exposé à R. Schilling que si effectivement le d i r e c t e u r 
de l ' I n s t i t u t d 'Ethnologie é ta i t en sa f a v e u r , moi-même t r o u v a i s qu 'el le 
é ta i t con t r a i r e aux i n t é r ê t s de l 'e thnologie . Les choses en r e s t è r e n t 
l à . J e m'a t tendais à une tempête , mais elle ne v in t p a s . Mr Zahan se 
con ten ta de me r e p r o c h e r amicalement d 'avoir a insi é ta lé une 
d ive rgence de v u e s e n t r e n o u s , s a n s p l u s . Nous é t ions en 1969; lu i -
même savai t qu ' i l s e ra i t nommé à la Sorbonne , e t les affaires 
s t r a s b o u r g e o i s e s ne l ' in té ressa ien t p lus g u è r e . Il avai t déc roché . 
Pour le remplacer , on par la d ' abord du malgachisant Faublée , pu is de 
Viviana P a g u e s , qui a t ravai l lé s u r des t e r r a i n s vois ins des s i e n s . 
Mais je ne pense p a s qu ' i l soit i n t e r v e n u act ivement dans sa 
success ion . 

Quand p a r la su i te les e thnologues sub i s sa ien t s a n s cesse les c o n t r e 
coups d e s quere l les i n t e r n e s aux sociologues qui amenèrent Julien 



Freund lui-même à p r e n d r e une r e t r a i t e p r é m a t u r é e , quand de 
g r a v e s d i ssens ions opposè ren t à p lus i eu r s r e p r i s e s les deux i n s t i t u t s 
d a n s un climat de r a n c o e u r , voi re de haine qu ' i l e s t inoppor tun de 
r appe le r d a v a n t a g e , je me su i s souven t demandé si D. Zahan n 'avai t 
p a s eu ra ison en voulant nous r a t t a c h e r aux doux l a t in i s t e s , e t si je 
ne por t a i s pas u n e lourde responsabi l i t é d 'avoir fait capo te r le pro je t . 
Mais c 'é ta i t t ou te ma conception personnel le de l 'ethnologie qui é ta i t 
en j eu . C e r t e s , on peu t concevoir une ethnologie qui s 'occupe de 
civi l isat ions t rad i t ionnel les dont on sai t bien qu 'e l les son t mourantes 
ou mor te s , e t un i n s t i t u t fonct ionnant à une ou deux p e r s o n n e s , s a n s 
h i s t o i r e s , pe t i tement , t ranqui l lement , offrant une option à que lques 
h a p p y few en mal d 'exot isme, à la manière de la papyrologie ou du 
s a n s c r i t . Ce n 'é ta i t pas ma manière de voir les chose s , e t p lus de 
v ing t a n s a p r è s , au terme d ' années souven t é p r o u v a n t e s où il n ' y a 
pas eu que d e s r é u s s i t e s , ça ne l ' es t toujours p a s . J e cro is en une 
ethnologie ac tue l le , pouvant s ' adap te r à n ' importe quel t e r r a i n , 
pouvant i nves t i r n ' importe quel domaine humain, une ethnologie 
suscep t ib le d ' i n t é r e s s e r un g r a n d nombre de p e r s o n n e s e t pouvant 
l eu r ê t r e uti le non seulement d a n s l ' exerc ice de l e u r s profess ions 
r e s p e c t i v e s , quel les qu 'e l les so ien t , mais auss i d a n s l eu r vie 
pe r sonne l l e . D. Zahan nous a par lé à p lus i eu r s r e p r i s e s de l 'école de 
sociologie qui s ' e s t développée en Roumanie avan t g u e r r e sous 
l ' impulsion du p ro fes seu r Gusti e t de son idée d 'une sociología  
mil i tans. C e r t e s , j ' a i h o r r e u r de ces t e rmes de militant e t p lus encore 
de militance, t a n t de fois r a b â c h é s en des con tex te s pas toujours 
r a g o û t a n t s . Mais je c ro i s en une ethnologie de combat. J e la crois 
appelée à pa r t i c ipe r à une lu t t e pacifique pour p lus de 
compréhens ion , de to lé rance , de r e s pec t e t d 'acceptat ion des hommes 
te l s qu ' i l s s o n t , dans l e u r s d i f fé rences . Si je n ' ava is pas ce t te 
convic t ion, il y a longtemps que j ' a u r a i s changé de mét ier . J 'ai 
d 'a i l leurs failli le faire en cand i t an t du côté des sc iences de 
l ' éducat ion . 

Conclusion 

Voici donc ce s que lques souven i r s que le d é p a r t de Dominique Zahan 
v e r s la Grande A v e n t u r e m'a inci té à é v o q u e r . J 'a i toujours r e s s e n t i 
comme une réel le chance de l 'avoir r e n c o n t r é . Sans lu i , il ne me 
se ra i t à aucun moment venu à l ' idée de consac re r ma vie à 
l ' e thnologie . C 'es t donc lui qui m'a s e r v i de r é v é l a t e u r . J e n 'a i pas le 
goût des p a n é g y r i q u e s ni d e s d i t hy rambes . J e dis les choses tel les 
que je les s e n s , parfois b ru ta lement , j ' e n su i s consc ien t . Mais dans 
un t ab leau , les zones d 'ombre mettent en relief les p lages de lumière . 
Nous nav iguons tous dans d ' é t ro i tes l imites, marqués pa r de multiples 
condi t ionnements . D. Zahan a é p r o u v é ces limites j u s q u e d a n s sa 
c h a i r . Il a su ce qu 'é ta i t la maladie. Mais les t a l en t s qui lui ont é té 
confiés , il les a fait f ruct if ier cen t pour u n . Nous sommes nombreux 



à lui devoir beaucoup , et pas seulement s u r un plan purement 
in te l lec tue l . Un homme d i s c r e t , r e t e n u , modeste , s e c r e t , t e l s son t l e s 
adjectifs qui v iennen t spontanément quand on par le de lu i . Un homme 
a l le rg ique à tou t t a p a g e . Lui e s t p a r t i , mais son oeuvre r e s t e , a insi 
que les t r a c e s qu ' i l a la issées d a n s les e s p r i t s e t les c o e u r s . 



Pie r re Vogler 

IL FAUT LIRE ZAHAN 

Dominique Zahan e s t un e thnologue confidentiel , un a u t e u r pour 
h a p p y few. Discre t , p r e s q u e s e c r e t , peu fait pour l ' a rène - ce qui 
e s t fatal à Pa r i s - , il n ' a jamais é t é à la mode. Mais pour les 
é t u d i a n t s d e s années so ixan te , l'homme e s t inséparab le de l ' In s t i tu t 
d 'e thnologie d ' a lo r s . Dans le minuscule r édu i t qui l ' abr i t a i t , t ap i s sé 
de l i v re s j u s q u ' a u plafond, r égna i t une a tmosphère spécia le . C'étai t à 
l ' ancienne annexe de la r u e Goethe e t non au Pala is . Phi losophes , 
psychologues e t sociologues n ' é ta ien t pas loin. Les vois ins de palier 
s 'appela ient Gusdorf , Moles, Lefèvre . Le pet i t t e r r i t o i r e c lan ique , 
plein de r ê v e s e t de d i scuss ions , où l'on e n t r a i t s a n s f r a p p e r , é ta i t 
comme la t ê t e d ' un c o r p s dont les membres s ' é tenda ien t d a n s t ou t e s 
les s a v a n e s e t les f o r ê t s , d 'où l ' impression paradoxale d ' espace e t de 
l ibe r t é qu 'on y é p r o u v a i t . Bien évidemment, nous avons é té s é d u i t s 
s u r t o u t p a r le c a r a c t è r e f in , vif, t r è s amical e t positif de Zahan, la 
bonhommie du p ro fes seu r e t l 'a l lure décon t rac tée des c o u r s . Ceci , 
toutefois , recelai t une manière de p iège . Il y avai t là un e sp r i t 
t r a n c h a n t , t ou t simplement s a n s concess ion, que des manières de 
ve lours dissimulaient t r o p b ien . Cer ta ins ne s 'en son t jamais a p e r ç u s : 
il fallait t e n d r e l 'oreille ! Peu d 'e thnologues ont a u t a n t que lui allié la 
p r a t i q u e du d é t o u r , parfois déconcer tan t ( "as tuc ieux" é ta i t l 'un de 
s e s qualificatifs f a v o r i s ) , à la cu l t u r e la p lus c l a s s ique , l ' e sp r i t de 
f inesse à la capaci té d 'ana lyse de ce q u i , jus tement , n ' e s t pas 
c lass ique e t dont nous découvr ions les a r c a n e s avec é tonnement . 

Res ten t nos s o u v e n i r s e t l ' oeuvre , l iv res e t a r t i c l e s , qu 'on ne peu t 
qu ' i nv i t e r à ( r e ) l i r e avec l 'a t tent ion la p lus g r a n d e . La bibl iographie 
de Zahan e s t assez c o u r t e , mais elle e s t " concen t rée" . Si l 'on met à 
p a r t les t e x t e s pédagog iques , de réflexion généra le (parmi lesque ls 
Religion, sp i r i tua l i té e t pensée af r ica ines , Payo t , 1970), les t r a v a u x 
de comparaison typologique consac rés aux mythes d 'or ig ine de la 
mort , p a r exemple, la r e c h e r c h e e s t or ien tée v e r s les socié tés o u e s t -
afr icaines de l ' i n t é r i eu r , Dogon, Mossi, Bambara . Ces d e r n i e r s ont 
fait l 'objet d ' une e n q u ê t e e thnograph ique de t r è s longue haleine (que 
les é t u d i a n t s d 'au jourd 'hu i comprennen t : d é p a s s a n t largement la 
dizaine d ' a n n é e s ) , d a n s la foulée de ce qui se p ra t iqua i t chez les 
Dogon vo i s ins , mais d a n s un e s p r i t t r è s sensiblement d i f fé rent . 

Marcel Griaule , ou s e s émules d i r e c t s , t ravai l la ient en équ ipe e t s e 
tena ien t à l ' ex t é r i eu r de la soc ié té . Zahan vi t seu l chez les Bambara 
(e t , pe t i t détail p i q u a n t , re fuse de t r a n s m e t t r e s e s f iches de t e r r a i n 
au m a î t r e ) . Il t e n t e de les déc r i r e de l ' i n té r i eur le p lus i n t é r i e u r . 



31 

celui des confrér ies in i t i a t iques , la p l u p a r t s e c r è t e s e t normalement 
i n t e r d i t e s aux é t r a n g e r s , e t où p o u r t a n t il e s t admis comme p o s t u 
l an t . Il en r é s u l t e une somme, consacrée aux deux dyow p a r l esque ls 
débu t e e t s ' achève le cycle d ' app ren t i s s age phi losophique (Sociétés  
d ' init iat ion bambara : le N'domo, le Koré, Mouton: 1960). L 'approche 
e s t or iginale à bien d e s poin ts de vue lo r squ 'on la compare à celle 
qui p r é v a u t a lors d a n s les cerc les de l 'africanisme f rança i s . 

Jamais , t ou t d ' abo rd , il ne se la i ssera fasc iner p a r la matière des 
r é c i t s d 'o r ig ine , bien qu ' i l ait consacré d e s t r a v a u x spéci f iques aux 
mythes dogon ou d 'Afrique or ien ta le . Il y v e r r a une forme 
e n v a h i s s a n t e , que l 'Occidental cul t ivé é r ige en talisman e thnologique , 
à tel point q u e , chez que lques spéc ia l i s tes , t o u t e r ep ré sen t a t i on se ra 
qualifiée de "mythologique". Ce qui i n t é r e s s e Zahan , ce ne son t pas 
ces r éc i t s qui n ' o n t , du point de vue bambara , q u ' u n e va leur 
"pédagogique" , p r e s q u e marginale , mais ce qui e s t v ivan t au s e n s le 
p lus o rd ina i r e , les a t t i t u d e s , les pa ro le s , les r i t e s e t les 
classif ications qui en son t les c o n t r e - p a r t i e s in te l lec tuel les . Comme il 
l ' écr i ra p lus t a r d (La v iande e t la g r a i n e . Mythologie dogon, P résence 
Africaine, 1969, p p . 165-167), le r i t e n ' e s t pas d ' abord le reflet 
d ' une réal i té s i t u é e , comme on le di t d ' hab i t ude , in ilio t empore , mais 
un " ins t rument opéra to i re de la p e n s é e " . Ce n ' e s t pas lui qui 
exp l ique réellement l 'Histoire s a c r é e , mais c ' e s t lui qu ' i l faut 
exp l iquer en le r egre f fan t s u r les p r a t i q u e s , les u s a g e s r i t u e l s . Loin 
de l ' idée , c h è r e à L é v i - S t r a u s s , que les "sociétés à mythes" 
occupen t , s u r l 'échelle de l 'excellence ra t ionnel le , une position p lus 
eminente que celle des "sociétés à r i t e s " , nous nous t r o u v o n s dans 
un continuum où chaque action symbolique r épond à une va leur du 
sys tème class i f icatoire . t and i s que le mythe racon te l eu r na issance e t 
se détermine tou t en t i e r p a r le b u t à a t t e i n d r e . C 'es t bien le p r é s e n t 
des p r a t i q u e s r i tue l les qui r e n d compte de l 'h is to i re myth ique , e t non 
l ' i nve r s e . Mais tou t u sage e s t pou rvu d 'un coefficient mental , p lu s ou 
moins expl ic i te . D ' au t r e s d i ra ient q u ' u n e "p rax i s" s a n s idéologie e s t 
impensable . Ce qui se dégage in f ine , c ' es t bien "un sys tème de 
re la t ions p a r lequel l'homme se s i tue v i s - à - v i s de lui-même e t v i s - à -
v i s de l ' a u t r e " . 

La c u l t u r e e s t ce filet de concep t s qui se r é p o n d e n t de p roche en 
p r o c h e , ce t agencement homologique où "la pensée d i scu r s ive se voit 
obligée de g l i sser pa r métonymie d 'un s e n s à l ' a u t r e pour en sa is i r la 
signification globale" . La compréhension d e s r a p p o r t s d 'ensemble 
suppose donc , chez l ' e thnologue , une ce r t a ine h a u t e u r de v u e . Elle 
seule permet de s e dégage r de l ' impression d 'avoir affaire à une 
réal i té amorphe ou chao t ique , lo r squ 'on en r e s t e au " t e r ra in pour le 
t e r r a i n " . Les r e s s o r t s ultimes d 'une cu l t u r e ne sont jamais 
immédiatement déduc t ib les du d i scours des in fo rmateurs , fussen t - i l s 
"pr iv i lég iés" , p lu s s a v a n t s que la moyenne, ou p e u t - ê t r e même à 
cause de cela . Il e s t remarquable que le p lus "e thnographe" soit 
jus tement le p lus "e thnologue" , t a n t il e s t v ra i que la différence e s t 



i l lusoire e t pe rn i c i euse . Tand i s que la quas i total i té de la 
documentation bambara prov ien t de sa p r o p r e collecte, elle e s t 
fondamentalement t r i b u t a i r e des h y p o t h è s e s qui la f i l t r en t . L 'essentiel 
ne s e voit p a s ! Alors que Griaule lui para î t encore "r ivé d a n s sa 
c u l t u r e " e t q u e , de ce fai t , il é p r o u v e que lque difficulté à s 'é lever 
a u - d e s s u s de celle des Dogon, Zahan v e u t se d é g a g e r des p e s a n t e u r s 
de sa p r o p r e société tou t en s e p laçant "à d i s tance" de l ' un ive r s 
bambara , "mais en s ' imposant de n 'u t i l i se r que les matér iaux qui lui 
son t p r o p r e s " . 

La s u b s t a n c e e t h n o g r a p h i q u e n ' e s t p a s t r a n s p a r e n t e , immédiatement 
en o r d r e . Il faut un c r i t è r e , e x t é r i e u r pa rce que géné ra l , qui 
permet te la "saisie d e s connexions" , la d is t inct ion de ce qui procède 
de la "conscience spon tanée" (car l ' o s sa tu re cul ture l le n ' e s t p a s 
nécessa i rement inconsc iente ou mensongère) e t de la "pensée 
réfléchie" de c e r t a i n s vieux s a g e s , souven t p lus proche d 'un débu t 
de philosophie personne l le , susc i t ée p a r le quest ionnement même de 
l ' enquê t e . Le maître mot de " s t r u c t u r e " n ' e s t p a s loin. Nous é t ions à 
l ' époque de la cou r t e vogue du s t ruc tu ra l i sme , à laquelle mai 68 
met t ra un te rme b r u t a l : r ien n ' e s t jamais a c q u i s . Comment sa is i r que 
l ' analyse de la t rad i t ion doit ê t r e "moderne" , en somme, e t non 
" t radi t ionnel le" , de même que l 'on n ' exp l ique pas la n a t u r e de la 
cha leur en en pa r l an t "chaudement" ? Tandis que la mode changea i t , 
Zahan affûtait le mordant de sa méthode s a n s r i en concéder à l 'a i r du 
t e m p s . 

Son ultime o u v r a g e e s t un r e t o u r encore aux Bambara (Anti lopes du  
soleil. A r t s e t r i t e s d 'Afrique no i re , Schend l : 1980) qui témoigne 
parfai tement de son évolut ion. Il s 'agi t de la descr ip t ion minutieuse 
d e s a r te fac ta e t des r i t e s d 'une société d ' ini t ia t ion, le ty iwara , 
t ou rnée v e r s le t rava i l communautaire de la t e r r e e t s e s c o r r é l a t s , 
s exue l s ou cosmiques . Ou t re un gain de précis ion documentaire (la 
notat ion de la l angue t i en t compte des t o n s ) , on ne r e t i en t p lus du 
matériau e t h n o g r a p h i q u e que ce qui en cons t i tue l ' a rmature 
p e r t i n e n t e , l 'ensemble des éléments qui "fonctionnent" d 'une façon ou 
d ' une a u t r e , qui on t une ra ison d ' ê t r e . L 'analyse des beaux cimiers 
du ty iwara dev ra i t s e r v i r d 'exemple e t faire jus t i ce , a u p r è s des 
h i s to r i ens de l ' a r t , du "primitivisme" que che rcha ien t nos p e i n t r e s 
d ' a v a n t - g u e r r e . 

Au-delà de la démonstra t ion du c a r a c t è r e complexe de ces vé r i t ab les 
conglomérats de s ignif icat ions, Zahan éclaire magistralement la 
var ia t ion d e s "s ty les" p a r l e u r s r a p p o r t s aux zones géograph iques e t 
aux p r a t i q u e s cu l tu ra l e s qui les s i ngu l a r i s en t . Si les confrér ies des 
vi l lages de la région de Ségou se s e r v e n t de cimiers à h ippo t r ague ou 
o r y x , c ' e s t pa rce que l 'animal, son p o r t e t son comportement, 
r ésument de façon sa i s i s san te les formes e t v a l e u r s symboliques du 
pe t i t mil, à développement ve r t i ca l , ou " p h a n é r o p h a n e " . Dans le 
Bélédougou, les masques à fou i sseur , o ryc t é rope ou pangol in , 



c o r r e s p o n d e n t aux végé taux à c ro i ssance horizontale ou s o u t e r r a i n e , 
a rach ide e t voandzou " c r y p t o - p h a n é r o p h a n e s " . Il y a bien 
comparaison, mais le moteur de la " t ransformation" n ' e s t p a s i n h é r e n t 
aux formes symbol iques . Contra i rement à L é v i - S t r a u s s , qui fait 
miroiter d e s mythes qui "se pensen t " e n t r e e u x , la relat ion aux 
condi t ions de l ' u n i v e r s e x t é r i e u r fourni t seule la clef de "l'imbroglio 
p l a s t i que" . Celui-ci e s t bien in te l lectuel , mais non de p u r e in te l lec-
tua l i t é . Nous sommes loin de la muséographie , e t les cimiers son t 
examinés en connexion avec l 'accoutrement du d a n s e u r , sa k inés ique . 
On en décr i t les p rocédés de fabricat ion r i tue l le , de conse rva t ion , les 
effets symboliques qu 'on en obt ient d a n s telle c i r cons t ance , l eu r 
r a p p o r t à l 'herpétologie associée au t rava i l de la t e r r e . 

Un tel t e x t e p a r a î t r a sec à ceux qui ne p r e n n e n t pas un plaisir 
essent ie l à "comprendre" . Les l iv res de Zahan s o n t . . .d 'e thnologie e t 
non d ' humeur . Il y a chez lui un côté "je ne l iv re ra i pas ma vie à t e s 
h u é e s " . . .Seule compte la connaissance des socié tés t radi t ionnel les e t 
non des é t a t s d'âme du col lec teur . Il faut donc j uge r les t r a v a u x de 
Zahan à l eu r a u n e . S'ils son t p réc i eux , c ' e s t que ce ne son t p a s 
d ' abord d e s exe rc ices u n i v e r s i t a i r e s , mais de l ' e thnograph ie s i n c è r e , 
que la méthode s t r u c t u r a l e r e n d simplement p lus efficace e t p lus 
a d é q u a t e . Maintenant que l 'u rbanisa t ion e t l ' islamisation des Bambara 
semblent i r r é v e r s i b l e s , qu' i l faut pa r l e r des socié tés d ' init iat ion au 
p a s s é , ces documents son t à jamais mémorables. Hélas, nous n ' a u r o n s 
pas le nama, le kono , ni sa p r o p r e vers ion du komo, en complément 
de celle de Dieterlen e t C issé . 

Une thémat ique généra le cimente l 'oeuvre e t lui donne de l ' un i t é , 
c ' e s t celle du s e n s . Zahan s ' in té ressa i t par t icul iè rement au l angage , 
e t les l ingu i s tes on t é t é , dès le d é p a r t , les p a r t e n a i r e s pr iv i légiés de 
l ' i n s t i t u t , à commencer p a r un amér icanis te , B e r n a r d Por t ie r . La 
matière l angag iè re occupe une place essent ie l le d a n s la concept ion de 
la col lecte , sous forme d 'éléments lexicologiques , de métaphores , 
d ' aphor i smes , de p r o v e r b e s . Un "classique" e s t consacré à l ' e thno-
théor ie l i ngu i s t ique , d igne pendan t de celui de Calame-Griaule (La  
dialect ique du v e r b e chez les Bambara , Mouton: 1963). Je dois à 
Dominique Zahan ma spécialisation a f r icanis te , mais s u r t o u t je ne pu i s 
oubl ier qu ' i l e s t à la source de mon or ienta t ion e thno l ingu i s t ique . 
Point de p lus g r a n d honneu r que de l 'avoir eu pour maî t re . Le re l i re 
au jou rd 'hu i , c ' e s t r e t r o u v e r à la fois les r ac ines de mes convict ions 
e t la cha leur d ' un amical e t cons tan t acco rd . 
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