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Le G énie  a în é  p r im o rd ia l  e t  c ré a te u r ,  M'Vidi  M u k ulu  
M a w eja  Nangi la ,  est l ’a u t e u r  et le p r o p a g a te u r  d e  la Vie, 
le d é te n te u r  et la so u rce  de  to u te  in te l l ig e n ce ,  de  to u te  
sc ience ,  de  to u s  les p o u v o irs .

Il p ro p a g e  ses lu m iè re s  e t  ses p o u v o irs  d a n s  les d i f fé 
re n ts  p la n s  d u  M onde,  sa c ré a t io n ,  p a r  l ’in te rm é d ia i r e  
é c h e lo n n é  des  h ié ra rc h ie s  d ’Ê tre s  q u i  les h a b i t e n t .  C h a q u e  
éch e lo n  d ’Ê tres  en  co n cèd e  u n e  p a r t  à ce lu i  q u i  lu i  est 
i m m é d ia te m e n t  in fé r ie u r ,  en  ré c ip ro c i té  d ’h o m m a g e s ,  
d ’in v o ca t io n s ,  d ’o ff ran d es ,  de  sacrif ices .  (M u la m b o  : t r i 
b u t ;  Tshiele la-Kuele la  : o f f ra n d e ,  sac r if ie r .)

T o u t  ce q u i  p ro c é d a i t  e t  p ro c èd e  e n c o re  de  M’Vidi  
M ukulu  M aw ej a Nangi la  est e s s e n t ie l le m e n t  p u r  e t b é n é 
f ique .  La d u a l i té  b o n n e  et m a u v a is e  d u  M onde  n ’apparaît ,  
q u ’à l ’é c h e lo n  des G énies  a în és ,  l ’u n  de  ceux-c i ,  à l ’en c o n -  
tre  de  ceu x  q u i  lu i  so n t  d e m e u r é s  f idèles,  s ’é ta n t  révo lté .  
11 a n é a n m o in s  co n se rv é  la p a r t  de p o u v o irs  q u i  lu i  av a it  
é té  d év o lu e ,  e n  so rte  q u e  to u te s  les h ié ra rc h ie s  d ’Ê tre s  q u i  
a p p a r t i e n n e n t  à sa j u r id i c t i o n  so n t  m a lé f iq u e s  j u s q u ’au  
bas  de  l ’échelle .

P r a t iq u e m e n t ,  les h o m m e s  n e  p e u v e n t  o b t e n i r  les 
fa v eu rs  d ’e n - h a u t  q u ’e n  p a s s a n t  p a r  la voie h ié r a r c h iq u e .  
Ce n ’est d o n c  q u e  r a r e m e n t ,  e t  de façon  to u te  p la to n iq u e ,
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q u ’ils in v o q u e n t  le G én ie  a în é  p r im o r d ia l  e t ses assesseurs  
de  d iv e rs  r a n g s  : ces G ra n d s  Ê tres  son t p a r  t ro p  d is tan ts .

Ils fo n t  ap p e l  à leu rs  s u p é r ie u r s  les p lu s  p ro c h e s ,  q u i  
so n t  les Â m es  des  d é fu n ts ,  appe lées  c o m m u n é m e n t  « D o u 
bles  H u m a in s  » (Ba-Kishi) ,  so it  au x  B o n n es  Â m es,  soit aux  
M auvaises  Â m es,  so it à ces d e u x  ca tég o r ie s  de Bakishi ,  
s u iv a n t  la q u a l i t é  b é n é f iq u e  défen s iv e ,  o u  m a lé f iq u e  
Offensive, des  offices d e m a n d é s .  N ous e n te n d o n s  ici 
« Â m e  » a u  sens a n t iq u e  d 'anima  e t  d o n n o n s  à « E s p r i t  » 
u n  sens p lu s  la rg e  : les E sp r i ts  s o n t  des Â m es  p lu s  
a n c ie n n e s ,  lég en d a i re s .  Q u a n t  au x  G énies,  D ieu x  ou  D em i-  
D ieu x ,  ce so n t  des E tres  im m o r te l s .

R é c ip ro q u e m e n t ,  les G énies  n e  se ré v è le n t  q u ’e x c e p t io n 
n e l le m e n t .  P a r  c o n t re ,  les Â m es in f lu e n c e n t  c o n s t a m m e n t  
l ’ex is ten ce  des h o m m e s .  Elles les p r o t è g e n t  o u  les d e sse r 
v en t  en  le u r  d é lé g u a n t  m i l le  ca lam ité s .  Elles les a ss ièg e n t  
de  leu rs  g r ie fs ,  l e u r  a d re s s e n t  des m essag e s ,  des o rd res ,  
des rév é la t io n s .

T o u t  h o m m e ,  so it  f o r tu i t e m e n t ,  soit d a n s  c e r ta in s  états  
( rêve, sy n co p e ,  a g o n ie ) ,  p e u t  ê tre  l ’o b je t  p r im i t iv e m e n t  
pass if  d e  c o m m u n ic a t io n s  de  ce g e n re .  T o u t  h o m m e  p e u t  
auss i  im p lo r e r  e t in v o q u e r  les Â m es .

Mais p o u r  les é v o q u e r  a c t iv e m e n t ,  e t  en o b t e n i r  à 
c o u p  s û r  des serv ices  d é te r m in é s ,  l ’h o m m e  d u  c o m m u n  
est o b l ig é  de  r e c o u r i r  à des  in d iv id u s  p lu s  élevés q u e  lu i  
d a n s  la h ié ra rc h ie  te r re s t re ,  p lu s  p ro c h e s  des  Â m es  e t p lu s  
in t im e s  avec elles q u ’il n e  sa u ra i t  y  p ré te n d re .

C eux-c i  so n t  des h o m m e s  « d oués  d e  p o u v o i r  », « g en s  
de  sec re t  », soit q u ’ils so ien t  p r iv i lég ié s  de  n a is san ce ,  soit  
q u ’ils a ie n t  a cq u is  ou  d év e lo p p é  le u r  sc ien ce  p a r  voie i n i 
t ia t iq u e .

T o u s  a p p a r t i e n n e n t  à la g r a n d e  ca té g o r ie  des  N ’Ganqa  
q u e  n o u s  t r a d u is o n s  l ib r e m e n t  p a r  « M ed ic ine  Men », e t 
q u i  c o m p o r te  des spéc ia lis tes  de  d iverses  espèces,  d oués  
d ’u n e  c la i rv o y an ce  e t d ’u n e  m é d iu m n i t é  q u ’ils t i e n n e n t
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t o u jo u r s  des Â ines. P o u r  les in d ig è n e s ,  le d e v in ,  le sav an t  
en  m é d e c in e s  o u  e n  c h a rm e s  s o n t  to u jo u r s  des  m é d iu m s .  
Les rêves  o u  p ré sag es  les p lu s  c o n n u s  o n t  t o u jo u r s  été  
e x p l iq u és  à l 'o r ig in e  p a r  les Â m es ,  q u i  so n t  é g a le m e n t  les 
a u te u r s  des  rece t tes  m é d ic o -m a g iq u e s ,  m ê m e  les p lu s  
c lass iques .

Le M ythe  in d ig è n e ,  a in s i  q u e  n o u s  l ’av o n s  ex p o sé  d an s  
un  p ré c é d e n t  a r t ic le ,  est t rè s  c o h é re n t .  Il es t  d ’essence  
sp ir i tu a l is te .

Mais, d u  fa it  de  l ’o b l ig a t io n  o ù  est l ’h o m m e  de p asse r  
p a r  la vo ie  h i é r a r c h iq u e ,  la p l u p a r t  des p r a t iq u e s  i n d i 
g èn e s  re lè v en t  d u  sp i r i t ism e .

Voici q u e lq u e s  m o d es  ou  o b je t s  de  c o m m u n ic a t io n s  des 
h o m m e s  avec les Â m es :

1. Communications reçues passivement.

a) A p p a r i t io n s ;  c o m m u n ic a t io n s  v erb a les  : à l ’é ta t  de 
veille ;

b) P ré sa g es  reçu s  à l ’é ta t  de  veille ;

c) Rêves à ca rac tè res  de p ré sa g e s ;
d) M essages et rév é la t io n s  re ç u s  en  é ta t d e  rêve ;

e) V oyages d e  l ’h o m m e  chez  les Â m es (syncope ,  m o r t  
a p p a re n te ,  e tc .) .

2. Communications actives.

/ )  L u b u k u  : c o n s u l ta t io n s  p a r  in te rm é d ia i r e  à l ’é ta t  de 
veille ;

g) T s h i l u m b u  : v o y ag e  chez  les Â m es, à l ’é ta t  de  t ra n s e ;

h) O rda lie s  e t ex o rc ism es ;

i) D e m a n d e  de p ro te c t io n  e t  de  défense .

C ette  c a té g o r ie  c o m p r e n d  u n e  g r a n d e  d iv e rs i té  de céré- 
m o n ie ls  tels q u e  : c o n v o c a t io n s  d ’Â m es au p rè s  d ’a rb re s  
co n sac ré s ;  in v o ca t io n s  et év o ca t io n s ;  p ré p a r a t io n  de re c e t 
tes m éd ico -  m a g iq u e s  in sp irée s  p a r  les Â m es;  m ise  en



œ u v re  de  c h a rm e s ,  ta l i sm a n s ,  s ta tu e t te s  d i tes  « fé t ich es  » 
à c h a rg e s  m a g iq u e s ,  t e n a n t  leu rs  p o u v o irs  de  te lle  Â m e  
o u  de tel E spril  p a r t ic u l ie r s ,  etc.

j )  D e m a n d e  d ’ac q u is i t io n  d ’é lé m e n ts  de  sc ience  secrè te  
e t  de  p o u v o irs  d é f in is  et p e r m a n e n t s ,  p a r  voie  in i t i a t iq u e ,  
les A m es é tan t  censées  d o n n e r  d i r e c te m e n t  ces in i t ia t io n s ) .

1. COMMUNICATIONS REÇUES PASSIVEMENT,

a) Apparitions, com munications verbales : à l’état de veille.

Les c ro y an ce s  des in d ig è n e s  à cet ég a rd  s o n t  t rès  a n a 
lo g u es  à celles des  fo lk lo res  d e  tous  les pays .

Les fa n tô m e s  h a n te n t  les ab o rd s  des to m b es .  Ils a p p a 
ra is sen t  s u r to u t  de  n u i t ,  b lan cs  e t vê tu s  de  b la n c ,  sous  u n  
aspec t  lu g u b re  ou  t r a g iq u e  : ce son t g é n é r a le m e n t  des 
D o u b les  m é c o n te n ts  ou  i r r i té s ,  d o n t  les r i tes  fu n é ra i re s  
n ’o n t  pas  été très  r é g u l i è r e m e n t  a c co m p lis ,  ou  q u e  leu rs  
p ro ch es  la is sen t  m a n q u e r  d ’h o m m a g e s  e t d ’o f f ran d es .

D a n s  l ’a n c ie n  pos te  de  M’Boye, le sp ec tre  d ’u n  E u r o 
p ée n ,  d écédé  d e p u is  lo n g te m p s ,  a p p a ra is sa i t  su iv i  de  ceu x  
de ses se rv i teu rs ,  lo r sq u e  p lu s ie u rs  B lancs  s’y t r o u v a ie n t  
ré u n is .  Les in d ig è n e s  le v o y a ie n t  d i s p a ra î t r e  p a r  le s e n t ie r  
qu i  m è n e  à la L uebo , g e s t ic u la n t ,  e t n o n  sans  av o ir  
ré c la m é  â p r e m e n t  son  café. Au l e n d e m a in  de ces a p p a r i 
t ions ,  le boy de l ’a d m in i s t r a t e u r  ne  m a n q u a i t  pas  d ’a l le r  
e n  s e rv ir  u n e  tasse, a c c o m p a g n é e  de q u e lq u e s  toasts ,  s u r  
sa to m b e .

L ’o r ig in e  de c e r ta in s  c é rém o n ie ls  est la r e n c o n t r e  fo r 
tu i te  de  D o u b les  d e  m a g ic ie n s  q u e  des ch a s seu rs  o u  des 
je u n e s  filles o n t  s u rp r i s  u n  j o u r  d an s  la forê t ,  et q u i  l e u r  
o n t  d ic té  le u rs  vo lon tés .

Les h is to ire s  de cases e t  de  l ieu x  h a n té s ,  de  co u p s  f r a p 
pés, de  c h u c h o t t e m e n ts  d ’Â m es en  p e in e  e t  rô d eu ses  sont 
lé g io n  chez  les in d ig è n e s ;  ils en  p a r le n t  avec c r a in te ;  o n
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n e  sait j a m a i s  à qu e l le  so rte  d ’Â m e 011 a a f fa ire ,  t a n t  q u ’un  
m é d i u m  n ’a pas  éc la irc i  l ’h is to ire .

Des fauves  p e u v e n t  fa ire  office de  « lo u p s -g a ro u s  » : de 
m au v a ise s  Â m es p e u v e n t  h a b i t e r  l e u r  co rp s ;  de  m ê m e  des 
s e rp e n ts  v e n im e u x .

Les feu x  follets  s o n t  des m a n i fe s ta t io n s  d ’Ê tre s  de 
l ’a u t r e  m o n d e .  C e r ta in s  o iseau x  n o c tu rn e s  à c r i  lu g u b re  
s o n t  les v éh icu le s  d ’Â m es m a lé f iq u e s .

C e r ta in s  in d iv id u s  o n t  le p o u v o i r  de  d é ta c h e r  l e u r  f a n 
tô m e  d e  l e u r  co rp s  o u  d e  s ’a p p r o p r ie r  ce lu i  d ’u n  m o r t ,  et 
de  le d é lé g u e r  a u  co rp s  d ’u n  a n im a l  : m a l h e u r  à q u i  le 
re n c o n t re .

b) Présages reçus à l’état de veille.

Les Â m es o n t  ex p l iq u é  u n e  fois p o u r  to u tes  le sens  de 
ces « s ig n a tu re s  ». O n y est p a r t i c u l i è r e m e n t  a t te n t i f  lo r s 
q u ’o n  voyage ,  le v o y ag e  c o m p o r t a n t  u n  b u t  e t  m i l le  
a v e n tu re s  poss ib les .  Les pxésages de  sens é q u iv o q u e  ou 
co m p lex e  r e q u iè r e n t  l ’i n te rp ré ta t io n  d ’u n  m é d iu m .

Q u e lq u es  ex e m p le s  :

Si l ’o n  cro ise  e n  v o y ag e  u n e  f e m m e  e n c e in te ,  to u t  se 
passe ra  h e u r e u s e m e n t  p o u r  le p è le r in .  S’il a laissé sa 
f e m m e  en c e in te  à la m a is o n ,  l ’a c c o u c h e m e n t  se p a sse ra  
b ie n ;  e t si, m a lg r é  to u t ,  l ’e n f a n t  n o u v e a u -n é  v e n a i t  à 
m o u r i r ,  son  Â m e n e  t a rd e ra i t  pas  à se r é in c a r n e r  à la 
f a v e u r  d ’u n e  n o u v e l le  co n c ep t io n .

La r e n c o n t r e  d ’u n  a m i ,  o u  de  q u e lq u ’u n  q u i  vous  fa it  
u n  p ré s e n t  s o n t  d ’e x c e l len t  a u g u r e ;  si le g é n é re u x  d o n a 
t e u r  est u n  B lanc ,  la  fo r tu n e  n ’est pas  lo in .  .

Mais c ro ise r  u n  b o r g n e  es t  s ig n e  d e  p ro c h e  m a lh e u r .  Le 
vol d e  l ’o iseau  m a g ic ie n  ! \ 'Duba  (ou N ’D ua  : R hy nc o tus ) ,  
t r a v e r s a n t  la ro u te ,  a n n o n c e  u n e  m a u v a is e  a f fa ire .  C ro ise r  
u n  ca d av re  p ré sag e  u n e  b a ta i l le  à fâch eu se  issue. U n  f a n 
tô m e  o u  son  é q u iv a le n t ,  u n  s e rp e n t  v e n im e u x ,  c ’est u n  
p é r i l  si g ra v e  q u e  m ie u x  v a u t  r e b ro u s s e r  c h e m in .
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L ’averse  su b ie  a lo rs  q u ’o n  se re n d  chez  ses b e a u x -p a re n ts  
en  v u e  des f ian ça il le s  fa it  c r a in d re  u n  m a r ia g e  d e  co u r te  
d u ré e .  Q u ’on  n e  j o ig n e  pas  d ’a n g u i l le s  au  re p as  d ’ac
cu e il  : des d isp u te s  c o n t in u e l le s  a g i te r a ie n t  le f u t u r  
m é n a g e .

Lors d ’u n e  r é u n io n  à la m a is o n ,  si u n e  m o u c h e  m a ç o n n e  
laisse c h o i r  de ses m a n d ib u le s  la p ro ie  q u ’elle  t e n a i t ,  
q u e l q u ’u n  de  l ’ass is tan ce  m o u r r a  b ien tô t .

L ’a p p a r i t io n  d ’u n e  co m è te  au  ciel a n n o n c e  de g r a n d s  
m a lh e u r s  o u  des é v é n e m e n ts  g rav es  p o u r  la  c o m m u n a u té .

Si la « p r e m iè r e  f e m m e  de la L u n e  », V énus,  e n t r e  d a n s  
la  m a is o n  d e  la  « d e u x iè m e  f e m m e  », o n  d i t  q u e  « le c o u rs  
des a n n é e s  sera  b o u lev e rsé  ».

L ’éto ile  f i lan te  N’T u m b a  t o m b a n t  vers  la m a is o n  d ’u n e  
f e m m e  lu i  a n n o n c e  q u e  l ’e n f a n t  q u ’elle p o r te  ou  va c o n 
ce v o ir  sera  Mulopo,  Mutoto  M w a h u k e  Mulu : « G énie ,  
é to ile  v e n u e  d u  ciel »; in c a rn a t io n  o u  é m a n a t io n  d ’u n  
G énie  céleste, a y a n t  p o u r  to te m  son  v éh icu le ,  l ’é to ile  
N ’T u m b a .

/
Q u ’u n e  fe m m e ,  o u  son  m a r i  l ’a c c o m p a g n a n t ,  c ro ise  

en  c h e m in  u n  a n im a l  q u i ,  a u  l ieu  de  s’e n f u i r ,  s ’a r rê te ,  
o u  av an ce ,  o u  in d iq u e  p a r  son a t t i tu d e  u n  p assag e ,  u n  
g u é ,  e tc . ,  e lle  d é d u i r a  q u e  ce t  a n im a l  es t  le to te m  d e  son 
e n f a n t  à n a î t re .  Il im p o r te  de  le m a n g e r  s u r  l ’h e u re .  P a r  
la su i te ,  il sera a n im a l  re spec té ,  p ro s c r i t  de  l ’a l im e n ta t io n .

c) Rêves à caractères de présages.

D u r a n t  le s o m m e i l  (N’T u lu ), l ’Â m e d u  d o r m e u r  se d é ta 
ch e  p lu s  o u  m o in s  de  son  corps ,  en  so r te  q u ’elle p e u t  
c o m m u n i q u e r  assez c la i r e m e n t  avec les Â m es des d é fu n ts .  
E lle en  reço it  c e r ta in s  rêves  (N’Dota ) ,  d o n t  le c a ra c tè re  
m é r i te  q u ’on  y  p rê te  a t te n t io n .

R êver  q u 'o n  e m p o ig n e  u n e  g re n o u i l le  p ré sag e  la n a i s 
sance  d ’u n e  fi lle ; d ’u n  léza rd ,  celle d ’u n  g a r ç o n ;  d e  d eu x  
de  ces a n im a u x ,  celle  de  ju m e a u x .  Mais si l ’o n  rêve  q u e
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q u e l q u ’u n  v ie n t  vous  e n le v e r  la  b ê te  a lo rs  q u ’o n  la t ien t ,  
la f e m m e  av o r te ra .

R êver q u e  l ’éto ile  N ’T u m b a  to m b e  vers la case i n d iq u e  
q u e  l ’e n f a n t  à n a î t r e  sera Mulopo,  Mutoto  m w a h u k e  m u l u .  
D eux  éto iles  f i lan te s  coup lées  i n d iq u e ra ie n t  des  j u m e a u x  
de ce tte  ca tég o r ie .  U n  b o n  D o u b le ,  u n  s e r p e n t  in o f fe n s if  
v u s  en  so n g e ,  o u  n a g e r  e n t r e  d eu x  eau x  in d iq u e n t  u n e  
r é in c a rn a t io n  p ro c h a in e .

L ’im a g e  d ’u n  h o m m e  sou il lé  d ’e x c ré m e n ts  est s ig n e  de  
b o n n e  chasse .

De j e u n e s  pousses  de  m a ïs  v e u le n t  d i re  : s a n té  et p ro s 
p é r i té  d e  la fa m il le .  D u  m a n io c  r o u is s a n t  d a n s  l ’ea u  : c o n 
c e p tio n  p ro c h a in e  de  la fe m m e .  U n e  co lo n n e  de  fo u r m is  
g r i m p a n t  : r e n o m m é e ,  g lo ire .

R êver  de  voyage ,  e t q u ’u n  in d iv id u  in d é s i ra b le  vous  
in te rp e l le  s ig n if ie  : a c c o u c h e m e n t  d ’u n  e n f a n t  in f i rm e .  
D e m a n io c  sec : s té r i l i té .  De f ru i t s  d e  l ’a r b r e  M u k u l u m -  
b w a  : a v o r te m e n t .  De n o ix  de  p a lm e  m û re s  : règ le s  p r o 
c h a in e s .

S o n g e r  q u ’o n  vole c o m m e  u n  o iseau  est p ro m e s s e  de 
lo n g év i té .

V oir en  rêve  sa p ro p r e  ép o u se  o in te  de r o u g e  de  n'gula  
la fa it  s o u p ç o n n e r  de  se l iv re r  à des p ra t iq u e s  m a lé f iq u e s  
secrètes .  R êv er  q u ’u n  c h ie n  o u  u n e  bê te  fa u v e  vo u s  m o rd  
m o n t r e  q u ’u n  so rc ie r  cach é  est e n  t r a in  d e  vo u s  e n v o û te r .  
Des v ipères  o u  des co b ras  so n t  m e n a c e  de  m o r t  p ro c h e .  
C ro ise r  en  rêve  des h o m m e s  p o r t a n t  u n e  c h a r g e  e m b a l lée  
d a n s  des  n a t te s ,  te l le  u n  ca d av re ,  su g g è re  q u e  des  m a g i 
c ien s  o n t  c a p tu r é  u n  de  vos p ro c h e s  et l ’e m m è n e n t  d an s  
le u r  Tshanda.

L ’ép o u se  d e m e u r e r a  s té r i le ,  d u  m a r i  q u i  vo it  en  so n g e  
la  f e m m e  de son  vo is in  e n  é ta t  de  grossesse .

Ces rêves  son t c o n n u s ;  l e u r  s ig n i f ic a t io n  es t  c lass ique .  
Les songes  p lu s  o b sc u r s  e x ig e n t  l ’e x a m e n  d ’u n  m é d i u m  ou 
d ev in .
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d) Messages et révélations reçus en rêve.

A l i c o u r s  d ’ a u t r e s  r ê v e s  p l u s  c o m p l e x e s ,  l e s  Â m e s  d e s  

d é f u n t s  t r a n s m e t t e n t  a u  d o r m e u r  d e  v é r i t a b l e s  m e s s a g e s  :

Elles se p l a ig n e n t  q u ’o n  les d é la isse ;  l e u r  m é c o n te n te 
m e n t  n ’est pas  é t r a n g e r  à tel m a l h e u r  o u  à te lle  m a la d ie  
q u i  a t te in t  a c tu e l le m e n t  la fa m i l le ;  elles sp éc if ien t  l ’o f 
f r a n d e ,  le sac r if ice  o u  la c é ré m o n ie  q u i  r a m è n e r a  le u r  
b ie n v e i l la n c e ;  elles ra p p e l le n t  la c o m m u n a u t é  à l ’o b s e r 
v an ce  de  ce r ta in e s  p re s c r ip t io n s  o u  p ro s c r ip t io n s ;  elles 
d ic ten t  la c o m p o s i t io n  d ’u n  n o u v e a u  c h a r m e ;  p ré c o n is e n t  
u n  r e m è d e ,  u n  r i tu e l ,  etc.

L o rsq u e  des in té rê ts  co llec tifs  sont l ’o b je t  de  ce g e n r e  
d e  rêves , ils a d v ie n n e n t  g é n é r a le m e n t ,  n o n  à n ’im p o r te  
q u i ,  m a is  à u n  in d iv id u  d é jà  d o u é  de p o u v o ir s  e t d ’u n e  
c la i rv o y an ce  s u p ra -n o rm a u x .  Il fa it p a r t  de  ses so n g es  e n  
a ssem b lées  secrètes o u  p u b l iq u e s .  Les g e n s  q u a l i f ié s  d é l i 
b è ren t ,  r e c o u p e n t  les i n fo rm a t io n s  de l ’au -d e là ,  c o n c lu e n t  
ou  n o n  à le u r  va l id ité .

L ’o r ig in e  de ce g e n re  de  rév é la t io n s  est so u v en t  a t t r i 
b u é e  a u x  Â m es  de S e ig n e u rs  o u  de  M ag ic iens  d é fu n ts .  
L ’in f lu e n c e  q u ’elles p e u v e n t  ex e rce r  s u r  les co l lec tiv ités  
n o i re s  r e n d  c o m p te  de  r e n v e r s e m e n ts  d ’a t t i tu d e s  d e  le u r  
p a r t ,  q u i  sont, p a r fo is  a p p a r e m m e n t  in ex p l icab les ,  e t su s 
cep tib les  de r e b o n d is s e m e n ts  im p ré v u s .

M gr I)e C lercq  a p u b l ié  u n e  é tu d e  in té re ssa n te  au  s u je t  
d ’u n e  de  ces pe t i tes  r é v o lu t io n s  in té r ieu re s .  Un b ea u  jo u r ,  
b ru s q u e m e n t ,  c e r ta in e s  p h ra t r ie s  d u  C lan  L u lu a  p ro c la 
m e n t  q u e  tous  les an c ie n s  « in te rd i t s  », so u v e n t  p a r m i  
ceux  q u i  s e m b la ie n t  les p lu s  im p o r ta n t s ,  so n t  abo lis ;  
q u e  d é s o rm a is  la fu m e r ie  d u  c h a n v re  est in t ro n is é e  o b l i 
g a to i r e m e n t ,  g râ c e  à laq u e lle  les Â m es v o n t  r e v e n i r  d an s  
l e u r  e n v e lo p p e  te r r e s t r e  et les h o m m e s  accéd e r  à la Vie 
im m o r te l le .  P a r  co n t re ,  il est in te rd i t  de  b o i re  des  bo is 
sons  f e rm e n té e s .  L ’in t r o d u c t io n  de la p o u d r e  de  chasse  
p a r  les B a tsh io k w e ,  l’a r r iv ée  des p re m ie r s  B lancs q u i  
p a s s e n t  p o u r  d es  A m es de  Noirs ressusc itées ,  a p p o r te n t  à
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l ’im a g in a t io n  p u b l iq u e  u n e  c o n f i r m a t io n .  L ’u sag e  d u  
c h a n v r e  s’é te n d  b ie n tô t  à la m a jo r i t é  des L u lu a  e t  c o m 
m e n c e  m ê m e  à s’é te n d re  à d ’au tre s  c lans .  D ’ap rès  M g r  
De C le rcq ,  ce m o u v e m e n t  p re n d  son  o r ig in e  d a n s  des 
ré v é la t io n s  re çu es  en  rêve  des Â m es  p a r  M u a m b a  M'Putu,  
ch e f  des l i a k w a  Mushi lu .  D e v ieu x  in fo r m a te u r s  d e  ce tte  
p h r a t r i e  n o u s  d o n n e n t  u n e  a u t r e  vers io n  q u i  n ’in f i r m e  en  
r ie n  l ’in té rê t  de la p re m iè r e  : les Â m es a u r a i e n t  révé lé  le 
n o u v e l  é ta t  de  choses  à i n s ta u re r  à u n e  a ssem b lée  d e  M ag i
c iens ,  q u i  e n  a u r a i e n t  ré fé ré  à M u a m b a  M'Putu,  g r a n d  
in i t ié  : ce lu i-c i  se se ra i t  m is  e n  t r a n s e  e t  a u ra i t  c o n f i r m é  
les in te n t io n s  des Â m es (*).

Q ue les m essag es  des Â m es so ien t  re çu s  a u  co u rs  de 
v is ions à l’é ta t de  veille, d e  rêves, de t ran se s  de  m é d iu m s ,  
le ré su lta t  est a u  fo n d  le m ê m e .

e) Voyages passifs de l ’homme chez les Ames.

L ’Â m e de l ’h o m m e  se d é ta c h e  de son  co rp s  dès  q u ’il 
p e rd  sa c o n n a is sa n c e  n o rm a le  : im p a r f a i te m e n t  d a n s  le 
rêve ;  p lu s  c o m p lè te m e n t  d an s  la  sy n co p e  (ku fu a  t sh i fu k a  : 
« m o u r i r  en  sy n co p e  »); d a n s  le dé l ire ,  s u r to u t  ce lu i  de  
l ’a g o n ie ,  au co u rs  d u q u e l  l ’Â m e d u  m a la d e  es t  censée  ê tre  
d é jà  p a r v e n u e  a u  C a r r e fo u r  d e  la Voie L actée , o ù  elle 
d iscu te  a u p rè s  des E sp r i t s ,  ses j u g e s  (2).

(!) La version  ésotérique de cette h is to ire  est curieuse  : il fa u t no ter 
que l’usage du  chanvre  n ’é ta it pas inconnu ; il s ’ag issa it de sa  re s ta u 
ra tio n  et non de son in s tau ra tio n .

Les boissons alcooliques a id en t à  en tre r en com m unication  avec l ’au- 
delà , d ’une façon p lu s b ru ta le , m oins sub tile  que le chanv re  (dont cer
ta in s  ocu ltistes o rien tau x  u tilisen t les p roprié tés à  cet effet). Il s ’ag is
sa it, en re s se rran t les re la tio n s  avec les Âmes, de recouv rer une  sorte  de 
pu re té  p rim ord ia le , qu i p erm ît le re to u r de l’hom m e à  l’im m ortalité .

Socialem ent, les Âmes o rd o n n a ien t de cesser les guerres, les rap ines, 
et de donner à  la  fem m e un  s ta tu t libre.

M uam ba M 'P utu  in s titu a it un  baptêm e p a r  l ’eau  et p a r  le feu du  foyer.
Ces o rd res, en tom ban t d an s le vu lgaire , fu ren t san s doute in te rp ré tés  

d ’une façon  p lu s grossière .
(2) Voir B ulle tin  des séances de l 'in s titu t R oyal Colonial Belge, IX- 

1938-3 : A rchitecture et A nalogies des p lans des m ondes a u  K asai, p a r  
MM. Tiarko Fourche et morlighem.
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Dans ces états, les indigènes croient qu elle voyage 
parm i les Aines des défunts.

D ’un fou, on pense q u ’un M auvais Esprit s ’est em paré 
de son corps. Un exorciste peut l ’en chasser.

L'état d ’hypnose m ène au m êm e résultat, soit q u ’on ait 
m agnétisé un délégué pour l ’envoyer au pays des Âm es, 
soit que le m édium  s’y rende en se m ettant soi-m êm e en 
transe. Nous en parlerons dans d ’autres paragraphes.

Le type du voyage passif chez les Âm es est la syncope. 
En voici un exem ple :

Le vieux chef M ukw anga (des Baluba), M ubiaye, fixé 
aux environs de L ulu ab ourg, avait parm i ses nom breux 
enfants une fille  d ’une douzaine d ’années, d ’une com- 
plexion très délicate, m ais particulièrem ent intelligente, 
nom m ée M ushinga. Vers cet âge, son état de santé em p i
rant, elle tom ba une prem ière fois en syncope, puis 
d ’autres fois par la suite.

Dès le prem ier de ces incidents, lorsqu’elle revint à elle, 
elle se m it à discourir avec vo lubilité  au sujet de l ’agréa
ble séjour q u ’elle venait de faire au « V illage des Bananes » 
(qui est celui des Bonnes Â m es). Les m em bres décédés de 
sa fam ille  l ’y avaient chaleureusem ent accueillie, et elle 
en rapportait une m erveilleuse vision de bonheur.

Des bananiers y poussaient à profusion; on s’y gavait 
de leurs fruits. Tout ce qui s’y trouvait : choses, plantes- 
fantôm es, Doubles anim aux et hum ains, resplendissait de 
blancheur. On y vivait dans une abondance et une paix 
parfaites, parm i les m usiques, les danses et les chants.

A dater de ce jo u r, la terre apparut hostile à M ushinga, 
car tout ce qui n ’était pas de couleur blanche la heurtait. 
Elle voulu t des nourritures parfaitem ent pures, bananes, 
et polenta de farines scrupuleusem ent tamisées pour elle. 
Elle s’o ign it entièrem ent de kaolin et se vêtit de tissus 
blancs, pour être en tout pareille à une Bonne Âm e.

Le chef M ubiaye, que nous avons bien connu, était un 
vieillard  des plus raisonnables et des plus sages; par sur-
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croît, il aim ait beaucoup M ushinga. Il lu i fit fourn ir des 
nattes aussi nettes que possible pour lui épargner le con
tact de la terre rouge; il fit badigeonner de lait de kaolin 
les m urs des habitations q u ’elle pouvait apercevoir; il 
ordonna q u ’on se présentât devant elle habillé exclu sive
m ent de blanc.

Cependant, elle était en proie à la nostalgie du V illage 
des Bananes. De nouvelles syncopes y renouvelèrent ses 
visites. Elle ne sortait, entre-tem ps, de son m utism e que 
pour les décrire. E nfin , elle y retourna d éfin itivem ent.

Son entourage raconte son aventure sans y attacher un 
caractère extraordinaire, car elle est, aux yeu x des in d i
gènes, et dans tous ses détails, exactem ent classique.

2 .  C O M M U N I C A T I O N S  A C T I V E S .

Les indigènes ne se contentent pas de recevoir des com 
m unications. Ils désirent aussi en obtenir, dans un grand 
nom bre d ’occasions.

Les m otifs qui provoquent ces consultations sont divers : 
on soupçonne l ’intervention des Âm es dans un incident 
terrestre. Il convient de solliciter leur b ienveillance, leur 
neutralité ou leur appui. On leur dem ande d ’éclaircir le 
m ystère d ’une situation; d ’aider de leurs conseils; d ’in d i
quer leurs intentions ou leurs ordres; de tracer une lign e  
de conduite; de donner des form ules de m édecine m édico- 
m agiques, de charm es, de cérém oniels; de conférer des 
secrets ( m a j i m b u )  e t  des pouvoirs (m a k o l e ).

La d ivination et le besoin d ’interroger l ’inconnu exis
tent dans tous les pays, dans lesquels un gran d nom bre 
de ces modes d ’investigation  n ’im pliquent n i l ’interven
tion des Esprits, n i m êm e leur existence, m ais les seules 
science et lucid ité du devin.

Chez les indigènes, 011 suppose toujours la nécessité 
d ’une participation active des Âm es, m êm e dans les opéra
tions qui nous la suggéreraient le m oins.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE
. BIBLIOTHÈQUE
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Leur divination et leur prophétie reposent toujours sur 
une thèse spirite.

Certains de leurs procédés sont d ’ailleurs exactem ent 
sem blables à ceux du spiritism e.

Les indigènes d istinguen t deux grandes catégories de 
consultations.

Dans la prem ière, le spécialiste agit à l ’état de veille.
Dans la seconde, le spécialiste agit à l ’état de transe.
Ces catégories ne sont d ’ailleurs pas aussi nettem ent 

tranchées que nous pourrions l'im agin er, ainsi que nous 
le verrons plus loin, d ’autant plus que l ’inspiration du 
m édium  ou du devin présente souvent un état interm é
diaire entre la veille et la transe. Elles sont néanm oins 
com m odes pour la facilité de l ’exposé. La term inologie 
dont nous usons ici appartient au dialecte tshiluba ou à 
l ’idiom e Lulua, m ais on trouve leurs équivalents dans tous 
les clans du Kasai, du Lom am i et du Sankuru.

f) Lubuku : consultations à l’état de veille.

K b u k a  sign ifie  : « consulter les Ames ». L ’opérateur de 
ces interview s est le M u b u k i .

On peut naître M u b u k i  de par son propre B u s a n g u  
(qualité de réincarnation) : lors de l ’incarnation précédente, 
on possédait déjà ce pouvoir de m édiateur entre les 
hom m es et les Âm es. Mais ce pouvoir ne se m anifeste q u ’à 
retardem ent :

A un m om ent donné de l ’existence de ce p riv ilég ié , il 
com m ence à m anifester des troubles étranges. A ce sujet, 
les Âmes conseillent, dans un songe q u ’elles confèrent 
soit à lu i, soit à de ses parents, d ’en référer à tel vieux 
M u b u k i .  C elui-ci confirm e l ’étiologie des troubles.

D ’autres fois, c ’est aussi au cours d ’un rêve que les 
Âm es donnent directem ent à un individu le pouvoir de 
com m uniquer à l ’avenir avec elles. 11 faut encore en réfé
rer à un ancien devin.
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Plus rarem ent, d ’anciens devins ou m agiciens form ent 
des élèves en les initiant.

De toutes façons, le candidat doit être intronisé par un 
M u b u k i  ayant fait ses preuves. Par la suite, les Âm es et 
l ’initiation développeront ses pouvoirs de débutant.

Le néophyte est préalablem ent soum is à des prescrip
tions et des proscriptions indiquées par les Âm es. Eu sa 
com pagnie, le vieux M u b u k i  leur dédie quelques offrandes 
alim entaires et un petit sacrifice. Ils com m unien t ensem 
ble sous ces espèces. Une épreuve de lucid ité est sans doute 
aussi exigée.

Après quoi, l ’ancien devin rem et au nouveau, préala
blem ent arrosés du sang de la victim e, oints de kaolin  et 
de rouge de n ’g u la ,  les instrum ents du l u b u k u  spécial q u ’il 
pratiquera : bracelet; corbeille; calebasse; frottoir; e tc ... 
évertués par ses soins avec des charm es m agiques.

La nature de ces ingrédients révèle, m agiquem ent p ar
lant, leurs analogies et « correspondances » sym pathiques 
avec les qualités d ’intuition, de voyance, de force et de 
sagesse qui doivent appartenir au devin; d ’autre part, 
avec les divers genres de m aléfices à con ju rer; enfin  (terre 
des carrefours; kaolin et n ' g u l a ) ,  avec les Âm es convo
quées, qui peuvent être m aléfiques ou bénéfiques, ou par
ticiper de ces deux natures. Le kaolin est la couleur des 
bonnes; le n ’g u l a  est la couleur des m auvaises; les Âm es 
se rassem blent aux carrefours de leurs « villages ».

Citons : fragm en t de nez de ch ien ; de groin  de porc; 
œ il de l ’antilope N ’T u n d u ; viande frontale de b u ffle  ou de 
lion; ch air de silure électrique; éclat d ’aérolithe; alim ent 
vom i par le léopard; certaine m ouche rapide; ch air 
d ’hom m e victim e de la foudre ou d ’un fauve; feuilles de 
basilic et autres plantes conj uratrices des m auvaises 
influences; kaolin; rouge de n ’g u l a ;  terre recueillie  à un 
carrefour; etc. Chaque charm e est évidem m ent d ’une 
com position spéciale. La m ixture, liée à des cendres et à 
de l ’h uile  de palm e, est placée dans les instrum ents divi-
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natoires, ou enferm ée dans des sachets, des bourses, q u ’on 
y attache, et dont la m atière est faite de peau de varan, 
fourrures d ’anim aux sauvages ocellées ou striées, à l ’im age 
des deux principes « bon » et « m auvais » du m onde. Des 
fourrures de m êm e sorte garnissent les bords des cale
basses, des corbeilles divinatoires.

V oici le devin pourvu. 11 devra se soum ettre à des pro
scriptions : prendre sa nourriture à l ’écart; s’abstenir de 
certains alim ents, et en particulier, des viandes qui entrent 
dans la com position de son talism an particulier. Le succès 
de son art, ainsi q u ’il en va chez nous de celu i des m éde
cins frais ém oulus, dépendra beaucoup de la sûreté de ses 
prem ières consultations. Son autorité gran dira  avec le 
tem ps, la pratique, les grades initiatiques q u ’il saura 
obtenir.

L ’initiation dont nous venons de parler est une initiation 
m ineure. Nous donnerons l ’exem ple d ’initiations plus 
im portantes dans le paragraphe du T s h i l u m b u .

Quant aux consultations, vo ici l ’ordre habituel de leur 
déroulem ent, schém a susceptible de nom breuses variantes:

Le consultant, dit M u b i k u k u a  ou M u t e m p e s h i b w e  (du 
verbe K u t e m p e s h i b w a  : « interroger les Âm es »), se pré
sente au M u b u k i ,  qu i fixe le jo u r  et l ’heure propices. Préa
lablem ent, l ’assistance se sera soum ise à des proscriptions 
alim entaires et sexuelles, purificatrices. On aura dédié 
aux Âm es des offrandes et un sacrifice. L ’assem blée se 
sera fait une m arque corporelle com m une au kaolin . Les 
instrum ents divinatoires auront été rafraîchis au kaolin  et 
au n ’g u la .

Le M u b u k i  prélude en convoquant les Âm es ainsi pro- 
pitiées. Ici interviennent des modes d ’appel divers, dont 
plusieurs sont parfois associés : invocations à tonalité 
incantatoire, dont l ’assistance répète en chœ ur et sur le 
m êm e ton les dernières syllabes de chaque période; 
m usiques sur des rythm es spéciaux; grelots de hochets
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m agiques (d i k a s s a  ou m u s w a y a ) ;  coups de sifflets consa
crés; battem ent de lam es de fer, etc.

Puis il procède à son investigation, partant des ques
tions les plus générales en allant aux plus particulières, 
pour rétrécir le cercle de son enquête. Certains devins se 
font exposer préalablem ent l ’affaire. D ’autres, orgueilleu x 
de dém ontrer leur savoir, refusent tout éclaircissem ent.

Les procédés de L u b u k u  sont très variés. Nous n ’en 
décrirons que quelques-uns. Il existe des variantes de 
chaque procédé, suivant le clan, la région, et m êm e sui
vant le devin. Mais les grandes lignes dem eurent iden
tiques.

« Lubuku lua bianza » : divination par les mains.

Le M u b u k i  en porte le charm e enferm é dans un bracelet 
en peau de varan, à son p oign et droit.

Il s’assied en face du consultant, sur un banc ou une bille  
de bois, et saisit sa m ain q u ’il serre fortem ent; de l ’autre 
m ain, pour co n ju rer les m auvaises influences, il agite un 
bouquet de feuilles de basilic.

Puis il pose ses questions. Il dem ande, par exem ple :
« Frappe-t-il l ’œ il ? —  Frappe-t-il le cœ ur ? —  La 

personne est-elle m alade ? —  Le m otif est-il chez les 
Âm es ? —  Chez les Âm es des Parents ? —  Chez celles des 
Grands-Parents ? —  Sont-elles insatisfaites faute de sacri
fices ? », e tc ...

A chaque question, il frappe les poings serrés sur le 
bois. S’il sent un frém issem ent spécial dans la m ain du 
consultant, c ’est que les Am es sont là, Si les poings, en 
touchant le bois, y adhèrent, la  réponse à la question posée 
est affirm ative.

« Lubuku lua tshipingu » (ou « kapingu ») : par la statuette.

Ce procédé est sem blable au précédent. La seule d iffé
rence est q u ’au lieu de se serrer les m ains, devin et consul
tant em poignent, chacun de son côté et par un bras, une
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s ta tu e t te  d o n t  la  tê te  év idée  e n  h a u t  es t  e m p l ie  p a r  u n  
c h a rm e .  E lle  est c e in te  de  n o ix  de fo rê t  e t d e  feu il les  de  
bas il ic ,  e t  son  v e n t r e  est e n d u i t  o u  e m p l i  d e  k a o l in ;  fa ite  
en  bois  d e  p op o lep o le  o u  k a p u m b u .

A c h a q u e  q u e s t io n ,  ils f r a p p e n t  la s ta tu e t te ,  q u i  d e m e u r e  
collée a u  sol q u a n d  la ré p o n se  est ou i.

« L u b u k u  lu a  t s h ik u y e  » : p a r  le f ro t to i r .

Le p r in c ip e  en  es t  a n a lo g u e  à ce lu i  d u  p ré c é d e n t .
Le M u b u k i  sa is i t  d ’u n e  m a in  u n  f r o t to i r  de  bo is  po li ,  

e t  d e  l ’a u t re ,  u n  f ro t to i r  de  bo is  é g a le m e n t  po li .  C e r ta in s  
de  ces o b je ts ,  é v id e m m e n t  év e r tu és  p a r  des  c h a r m e s  y 
a t te n a n t ,  s o n t  scu lp té s  en  fo rm e s  a n im a le s  o u  h u m a in e s .

T o u t  en  p o s a n t  ses q u es t io n s ,  il f r ic t io n n e  les d eu x  
faces p o lies  de  ces in s t r u m e n t s .  Elles d e m e u r e n t  collées 
l ’u n e  à l ’a u t r e  q u a n d  la ré p o n se  es t  ou i.

« Lubuku lua m ulangala » (ou « lua m upanji ») : par la spatule.

M êm e p ro c éd é  : le f r o t t e u r  est la  m a in  d u  d e v in ;  le 
f r o t to i r  es t  u n e  sp a tu le  à p é t r i r  la p â te  d e  fa r in e .

« Lubuku lua n'shindi wa pa monji » : par l’écureuil sur la liane.

Le d ev in  e m p lo ie  u n  « é c u re u i l  » de  bo is  scu lp té ,  q u ’il 
f ro t te  e n  le fa isan t  g l isse r  s u r  la co rd e le t te  q u i  le t rav e rse .

« Lubuku lua tshibondo » : par le van.

Le c h a r m e  est dép o sé  d an s  u n  v an  en  v a n n e r ie .  Le d ev in  
e t u n  a ss is tan t  e n  e m p o ig n e n t  c h a c u n  u n  b o rd .  Dès q u e  
les Â m es s o n t  là, le v a n  c o m m e n c e  à les « c o n d u i r e  », en 
t re ssa i l lan t .  A c h a q u e  q u e s t io n  posée , si la r é p o n s e  est 
a f f i rm a t iv e ,  le van  s ’im m o b i l i s e  e n t re  le u rs  m a in s .

Des ré p o n se s  d ’u n e  très  g r a n d e  p ré c is io n  n o u s  o n t  été 
d o n n é e s  p a r  u n  d ev in  L u lu a  q u i  u sa i t  de  ce  p ro c éd é ,  e t 
d é d a ig n a i t  to u te  ex p l ic a t io n  p ré a lab le .

« Lubuku lua n’kumbi wa pa mayi » : par l’araignée d’eau.

U n p e t i t  m o rc e a u  de  bo is  r e p ré s e n ta n t  ce t  in sec te  est 
p lacé  à la su r fa ce  de  l ’ea u  d o n t  le d ev in  a e m p l i  u n e  j a r r e .
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Q u a n d  la c o n su l ta t io n  est d e m a n d é e  p o u r  u n  m a lad e ,  
ce lu i-c i  g u é r i r a  si l ’a r a ig n é e  se dép lace .  Si e lle d e m e u re  
im m o b i le ,  il m o u r r a .

D an s  u n  a u t r e  p ro c é d é  d u  m ê m e  n o m , la s ta tu e t te  a r a i 
g n é e  est f ixée avec u n e  a ig u i l le  de  b a m b o u  s u r  u n e  
b a g u e t t e  f o u rc h u e .  Le d e v in  t i e n t  le fo u r c h o n  d ’u n e  m a in ,  
e t  de  l ’a u t r e  u n  b o u q u e t  de  feu il les  de  basil ic  q u ’il f la ire .  
Si l ’a ra ig n é e  to m b e  ta n d is  q u ’il pose  ses q u e s t io n s ,  c ’est 
très  m a u v a is  s ig n e  p o u r  le c o n s u l ta n t .

« Lubuku lua lushingi » : par l’a iguille.

Le d e v in  m e t  à b o u i l l i r ,  d a n s  u n e  p e t i te  écuelle  d ’h u i le ,  
l ’a ig u i l le  e t les in g ré d ie n ts  d u  c h a rm e .

P u is ,  il p lace  l ’écu e l le  en  é q u i l ib re  s u r  l ’a ig u i le .  Si 
l ’écuelle  to m b e  a u  co u rs  de  ses in c a n ta t io n s ,  le  c o n s u l ta n t ,  
s ’il est m a la d e ,  m o u r r a ,  o u  v e r ra  m a l  t o u r n e r  l ’a f fa ire  
d o n t  il est v e n u  s’e n q u é r i r .

« Lubuku lua kazolo »: par le poussin.

Un m o rc e a u  de  bo is  e n  fo r m e  d e  p o u le t  est f ich é  s u r  
u n e  t ig e  m in c e  p la n té e  en  te rre .

La ré p o n s e  est fa v o rab le  au  c o n s u l t a n t  si le « p o u ss in  » 
v ib re  s u r  sa t ig e  a u  co u rs  des in c a n ta t io n s .

« Lubuku lua dangala » ou « lua kalombo » : par les baguettes.

D eu x  b ag u e tte s  liées en  c ro ix  p a r  le m i l ie u  s o n t  d é p o 
sées avec u n  c h a r m e  d a n s  u n e  co rb e i l le  posée s u r  le sol.

Le c o n s u l ta n t  m a la d e  g u é r i r a  si les b a g u e t te s  se d re s se n t  
a u  co u rs  de  l ’in c a n ta t io n ,  e t m o u r r a  si e lles se c o u c h e n t .

« Lubuku lua m ’pulu » : par le toton.

U n e  n o ix  scu lp tée  e n  fo r m e  d e  to to n  est en f ilé e  s u r  u n e  
co rd e le t te  e t t e n u e  v e r t ic a le m e n t  p a r  le d ev in ,  en  face  d u  
v isage  d u  p a t ie n t .

Si la n o ix  g lisse  e n  to m b a n t ,  c ’est q u e  ce lu i-c i  est v ic 
t im e  d ’u n  e n v o û te m e n t .  Si e lle d e m e u r e  im m o b i le ,  le 
d e v in  co n c lu t  q u e  la q u es t io n  é c h a p p e  à sa co m p é te n c e .
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« Lubuku lua mayi » : par l’eau.

D an s  u n  des p ro céd és  de  ce n o m ,  p lu s ie u rs  b â to n n e ts ,  
r e p r é s e n ta n t  r e s p e c t iv e m e n t  les m e m b re s  décédés  de  la 
fa m il le  d u  c o n s u l ta n t ,  so n t  p lacés ,  p r é a la b le m e n t  fro ttés  
d 'h e r b e  de  basil ic ,  à la su rface  d ’u n e  j a r r e  d ’eau .

Le b â to n n e t  q u i  p lo n g e  a u  co u rs  des  in c a n ta t io n s  
d é n o n c e  l ’Â m e insa t is fa i te ,  d o n t  le c o n s u l t a n t  d o i t  c a lm e r  
la co lè re  e n  lu i  fa is a n t  des  o f f ran d es .

« Lubuku lua mayi » : par l’eau.

Le d ev in ,  to u t  e n  h u m a n t  u n  b o u q u e t  de  feu il les  de 
basil ic ,  r e g a rd e  se d é ro u le r  les v is ions  m o b i le s  q u e  lu i  
d é lè g u e n t  les Â m es, à la su rface  d ’u n e  j a r r e  d ’ea u  q u i  a 
été t ro u b lé e  p a r  de  la  p o u d re  d e  k a o l in .  Ces im ag es  lu i  
ré v è le n t  to u te  la q u es t io n .

« Lubuku lua lum uinu » : par le m iroir.

U n v o y an t  M u ts h io k w e  très  ré p u té ,  e t  q u e  n o u s  av o n s  
b ie n  c o n n u ,  a so u v e n t  usé de  ce p ro c éd é  d e v a n t  n o u s ,  e t 
avec u n  g r a n d  succès.

A près in c a n ta t io n s ,  e t à l ’é ta t  de veille , il f ix a i t  la s u r 
face d ’u n  m o rc e a u  de  m i ro i r ,  s tr iée  de  ra ies  de  k ao lin ,  
a f in  d ’e n  b ro u i l le r  la  r é g u la r i té .

P u is ,  il y lisait les im a g e s  m o b ile s  q u i  s’y fo r m a ie n t  
p o u r  lu i  seu l,  en  e n  fa is a n t  la  d e sc r ip t io n .

Son m i r o i r  lu i  ré v é la i t  les scènes passées  o u  les scènes  
lo in ta in e s .  S i tu e r  les a u te u r s  de  vols o u  de  m éfa i ts ,  e n  
r e t r a c e r  les ép isodes ,  te lle  é ta i t  s u r to u t  sa spéc ia lité .

Sa r e n o m m é e  s ’é te n d a i t  chez  les B a m p e n d e ,  q u i  l ’a p p e 
la ie n t  de  très  lo in  l o r s q u ’ils v o u la ie n t  d é p is te r  u n  so rc ie r  
m a lé f iq u e  e t i n c o n n u .  A d iverses  rep r ise s ,  n o u s  av o n s  v u  
se co n fesse r  à lu i les in d iv id u s  q u ’il d é n o n ç a i t ,  e t  q u ’il 
a m e n a i t  e n s u i te  à a l le r  d é te r r e r  p u b l i q u e m e n t  les o b je ts  
de  le u r  goëtie .

E n su i te ,  il les ex o rc isa i t ,  les Â m es q u i  l ’in s p i r a ie n t  lui 
a y a n t  é g a le m e n t  co n fé ré  ce p o u v o ir .
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« Lubuku lua N’Toye » : par la statuette « N’Toye ».

La s ta tu e t te  N ’To ye  re s se m b le  à u n  de ces jo u e t s  à base  
lo u rd e  q u i  ré ta b l is s e n t  l e u r  é q u i l ib re  v e r t ic a l  l o r s q u ’on 
les co u ch e .  Son t r o n c  est fixé  à u n e  lo u rd e  p o c h e  d e  c u i r  
e m p l ie  d ’in g ré d ie n ts  m a g iq u e s .

O n la p lace  s u r  u n  to i t  o u  s u r  u n e  p ie r r e  de  fo y e r  
('d i fu w a ).

Les ass is tan ts  p r e n n e n t  p lace  en  face d ’elle. Le d ev in  
lu i  pose  ses q u es t io n s .

S u iv a n t  les u n s ,  e lle r é p o n d  e n  s a lu a n t ;  s u iv a n t  les 
au tre s ,  en  la n g a g e  sifflé; s u iv a n t  d ’au tre s  en c o re ,  des d eu x  
façons.

« Lubuku lua muendeshi » : par l’éclaireur.

Le c o n s u l ta n t  d és ire  fa ire  re p é re r  le f a u te u r  d ’u n  m éfa i t .  
L u i -m ê m e  se rv ira  d ’é c la i re u r  au  d ev in .

C elu i-c i  lu i  m e t  e n  m a in ,  p o in te  to u rn é e  vers  le  bas, 
u n e  co rn e  r e m p l ie  d ’in g ré d ie n ts  m a g iq u e s .  P u is  il p ro c èd e  
à ses in c a n ta t io n s .

B ien tô t  la co rn e  se m e t  à v ib r e r  d a n s  la m a in  d u  c o n s u l 
ta n t ,  q u i  es t  e n t r a în é  p a r  elle s u r  la voie d u  d é l in q u a n t .

« Lubuku lua tshibungu » : par la calebasse.

Le d ev in  se ser t,  d a n s  ce p ro c éd é  c o m p l iq u é ,  d ’u n e  c o r 
beil le  o u  d ’u n e  ca lebasse  g a r n ie  de p e a u x  d ’a n im a u x  sau 
vages, tach e tées  o u  rayées ,  c o n te n a n t  u n e  q u a n t i t é  de 
p e t i ts  o b je ts  s a u p o u d ré s  d e  k ao l in  e t  de n ’gula.

C h a c u n  de  ces o b je ts  a u n e  s ig n i f ic a t io n  sy m b o l iq u e .
T o u t  en  in c a n ta n t ,  le d ev in  ac c ro u p i  t i e n t  à d e u x  m a in s  

sa ca lebasse , q u i  s’a n im e  de t re s sa i l lem en ts ,  i m p r i m a n t  
au x  o b je ts  u n  m o u v e m e n t  de  b ra ssag e .

Au m o m e n t  où  e lle  s ’im m o b i l i s e ,  il i n t e rp rè te  le sens 
d o n n é  p a r  l ’o b je t  q u i  é m e rg e  e n  a v a n t  de  la ca lebasse , 
d a n s  ses r a p p o r t s  avec ses vo is ins .  P u is  il r e c o m m e n c e ,  
la séance  d u r a n t  p a r fo is  p lu s  d ’u n e  h e u re .

Nous av o n s  c o m p té  e n v i ro n  70 p e t i ts  o b je ts ,  q u i  d o n 
n e n t  d o n c  lieu  à u n e  très  g r a n d e  v a r ié té  de  c o m b in a is o n s .
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C ’est p o u r q u o i  l ’a r t  de ce g e n r e  de lu b u k u  est t e n u  p o u r  
l ’u n  des p lu s  h a u ts .  Seuls  les d ev in s  in i t ié s  au x  p lu s  h au ts  
g ra d e s  sav e n t  user  du  j e u  c o m p le t .

Ces o b je t s  d i f f è re n t  su iv a n t  les c lans .  Nous av o n s  vu 
e m p lo y e r  ce m o d e  d iv in a to ir e  p a r  les B a lu b a ,  les L u lu a ,  
les Batetela , les B asonge  e t  les B a tsh iokw e.

Il se ra i t  très  in té re s s a n t  d ’é n u m é r e r  to u s  ces o b je ts  en  
d o n n a n t  le u r  s ig n i f ic a t io n ,  ré v é la tr ice  de  l ’o rd r e  de  to u tes  
les p ré o c c u p a t io n s  in d ig è n e s .  Nous n o u s  l im i te ro n s  à 
q u e lq u e s  ex em p le s ,  c a r  u n e  d e s c r ip t io n  co m p lè te  a b s o rb e 
ra i t  u n  tex te  e x a g é ré m e n t  lo n g .

U n  œ u f  de  p e r d r ix  : s té r i l i té  de la fe m m e .
D eux  s ta tu e t te s  d e v a n t  u n e  c o rn e  : le p a ie m e n t  d u  

d o u a i r e  d o n n e  l ieu  à des  d isp u te s .
U n  c h ie n  : m e n a c e  d ’e n v o u le m e n t .
U n e  c h e n i l le  : il f a u t  d é p la c e r  la m a iso n .
U n e  p i ro g u e  : d a n g e r  de  n o y ad e .
U n e  co q u i l le  : o b l ig a t io n  d ’o f f ra n d e  à l ’a n im a l  to tem .
U n e  a ra c h id e  : des  in d iv id u s  m a lv e i l la n ts  v e u le n t  e m p ê 

c h e r  le m a r ia g e  d e  la  fille d e  la m a iso n .
U n e  p lu m e  de h o cc o  : le c o n s u l ta n t  d o i t  a p a is e r  l ’Â m e 

d ’u n  h o m m e  q u ’il a tué .
Des s ta tu e t te s  de fo rm e s  d iverses  r e p ré s e n te n t  des m e m 

b re s  de la  fam il le ,  des A m es de  p a re n ts  d é fu n ts ,  e tc . . .

« Lubuku lua musangu » (ou « mutapu ») : par l’hypnotism e (traduction
libre).

Musangu  est u n  m o t  de t r a d u c t io n  d iff ic i le  : c ’est u n  
h o m m e  q u i  a p p o r te  s u r  la te r r e  les q u a l i té s  de  sa p ré cé 
d e n te  i n c a r n a t io n  et q u i  est d é jà  u n  fa m i l ie r  des A m es. 
Mutapu  s ig n i f ie  « le co u p  m o r te l  » ?; l ’h y p n o t i s é  es t  co n s i
d é ré  c o m m e  u n e  so rte  de  m o r t  v iv an t .  L ’in d iv id u  cap ab le  
de  c o n fé re r  l’h y p n o se  p e u t  auss i  tu e r  p a r  s im p le  i n t e n 
tion .

Le d ev in  m e t  d an s  la  m a in  d ro i te  d u  c o n s u l t a n t  u n e  
co rn e  d ’a n t i lo p e  n 'g u lu n g u  o u  m 'b a ye ,  c h a rg é e  d ’u n
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g r a n d  n o m b r e  d ’in g ré d ie n ts ,  e t d a n s  la  g a u c h e ,  u n  b o u 
q u e t  de  feu il les  d e  bas il ic .

Il 1 u i  est e n jo in t  d e  f ix e r  c o n t in u e l l e m e n t  des y e u x  ce tte  
co rn e ,  c e p e n d a n t  q u e  le M u b uk i  c o n v o q u e ra  les A m es, 
p o u r  les m e t t r e  en  re la t io n  d irec te  avec lu i .

Le d ev in  c o m m e n c e  a lo rs  à les in c a n te r ,  b r a n d is s a n t  
d ’u n e  m a in  u n  h o c h e t  m a g iq u e ,  de  l ’a u t re ,  u n  b o u q u e t  
de  bas i l ic .  Il t e r m in e  c h a q u e  s tan ce  p a r  le  r e f r a in  im p é 
ra t i f  : kuata  —  kuata  —  kuata  (p ren d s  —  p r e n d s  —  
p re n d s ) ,  sans  cesser  de  r e g a r d e r  f ix e m e n t  son  c l ien t .

C elu i-c i  n e  ta rd e  pas  à e n t r e r  e n  h y p n o s e ,  é ta t  d a n s  
leq u e l  il c o m m u n i q u e  avec les A m es a m ies  d u  d e v in  e t 
en  o b t ie n t  les r e n s e ig n e m e n ts  q u ’il désire .

La c o rn e  est p a r fo is  re m p la c é e  p a r  u n e  s p a tu le  à p é t r i r  
la  p â te ,  a u  m a n c h e  d e  laq u e l le  les in g ré d ie n ts  d u  c h a rm e  
s o n t  fixés d a n s  u n e  b o u rs e  e n  p e a u  d e  c h a t  sau v ag e .

« Lubuku lua biam bi » : par les oracle».

1. L ’u n  des p ro céd és  de  ce n o m  est très  a n a lo g u e  au  
p ré c é d e n t  : Il est s e m b la b le  à u n e  des p h ase s  d e  l ’in i t i a t io n  
des m é d iu m s  a u  T s h i l u m b u ,  d o n t  n o u s  p a r le ro n s  p lu s  
lo in ,  e t de  to u te  in i t ia t io n .

Le d ev in  fa it  e n t r e r  le c o n s u l t a n t  d an s  u n e  fosse c reusée  
d a n s  sa c o u r ,  a c c o m p a g n é  d ’u n  c h ie n  e t d ’u n e  p o u le .  II 
lu i  r e m e t  u n e  c o rn e  r e m p l ie  de  trè s  n o m b r e u x  in g ré d ie n ts  
m a g iq u e s ,  q u ’il n e  d ev ra  cesser d e  f ixer .  U n e  co rd e le t te  le 
re lie  a u  d ev in ,  q u i  d e m e u r e  au  d eh o rs ,  e t  n e  cesse d ’in- 
c a n te r  en  a g i t a n t  u n e  s o n n e t te  : « C hez les Â m es  où  tu  vas, 
n ’accep te  p as  ce q u ’elles t ’o f f r i r o n t  ».

E n  effe t ,  q u i ,  d e  son  v iv an t ,  m a n g e  des a l im e n ts - fa n -  
tô m es  n e  se r é in c a rn e r a  p lu s ,  m o u r r a  p o u r  l ’é te rn i té .

Le c o n s u l t a n t  n e  ta rd e  pas  à e n t r e r  en  é ta t  d ’h y p n o se .  
Les Â m es m â le s  e t fem elles  v ie n n e n t  à sa re n c o n t re ,  lu i  
d e m a n d e n t  le b u t  de  sa v isite .  Il le le u r  d i t  e t  s’e x p l iq u e .

Vers le m a t in ,  le d ev in  s en t  q u e  la co rd e le t te  s’ag i te ,  et, 
c o m p r e n a n t  q u e  son  c l ien t  s ’est réveil lé ,  le fa it  s o r t i r  de
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la fosse. Il lu i  r e m e t  d e u x  s ta tu e t te s ,  r e p r é s e n ta n t  les 
Â m es des d eu x  sexes q u i  l ’o n t  re ç u  chez  elles, e t  q u i  l ’assis
t e ro n t  p a r  la su i te .  O n  les ap p e lle  B ia m b i  : « les o rac les ;  
les p a r la n t s  ».

2. Le seco n d  p ro c éd é  de  ce n o m  n o u s  a été m o n t r é  à 
p lu s ie u r s  re p r ise s  p a r  u n  m é d i u m  L ulua  très  r e n o m m é .

Les séances  e u r e n t  l ieu ,  à l ’occas ion  d e  c o n s u l ta t io n s  
in d ig è n e s ,  d a n s  l ’o b s c u r i té  de  lo cau x  d iv e rs .  Nous o b t î n 
m es  q u e  le m é d i u m  ag î t  d an s  u n e  d e m i - lu m iè re  e t 
d a n s  u n  l ieu  de  n o t r e  ch o ix ,  p a r  p r iv i lèg e  d é lé g u é  p a r  u n e  
des Â m es de  ses am ies ,  c a r  les E sp r i ts  c r a ig n e n t  la c la r té .

Le m é d i u m  p r i t  c h a q u e  fois p lace  s u r  u n  s o m m ie r  en  
m a té r ia u x  in d ig è n e s ,  m o n té  d a n s  u n  co in  de  la p ièce  s u r  
q u a t r e  p ie u x  f o u r c h u s  et r e c o u v e r t  d ’u n e  n a t te .

Les ass is tan ts ,  p r é a la b le m e n t  o in ts  de  k a o l in ,  s ’a g e n o u i l 
la ie n t  ou  s ’a c c ro u p is sa ie n t  d e v a n t  lu i  e n  lu i  to u r n a n t  le 
dos. Il l e u r  était  in te rd i t  de  se r e to u r n e r .

Q u a n d  le s i lence  é ta i t  é tab l i ,  le M u b u k i  c o m m e n ç a i t  à 
p r i e r  très  d o u c e m e n t  et r e s p e c tu e u s e m e n t  ses Â m es  de  
v e n i r .  O n  e n te n d a i t  p e u  ap rès  la  m o d u la t io n ,  d ’ab o rd  
im p e rc e p t ib le ,  p u is  de p lu s  en  p lu s  p ro c h e  d ’u n  sifflet.  
P u is ,  q u e lq u e s  f rô le m e n ts  e t c r a q u e m e n ts ;  e n f in ,  le b ru i t  
d ’u n  co rp s  q u i  s’affaisse s u r  u n e  co u ch e .

S o u d a in ,  u n e  voix  im p é r ie u s e  et fo r te  éc la ta i t ,  celle 
d ’u n e  des  « 'Âmes ». L ’E sp r i t  d o n n a i t  son n o m ,  d e m a n d a i t  
a u x  ass is tan ts  p o u rq u o i  ils l ’a v a ie n t  d é r a n g é ;  les i n t e r r o 
g ea it .  Ils d e v a ie n t  lu i  r é p o n d re  avec u n e  g r a n d e  d é fé re n ce ,  
en  le n o m m a n t  « S e ig n e u r  ». D ’au tre s  Â m es in te rv e n a ie n t  
d a n s  la c o n v e rsa t io n ,  c h a c u n e  s u r  u n  to n  e t  u n  t im b r e  
sp éc iau x ,  e n c h e v ê t r a n t  t rès  r a p id e m e n t  le u rs  p ro p o s .

D u r a n t  les séances  o n  e n te n d a i t  des  f ro is se m e n ts ;  o n  
é ta i t  frô lé ,  ra p p e lé  à l ’o rd r e  p a r  des co u p s  s u r  l ’ép au le ,  
o u  s u r  les jo u e s .

L ’o ra te u r  p r in c ip a l  c lô tu ra i t  la séance  en  d o n n a n t  u n  
p ro c h a in  ren d ez -v o u s .  O n c o m p re n a i t  à de  n o u v e a u x  cra-
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q u e m c n ts  q u e  les A m es p r e n a ie n t  co n g é ,  e t leu rs  co u p s  de 
s iff le t  s’é lo ig n a ie n t  d an s  le lo in ta in .

O n av a it  a lo rs  le d ro i t  de se r e to u r n e r ,  et le m é d iu m ,  
d a n s  u n  é ta t  a b s o lu m e n t  n o r m a l ,  se fa isa it  l ’in te rp r è te  de  
q u e lq u e s  rép o n ses  con fu ses .

T o u s  les p ro céd és  de  d iv in a t io n  in d ig è n e  d éc r i ts  au  
d é b u t ,  d u  l u b u k u  p a r  les m a in s  a u  lu b u k u  p a r  le v an  
in c lu s ,  o b te n u s  p a r  des d e m a n d e s  e t  r é p o n se s  p a r  o u i  o u  
p a r  n o n ,  s ’a s s im i le n t  a u x  p ro céd és  sp ir i te s  d e  la  tab le  
to u rn a n te ,  d u  g o d e t  de c r is ta l  d ép lac é  p a r  f r o t t e m e n t  s u r  
l ’a lp h a b e t ,  etc.

D u  l u b u k u  p a r  l ’a r a ig n é e  d ’eau  au  lu b u k u  p a r  le to to n  
in c lu s ,  d a n s  lesq u e ls  la q u e s t io n  n e  c o m p o r te  q u e  les 
rép o n ses  « fa v o rab le  » o u  « d é fav o ra b le  », le p ro c éd é  d u  
p i le  o u  face se r e c o n n a î t ,  avec q u e lq u e s  c o m p l ic a t io n s  de  
m ise  en  scène.

Le l u b u k u  p a r  l ’eau  o u  p a r  le m i r o i r  est s e m b la b le  au x  
p ro céd és  de  v o y an ce  e u ro p é e n s  e t a s ia t iq u es ,  p a r  l ’eau ,  la 
ca ra fe  d ’eau ,  la m a re  d ’en c re ,  la b o u le  de  c r is ta l ,  etc.

Le l u b u k u  p a r  1’« é c la i re u r  » est a n a lo g u e  à c e lu i  d e  la  
b a g u e t te  et d u  p e n d id e  des  so u rc ie rs .

Le lu b u k u  p a r  la ca lebasse  use  d u  m ê m e  p ro c é d é  q u e  
ce lu i  des  t i r e u r s  d e  ca r tes  e t  d u  t a ro t  à 72 f ig u re s .

Le l u b u k u  p a r  l ’h y p n o s e  e t  le p r e m ie r  p ro c é d é  de  
lu b u k u  p a r  les orac les  r a p p e l le n t  le p ro c éd é  des  o ccu lt is te s  
e u ro p é e n s  e t a s ia t iq u es ,  q u i  u t i l i s e n t  d a n s  leu rs  in v e s t i 
g a t io n s  la v o y an ce  d ’u n  « s u je t  ». Les « v o yages  chez  les 
M ânes » des A nc iens ,  te l ce lu i  d ’U lysse  d o n t  p a r le  H o m ère ,  
s’y a p p a re n ta ie n t  sans  d o u te  e n c o re  p lu s  e x a c te m e n t .

Le lu b u k u  p a r  la s ta tu e t te  N ’T oye  e t  s u r to u t  le d e u 
x iè m e  m o d e  d e  l u b u k u  p a r  les o rac les  ou  Â m es p a r le u se s  
é v o q u e n t  n e t t e m e n t  c e r ta in e s  séances  sp ir i tes  à m a n i f e s ta 
t ions .

Les ré v é la t io n s  des so n g es  a p p a r t i e n n e n t  à l ’o n i r o m a n 
cie  de  to u s  les p ay s  e t d e  to u s  les te m p s .
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C er ta in s  p ré sag es  s o n t  d ’u n  c a rac tè re  q u i  les r a t t a c h e  à 
l 'a s t ro m a n c ie ;  m a is  l ’a s t ro lo g ie  p r o p r e m e n t  d i te  se m b le  
i n c o n n u e  de nos  in d ig è n e s ,  a in s i  q u e  la c h i ro m a n c ie  et 
la g é o m a n c ie .

Les p ré sag es  d o n n é s  p a r  les o iseau x  n o c tu rn e s  et q u e l 
q u es  au tre s ,  c o m m e  le Hhy nc otus ,  so n t  les seu ls  ex e m p le s  
d ’o r n i th o m a n c ie  q u e  n o u s  av io n s  re levés .

La c o n su l ta t io n  des  en t ra i l le s  des v ic t im e s  es t  c o n n u e  et 
p ra t iq u é e ,  m a is  n o u s  e n  ig n o ro n s  le p ro cessu s  exact.

Nous p a r le ro n s  d ’a u t re s  m o d es  d e  d iv in a t io n  au  p a r a 
g r a p h e  des o rd a lie s ,  au x q u e lle s  ils s o n t  liés.

E n f in ,  n o to n s  q u e  les in d ig è n e s  o n t  n o n  s e u le m e n t  la  
n o t io n  des  in f lu e n c e s  b é n é f iq u e s  e t m a lé f iq u e s ,  m a is  aussi  
celles  de la  c h a n c e  : M o a b i ; Tshabo;  Dikasa D i m p e  (le b o n  
pas) ,  e t  de la m a lc h a n c e  : Dikasa D ib i  (le m a u v a is  pas) .

Celles-c i s o n t  très  so u v e n t  d é te rm in é e s  p a r  l ’a t t i tu d e  des 
Â m es à l ’ég a rd  d e  l ’h o m m e .

Mais les Ê tres ,  s u iv a n t  la  c a té g o r ie  n u m é r a l e  de  c r é a 
t ion  à laq u e l le  ils a p p a r t i e n n e n t ,  so n t  auss i  so u m is  à u n e  
p a r t  de  d es t in .  Ils o n t  la q u a l i té  Tshakany i ,  q u i  s ig n if ie  
en t ie r ,  p le in ;  o u  de  la q u a l i t é  Tshayi ,  q u i  s ig n i f ie  : i n c o m 
p le t ,  im p a i r .  L ’h o m m e  es t  fa it  de  d e u x  p a r ts  v a r iab le s  de 
T sh akany i  e t  de  Tshayi .  La p r e m iè r e  im p l iq u e  la c h a n c e ,  
la seconde  la  m a lc h a n c e .

g) Tshilumbu (ou Tshilumbulumbu). — Voyage chez les Ames 
à l’état de transe.

D an s  le p ro c éd é  d u  l u b u k u  lua m u s a n g u ,  le d e v in  m e t  
son  c o n s u l t a n t  en  t ra n s e  e t le d é lèg u e  a u  p ay s  des Âm es.

D an s  le T s h i l u m b u  ( l i t té ra le m e n t  : a f fa i re  à ré g le r ) ,  le 
d e v in  est, p lu s  é v id e m m e n t  q u e  d a n s  le L u k u b u ,  m é d iu m  
et p ro p h è te  a u  sens l i t té r a l  d u  m o t .  C ’est lu i -m ê m e  q u i  se 
r e n d  chez  les Â m es, d o n t  la possess ion  le m e t  en  t ran se ,  
l ’h ab i te ,  l ’a n im e ,  le fa it  p a r le r  p a r  o racles .

Ces séances  se p r é s e n te n t  sous des aspec ts  va r iab les ,
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m ais  t o u jo u r s  é m i n e m m e n t  p i t to resq u es .  P e in t  a u  la i t  de 
k ao l in ,  c e in tu r é  d e  so n n e t te s  e t de  c h a rm e s ,  v ê tu  d ’u n  
j u p o n  en p ea u x  de bê tes  rayées  o u  ocellées, p o r t a n t  ses 
co ll ie rs  d ’in g ré d ie n ts ,  et b r a n d is s a n t  u n e  a r m e  m a g iq u e ,  
h a c h e  o u  lance ,  le m é d i u m  m â le  o u  fem e lle  d a n se  a u  
m i l ie u  des m u s iq u e s  e t  des c h a n ts  in c a n ta to i re s  qu i  
l ’é to u rd is s e n t  j u s q u ’à la  t ran se .  D u r a n t  ce lle-ci,  il p r o p h é 
tise e n  p h ra s e s  en t re co u p ée s ,  d ’u n e  vo ix  de  v e n t r i lo q u e ,  
a n im é e  d e  t r e m b le m e n ts  co n v u ls i f s  e t  le m a s q u e  f igé .

Il n e  se m b le  pas  q u e  les in d ig è n e s  é tab l is sen t  u n e  d i f fé 
re n c e  essen tie lle  e n t r e  les p o u v o ir s  des Babuk i  e t  ce u x  des 
p ra t ic ie n s  d u  T s h i lu m b u .  Seul le m o d e  de  c o m m u n i c a 
t io n  avec les Â m es d iffè re .

C e p e n d a n t ,  p re s q u e  to u s  les d ev in s  so n t  des h o m m e s ,  
ta n d is  q u e  les f e m m e s  m é d iu m s  et p ro p h é t i s a n te s  sont 
n o m b re u s e s .

Chez les L u lu a ,  ces m é d iu m s  p o r te n t ,  e n t r e  au tre s ,  le 
n o m  de N’Day e  (n o m  p ro p r e ) ;  chez  les B assonge ,  ceu x  de 
N ’Goye  e t  de  N ’K asham a  (L éo p ard ) ;  chez les B a lu b a ,  le 
n o m  de T s h i l u m b u ,  l e u r  p ro c éd é .  C h a c u n  d ’e n t r e  eu x  
p o r te  d ’a i l leu rs  son  n o m  spécia l  d ’in i t ia t io n ,  q u e  les Â m es 
lu i  ré v è len t .  Voici q u e lq u e s  ex e m p le s  de  ces n o m s  b iza r re s :

T s h i ju b a  m u k u  ni b u a :  « Os im m a n g e a b le  » ( id io m e  
L u lu a )  ;

T s h i la m b a  tsha munla baj an ge  : « P ièg e  à fa n tô m e s  »;
Kake la  lu tondo  m u  malala  : « E n s o rc e le u r  de  s a u te 

re lles  »;
K a m b u k i d i  ka luenda  : « P e t i te  m o u c h e  v o y ag eu se  »;
M ushipu  w a  losha masole  :« Saison  sèche, m e u r t r i è r e  

à la  sav an e  ».

Les B a lu b a ,  les L u lu a  e t  v r a i s e m b la b le m e n t  les au tre s  
in d ig è n e s  d i s t in g u e n t  d e u x  n a tu re s  o r ig in e l le s  de  p o u 
vo irs .  Il est à n o te r  q u e  les m é d iu m s  n a tu re l s  r e n t r e n t  d an s  
la d e u x iè m e  ca té g o r ie  l o r s q u ’ils fon t  le n écessa ire  p o u r  
d év e lo p p e r  le u rs  p o u v o irs  :
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« Tshilum bu M ualuke ».

Les m é d iu m s  de ce tte  c a tég o r ie  so n t  des ré in c a rn é s  
(.Mualuke  : h o m m e  r e v e n u  s u r  ses p as ;  r é in c a rn é )  q u i  o n t  
a p p o r té  s u r  la t e r r e  les p o u v o ir s  q u ’ils p o s séd a ie n t  d é jà  
lo rs  de  le u r  in c a r n a t io n  p ré céd e n te .  Nous avons  p a r lé  de  
ce tte  n o t io n  a u  s u je t  des d ev ins .

« Mbu M upaka ».

Le M u paka  es t  u n  M u n g a n g a  ( h o m m e  de sc ience) q u i  
a a p p r is  des Â m es  le f o r m u la i r e  des m é d e c in e s  m a g iq u e s .

U n  T s h i l u m b u  Mupa ka  a r e ç u  ses p o u v o irs  p a r  in i t i a 
t io n ,  a y a n t  d é b u té  c o m m e  élève a u p rè s  d ’u n  v ieu x  
m é d iu m .

D ’a u t re  p a r t ,  vo ic i  des  te rm e s  em p lo y és  p a r  les B a lu b a  
o u  L u lu a  p o u r  d é s ig n e r  les g ra d e s  e n  m é d i u m n i t é  :

« Tshilum bu Tship ia tsh iap ia  » : (Tshilum bu tout neuf).

C ’est u n  Muana n'gan ga  ( e n fa n t  en  sc ien ce);  u n  m é d i u m  
nov ice .  E n  d iv in a t io n ,  il n ’est pas e n c o re  q u a l i f ié  p o u r  
p r a t i q u e r  le lu b u k u  p a r  la  ca lebasse.

« Kasuba » : (petite huppe; petit toupet de cheveux).

11 possède  d é j à  le p o u v o i r  de  m é d iu m ,  sait  fa ire  p a r le r  
la  s ta tu e t te  N'Toye  e t  les Â m es p a r le u se s .  N ous d i ro n s  
q u ’il est in i t ié  à la v e n t r i lo q u ie .  Les Â m es s’e x p r im e n t  p a r  
son  canal .

Il p e u t  fa ire  le lu b u k u  p a r  la ca lebasse , m a is  avec un  
n o m b r e  l im i té  d ’o b je ts  sy m b o l iq u e s .

« Tshilum bu Tshinene »: (grand Tshilum bu) ou « M ’Fum u wa B ilum bun: 

Chef des Bilum bu.

Il p o ssèd e  l ’u s a g e  de  to u s  les p ro céd és  d iv in a to ir e s ,  y 
c o m p r is  ce lu i  de  la  ca lebasse  avec to u s  ses o b je ts  s y m b o 
liques .

Il d o i t  m a n g e r  seu l.  Il a d ro i t  au  p o r t  de  l ’h e r m in e t t e ,  
in s ig n e  de  g r a n d e  S e ig n eu r ie .  Il p ossède  la c o rn e  m a g iq u e
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q u i  se r t  d a n s  l ’ép re u v e  d ’in t ro n is a t io n  des  n o u v e a u x  
m é d iu m s .

Ce h a u t  g ra d e  se c o n f o n d ra i t ,  n o u s  d i t -o n ,  avec ce lu i  de 
Mule Muedi  T s h im a n k in d a ,  d ig n i ta i r e  d u  g r a n d  conseil 
d es  o rd re s  m a je u r s  des sociétés m a g iq u e s .

Cérémoniel de l’in itiation au « Tshilum bu ».

Nous av o n s  d i t  q u ’o n  n a î t  m é d iu m ,  o u  q u ’un  rêv e  d é lé 
g u é  p a r  les Â m es fa it  p re s se n t i r  q u e  celles-ci vo u s  en  
d o n n e n t  les p o u v o irs ,  o u  b ien  e n c o re  q u e  l ’o n  es t  i n s t ru i t  
p a r  u n  m é d iu m  p lu s  an c ie n .

De to u te s  façons ,  il f a u t  p asse r  p a r  u n  c é ré m o n ie l  a u  
c o u rs  d u q u e l  ce tte  q u a l i t é  est ép ro u v ée  e t  r e c o n n u e  o ff i 
c ie l le m e n t .

S u p p o so n s ,  p a r  ex e m p le ,  q u ’u n e  f e m m e  d és ire  fa ire  c o n 
f i rm e r  ces p o u v o irs .

Son  m a r i  se r e n d  chez le c h e f  d u  v il lage ,  g r a n d  d i g n i 
ta i re  de  la société  m a g iq u e .  Il lu i  t r a n s m e t  la d e m a n d e  et 
lu i  o ff re  u n  c a d eau  en  le p r i a n t  de  p ro p i t ie r  les Â m es. 
Le ch e f  les c o n su l te ,  e x a m in e  l ’a ffa ire ,  fixe  u n  j o u r  p r o 
p ice  p o u r  le r i tu e l .  C elu i-c i  c o m p o r te  tro is  p h ase s  e n  tro is  
j o u r s  (q u a tre ,  en  c o m p ta n t  ce tte  d é m a r c h e  p ré l im in a i r e )  :

Les v ieu x  m é d iu m s  des d e u x  sexes ch o is is sen t  u n  l ieu ,  
q u i  est d ’o r d in a i r e  le co in  de  b ro u sse  q u i  s’é te n d  d e r r iè re  
la  case de  la  n é o p h y te .  O n  l ’en c lô t .  Il n e  p e u t  ê t re  a p p r o 
c h é  p a r  les fe m m e s  en  p é r io d e  m e n s t ru e l le ,  n i  p a r  q u i  a 
to u c h é  d u  p o isso n .  H o m m e s  e t f e m m e s  de  la  fa m il le  
s ’a b s t i e n d ro n t  de  r a p p o r t s  sexue ls  d u r a n t  le t e m p s  des 
cé ré m o n ie s .  Ce n ’est q u e  le c in q u iè m e  j o u r  s u iv a n t  l e u r  
c lô tu re  q u e  le m a r i  d e  l ’a p p r e n t i e  m é d iu m  p o u r r a  p a r t a g e r  
sa co u ch e .

Les m é d iu m s  o n t  c reu sé  là u n e  fosse à d o u b le  o u v e r tu r e  
d o n t  les d e u x  t ro u s  so n t  re liés  p a r  u n  t u n n e l  in c o m p lè te 
m e n t  p e r fo ré .  C ’est la  fosse des Â m es.

Ils y fo n t  e n t r e r  la  d em a n d e re s se ,  p o u r v u e  de  b a n a n e s  
su crées  e t de  b a n a n e s  fa r in eu ses ,  d e  fa r in e  e t d e  v ian d e ,
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af in  q u ’elle n e  soit pas  ten tée  d ’ac cep te r  la n o u r r i t u r e  q u e  
les Â m es lu i  o f f r i r o n t  (vo ir  : lu b u k u  lua b ia m b i ) .  O n a m is  
aussi  à  côté  d ’elle des é g ru g e o i r s  à  m a n io c  e t des  p la n te s  
q u i  s o n t  censées  é c a r te r  les m au v a ise s  in f lu e n c e s  : feu il les  
de  t shikote ,  de  d ik a n g a  bak ishi ,  de bas il ic .

L ’a y a n t  a in s i  p a ré e  p o u r  son  vo y ag e ,  o n  r e fe rm e  la 
fosse avec des n a t te s .  Au d e h o rs ,  son  m a r i  l ’assiste de  sa 
p ro c h e  p ré sen ce .  Les m é d iu m s  so u ff le n t  d a n s  leu rs  c o rn es  
e t in c a n te n t  les Â m es,  avec q u i  la n é o p h y te  n e  ta rd e  p as  
à e n t r e r  en  re la t io n s .  C e p e n d a n t ,  ses e n fa n ts  c h a n te n t ,  
a c c o m p a g n é s  p a r  les m u s ic ie n s  :

W a a lele  -  lele - lele - le le le  -  lelele -

M è r e  n o u s  t ’ a c c o m p a g n o n s  s u r  l a  r o u t e  d u  s e c r e t ;

T u  n o u s  a  q u i t t é s  p o u r  s u i v r e  l a  V o i e  L a c t é e  ( l ) ;

C h a n t o n s  n o t r e  p è r e ,  c h e f  d e  l a  f a m i l l e  :

P è r e ,  l e  j o u r  p o i n t e  e t  n o u s  n ’ e n t e n d o n s  p a s  l e s  c o q s ;

É c o u t e z  c e  q u e  d i t  l e  j o u e u r  d e  t a m - t a m ;

É c o u t e z  c e  q u e  d i t  l e  m é d i u m  :

Q u a n d  l e s  f e m m e s  s o n t  b o n n e s ,  l e  m a r c h é  r e g o r g e ;

P o u r q u o i  a v o i r  é p o u s é  u n e  f e m m e  à  i n t e r d i t s  ?

P o u r q u o i  a v o i r  é p o u s é  u n e  f e m m e  m é d i u m  ?

M o i ,  m é d i u m ,  j ’ e n  a p p e l l e  a u x  e n f a n t s ;

L e s  e n f a n t s  e n  a p p e l l e n t  à  e l l e ;

U n  b o n  m a r i a g e  e x i g e  e x a m e n ;

U n  m a r i a g e  f o r c é  s e r a  r o m p u ;

M o i ,  l e s  A m e s  m ’ o n t  d é l é g u é  p o u r  r é v é l e r  l e s  « i n t e r d i t s  » ;

L e s  « i n t e r d i t s  » n e  p r e n n e n t  p a s  f i n  s u r  c e t t e  t e r r e ;

I l s  n e  p r e n n e n t  f i n  q u ’ a u  p a y s  d e s  Â m e s .

Au p r e m i e r  c h a n t  d u  coq , m é d iu m s ,  e n f a n ts  e t  m u s i 
c iens  e n t o n n e n t  la c h a n s o n  des d é fu n ts .  Le m é d i u m  le

f1) Q uand l ’Âme du  d éfu n t se sépare de son corps, elle p a r t  p a r  la  
g ran d e  b ranche de la  Voie Lactée ju sq u ’au  carre fo u r de son em branche
m ent, où elle sub it son jugem en t (v. B ulle tin  des séances de l'I. B. C. B ., 
IX, 1938, 3, dé jà  rappelé).
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p lu s  â g é  ap p e lle  la  n é o p h y te ,  q u i ,  a y a n t  ac h ev é  d e  p e r c e r  
le tu n n e l ,  sort  p a r  le seco n d  t r o u  de la  fosse.

G o m m e  d a n s  to u te  in i t i a t io n  im p o r ta n te ,  e lle est censée  
a v o i r  été m o r te ,  a v o ir  v o y ag é  a u  p ay s  des Â m es e t  ê t re  
re v e n u e  e n s u i t e  à la vie.

Sortie  de  sa t ra n se ,  elle va s ’asseo ir  s u r  la te r ra sse  ex té 
r i e u r e  d e  sa m a is o n ,  p r é a la b le m e n t  a b r i té e  des re g a rd s  p a r  
u n  é c ra n  d e  b ra n c h a g e s ,  ta n d is  q u e  ses e n f a n ts ,  r é p é ta n t  
s y m b o l iq u e m e n t  so n  vo y ag e ,  e n t r e n t  d an s  le p r e m ie r  t r o u ,  
so r te n t  p a r  le sec o n d  e t  la  r e jo ig n e n t .  S u iv ie  p a r  e u x ,  
elle p é n è t r e  a lo rs  d a n s  sa case e t  s ’in s ta l le  sous le  to i t ,  s u r  
le p la fo n d  de  ro n d in s  o ù  l ’o n  r a n g e  les v ivres .

P e u  a v a n t  m id i ,  e lle  p e rc e  u n  t r o u  d an s  le to i t  e t,  é t a n t  
so rtie  p a r  ce tte  o u v e r tu r e ,  su iv ie  p a r  ses e n fa n ts ,  r e d e sce n d  
avec eu x  d u  to i t  e t  v a  s ’a c c ro u p i r  s u r  la te rrasse .

U n  m é d i u m  lu i  m o n t r e  a lo rs  la c o r n e  d ’a n t i lo p e ,  é v e r 
tu ée  d e  c h a rm e s ,  q u i  se r t  d an s  ce tte  in i t ia t io n ,  e t la lan ce  
e n  l ’a i r  e n  lu i  c r ia n t  :

« T s h i lu m b u ,  p r e n d s  ce t te  c o r n e  ».
E lle  d o it  la r a t t r a p p e r  a u  vol. Si la  co rn e  v e n a i t  à t o m b e r  

à te r re ,  to u t  se ra i t  m a n q u é  : les Â m es s ig n i f ie ra ie n t  a in s i  
l e u r  re fu s  d e  l ’a g r é e r  d a n s  l e u r  in t im i té ;  c e r ta in s  d i s e n t  
q u ’elle  n e  d ev ra i t  m ê m e  pas  s u rv iv re .

Si elle y ré u ss i t ,  le  v ieu x  m é d i u m  lu i  d e m a n d e  q u e l  es t  
le n o m  p a r  leque l  les Â m es l ’o n t  in te rp e l lée .  E lle  d o i t  
r é p o n d re  : M u t a m i n a  M ikyia  : L ’A n n o n c ia t r ic e  des  « I n t e r 
d its  ».

S in o n ,  l ’é p re u v e  se ra i t  e n c o re  m a n q u é e .
Celle-c i t e rm in é e  fa v o ra b le m e n t ,  o n  r é c o n fo r te  le n o u 

v ea u  m é d iu m ,  q u i  est e x té n u é ,  en  in s u f f l a n t  la sève d e  
ce r ta in e s  p lan te s  ex c ita n te s  d a n s  ses n a r in e s .  O n lu i  tresse  
u n e  c o u r o n n e  de feu il les  de  bas i l ic  q u i  ac h èv e  d ’é c a r te r  
to u te  in f lu e n c e  m a l ig n e ;  o n  a t ta c h e  u n e  c lo ch e t te  à sa 
c e in tu r e ;  011 e n d u i t  son  co rp s  de la it  de k ao l in ,  q u i  est 
p u r i f i c a te u r  et p la î t  a u x  « B o n n es  Â m es ».

D e p a r t  e t d ’a u t r e  de la  fosse, les m é d iu m s  on t  p la n té
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des a rb re s  co n sac ré s  a u x  Â m es de  le u rs  p a i rs  : P t é r y g o p o -  
d i u m ; c a n n e s  d ’in d e  (Penise th iurn  B e n t h a m i i ) ; jo n c s ;  b o u 
tu re s  des  a rb re s  Tshinsasa  e t  Miilualaa.  Ils o n t  in s ta l lé  en  
face de  la fosse u n e  cla ie  posée  s u r  q u a t r e  p ie u x  fo u r c h u s  
p lan té s  e n  te r re ,  e t q u i  p o r te  le n o m  de Katanda ka Bafue : 
C o u ch e  des d é fu n ts .

U n  de ses f rè res  p e n d  u n e  p o u le  a u  co u  d e  l ’in t ro n isée .  
C ’est p a r  ce t  a p p e a u  q u ’elle ex e rce ra  d é so rm a is  le p o u v o i r  
d ’a l le r  a l lé c h e r  d a n s  la b ro u sse  les Â m es des  m é d iu m s  
d é fu n ts ,  p o u r  les r a m e n e r  e t les f ix e r  a u p rè s  d ’a rb re s  à 
e u x  consacrés .

A lors, ta n d is  q u e  les m u s ic ie n s  fo n t  ra g e ,  e lle p r e n d  
u n e  besace e t fa it  le  t o u r  de  l ’ass is tance ,  r e c u e i l l a n t  ses 
d o n s .  C eux-c i  a p p a r t i e n n e n t  a u  p lu s  âg é  des m é d iu m s ,  
m â le  o u  f e m m e .  II sac r if ie  u n e  p o u le  e t u n e  c h è v re  d e v a n t  
les a rb re s .  Les tètes  so n t  l ’a p a n a g e  d e  la n o u v e l le  p r o m u e ;  
les m u s ic ie n s  re ç o iv e n t  les co u s ;  u n e  p e t i te  p a r t  est d i s t r i 
b u ée  à c h a q u e  m e m b r e  d e  l ’ass is tan ce  : sous ces espèces 
a l im e n ta i re s ,  o n  c o m m u n ie  avec les Â m es évoquées .

Des oboles  so n t  q u ê tée s  d a n s  to u t  le v i l lage ,  e t u n  fe s tin  
t e rm in e  la jo u rn é e .

Au m a t in  d u  t ro is ièm e  j o u r ,  la n o u v e l le  in i t ié e  se re n d  
chez  son  m a î t r e  ou  sa m a î t re sse ,  q u i  lu i  en lèv e  le j u p o n  
d ’h e rb es  d o n t  o n  l ’av a it  r e v ê tu e  la veil le ;  p u is  sac r if ie  u n e  
p o u le  a u p rè s  d u  m a t s h a m u  (e n sem b le  d e  la fosse, des 
a rb re s  co n sac ré s  e t de  la c o u c h e  des  d é f u n ts ) ,  q u ’elle 
a sp e rg e  d e  san g .

Elle fait c u i re  des m o rc e a u x  de la v ic t im e  e t p ré p a re  du  
bid ia  (pâ te  de  m a n io c  o u  d e  m a ïs  cu i te ) .

A lors, il se p ré s e n te  avec sa p ro té g é e  d e v a n t  le Mat
s h a m u ,  in v o q u e  les Â m es des  m é d iu m s  d é fu n ts ,  les r e m e r 
c ie  de  s ’ê t re  m a n ife s té s  p a r  u n  n o u v e a u  ca n a l ,  les a d ju r e  
d e  c o n t in u e r  l e u r  p ro te c t io n  au  m é d iu m  p r o m u  e t  d e  lu i 
c o n f é re r  la force , la sagesse e t  l ’in tu i t io n  nécessa ires  à sa 
m is s io n .
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P u is ,  é lev a n t  les m a in s ,  il d éd ie  les o f f ran d es ,  en  
d ép o se  u n e  p a r t  a u p rè s  des a rb re s ,  e n  i n t r o d u i t  u n e  a u t r e  
d a n s  la b o u c h e  de  son  élève, e t  e n  m a n g e  lu i -m ê m e  u n e  
tro is ièm e .

N otons q u e  ce tte  « c o m m u n io n  » des v iv an ts  e t  des 
m o r t s ,  sous les m ê m e s  espèces a l im e n ta i re s  e t  consacrées ,  
e s t  c o m m u n e  à to u s  les c é rém o n ie ls  ac co m p lis  au p rè s  des 
« A rb res-à -E sp r i ts  », à q u e lq u e s  sortes  d ’Â m es q u ’ils so ien t  
d éd ié s  O .

E n f in ,  il fa i t  la  r e m is e  des  a t t r ib u ts ,  o b je ts  e t  c h a rm e s  
d iv in a to ir e s ,  q u i ,  lo rsq u e  le  m é d i u m  m o u r r a ,  sei’o n t  e n t e r 
ré s  avec lu i.

La n o u v e l le  P y th ie  est ap te  à r e n d re  ses o rac les .  Avec 
l ’âge , la r e n o m m é e  e t l ’in i t i a t io n ,  e lle  accéd e ra  à des 
g ra d e s  p lu s  im p o r ta n ts ,  d a n s  l ’o rd r e  de  la v a t ic in a t io n  (2).

t1) Voir B ulle tin  de l'I. B. C. B., VIII, 1937, 2 : Les arb res-à-esprits au  
K asai, p a r  T i a r k o  F o u r c h e  et M o r l ig h e m .

(2) Ce m ode de com m unication  avec les Ames a p p a rtie n t évidem m ent 
à  la  g ran d e  catégorie des o racles, b ien  connus d an s tous les p ay s et 
d a n s  tous les tem ps, et que les m édium s « in sp irés  » du  sp iritism e 
m oderne  o n t rem is en  lum ière.

Nous nous som m es é tendus su r la  cérém onie in itia tiq u e  à  cause de 
l ’in té rê t de ses phases :

Le « voyage chez les Ames » explique, en effet, la  nécessité  logique de 
la  « m ort sym bolique d u  p ro fan e  et de sa  ré su rrec tio n  », connue dans 
d ’au tre s  in itia tio n s  qu i on t perdu  le souven ir des m otifs p rim itifs  de 
leu r rituel.

La <t com m union  » noue u n  lien  solide en tre  les Ames des m édium s 
défun ts, le m aître  in itié  et son élève.

Les « épreuves » (dont nous doutons q u ’on nous a i t  to u t dit) m on tren t 
que  les « pouvoirs » de n ’im porte  quel p ré ten d u  in sp iré  ne son t pas 
accep tés san s exam en p a r  l'op in ion  des p a irs  et du  public.

L’un  de nous a  eu l ’occasion d ’é tud ier le Trum ba  des M algaches et 
de p ub lie r une courte note à  son sujet. Le Trum ba  est une  croyance et 
une  p ra tiq u e  très rép an d u es chez les H ovas et les S akalaves, d ’orig ine 
m alayo-polynésienne, et qu i a  fa it tache d ’hu ile  pa rm i les é lém ents très 
d ivers  de toute la  popu la tion  in su la ire .

T rum ba  désigne à la  fois : « u n  E sp rit possesseur », le « Possédé » et 
le  cérém oniel qu i valide cette possession. Ce dern ier, trè s  an a lo g u e  à 
ce lu i qu i valide la  m éd ium nité  des B ilum bu, com porte q u a tre  phases :

D ans la  p rem ière, p lacé à l ’o rien t, devan t une table  couverte d ’un

3
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h) Ordalies et exorcismes.

De n o m b r e u x  p ro céd és  de  d iv in a t io n  p e u v e n t  ê t re  
em p lo y és  p o u r  d é p is te r  u n  co u p a b le ,  q u i  est e n s u i te  l ’o b je t  
de  s an c tio n s .  Nous n e  d é c r i ro n s  q u e  les m o y e n s  q u i  se r
v e n t  p lu s  sp éc ia lem en t  d an s  ce b u t  :

Epreuve de soi-même.

« Lubuku lua lushiba » : divination par le sifflet.

U n in d iv id u  c r a in t  d ’av o ir  violé p a r  m é g a r d e  u n  
« i n te rd i t  ». Il p r ie  le d ev in  de  l ’éc la i re r  à ce su je t .

Le d ev in  souff le  d an s  u n  s iff le t  m a g iq u e  : s ’il n ’e n  so r t  
a u c u n  son ,  c ’est q u e  son  c l ien t  est f a u t i f  e t d o i t  r é p a re r .

Epreuve des femmes adultères.

« Lubuku lua tshala mu disu » : par « le pouce » dans l ’œil.

D an s  u n  f r a g m e n t  d ’écuelle ,  o n  m e t  à c h a u f fe r  d e  
l ’h u i le  de  p a lm e ,  d u  sel in d ig è n e ,  d u  la tex ,  des e x c ré m e n ts  
de  c h ie n  e t  u n e  p e t i te  b o u le  de  fer. Le to u t  es t  r é d u i t  j u s 
q u ’à n e  p lu s  f o r m e r  q u ’u n  p e t i t  l in g o t .  Le M u b u k i  in sè re

linge b lanc et g a rn ie  de ce rta in s  objets blancs, p a rm i les m usiques, les 
in can ta tio n s et les fum igations q u ’encense u n  Trum ba  reconnu , vêtu de 
blanc, le ou la néophyte  do it en tre r en transe;

Dans la seconde et d an s les m êm es conditions, le néophyte  en tra n se  
doit pub lie r son nom  d ’E sprit, don t la  valid ité  est im m édia tem en t d is
cutée p a r  tous les Trum ba  p résen ts, en tran t en tran se  à leu r tou r. P u is ,
il est dépouillé de ses vêtem ents;

D ans la tro isièm e, le nouveau  Trum ba  p rofère  son m essage;
D ans la quatrièm e, l ’assistance  exprim e sa reconnaissance  a u x  E sprits , 

leu r fa it des o ffrandes blanches, les p rie  de re s se rre r le lien  d ’un ion  
en tre  les m orts et les v ivan ts. Le nouveau  T rum ba  reço it les h o n n eu rs  
ro y au x  ; le b a in  et les vêtem ents rouges.

Ce cérém oniel n ’est, à  M adagascar, l ’objet d ’au cu n  secret. N 'im porte  
qu i et à  quelque race  q u ’il ap p artien n e  peu t y  ass is te r, pou rvu  q u ’il 
so it estim é sym path ique.

Les m em bres de la  M ission G riaule on t relevé, en E thiopie, des exem 
p les ana logues et très cou ran ts de vatic ination .
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ce tte  b o u le t te  sous la p a u p iè r e  de  l 'accusée . E lle  en  to m b e  
d ’e l le -m ê m e  si la f e m m e  est in n o c e n te .

Si la f e m m e  es t  co u p a b le ,  la b o u le t te  d e m e u r e  o ù  le 
d e v in  l ’a m ise ,  e t  l ’é b o rg n e .

« Lubuku lua bikanu » : par les bracelets.

Les b race le ts  de  la f e m m e  so n t  déposés d a n s  u n e  écuelle  
avec le c h a rm e  d iv in a to ir e .

Le d e v in  les r o u g i t  e n s u i te  au  feu  e t  les m e t  s u r  u n  
m o r c e a u  d ’étoffe . Si l ’é toffe  b rû le ,  la  f e m m e  est co u p a b le .

D a n s  u n  seco n d  p ro c éd é ,  le d ev in  in sè re  les b race le ts  
d a n s  u n e  pâte, de m a n io c  trè s  b rû la n te .

La f e m m e  d o i t  les e n  d é g a g e r  sans  se b r û l e r  les m a in s .

« Lubuku lua n’kala » : par « le crabe ».

Ce s o n t  e n c o re  les b race le ts  de  la f e m m e  q u i  s e rv e n t  à 
ce tte  ép reu v e .

Le d e v in  les p lo n g e  d a n s  u n  p o t  d ’ea u  b o u i l la n te ,  r e c o u 
v e r t  d ’u n e  m o i t ié  de  ca lebasse ,  q u ’il f r a p p e  avec u n e  
b a g u e t te  de  fer. L ’eau ,  d a n s  son  é b u l l i t io n ,  fa it  u n  b r u i t  
de  c ra b e  g ro u i l l a n t .  C e p e n d a n t ,  il p ro n o n c e  :

« C rab e ,  ava le  l ’e a u ;  c rab e ,  ava le  l ’e a u . . .  ».

Si l ’ea u  s’év ap o re  to ta le m e n t ,  la f e m m e  est d éc la rée  
in n o c e n te .  O n n e  n o u s  d i t  pas  le te m p s  q u e  d u re  l ’ébul- 
l i t io n .

Épreuve des sorciers.

U n des g r a n d s  soucis  des in d ig è n e s  est la c r a in te  des 
so rc ie rs  m a lé f iq u e s ,  cachés ,  t r a v a i l l a n t  d a n s  l ’o m b re  p o u r  
a sso u v ir  l e u r  h a in e  e t  l e u r  ja lo u s ie ,  e t q u ’il n e  fa u t  pas  
c o n fo n d re  avec les B a n g a n g a  (gens  de sc ience),  m a g ic ie n s  
offic ie ls ,  d ev in s  et m é d iu m s ,  p r é p a ra te u r s  de  m é d e c in e s  
e t  de  c h a rm e s .

U n e  des tâ ch e s  im p o r ta n te s  de  ces d e rn ie r s  cons is te ,  a u  
c o n t ra i r e ,  à d é p is te r  les so rc ie rs  et à c o n j u r e r  (K u-ufula ),  
le u rs  m alé f ices .
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La r a n c u n e  q u ’o n  l e u r  p o r te  n ’est p as  e x a c te m e n t  p e r 
so n n e lle ,  ca r  o n  p en se  q u e  le re sp o n sa b le  est la M auvaise  
Â m e q u i  les possède  e t  q u ’ils v é h ic u le n t .  Mais il c o n v ie n t ,  
p o u r  le b o n  o rd re ,  d ’a n n ih i l e r  leu rs  « p o u v o ir s  ». U n e  
so lu t io n  rad ica le  co n s is ta i t  à les s u p p r im e r ,  e t il é ta i t  aussi  
p r u d e n t  de b r û l e r  l e u r  cadav re .

Mais o n  p e u t  aussi  les exo rc iser ,  c o u tu m e  q u i  t e n d  à se 
r é p a n d re ,  p a r  c r a in te  de  la ju s t ic e  e u ro p é e n n e ,  q u i  p u n i t  
i n d i s t in c te m e n t  to u s  les c r im e s .

Les v ie i l la rd s  so n t  en  p a r t ic u l ie r  f r é q u e m m e n t  so u p 
ço n n é s ,  c a r  a u  co u rs  d e  l e u r  ex is tence  ils o n t  p e rcé  b ien  
des secrets .  Il n ’est pas  r a re  n o n  p lu s  d e  v o ir  des  m e m b re s  
d e  sociétés m a g iq u e s  ac cu se r  u n  de  leu rs  p a i r s  d ’u s e r  de 
ses « p o u v o ir s  » d a n s  des b u ts  h é ré s ia rq u e s .  C olère , j a l o u 
sie et c œ u r  d u r  so n t  m o t if s  à so u p ço n s .

Il est h o rs  d e  d o u te  (vo ir  le  p a r a g r a p h e  d u  l u b u k u  p a r  
le m i ro i r )  q u ’il ex is te  des in d ig è n e s  q u i  so n t  c o n v a in c u s  
q u ’ils s o n t  b ie n  so rc ie rs ,  « f r é q u e n te n t  les M auvaises 
Â m es » e t e x e rc e n t  la goëtie .

Voici q u e lq u e s  p ro céd és  d ’o rd a lie s  e t d ’ex o rc ism es  :

« Buanga bua Mulembwe » : médecine du pourpier.

O n fa it  asseo ir  l ’accusé  s u r  u n  é g r u g e o i r  à m a n io c ;  on  
le rev ê t  d ’u n  cache-sexe  e t o n  lu i  a t ta c h e  à la  c e in tu r e  u n  
j u p o n  d ’h e rb es .

Le M ung a n g a ,  a p p u y a n t  u n  g e n o u  s u r  sa p o i t r in e ,  lu i  
im p o se  d ’u n e  m a in ,  à la n u q u e ,  u n e  c o rn e  d iv in a to ir e  
c o n te n a n t  : le nez  et les y e u x  d ’u n  c h ie n  de  ch asse ;  les 
v iscères  d ’u n  s i lu re  é le c t r iq u e  t r i tu ré e s  avec la c e n d re  de 
la  m a is o n  d ’u n  so rc ie r  q u i  s’av o u a  co u p a b le ;  « q u e lq u e  
chose  » q u i  a a p p a r te n u  à ce so rc ie r ;  « q u e lq u e  chose  » 
q u i  a a p p a r t e n u  à u n  m a g ic ie n  r é p u té  p o u r  o b te n i r  des 
aveux . Il a p p l iq u e  s u r  la b o u c h e  d u  p a t i e n t  son  a u t r e  
m a in  t e n a n t  u n e  p o ig n é e  de  p o u rp ie r .  Ce fa isa n t ,  il le 
secoue.
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E n m ê m e  te m p s ,  les ass is tan ts  c h a n te n t  le c h a n t  d u  
m u le m b w e  :

D e m a i n  n o u s  b o i r o n s  l e  m u l e m b w e ;  y o - y o  - w e \
H e u r e u x  q u i  g a g n e r a  s a  c a u s e ;

F e m m e ,  t u  é t a i s  s o r c i è r e  e t  t u  l e  t a i s a i s ;

F e m m e ,  t u  m a n g e a i s  d e  l a  c h a i r  h u m a i n e ;  « c h è v r e  » ,  d i s a i s - t u ;  

O  m a  m è r e ,  e l l e  v o m i t  l a  c h a i r  h u m a i n e ;

Yo - yo - w e ,  t r o m p e u s e ,  t u  v o m i s  t a  s o n n e t t e ;

O  m a  m è r e ,  t u  v o m i s  u n  katodi  v i v a n t  ( o i s e a u  é n i c u r e ) ;

F e m m e  t u  v o m i s  u n  h o m m e  d e  l a  t ê t e  a u x  p i e d s ;  y e  - ye  - yo\ 
A u j o u r d ’ h u i ,  o n  n ’ a u r a  p a s  g a i n  d e  c a u s e .

C e p e n d a n t ,  m u s iq u e s  e t d an se s  fo n t  ra g e .  Si l ’in c u lp é  
v o m it  des m o rc e a u x  de v ia n d e  a y a n t  a p p a re n c e  h u m a in e ,  
il est d i t  co u p a b le .  Les Â m es o n t  c o n f i rm é  l ’ac cu sa t io n .

O n l ’exorc ise  e n  le f la g e l la n t  j u s q u ’a u  s a n g ,  e t il n ’a 
p lu s  q u ’à d i s p a ra î t r e  d u  v i l la g e  et à a ller ,  au  m o in s  to u t  
u n  te m p s ,  d e m e u r e r  d a n s  l ’iso lem en t .

« M ushiku Mukole » : la puissante parole : l’anathème.

L ’a n a th è m e  p o u rs u i t  le m ê m e  b u t  q u e  la c é ré m o n ie  
p ré céd e n te .  La d e sc r ip t io n  in d ig è n e  r e n d  b ien  son  c a ra c 
tè re  de  so le n n i té ;  n o u s  n o u s  e f fo rço n s  d e  lu i  la isse r  sa 
sa v e u r  :

L o r s q u ’u n  m e m b r e  d u  v i l lage  to m b e  m a la d e  o u  m e u r t  
d e  causes  m y s té r ieu se s ,  les g e n s  s ’in te rp e l l e n t  e t  se r e n 
d e n t  chez  « l ’A nc ien  » d u  v i l lag e  (c’est le  ch e f ,  q u i  est en  
m ê m e  te m p s  g r a n d  d ig n i ta i r e  d e  sa société m a g iq u e ) .

C elu i-c i  sa is i t  u n e  p o u le  a u x  p lu m e s  hér issées  e t  la 
r e m e t  au x  g en s ,  q u i  c h a c u n  à le u r  t o u r  ex p o se n t  l ’h is to ire ,  
e n  se la  p a s sa n t .  Q u a n t  to u s  o n t  p a r lé ,  il r e n d e n t  la p o u le  
à « l ’A n c ien  », q u i ,  to u t  e n  la h o c h a n t ,  in v o q u e  d ’u n e  
voix  fo r te  :

<( V ous, A m e  u n  tel, Â m e  u n e  te l le  (il les n o m m e  de 
l e u r  n o m ) ,  e t  vo u s  tou tes ,  Â m es des  g en s  q u i  f u r e n t  tués  
p a r  so rce l le r ie ,  venez  a u j o u r d ’h u i  p a r m i  n o u s .  Venez 
é c o u te r  v o tre  p ro p r e  a ffa ire ,  à l ’occas ion  d e  n o t r e  e n f a n t



38 COMMUNICATIONS DES INDIGÈNES DU KASAI

q u i  v ien t  e n c o re  « d ’ê t re  m a n g é  » p a r  u n  so rc ie r  ». (On 
c ro i t  q u e  ce lu i-c i  « m a n g e  » l ’Â m e  de l ’en v o û té ) .

« Si ce so rc ie r  est en  vie, q u ’il m e u re  a u  c o u rs  d e  ce tte  
lu n a is o n .  Q u ’il m e u r e  sans  p o u v o i r  c r ie r  g a re .  Q u ’il c o n 
fesse : c ’est m o i  q u i  ai r e n d u  ce t  h o m m e  m a la d e  ».

A yan t  d i t ,  il passe  la p o u le  à u n  a u t r e  « A nc ien  » 
(D ig n i ta i re ) ,  q id  la passe  à u n  a u t re ,  e t a in s i  d e  su i te ,  j u s 
q u ’à ce q u e  to u s  a ie n t  c la m é  l ’a n a th è m e .

P u is ,  to u s  les h a b i t a n t s  d u  v i l lag e  c o u p e n t  des  feu il les  
de  b a n a n ie r  q u ’ils t i e n n e n t  d ’u n e  m a i n ;  d e  l ’a u t re ,  u n  
ba la i ,  ta n d is  q u e  « l ’A n c ie n  » p ro c la m e  :

« T s h i b a o - é - é  (Tshibao  s ig n i f ie  ic i « la loi p é n a le  »). 
D e q u o i  so m m e s -n o u s  les g e n s  ? »

L ’ass is tan ce  ré p l iq u e  en  c h œ u r  :

« N ous s o m m e s  g en s  de  la loi p én a le  ».

L ’A nc ien ,  les feu il les  à la m a in ,  p a r le  en c o re ,  m a u d i t ,  
f r a p p e  le sol de so n  b a la i  e t  d éc la re  :

« La lo i  p é n a le  in te rv ie n t .  Q ue ju s t ic e  so it  fa ite  à n o t re  
e n fa n t .  Q ue soit  p u n i  le  co u p a b le ,  m ê m e  s ’il e s t  son p è re  
o u  sa m è re .  M eure  le so rc ie r  ».

T ous  v o n t  a lo rs ,  e n  b r a n d is s a n t  le u rs  b o u q u e ts  de 
feu il les ,  b a lay e r  h â t iv e m e n t  les c a r re fo u rs  des c h e m in s ,  
q u i  so n t  à l ’im a g e  des  c a r re fo u rs  d u  « V il lag e  des  B a n a n e s»  
o ù  se r a s s e m b le n t  les M ânes, et ils c h a n te n t  :

« L ’a n a th è m e  est l ’a în é .  La so rce l le r ie  est sa ca d e t te  », 
s ig n i f i a n t  p a r  là q u e  la p u is sa n c e  de  l ’a n a th è m e  es t  p lu s  
g r a n d e  q u e  celle de la so rce lle rie .

« M eure  le so rc ie r .  »

P u is ,  ils se r é u n is s e n t  à n o u v e a u  a u p rè s  de  « l ’A nc ien  », 
e t to u s  les S e ig n e u rs  (Bakelenge)  a t t e n d e n t  là , le b â to n  de 
c o m m a n d e m e n t  o u  scep tre  ( t sh ibangu)  à la m a in ,  l ’h e r -  
m in e t te  (kabenza ) de  s e ig n e u r ie  s u r  l ’é p a u le ;  les S e ig n e u rs  
« de l ’A m it ié  » e t les S e ig n e u rs  « de  la G u e rre  », coiffés
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d e  p lu m e s  et la h a c h e  (t shisoba ) à l 'a isselle .  T ous  é lèv en t  
leu rs  in s ig n es  de  S e ig n e u r ie  vers  le ciel e n  i n v o q u a n t  :

« G énie  a în é ,  s’il est v ra i  q u e  tu  as créé  l ’a n a th è m e ,  s 'il 
e s t  v ra i  q u e  t u  as c réé  la S e ig n e u r ie  (d is -nous) ,  o ù  est ce 
p u i s s a n t  so rc ie r  ? »

L ’A n c ien  tu e  e t f l a m b e  la p o u le ,  et to u s  e n  m a n g e n t  
u n  m o rc e a u .

Q u e lq u es  sem a in e s  ap rès ,  o n  a p p r e n d  q u e  q u e l q u ’u n  d u  
v i l la g e  es t  a l i té ,  s o u f f r a n t  de  m a la d ie  m a u v a is e ,  e t  c o n v o 
q u e  le v i l lag e .  Les g en s  se r e n d e n t  chez lu i  e t  l ’i n t e r r o 
g e n t  :

« P o u rq u o i  m e u r s - tu  ju s te  ap rès  la p ro n o n c ia t io n  de 
l ’a n a lh è m e  ? »

—  <( Mes f rè res  —  ré p o n d  le m a la d e  —  p ar lez  fa v o ra 
b le m e n t .  Levez ce t  a n a th è m e .  C ’est m o i  q u i  ai m a n g é  cet 
h o m m e  q u i  est m o r t .  P a r lez  fa v o ra b le m e n t  ».

A ces p a ro le s ,  l ’A n c ien  s ’éc r ie  : « Loi p é n a le  » e t tous  
r é p o n d e n t  ap rès  lu i  : « Loi p é n a le  ». E t  il i n t e r ro g e  e n c o re :

«  D e  q u o i  s o m m e s - n o u s  l e s  g e n s  ? »  —  e t  t o u s  r é p o n 

d e n t  :

« N ous s o m m e s  g en s  d e  la Loi p é n a le  ».

Alors, le S e ig n e u r  de  l ’A m it ié  c o m m a n d e  a u  S e ig n e u r  
d e  la G u e rre  de  s ’e m p a r e r  des b ie n s  d u  so rc ie r  : f e m m e s ,  
e n fa n ts ,  p e t i t  b é ta i l  e t  volailles ,  q u e  to u t  le m o n d e  se p a r 
tag e ra .

P u is ,  il t o n s u re  p a r  p laces  la c h e v e lu re  d u  so rc ie r ,  « p o u r  
m o n t r e r  q u e  « son  foie » (ses s e n t im e n ts )  n ’é ta i t  pas  o ccu p é  
p a r  des  in te n t io n s  p u re s ,  m a is  « é q u iv o q u e s  ».

E n f in ,  les g e n s  d u  v i l lag e  d é c id e n t  de sa vie. S’il lu i  est 
fa it  g râce ,  il est f lage l lé  j u s q u ’a u  san g ,  a f in  d ’ex o rc ise r  
la M auvaise  Â m e q u i  le possède , e t b a n n i .  S in o n ,  o n  le 
p e n d ,  e t  c h a c u n  m a n g e  u n  f r a g m e n t  de sa c h a i r .  Ses restes 
so n t  je té s  o u  e n te r ré s  d a n s  la  fo rê t .

S ’il a r r iv e  p a r  la su i te  q u e  q u e l q u ’un d u  v i l lag e  le voie



40 COMMUNICATIONS DES INDIGENES DU KASAI

en  c a u c h e m a r  (luaula),  o u  q u e  q u e lq u e  n o u v e l le  c a la m ité  
s u rv ie n n e ,  d e u x  m o y e n s  d e m e u r e n t ,  a f in  d ’a n n i h i l e r  son 
D o u b le  avec la p u is sa n c e  m a lé f iq u e  q u ’il a u r a i t  g a r d é e  :

F a ire  o f f ra n d e  a u x  Â m es ,  à la cro isée  des  c h e m in s ,  
d ’u n  œ u f  de  p o u le ,  d ’u n  sca rab ée  g o l ia th  et d ’u n  m o rc e a u  
de  p â te  d e  f a r in e  f ra îch e .

B rû le r  les o s sem en ts  d u  so rc ie r  e t  se b a r b o u i l l e r  le 
v isage  avec les ce n d re s .

« Mutshipu wa N’Kashama » : conjuration du Léopard.

L o rs q u ’u n  h o m m e  d u  v i l lag e  se v o it  a t t e in t  d ’u n  m a l  
é t r a n g e ,  les g e n s  de  sa f a m il le  c o n v o q u e n t  les h a b i ta n ts ,  
o f f r e n t  u n e  p o u le  v iv a n te  e t  c r ie n t  p u b l i q u e m e n t  :

« G ardez vos p o r te s ,  q u e  le  L éo p a rd  n ’e n t r e  p as  ».

Alors, c h a c u n ,  t e n a n t  to u r  à to u r  la  p o u le ,  in t e r ro g e  :

« Son t-ce  les Â m es  ? Est-ce  u n  so rc ie r  ? q u i  r e n d e n t  
ce t  h o m m e  m a la d e  ? —  Q u ’ils le la is sen t  e n  p a ix ,  e t n o u s  
o f f r i ro n s  u n e  c h è v re  au x  Â m es ».

O n  o ff re  e n s u i te  la p o u le  e t  de  la p â te  de  f a r in e  a u x  
Â m es, e t  si elles é ta ie n t  e n  cause ,  le m a la d e  g u é r i t .

S ’il m e u r t ,  son  p è re  se r e n d  au p rè s  d e  « l ’A n c ie n  » d u  
v i l lage ,  avec son  c h ie n  de  chasse  et u n e  p e a u  de  léo p a rd .  
Les g e n s  d u  v i l lag e  a y a n t  é té  co n v o q u é s ,  l ’A n c ie n  revê t  
le c h ie n  d e  la p e a u  d u  lé o p a rd  et lu i  passe  a u  col u n  
n œ u d  c o u la n t .  Le S e ig n e u r  « de  la  G u e rre  » p e n d  le c h ie n  
à u n  a rb re ,  au  p ied  d u q u e l  tous  s ’a s se m b le n t ,  e t  l ’A nc ien  
p ro n o n c é  :

« Toi, c h ie n ,  e t to i,  lé o p a rd  C), r e g a rd e z  b ie n .  Toi, c h ie n ,  
f la i re  d e  q u e l  cô té  est  v e n u e  la m o r t  d e  cet h o m m e  ».

Il d é ta c h e  a lo rs  le c h ie n  et ap p e lle  les g e n s  u n  à u n ,  
h o m m e s  e t f e m m e s ,  v ie i l la rd s  e t e n fa n ts ,  d o n n a n t  à cha -

t1) Le chien , com m e l’hom m e, est doué d ’une Âme.
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c u n  u n  f r a g m e n t  de  la c h a i r  d u  c h ie n  à m a n g e r ,  en  d is a n t  
à c h a q u e  fois :

« Dis ce q u e  tu  as à d i re  ».

C h a c u n  se d é fe n d  :

<( La so rce l le r ie  m ’est in c o n n u e  d ep u is  m a  n a is san c e .  Si 
j e  su is  so rc ie r ,  q u e  ce lé o p a rd  e t q u e  ce c h ie n  q u e  j e  
m a n g e  a u j o u r d ’h u i  m e  d o n n e n t  la d ia r rh é e ,  e t  q u e  j ’en  
m e u re  ».

C e p e n d a n t ,  le « S e ig n e u r  d e  la  G u e rre  » d i s t r ib u e  les 
m o rc e a u x  e n  d i s a n t  à c h a c u n  : « Avale, ava le  ».

Q u a n d  to u t  le m o n d e  a m a n g é ,  le « S e ig n e u r  de  l ’A m i
tié  » saisit la tè te  d u  c h ie n  et la  f ro t te  de  k ao l in  e n  lu i  
p a r l a n t  :

« Toi,  c h ie n ,  t u  es c h a s s e u r ;  q u a n d  tu  é ta is  en  vie , t u  
p o u r s u iv a is  le g ib ie r .

T u  vois  les Â m es,  t u  vois les so rc ie rs ;  n e  te  t r o m p e  pas  
q u a n t  au  f a u te u r  de la m o r t  de  cet h o m m e  ».

P u is  il r e m e t  ce tte  tê te  aux  p a r e n ts  d u  m o r t ,  q u i  l ’e n f e r 
m e n t  d a n s  le u r  m a is o n .

Q u e lq u e  te m p s  ap rès ,  q u e l q u ’u n  d u  v i l lag e  to m b e  
m a lad e .  O n se r e n d  chez  lu i ,  e t la  c o n c lu s io n  est id e n t iq u e  
à celle  d u  p a r a g r a p h e  p ré c é d e n t .

« Tshipapa » : (nom d’un poison végétal et de la liane d ’où on le tire).

D ’au tre s  fois, à l ’o ccas ion  d ’u n  décès suspec t,  les p a r e n ts  
v o n t  t ro u v e r  le M u ng a n g a  ap p e lé  Maena tsh ipapa  (M aître 
d u  t sh ip ap a )  o u  Kayakale  b uanga  N ’Daye  (qu i  é v e r tu e  la 
m é d e c in e  d u  N’D ay e  m é d e c in e  de  N'Daye).

C elu i-c i  s’in s ta l le  au x  a b o rd s  d u  v i l lage ,  en  a t t e n d a n t  
q u ’o n  a i t  p ré p a ré  u n e  p lace  p o u r  la c é ré m o n ie .  L o rsq u e  
to u t  est p rê t ,  il va c h e r c h e r  d iv e rs  in g ré d ie n ts  v é g é ta u x  :

R ac in e s  de  l ’a rb re  « K a m p a n d a m p a n d a  ».

R ac in e s  de l ’a r b re  « T s h i lu n g a  » (S y m p h o n i a  glob ul i -  
fera).
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R acines  de  « M u tu t u n g u lu  » (A m o n u m  c i t r a tu m  ? o u  
S co ro d o p h lo eus  ? ces d e u x  p lan te s  p o r t a n t  le m ê m e  n o m  
« M u tu tu n g u lu  »).

L ian e  de  « t s h ip a p a  ».

11 b ro ie  le to u t  d a n s  u n  m o r t i e r  e t en  p resse  le j u s  d an s  
u n e  ca lebasse  q u i  so it  in tac te .  11 y a jo u te  u n e  b o u le  de 
k ao l in ,  e n  d i s a n t  :

« Vous to u tes ,  A m es de  ce u x  q u i  so n t  m o r ts  p a r  le 
t s h ip a p a ,  —  et il c i te  leu rs  n o m s ,  —  venez  d a n s  ce t s h i 
p a p a  ».

F u is ,  s ’é ta n t  fa it  u n e  c e in tu r e  d ’h e rb e  N'Sona,  q u ’il lie 
a u t o u r  de  ses re in s ,  il y fixe  son  p a g n e  passé  e n t r e  ses 
cu isses ,  e n  a j o u t a n t  :

« Toi,  n e  n o u s  t r o m p e  pas,  e t saisis le c o u p a b le  de  ce tte  
a f fa i re  ».

Il fa it  e n s u i te  b o i re  de  la m ix tu r e  à c h a c u n ,  u n  à u n ,  
e n  c o m m e n ç a n t  p a r  les p lu s  v ieux ,  to u t  le v i l lag e  en 
a r m e s  é ta n t  r a s se m b lé .

F u is ,  il d e m a n d e  a u  « S e ig n e u r  de  la G u e rre  » de  r a p 
p ro c h e r  to u t  le m o n d e  a u p rè s  de  lu i .  Il t ra c e  a lo rs  u n  
g r a n d  ce rc le  s u r  le sol, y fa it  e n t r e r  c h a c u n  de  ce u x  q u i  
o n t  b u  le t shipapa,  p a r  r a n g  d ’àge , e t  l ’u n  ap rès  l ’a u t re ,  
lu i  l ia n t  u n e  co rd e  de  r i sona  a u to u r  d e  la ta i l le  e t l ’i n t e r 
r o g e a n t  :

« D is -n o u s  ce q u e  tu  sais ». E t c h a c u n  de  r é p o n d re  :

« Toi q u i  t r a n c h e s  les a f fa ire s  p a r  le t shipapa,  q u e  je  
m e u re  si j e  su is  r e c o n n u  so rc ie r .  Si j e  su is  in n o c e n t ,  q u e  
ju s t ic e  m e  soit r e n d u e  ».

Il fa it  p lace  à u n  a u t r e  e t  so r t  d u  ce rc le .  Le Muena  
Tshipapa  verse  u n  p e u  de  t shipapa  d a n s  u n e  c o q u e  e t la 
lu i  a t ta c h e  à la c e in tu re ,  en  a d j u r a n t  sa m é d e c in e  e n  ces 
t e rm e s  :

« Tsh ipapa ,  v ide le v i l lag e ;  v ide  la  c o u r .  S co rp io n  q u i  
m o rd s  sans  la isse r  de  p la ie ,  t shipapa  q u i  t r a n c h e s  les p a l a 
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b re s ,  t r a n c h e  celle  de  ce lu i  q u i  est m o r t ;  c h e r c h e  sans 
e r r e u r  q u i  n o u s  la  ca ch e ;  e t  q u ’il n e  so rte  pas  d u  ce rc le  ».

T o u t  accusé  à to r t  (M u la m d i b u e ) v o m ira  le t shipapa.  
Q u a n t  a u  so rc ie r ,  il n e  v o m it  pas  e t to m b e  d a n s  le cercle .

Alors, le « S e ig n e u r  de  la  G u e rre  » s ’éc r ie  d ’u n e  voix  
fo r te  : « Loi p é n a le  », —  e t  c h a c u n  de c r ie r  en  c h œ u r  
« Loi p é n a le  ». E tc . . .

L ’a c c u s a te u r  (M u b a n d ia n g a n i ) est sa t is fa i t ,  e t to u t  
s ’ach èv e  c o m m e  d a n s  les c é ré m o n ia u x  p ré c é d e n ts ,  m a is  
seu ls  les v iscères  d ig e s t i f s  s o n t  je té s  d an s  la  fo rê t .

Les g e n s  q u i  s o r t e n t  i n d e m n e s  d e  ce tte  ép re u v e  c h a n te n t :

T o u t e s  l e s  m é d i s a n c e s  

L a  h o n t e  e n  e s t  m o r t e ;

T o u t e s  l e s  m é d i s a n c e s  

L a  h o n t e  e n  e s t  m o r t e ;

D e  m ê m e  p o u r  n o s  é p o u s e s  

E t  p o u r  n o s  e n f a n t s .

« Buanga Bukoie » : la forte médecine.

<( C o m m e  les B lancs  in te rd i s e n t  le t shipapa,  —  d ise n t  
les Noirs, —  il n e  n o u s  res te  p lu s ,  p o u r  d é p is te r  les so r 
c iers ,  q u e  l ’a n a th è m e ,  la  m a lé d ic t io n  d u  léo p a rd ,  e t  M ut - 
s h ip u  vrn b u a ng a  buko ie  bua Tsh ibao  : la m a lé d ic t io n  de  
la F o r te  M édecine  de  la loi p u n i t iv e  ».

L o rsq u e  le p l a ig n a n t  a fa i t  u se r  e n  va in  des d e u x  p r e 
m ie rs  p ro céd és ,  il r e c o u r t  à la F o r te  M édecine.

Celle-c i est u n  c h a r m e  p u is s a n t ,  de  la  c a té g o r ie  de  ceu x  
q u i  s o n t  d its  « m é d e c in e s  de  la loi p u n i t iv e  » (m a n g a  ya  
t shibao) ,  e t  q u i  o p p o s e n t  les m a lé f ic es  des Â m es  ju s t ic iè re s  
a u x  m alé f ices  des  so rc ie rs .

L o rsq u e  le p l a ig n a n t  en  a t ro u v é  u n  chez u n  M u n g a n g a  
spéc ia l isé  d a n s  ce t  a r t  t a l i s m a n iq u e ,  il le m e t  d a n s  sa 
m a is o n  e t  in te rp e l le  le m o r t  en  lu i  d i s a n t  :

« T o i ,  n o t r e  U n te l  (il c ite  son  n o m ) ,  q u i  as t ro u v é  la 
m o r t ,  la cause  de ta m o r t  n ’est pas  p e rd u e .  Toi, m éd ec in e ,  
e t  toi,  U n te l ,  c h e rc h e z  b ien  : d ’où  es t  v e n u e  ce tte  m o r t  ? »
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Le p l a ig n a n t  n e  m a n g e  p as  d e  p â te  de  m a n io c  e t  n e  se 
lave pas.  C h a q u e  m a t in ,  il so r t  sa m é d e c in e  m a g iq u e  et 
l ’o in t  de  sel in d ig è n e ,  e t  il en  fa it  a u t a n t  c h a q u e  soir.

Q u e lq u e  te m p s  ap rès ,  u n  h o m m e  to m b e  m a la d e  et 
confesse  :

« C ’est m o i  q u i  « ai m a n g é  » U n te l ,  p a r  so rce l le r ie .  »
S’é ta n t  a in s i  accusé, il m e u r t ,  à la g r a n d e  jo ie  d u  p è re  

de  la v ic t im e ,  e t l ’o n  se p a r ta g e  ses b ien s .

Procédé indirect.

P a r m i  les B a tsh io k w e ,  n o u s  avons  v u  e m p lo y e r  u n  p r o 
cédé  in d i re c t ,  d o n t  n o u s  n ’av o n s  m a lh e u r e u s e m e n t  p a s  
re levé  assez c o m p lè te m e n t  le dé ta i l .

A près u n  p e t i t  sac r if ice ,  d e v a n t  l ’ass is tan ce  ré u n ie ,  le 
M u n g a n g a  (qu i  é ta i t  en  l ’espèce le ch e f  d u  v il lage) d o n n a i t  
u n  p o u ss in  c o m m e  re p ré s e n ta n t  à c h a q u e  in c u lp é  d e  s o r 
ce lle r ie  i l l ic i te .  U n  a l im e n t  d ’ép reu v e  é ta i t  d o n n é  à ces 
bestio les .  La p re m iè r e  q u i  t o m b a i t  d é s ig n a i t  le co u p ab le .

C elu i-c i  é ta i t  b a n n i ,  et. a l la i t  h a b i t e r  à l ’écart .  O n le 
vo y a it  d ’a i l leu rs  r é a p p a r a î t r e  d a n s  le v i l lag e  ap rès  q u e l 
ques  a n n é e s  d ’exil.

i) Demandes de protection et de défense.

Les m o d es  en  so n t  n o m b r e u x  e t  d iv e rs  e t d ’au t re s  c o m 
m e n ta te u r s  en  o n t  p ré s e n té  des  é tu d es  f r a g m e n ta i r e s .  Nous 
n ’e n te n d o n s  pas  n o n  p lu s  e n  ex p o se r  ic i u n e  m o n o g r a p h ie  
co m p lè te ,  m a is  p lu tô t  m e t t r e  e n  lu m iè r e  e n  q u o i  les 
« m é d e c in e s  », c é ré m o n ie ls ,  « fé tiches  », e tc . ,  p ro c è d e n t  
d e  la  c ro y a n c e  a u x  Â m es des d é fu n ts  e t  à l e u r  in t e r v e n 
t io n  d a n s  l ’ex is ten c e  de  l ’h o m m e .

Invocations.

O n in v o q u e  p a r fo is  le G énie  a în é  c r é a te u r  p a r  u n e  p r iè re  
de  fo rm u le  so la ire  : M’Vidi M ukulu  M a w eja  Nangi la ,  d ib a  
ka tang i la  t sh i sh iki  d ia m ô sha  n ’sesa  : M.M.M.N.  « Soleil
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q u e  l 'œ i l  n e  p e u t  f ixer ,  q u i  av e u g le  ce lu i  q u i  v eu t  le 
r e g a r d e r  ». (D ic t io n na ire , Mgr De  Clercq. )

In v o c a t io n  to u te  p la to n iq u e ,  p u is q u e  l ’o rg a n is a t io n  d u  
M onde et des Ê tres  q u i  h a b i t e n t  ses d i f fé re n ts  q u a r t ie r s  
o b l ig e  l ’h o m m e  à p asse r  p a r  la voie h i é r a r c h iq u e  : les 
in v o c a t io n s  s’a d re s s e n t  p re s q u e  to u tes  au x  Â m es  des 
d é fu n ts .

Cette  n o te  y fa it  t ro p  f r é q u e m m e n t  a l lu s io n  p o u r  q u e  
n o u s  n o u s  y  é te n d io n s  e n  d é ta i l .  L e u r  to n  d if fè re  su iv a n t  
la  c a té g o r ie  d ’Â m es  à laq u e l le  elles so n t  adressées  e t  le 
g e n r e  de  l ’office q u ’o n  le u r  d e m a n d e .

L e u r  s ty le  es t  le p lu s  s o u v e n t  ce lu i  de la  p r iè re ,  m a is  se 
fa i t  p a r fo is  p lu s  im p é ra t i f ,  e t elles é v e r tu e n t  la  m a g ie  
v e rb a le .  Il est h o rs  de  d o u te  q u e  les in d ig è n e s  c ro ie n t  à la 
p u is s a n c e  e ffec tive  d u  v erb e .  P o u r  ê t re  e fficaces , les in v o 
ca t io n s  d o iv e n t  ê t re  p ro fé rée s  o u  p sa lm o d iée s  se lo n  u n  
r y th m e ,  u n e  to n a l i té  e t u n  t im b r e  spéc iaux . N otons l ' i d e n 
t i té  de  rad ica l  des m o ts  : D isa m b i la  : p r iè re ,  in v o ca t io n  et 
M u s a m b o  : c h a n t ,  m u s iq u e .

C e r ta in e s  m o d u la t io n s  de  s iff le t ,  c e r ta in e s  m é lo d ies  
s o n t  p ro p re s  à c o n v o q u e r  les Â m es e t à les a m e n e r  à a g i r  
d a n s  le sens dés iré .  Il en  est de  fo r t  im p re s s io n n a n te s .  Les 
M usic iens  e t  B ardes  so n t  d ’a i l leu rs  classés c o m m e  « g en s  
de  p o u v o ir s  ».

Il se ra it  très  in té re s s a n t  d ’a n a ly s e r  t e c h n iq u e m e n t  ces 
in c a n ta t io n s .  N otre in c o m p é te n c e  m u s ica le  n o u s  l ’in te rd i t  
m a lh e u r e u s e m e n t .

Évocations .

L ’exerc ice  de  ce tte  m a g ie  in c a n ta to i r e  es t  b ie n  p ro c h e  
d e  ce lu i  de  l ’év o ca tio n .  Les in d ig è n e s  so n t  d ’a i l leu rs  b ien  
p e r su a d é s  d e  la  p ré se n c e  réelle ,  au m i l ie u  d ’eu x ,  des Â m es 
in v o q u ées .  Ils y so n t  sens ib les ,  à des d e g ré s  d iv e rs ,  q u i  
p e n v e n t  a l le r  j u s q u ’à l ’e n t r é e  en  t ra n se  s p o n ta n é e  des 
ass is tan ts .

Mais e n  rè g le  g é n é ra le ,  les g e n s  d u  c o m m u n  p e u v e n t  
to u t  au  p lu s  e n te n d r e  p a r le r  les Â m es  p a r  l ’o rac le  d e  c e r 
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ta in s  m é d iu m s .  Les v o ir  est ré se rvé  au x  g e n s  de  secre ts  
e t de  p o u v o irs ,  e t  ce i m p u n é m e n t ,  sous ré se rv e  q u ’ils 
o b se rv e n t  s c r u p u le u s e m e n t  les in te rd i t s  a u x q u e ls  les so u 
m e t  le u r  é ta t .  Q u a n t  à ces d e rn ie r s ,  les in d ig è n e s  so n t  
b ien  p e rsu ad és  q u ’ils se l iv re n t ,  en  ce rc le  fe rm é ,  à l ’évo
c a t io n  p r o p r e m e n t  d i te  des Â m es, q u ’ils p e u v e n t  m ê m e  
f ix e r  s u r  c e r ta in s  o b je t s  a n im é s  o u  in a n im é s  s ’il s 'a g i t  
d ’Â m es e r ra n te s ,  d é se m p a rée s ,  l ivrées à l e u r  e m p r ise .

Les M agiciens  c h e r c h e n t  à c a p te r  « la vie » de  S e ig n e u rs  
f r a î c h e m e n t  décédés,  q u ’ils é v o q u e n t  a u p rè s  de  leu rs  
to m b e a u x ,  p o u r  la f ixer  d a n s  l ’e f f ig ie  de  le u r  M aître  
o ccu lte .  C ’est p o u rq u o i  o n  e n fo u i t  en  secret le co rp s  des  
g r a n d s  p e r s o n n a g e s  e t s o u v e n t  d a n s  le lit d ’u n e  r iv iè re .

« M’Vidi » (ou  « M’V id ie?  ») : a rb res -à -esp r i ts .

Ce te r m e ,  d ’u n e  o r ig in e  a n c ie n n e ,  d é s ig n e  à la fois u n  
G énie  im m o r te l  e t  cé leste , so r te  de d ie u  o u  d e m i-d ie u ;  c e r 
ta in s  a rb re s  q u i  s o n t  e n  ré a l i té  co n sac ré s  au x  Â m es  des  
d é fu n ts ;  et la « p a r t ie  » la p lu s  su b t i le  de  l ’h o m m e .

Nous avons  p u b l ié  u n e  n o te  à l e u r  s u je t  d a n s  le Bulle t in  
de l ' ins t i tut  Roya l  Colonial Belge,  VIII, 1937, 2. D ’au tre s  
o b se rv a te u rs ,  e n t r e  au t re s  le R. P . S a m a in ,  les o n t  ég a le 
m e n t  é tu d iés .  Nous n o u s  b o rn e ro n s  à u n  r é s u m é  de n o t re  
no te .

La s i tu a t io n  ép iso d iq u e  d ’u n  in d iv id u ,  d ’u n e  fam il le ,  
d ’u n  g r o u p e  social a p p a r t e n a n t  à u n e  c a té g o r ie  d é t e r m i 
née ré c la m e  soit le r e t r a i t  de  la m a lv e i l la n c e ,  soit l ’a p p u i  
de  la c a té g o r ie  d ’Â m es c o r re s p o n d a n te .

U n  spéc ia lis te  q u a l i f ié ,  f a m i l ie r  d e  ce tte  c a té g o r ie  
d ’Â m es (pa r  e x e m p le  : A îné  d u  fo y e r ;  S e ig n e u r ;  In d iv id u  
p o r t e u r  de  sa m a r q u e  spéc ia le  de  r é in c a rn a t io n ;  C h a s s e u r  
in i t ié ;  F o rg e r o n ;  M ag ic ien ;  M u n g a n g a ;  D e v in ;  M éd iu m ;  
e tc .) ,  est d é lé g u é  p a r  le o u  les d e m a n d e u rs .  11 fa it  appe l  à 
l ’Â m e ou  a u x  Â m es visées, les a t t i r e  p a r  la p ro m e s s e  ou 
l ’a p p à t  d ’u n e  o f f ra n d e .
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Puis, il plante à proximité de l ’habitation du ou des 
demandeurs un arbre, ou un faisceau d’arbres, arbustes 
ou plantes herbacées d’espèces déterminées suivant le cas; 
convoque les Âmes auprès; asperge du sang d’un animal 
sacrifié le trou et les boutures; les macule de kaolin et de 
n ’gula.

Il convoque encore les Ames, leur demande respectueu
sement d’accepter les offrandes et de demeurer là, les prie 
par incantations de rendre les offices qu’on en attend. 
Puis, les mains élevées, il leur fait offrande d’une partie 
des aliments préparés pour elles, et communie sous les 
mêmes espèces avec le ou les demandeurs. Un banquet 
collectif de l ’assistance clôt le cérémoniel.

Ces arbres sont par la suite l’objet de soins et de véné
ration, ou du moins, les Âmes qui sont censées résider 
dans leur ambiance. On fera auprès d’eux des offrandes et 
de petits sacrifices, occasionnels ou périodiques.

Les espèces végétales que l ’on trouve le plus souvent 
dédiées sont, dans les régions du Kasai, du Lomami et du 
Sankuru : le Mulemba, Mululu, ou Moko (Ficus Dusenii); 
le Mumbu (P); le Kafuluayi (Pignon d’Inde: Jatropha  
Curcas); le Moabi ou Muabi (Sterculia Quinquiloba)  ; il y 
en a beaucoup d’autres.

Danses propitiatoires.

Nous en avons présenté un exemple : celui de la danse 
Tshishimbi. (Bulletin de l'institut Royal Colonial Belge, 
VIII, 1937, 2.)

Le nom et certains détails de la forme de ces danses sont 
assez fréquemment renouvelés, car il advient souvent que 
les Âmes révèlent que la puissance d’un charme s’épuise 
et qu’il doit être renforcé par un nouveau rite. A l’origine 
de chaque forme nouvelle correspond une histoire du 
genre suivant : des jeunes filles ou des chasseurs ont sur
pris par mégarde une danse d’Âmes de Magiciens défunts. 
Ces Âmes leur enjoignent, sous peine de grands malheurs



48 COMMUNICATIONS DES INDIGÈNES DU KASAI

pour leur communauté, de se soumettre à certaines pros
criptions et de pratiquer leur danse, qu'ils leur enseignent. 
Elles leur indiquent secrètement la composition d’un 
charme talismanique : ils devront aussi perpétuer cette 
danse en l’enseignant à d’autres.

Les corps de ballet en sont composés de jeunes gens ou 
de jeunes filles, astreints à certaines règles, et qui font 
entre eux des offrandes et des sacrifices périodiques aux 
Âmes qui les ont initiés et dont les pouvoirs sont enfermés 
dans leur talisman. Les aliments correspondant aux ingré
dients qui y sont enfermés leur sont naturellement inter
dits.

Leurs danses écartent les mauvaises influences, propa
gent la chance et la joie. Les villages y font donc souvent 
appel, et en raison directe de la virtuosité des musiciens 
et des danseurs. On les rétribue par des cadeaux qu’ils se 
partagent.

Nous avions montré comment la danse Tshishimbi, 
succédant à la séquence ancienne des danses Muyaya, 
Lum bwadi, Kcimbwania, s’agrégeait d’éléments moder
nistes; manifestait la tendance des cérémoniels de cet 
ordre à évoluer vers la manifestation artistique et récréa
tive, et à perdre, d’autre part, peu à peu, leur caractère 
sacré.

Or, peu de temps après, chez ces mêmes Lulua que nous 
avions pris pour exemple, apparaissait une nouvelle danse, 
dite Beya Boni, dont le caractère est presque uniquement 
spectaculaire.
Propitiation des cultures.

Les danses qui font l’objet du paragraphe précédent et 
que l ’on trouve, à notre connaissance, chez les Lulua et 
chez les Baluba, visent à procurer tous les bénéfices m agi
ques possibles, le bonheur général. La propitiation des 
récoltes y est évidemment comprise, mais n’en est pas le 
but unique. Elle appartient en effet plus particulièrement 
à l ’influence des Âmes des cultivatrices défuntes, alors que
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les Âmes des Magiciens, propitiées par les chorégraphies 
précédentes, ont des « pouvoirs » plus étendus, mais 
moins définis.

Chez les Baluba, les prémices de la chasse sont réser
vées au mari. Sa première épouse a droit à « manger les 
prémices » (Kusoma) des champs. A son défaut, son pre
mier né. (Suivant Mgr De Clercq.)

A leur défaut, on laisserait pourrir les prémices dans 
un coin de la cour. Ou bien on les donnerait à la mère, ou 
à la première épouse du frère (d’après nos informations 
personnelles).

Musoma  est le nom tshiluba de l ’offrande des prémices 
aux Âmes des cultivatrices. Les femmes l’opéreraient indi
viduellement, en les dispersant aux quatre points car
dinaux, au carrefour des chemins, correspondant aux 
carrefours du « Village des Bananes », où les Ames se 
rassemblent.

Tshamo est le nom de cette cérémonie chez les Lulua. 
Elle s’accomplit de la même façon, mais les femmes, 
ointes de kaolin, sont conduites en groupe par la vieille 
Mukelenge w a Luabala  (Seigneur de la distribution), por
tant sa petite hache (kalonda) de commandement et une 
plume blanche dans la chevelure. Cette femme, digni
taire du grand conseil de la confrérie magique du village, 
est celle qui procède à la juste répartition des terres à 
cultiver entre les familles. On l ’appelle aussi Mwena  
n ’kuesha (grande cultivatrice)...

Baba Tshombe : « Mère manioc », est une cérémonie de 
même nature en usage chez les Lulua à la suite d’une 
récolte déficitaire, pour propilier la suivante. En voici la 
description :

Mukelenge wa Luabala réunit les veuves, les vieilles 
femmes, les femmes stériles et leur tient ce discours :

(( Pourquoi nos cultures de la saison passée ont-elles été 
si pauvres ? Apportez aujourd’hui vos offrandes aux Ames
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des cultivatrices défuntes, pour qu’elles nous gratifient 
d’abondants produits ».

Au jour propice qu’elle a fixé, toutes ces femmes, appor
tant leurs petites offrandes, se rendent dans l ’enclos du 
chef, la tête ceinte de feuilles de patate douce, vêtues d’un 
jupon en feuilles de bananier, leur houe sur l’épaule, 
tenant à la main, soit leur spatule à bidia bariolée de kao
lin et de n ’gula, soit une statuette appelée Kakelu. Sta
tuettes ou spatules sont évertuées en armes magiques, 
dissipatrices de mauvaises influences et propices aux 
cultures, par un charme de la composition suivante : 
Kaolin et n’yu/a; plume de perroquet et cheveux d’albi
nos; semences d’arachides, de haricots, de maïs, de 
mil, etc.

Toutes s’interpellent avec de grandes gesticulations et 
vont en cortège, au bout du village, à un carrefour de 
chemins.

Là, elles élèvent un tertre dit D ibula  ou Kalum bu,  en 
forme de cône tronqué. La conductrice fiche à son sommet 
une branche fourchue d’arbre Kalum bu (Alstonia G ille tii), 
ou Tshilu lu lu lu  (?) (ce, chez les Lulua) ou Tshikongolo  
(espèce de gros ficus) chez certains Baluba. Elle place sur 
la fourche un pot rempli de lait de kaolin, où trempe un 
balai de grand chiendent, avec lequel chacune, une à une, 
se badigeonnera tantôt le corps.

Fuis, la Mulcelenge iva Luabala  convoque les Âmes des 
cultivatrices et les adjure :

« Pourquoi faites-vous péricliter nos cultures ? —  Vou
lez-vous la famine ? Venez aujourd’hui prendre nos 
offrandes ».

Les femmes jettent leurs offrandes sur le tertre. D’autres 
fois elles les mêlent à la terre.

Puis elles tuent une poule blanche; cuisent de la pùte 
de farine de manioc; des termites, des larves comes
tibles; des chenilles et de petits silures de ruisseaux.
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Leur conductrice invoque à nouveau les Âmes, en les 
interpellant par leur nom, et leur offre une part de ces 
nourritures. L’assistance se partage le reste et, accroupie 
autour du tertre, le consomme.

La troupe retourne au village, la conductrice en queue, 
veillant à ce qu’aucune ne se retourne et ne puisse aper
cevoir les Âmes convoquées. Elles chantent toutes ensem
ble :

Sœ urs, cultivatrices de m anioc, Mères de tels et tels villages (bis) 
(elles citent des nom s fantaisistes et allusifs) 

(Notre charm e) « K akelu » vide les cours,
Et vide le village (des m auvaises influences).
L ’étranger a m angé son enfant.
Qu’il ne m ange pas de pâte pétrie avec la spatule;
Les fem m es sont comme des sœurs,
On ne doit pas coucher dans leurs lits.
M anioc - é - m anioc - é - m anioc - é - 
La terre  est pleine à craquer de manioc;
Le m illet rem plit la case.
Dansons, la fam ine part en aval.

Les cinq jours qui suivent sont jours de repos; ce chô
mage (n ’j i d i ) a pour but d’épargner aux Âmes des cultiva
trices les blessures de la houe. L’abstinence sexuelle est 
également prescrite.

Le cinquième jour, chaque femme va offrir un présent 
au chef du village, qui badigeonne sa houe de kaolin en 
disant :

« Vous toutes, mes mères, que le Mauvais Esprit qui 
s’opposerait à nos belles récoltes s’en aille avec l’eau ».

Elles répondent : <( Qu’il s’en aille », et chantent :
Mère Manioc, M ère, è - è,
Voici les fem m es du m anioc, Mère, è - è [bis),
Que le m il s ’am asse en m onceaux, dans la  m aison,
Que le m anioc s’entasse,
Nous et nos enfants m ourons, Mère, è - è,
La fam ine nous tue, Mère, è - è,
Mère Manioc, Mère, è - è.
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lin festin général des femmes clôture le cérémoniel.
Notons que nous avons mêlé dans notre description des 

éléments des deux rituels Baba Tshombe (Mère Manioc) et 
Kakelu komba m'banza  (Kakelu balaie les cours), qui sont 
très analogues.

« K uufu la  tshiyole » : conjurer la calamité.

Si la calamité de la faim ( tshiyole tsha n ’sala) ou de la 
disette ( tsha lukota) menace la communauté, les Baluba 
et les Lulua font aux Âmes une offrande générale pour 
conjurer le fléau.

Hommes, femmes et enfants prennent une partie de ce 
que renferme le village en fait de vivres et de vieux usten
siles de ménage (écuelles de calebasses, manches de houes, 
fragments de jarres et de pots à cuire, etc.) et vont tout 
disperser aux différents carrefours de chemins.

Propitiation des naissances.

Bam pam ba.

Jadis, disent les indigènes, tous les clans du Kasai 
observaient strictement la proscription des rapports sexuels 
durant environ trois ans, quant aux femmes qui venaient 
d’accoucher d’un enfant. Elle avait pour but de propitier 
la santé de l’enfant et les conception futures. Certains 
indigènes disent qu’il y a avantage social et familial à 
sérier les naissances, mais ce semble un argument à posté- 
riori. Ce temps d’abstinence correspondrait à la durée de 
l’allaitement de l’enfant, qui, chez les Noirs, est très pro
longée.

L’observance de ce tabou a perdu, dans un grand nom 
bre de clans, et sa rigueur et une partie de son caractère 
cérémoniel. Certains l’arrêtent dès que l ’enfant peut mar
cher par ses propres moyens. D’autres, après un mois, 
lorsque le nourrisson peut être exposé à la lumière, hors 
de la maison. Les Baluba le respectent encore assez stric
tement.
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Bampamba  ou Ba-Muabiata  est le nom des femmes 
durant le temps de cette observance, qui comprend des 
médications végétales et magiques, des proscriptions, des 
offrandes aux Âmes des enfants décédés et des consola
tions aux mères de ces derniers. Elles adoptent aussi un 
nom d’emprunt.

Dès les relevailles, elles se présentent sous un costume 
pittoresque : les reins sont ceints étroitement d’une sorte 
de caleçon fait de multiples cordelettes en fibres tressées 
des arbres Muabi (Sterculia quinquiloba) et Lusanga (Aca- 
jo u tie r) ,  d’où retombe en avant un petit pagne triangu
laire. Le corps entier est oint de terre rouge (Budinta) 
mêlée à de l ’huile de palme, ainsi que les cheveux, massés 
sur les côtés en petites tresses. Des sonnettes teintent à leur 
ceinture. Des colliers de verroterie enserrent bras et poi
gnets. Lors de leurs danses cérémonielles, elles sont accom
pagnées au son de leur petit tam-tam (K atum bi) et de 
leurs sonnailles (N ’D ib u ). Le tabou est rompu par une de 
ces danses, au cours de laquelle les Bampamba, avant de 
revenir à l’existence normale, se présentent au marché, 
brandissant un coutelas de bois peint mi-partie au kaolin 
et au n ’gula  (muele wa bapangu), toutes luisantes d’enduit 
rouge neuf, parmi les musiques, les chants et les danses. 
Préalablement, elles ont sacrifié une poule ou une chèvre 
au lieu d’un carrefour, aux Âmes des enfants morts.

Lorsqu’un enfant tombe malade, on incrimine généra
lement la malveillance de l’Âme d’un parent décédé. D’où 
demande de neutralité et de protection, accompagnée 
d’offrandes et parfois de la consécration d’un arbre 
M ’Vidi.

Bom bo. — Tshibola.

11 s’agit ici de rappeler rapidement sur la terre un 
enfant mort-né, ou décédé en très bas âge; de provoquer 
sa réincarnation (Kusanguka . Kuledibua tsha kabidi) (se 
réincarner) dans le sein de la même mère.
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Les Lulua usent à cet effet du rituel de Tshibola, qui est 
dit avoir été révélé aux Magiciens assemblés en Tshanda 
(réunion magique). Tshibola  est le nom d’Âme de certain 
Magicien.

Les Baluba usent du rituel de Bombo ou M u ja n j i .  
(Bombo est le nom d’une Âme de Magicien qui aurait 
révélé son pouvoir à un homme dont la femme avait 
accouché successivement de quatre enfants morts-nés. 
M u ja n j i  signifie Âme, Mane.)

On invoque l’Âme de l’enfant décédé; on lui demande 
les raisons de son mépris; on l’adjure de revenir vite.

Dès les premiers symptômes de grossesse, la mère est 
munie par un Munganga  d’un charme comprenant :

Une petite calebasse ou corne qui protégera la maison 
contre les mauvaises influences et qui contient des pou
dres d’arbustes hostiles à celles-ci : Tshitoka; M 'D ow a; 
D ikanga Bakishi. Ce dernier est planté devant la maison.

Une clochette, sifflet ou petite corne qu’elle portera 
au col.

Un minuscule sachet ou panier qu’elle portera en 
bandoulière et qui contient des fragments de naseau de 
chien, groin de porc, d’antilope n 'gu lungu, de mulot 
m utum ba,  de sauterelles tshibungu, de plumes de necta- 
rin, d’ailes de petites sauterelles m ’bedi, de chair de pyg
mée, de cheveux d’albinos et des poils de son propre 
pubis... Dans le charme Tshibola, le panier contient deux 
statuettes en bois de M uabi ou de Mulem ba,  ointes des 
poudres végétales odoriférantes.

Elle est soumise à la proscription des viandes de chien, 
de porc, d’épervier, de rat mutumba, de rat bikoja, de 
silure électrique, de bêtes crevées, etc.; ne pourra man
ger la nuit; ni en compagnie de son mari; ni des mets 
offerts par ses beaux-parents.

Suivant la nature du charme évertué, l’enfant, une fois 
né, sera nommé, quel que soit son sexe, Bombo ou 
Tshibola.
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Il est soumis à des séries de prescriptions qui varient 
suivant son âge, et dont le délivrent tour à tour des sacri
fices et des offrandes aux Ames, sa mère communiant sous 
leurs espèces avec le M unganga  qui les dédie; le charme 
est arrosé du sang de la victime.

C’est ainsi que l’eau pour sa toilette est recueillie de 
nuit, croupissant en forêt, en secret, et gardée dans un 
tronc de bananier; qu’il n ’est pas coiffé et ne peut sortir 
de la maison avant l’àge de trois mois; que durant sept 
mois, la viande et la pâte de farine lui sont interdites; 
enfin, que ses parents ne peuvent toucher son nez. A l’âge 
de quatre ou cinq ans, on rasera sa chevelure et celle de sa 
mère, et le Muganga  enterrera les charmes près de la 
maison.

Chaque cérémoniel de levée d’interdits est accompagné 
d’adjuratîons pour la santé de l’enfant.

Si Bombo  ou Tshibola  est femme, avant qu’elle prenne, 
époux, une vieille parente l’emmène dans la forêt, 
détourne ou barre vin ruisselet, la couche nue dans son 
lit, et lève le barrage afin qu’elle soit entièrement lavée; 
achève de la purifier en la badigeonnant de lait de kaolin 
et lui passe au cou un cordon en fibres tressées d’arbres 
« Mukulu Mutshi » ou « Mukumbu » (Macrolobium Dewre- 
w ii) .  Sous la couche nuptiale elle mettra de la poudre de 
leurs écorces enveloppées dans une feuille. Avant de péné
trer dans la maison de son mari, elle attendra qu’on lui 
ait remis une poule et de la pâte de farine; puis, simulant 
la folie qu’on lu i ait passé au cou une ficelle en fibres de 
Tshifumba (M ille tia  Versicolor), teinte au n gala.

Propitiation de» marchés.

« Autrefois », avant d’ouvrir un marché important, le 
grand personnage qui l’inaugurait sacrifiait sur la place 
son enfant aîné. Le sang du sacrifice constituait un pacte 
avec les Âmes et assurait l’abondance du ravitaillement 
du marché.
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Propitiation des nouveaux emplacements de villages.

« Autrefois », avant d’installer un nouveau village, on 
allait sacrifier deux enfants, mâle et femelle, des aînés 
(c’est-à-dire des Seigneurs) de la 'l'shota (famille), à pro
ximité des étangs situes près du nouvel emplacement. On 
satisfaisait ainsi les Ames des anciens possédants du lieu, 
et c’est à cet endroit, où l’on avait répandu le sang du 
double sacrifice, que l’on allait puiser l ’eau. Ce sacrifice 
était propice au bonheur et au bon état futur des nouveaux 
résidents, maies et femmes.

Propitiation ou conséquence de la paix.

On nous rapporte l ’exemple de chefs qui, après une 
longue période d’hostilités intestines, envoyèrent leur pre
mier né au milieu des combattants, afin que ceux-ci le 
sacrifient aux Ames, au lieu d’un carrefour de chemins. 
Le sang, répandu à terre, apaisait les Ames génératrices 
du conflit. 11 scellait la paix. Tout individu qui aurait 
tenté de réveiller la guerre serait mort sous la malédiction 
des Ames.

Sacrifice de la première femme et du premier-né.

Pour parvenir à un certain grade de Seigneurie, le Sei
gneur postulant, après avoir accompli toutes les forma
lités matérielles et initiatiques, demeure en dernier lieu 
redevable d’un sacrifice : celui de sa M uadi  (première 
femme) et du premier-né de cette dernière. Il est fait à 
l’Esprit, Maître occulte de la Société Magique à laquelle ce 
Seigneur appartient obligatoirement.

C’est le plus haut des sacrifices.
Le kalendende  des Batshiokwe, qui nous confia autre

fois l’avoir commis pour accéder au titre suprême, nous 
dit (pic ce sacrifice était garant devant le peuple, que 
son chef savait renoncer à tout pour se dévouer au service 
de la communauté.
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Les Baluba et les Lulua nous disent :

Ce Seigneur fait ce sacrifice pour accéder à la d ignité 
suprêm e.

Il le fait pour écarter de tous ses gens en vie, les souffrances, 
les fléaux et la m ort.

11 l ’accom plit pour que le village dem eure en paix.
Il l ’accom plit pour que tous les gens du village soient féconds.
Il l ’accom plit pour effacer « le petit défaut qui dem eurait », 

ainsi que Dieu, M 'V id i M u ku lu  M aweja Nangila, du t sacrifier 
la « cha ir de son front » pour effacer le petit défaut qui dem eu
ra it dans sa création, et récupérer l ’intégrité de ses « pouvoirs » 
com prom is p a r la révolte du M auvais Génie K avid ivid i et de 
ses suiveurs.

Ce sacrifice est donc l ’image du sacrifice divin. « Chair 
frontale » ou « grosse boule de chair » sont les métaphores 
qui désignent la chair de la chair de Dieu, soit son fils.

Médecines : « M anga ». (S ingulier : « Buanga ».)

Ce sujet est évidemment un des plus propres à susciter 
la curiosité des Européens; aussi a-t-il été l’objet d’études 
de nombreux observateurs. Nous nous proposons d’en 
présenter, par la suite, un exposé, qui déborderait le cadre 
de cette note.

Il réclame néanmoins une mise au point :
Pour sa compréhension, il est bon de se reporter aux 

pratiques de notre Moyen Âge, qui offraient un mélange 
de remèdes empiriques et de formules magiques.

Les indigènes font de même et n ’établissent aucune 
différence de nature entre les premiers et les secondes, 
dont la logique et l ’efficacité leur semblent tout autant 
éprouvées et démontrées.

Au Kasai, au Lomami, au sud du Sankuru, leur nom  
générique est Manga. Au nord du Sankuru : N'Kishi. Mais 
chaque buanga porte son nom spécial.

Ils sont légion, sans cesse accrue d’innovations, tandis 
que d’autres tombent en désuétude.
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Il serait non seulement difficile, mais aussi scabreux 
d ’en établir une classification d’accord avec notre menta
lité.

Les indigènes considèrent comme essentiellement mau
vais et nuisibles, condamnables, les Manga  maléfiques, 
tels l’envoûtement et le jet de la foudre, que les sorciers 
cachés utilisent pour salisfaire leur haine ou leur envie 
individuelles, égoïstes.

Sont au contraire licites : non seulement tous les Manga  
bénéfiques, mais encore tous les Manga  maléfiques qu’un 
individu ou une communauté sont en droit d’opposer, par 
l’entremise de Medicine-Men et de Magiciens officiels, aux 
maléfices de leurs ennemis.

Certains sont de grandes formules, traditionnellement 
protectrices de groupes sociaux plus ou moins importants. 
D ’autres sont des formules mineures. Il en est de presque 
permanents; d’autres, plus épisodiques, nés des besoins 
de l’opportunité. Il en est de « classiques » et que presque 
tout le monde connaît; d’autres, plus mystérieux, ne peu
vent être évertués que dans le secret. Parmi le peuple 
d’Âmes et d’Esprits auxquels ils sont associés, il y a des 
Esprits et des Âmes bien déterminés, connus, et, si l’on 
peut dire, « canonisés »; et une foule de petits Esprits ou 
Âmes locaux, d’un « rayonnement » très limité, fruits 
d’une imagination fantaisiste.

En effet, et c’est là le point sur lequel nous voulons 
appuyer, si les Manga  ont des « pouvoirs », ils tiennent 
ceux-ci « d’En-Haut », par l’intercession d’Âmes: Mânes de 
la parenté ou de pairs; Âmes légendaires, esprits à pou
voirs spécialisés. Ils ont toujours été révélés par des Âmes 
ou Esprits, qui continuent à les imprégner de leurs quali
tés et de leur dynamisme.

En envisageant les Manga  du point de vue « technique » 
de la Magie, nous pourrions distinguer :

Des « Talismans » : formules qui sont censées contenir
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et représenter la présence réelle de l’Âme ou Esprit qu'elles 
évoquent, et qui relèvent de la Théurgie.

Des « Charmes » : formules qui sont « en correspon
dances » de qualité, mais moins étroite, avec une Ame, 
ou tel groupe d’Ames ou d’Esprits, et qui relèvent de la 
Magie sympathique ou analogique.

Distinction qui ne doit pas être prise à la lettre, car 
bien des « talismans » sont d’une formule appuyée de 
« charmes », et les Âmes interviennent toujours, fût-ce en 
apparence indirectement, dans l’action des « charmes » 
dont les vertus semblent, a priori,  le plus autonomes.

Pour les indigènes du commun, en tous cas, il ne sem 
ble exister de différence que dans le degré des pouvoirs : 
il y a de fortes médecines; des médecines « faibles », et 
tous leurs intermédiaires.

Ils conçoivent par contre quelques catégories de Manga, 
considérées du point de vue de leur mode d’action. Par 
exemple :

« Manga ya N 'K ayi » : m édecines d 'envoûtem ent.

Il y en a maintes espèces, dont chacune a la spécialité 
de conférer telle ou telle maladie, et même la mort.

Leur emploi n’est licite que pour protéger (spécialement 
les cultures) contre les voleurs éventuels. On les place 
surtout dans les plantations. Ils sont sans doute les ancê
tres de nos « épouvantails » champêtres.

A tout péché miséricorde : chacune de ces médecines 
peut être combattue dans ses effets par un antidote spécial, 
qui est lui-même un bnnnga.

Il est interdit d’en user autrement que dans un but de 
protection.

« Manga ya Tshibao  » : m édecines de la « Loi pénale ».

Ce sont de « fortes » médecines, employées générale
ment par des communautés pour se défendre contre les 
maléfices, châtier éventuellement les fauteurs d’interdits 
graves préjudiciables au groupement. Elles évertuent à la
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fois des forces bénéfiques protectrices et des forces malé
fiques punitives. 11 eu existe de nombreuses formes dans 
tous les clans.

Elles sont évertuées chaque fois que la communauté se 
sent en danger, ou est l’objet d’affaires dont l ’issue est 
douteuse ou grave. Par conséquent, lorsque le colonisa
teur, par exemple, fait une expédition militaire : c’est 
pourquoi celui-ci les qualifie du terme impropre de 
« médecines ou fétiches d’agitation ».

En temps ordinaire, elles sont censées protéger la com
munauté contre les maléfices vagues et ambiants qui 
errent autour d’elle.

« Manga y  a B idiatu  » ; m édecines du  « foulage aux pieds ».

Ce terme énergique qualifie un grand nombre de petites 
amulettes charmées de minuscules ingrédients, dont les 
qualités analogiques particulières « foulent » les mau
vaises influences responsables de ce que tel individu se 
voit atteint de telle ou telle maladie.

« M anga ya N 'T en tem u  » : médecines de transfert.

Les ingrédients de ces amulettes ont pour vertu de 
s’intégrer les mauvaises influences qui affectent telle ou 
telle partie du corps : ainsi chez nous la peau de chat, 
pour les rhumatismes.

« M anga y  a M uabi; y  a Tshabo  » : m édecines de la chance.

Ya Muabi chez les Baluba; Ya Tshabo chez les Lulua. 
Ils sont employés pour conférer la chance ou combattre 
telle ou telle malchance. Ce sont de « fortes » médecines, 
collectives ou individuelles, qui s’accompagnent de gran
des cérémonies.

« Manga ya L ubw elu  » : médecines de persuasion.

Elles ont pour vertu de contraindre quelqu’un à se con
duire ainsi qu’on désire qu’il le fasse. Les philtres amou
reux entrent dans cette catégorie.
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« M anga » particuliers.

Pour se rendre invincible (ya n'vita : de la guerre) ou 
invulnérable (ya n 'tu ija );  invisible (ya n'samu); héroïque 
(ya m ulung u);  chanceux à la chasse (ya buyanga); à 
l ’épreuve des jeteurs de foudre (va m ’pandalufu) ; pour 
diriger la foudre (ya n’kuba qui est interdit, et le fait des 
sorciers); etc...

La préparation de ces Manga  et de leurs ingrédients est 
du ressort du M upaka  : fabricant de charmes; médium, 
medicine-man et m agicien, qui a pacte lié avec l ’Âme ou 
les catégories d’Âmes qui concèdent leurs pouvoirs à ces 
Manga, ou les renforcent.

Elle s’accompagne de cérémonies propitiatoires : invo
cations, offrandes et sacrifices aux Âmes en question, 
assemblées autour du Buanga  du préparateur.

Le ou les usagers d’un buanga  ont également passé 
contrat, lié un pacte, avec le ou les Âmes ou Esprits qui les 
évertuent. Ils leur sont donc redevables de vénération et 
d ’hommages plus substantiels; ceux-ci prennent un carac
tère hautement cérémoniel, dont la complication exigerait 
de longues descriptions particulières, lorsqu’il s’agit de 
Manga  protecteurs de toute une communauté, tels que 
Tshabo, M ’Bwaya, Mwazambala, etc. Les rituels propitia
toires dont nous avons parlé plus haut, et qui sont en 
somme des Manga, si on les considère sous leur aspect 
magique, en offrent des exemples. Au contraire, les petits 
manga  individuels et à attributions minimes se satisfont 
de peu : leur propriétaire leur adresse quelques invoca
tions, oint ses amulettes avec du kaolin, de l’huile de 
palme, du n’gula, du sel indigène, etc...

Enfin, sont associés dans le pacte tous les Êtres ou 
choses dont des parcelles sont ingrédients du charme. 
Ils sont des alliés du propriétaire du charme, à qui il est 
donc interdit de leur nuire. La chair des animaux qui 
font partie de son buanga lui est alimentairement pro
scrite, sauf à certaines époques rituelles.
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Fétiches.

Ce terme relève de conceptions qui furent classiques, 
mais qui doivent être revisées.

Tout ce qui vient d'être dit au sujet des Manga  s’appli
que aux « Fétiches ».

Les indigènes du Kasai, du Lomami et du Sankuru les 
nomment : M ’P in g u  (Sing. : Lupingu, statue) ou N'Kishi, 
Doubles.

Les pouvoirs spéciaux que chaque sorte d’entre eux 
inclut ont été révélés par les Âmes ou certains Esprits, et 
conférés par ces Etres invisibles. Tout indigène initié 
affirme que les invocations, offrandes et sacrifices accom
plis devant un fétiche ne s’adressent pas à la statue, mais 
à l’Âme ou au groupe spécial d’Âmes dont il est l image 
ou le représentant matériel.

D’autre part, on pense assurément qu’on ne saurait 
s’assurer trop d’appuis. La plupart des M ’P ingu  sont donc 
« chargés » d’ingrédients divers, doués de qualités analo
giques ou sympathiques.

Il y a pacte d’union lié entre l’Âme ou la catégorie 
d’Ames, le fabricant du « fétiche », son propriétaire ou 
protégé, les êtres ou choses dont des parcelles entrent dans 
l ’ingrédient. Ces derniers ont droit aux égards du fabri
cant et de l’usager du « fétiche ».

Entre un buanga  et un fétiche il n ’existe qu’une diffé
rence de nuance, la forme humaine de ce dernier indi
quant plus explicitement le « pouvoir » intelligent et 
invisible qui évertue cette forme matérielle.

Notons ici une conception à laquelle nous donnerons 
plus tard tout le développement qu’elle mérite : chaque 
catégorie d’Êtres : Génies, Âmes, Hommes, Animaux 
(avec certaines divergences individuelles), a été dotée d’un 
certain nombre de « facultés », impliquant un certain 
nombre déterminé de « pouvoirs » possibles, que possède 
en « très grande quantité» M 'V id i M u ku lu  Maw eja Nan-



AVEC LES AMES DES MORTS 63

gila  : Les Noirs, comme les Asiatiques, assignent à cha
cun de ces pouvoirs un centre physique correspondant, 
situé dans une partie déterminée du corps. (Les llindouis- 
tes donnent à ces centres le nom de Chakras).

C’est probablement pourquoi les indigènes logent le plus 
souvent la petite masse d’ingrédients magiques qui les 
chargent, dans des trous forés dans le ventre, la gorge ou 
le sommet du crâne des statuettes, lieux qui correspondent 
à des Chakras importants.

Les effigies très anciennes, que les collectionneurs ont 
baptisées du nom de « commémoratives », sont des sta
tues évertuées par des Âmes légendaires ou d’une histoire 
antique, d’ancêtres très vénérés : Fondateurs putatifs de 
Clans ou de Phratries, etc., Seigneurs et Héros, dont les 
statues portent les attributs honorifiques : lances, haches 
de parade, boucliers, etc... Ces Âmes, douées d’importants 
pouvoirs, sont de hautes protectrices de leurs communau
tés; ou tout au moins, le furent, car la mémoire de cer
taines d’entre elles a sombré dans l’oubli des génération* 
actuelles.

D’autres figurent des Ames légendaires ou historiques 
douées de pouvoirs spéciaux de réputation grande et 
étendue.

D’autres encore personnifient des « classes » d’Âmes, 
dont les pouvoirs protègent la même « classe » de vivants : 
chasseurs, cultivateurs, mères, etc... Les figures que les 
collectionneurs appellent « Maternités », par exemple, 
protègent les naissances et les enfants.

Il est des Âmes ou Esprits qui délèguent au maître de 
leur image leur pouvoir d’invincibilité, d’invisibilité, de 
guérison de telle ou telle maladie, de protection contre le  
vol, etc.

La renommée de certaines est classique et rayonne au 
loin. Celle du plus grand nombre est localisée et transi
toire. Il est évident que la représentation de la forme 
humaine conduit fatalement, ainsi que le pensait Maho
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met, au fétichisme : la masse des Noirs est composée de 
gens simples et d’une minorité d’initiés de grades sérieux.

D ’où une innombrable floraison de figurines, images 
d’Âmes et d’Esprits aux noms et aux pouvoirs fantaisistes, 
à attributs aussi nombreux que les désirs du cœur humain, 
souvent aussi passagères que ses fluctuations. Celles-ci 
soid au vrai sens du terme des « fétiches », fils de l ’im agi
nation démotique et non de la tradition hiératique.

On rencontre des M’Pingu faits des matériaux les plus 
divers : d’ordinaire en bois (notons que le choix des essen
ces de ces bois n ’est pas indifférent) ; parfois modelés dans 
l’argile; tressés avec des brins de rotin ou des fibres végé
tales, enduits ou non de terre, de gommes ou de résines; 
forgés en métal; sculptés dans des pierres tendres.

Les sculpteurs qui en sont les auteurs sont tenus par le& 
indigènes pour « gens de pouvoirs et de secrets » : il leur 
appartient d’exprimer les formes invisibles.

A ce sujet, nous demandâmes un jour à un artiste local 
où il avait pris l’idée d’une figure extraordinaire qu’il 
ébauchait. Le sculpteur hocha plusieurs fois la tête en 
insinuant que nous devions nous moquer de lui. Puis, 
devant notre insistance, il émit cette réponse baudelai- 
rienne, qu’il entendait évidemment à la lettre :

« Tu ne regardes donc pas les nuages ? »

j) Demande et acquisition  
d’élém ents de science secrète; de pouvoirs.

Tout homme a intérêt à être protégé et défendu par la 
science secrète et les pouvoirs que les Ames tiennent d’En- 
Haut (par voie hiérarchique). Mais cet appui est précaire, 
s’il est fortuit ou reçu passivement.

Nous avons vu que pour se le procurer activement et 
d ’une façon précise, il faut recourir à l’intervention d’un 
familier des 'Ames.
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La grande ambition —  il n’est donné qu’à quelques-uns 
de la satisfaire —- est de devenir un de ces familiers; si on 
l’est déjà, de progresser dans cette intimité; grâce à quoi 
on acquerra plus de science secrète et de pouvoirs émanés 
de Dieu lui-même.

Tel est le but des initiations indigènes.
Leur possibilité suppose que le profane ou candidat est 

prédisposé, et qu’il opérera de son côté des efforts indivi
duels, mais qui seraient ineffectifs à eux seuls, sans l’inter
vention des Âmes:

C’est là un point très important qui distingue ces 
initiations d’autres initiations connues :

Celles des mystiques de toutes les religions, qui s’adres
sent directement à Dieu ou aux Dieux, sans passer par la 
voie hiérarchique.

Celles des magistes, qui sont une conquête, et non une 
obtention de science et de pouvoirs.

Ce point mis à part, les initiations indigènes appartien
nent à la grande famille des initiations humaines. Nous 
trouvons non seulement dans leur conception, mais aussi 
dans les détails de leurs rituels, de telles analogies, qu’il 
est inutile de les souligner.

Les initiations indigènes sont un pacte, une convention 
active passée avec les Âmes ou telle catégorie d’Âmes. A 
ce titre, il est impossible de tracer une ligne de démarca
tion qui limite avec netteté où commence ce que nous 
appelons « initiation » au sens européen :

Déjà, lorsqu’un indigène est favorisé par une révélation 
fortuite, ou qu’un devin ou médium se fait son interprète 
auprès des Ames, une ébauche de traité est automatique
ment conclue entre elles et lui, qui implique un petit 
rituel de réciprocité : il se voit engagé à quelques proscrip
tions et offrandes; les Âmes, en retour, lui rendent un 
service.

Ce contrat prend un caractère cérémoniel plus accusé 
dans la mise en œuvre des grands Manga, d’où sont exclus

5
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comme profanes ceux qui n ’ont pas rempli les conditions 
préalables, et dans lesquels les Ames communiquent plus 
directement avec les officiants. Dans ce sens, on peut dire 
qu’une mère est initiée à certains éléments de science spé
ciale et de pouvoirs par les Âmes des Mères, ou des Enfants 
défunts; un chasseur par les Âmes des Chasseurs; une 
femme par les Âmes des Cultivatrices; un homme né 
coiffé par le placenta par les Âmes des hommes nés coif
fés du placenta; etc.

Franchissons un degré d’espèce : les Ames des Médiums 
confèrent une véritable initiation cérémonielle aux candi
dats médiums vaticinateurs.

Un degré encore, et nous avons l ’exemple des Sociétés 
Magiques.

Ce sujet est si vaste, et il a été si amplement ressassé, 
que nous ne le développerons pas ici. Le colonisateur les 
tient généralement pour indésirables, et même dangereu
ses : nous n’avons pas qualité pour discuter ce point de 
vue. Nous avons constaté qu’elles adhèrent à l ’architecture 
de la société indigène, dont elles sont les organes reli
gieux; que plus on les poursuit, plus elles rebondissent, et 
cette fois, dans un secret plus mystérieux, avec une una
nimité d’adhésion, même parmi les convertis, qui a effaré 
de récents observateurs. Elles sont évidemment, sinon 
dangereuses, influentes au même titre que toute corpora
tion organisée l ’est, en comparaison d’individus isolés. Or, 
les Sociétés Magiques sont des groupements organisés 
hiérarchiquement. Chaque grade comporte son nom, ses 
devoirs, ses attributions, ses prérogatives.

Toutefois, leur vitalité n ’échappe pas à l ’inévitable tor
peur tropicale. Leur activité ne s’exerce que par sursauts 
passagers de ferveur. Leur cohésion intérieure est loin de 
faire preuve d’une harmonie parfaite. Comme il en va 
dans toutes les corporations humaines, elles sont travail
lées par l’intrigue et l’envie, la médisance et le soupçon. 
Pour un rien, 011 accuse son voisin ou son frère en initia-
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tion de se livrer, non pas à la pratique de la Magie offi
cielle, mais de la sorcellerie illicite.

Ou bien, un nouveau prophète se lève, qui déclare inef
fectif et nul tout ce qu’on a fait jusqu'alors; préconise un 
nouveau moyen pour entrer en communications parfaites 
avec les Âmes, et pour accéder par là à la Vie, à la Vérité 
et au Bonheur parfaits. L’apparition récente du Lukoshi 
chez les Lulua est un exemple, entre cent autres, de ces 
(( bouleversements ». Les anciennes sociétés sont appa
remment renversées : en réalité, doublées pour un temps 
par une secte qui leur ressemble comme une sœur, car 
l ’esprit humain se meut dans un cercle limité.

Ceci posé, chaque clan possède sa Société magique offi
cielle : Mukanda, chez les Bampende, Batshiokwe, etc...; 
Buadi chez les Baluba; N ’Kuembia  chez les Lulua; Bukishi 
chez les Bassonge, etc. Ces termes signifient « Autorité », 
dans le sens de « Loi occulte ». Bukishi : « Magie », dans 
la nuance de « commerce avec les Doubles ».

A côté de ces sociétés, plus ou moins permanentes, 
s’épanouissent de temps à autre des sectes étrangères, ou 
épisodiques.

Les « fondateurs » des Sociétés magiques sont toujours 
des catégories d’Âmes importantes : Âmes d’Ancêtres de 
clans; Âmes de Médiums ou de Magiciens, qui en révèlent 
le secret à leurs pairs vivants.

Chaque Société est généralement subdivisée en plusieurs 
Ordres, d’importance croissante, le moins élevé d’entre 
eux, accessible aux enfants, ne conférant qu’une initia
tion symbolique et mineure. La véritable initiation ne 
commence que dans les Ordres suivants.

Chaque Ordre a son lieu de réunion, que les Baluba et 
Lulua nomment Tshanda. Chaque Tshanda porte le nom  
de l ’Ordre auquel elle se réfère. La Tshanda est située dans 
un lieu à l’écart, interdit aux profanes. Son centre est le 
point de départ d’un carrefour, et son plan symbolique 
est à l ’image du plan mythique du Ciel et du Monde, de
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la hiérarchie des Êtres qui le peuplent et du courant cir
culaire de Vie qui l’anime; ce plan est plus ou moins expli
cite suivant l ’importance relative de l’Ordre de la Tshanda.

Au centre de la Tshanda  trône son Grand Maître « invi
sible »; autour de lui, et suivant quatre points cruciaux 
différemment distants, les quatre dignitaires du Grand 
Conseil; enfin, de plus en plus excentriquement, les ini
tiés de grades moins élevés.

« Le chemin de l ’initiation est long. Si tu es indécis, tu 
peux l’abandonner » : tel est l’avertissement donné au 
profane.

Qu’il veuille entrer; ou passer d’un grade à un aune; 
d’un Ordre à un autre, le profane ou novice (M u jin d u  : 
« celui qui se fait attraper », le naïf) est astreint à une 
série d’obligations que nous résumons approximative
ment :

Présents aux initiés des grades supérieurs; hommages et 
offrandes plus substantielles à la catégorie des Âmes direc
trices de l’Ordre, et au Grand Maître invisible, leur repré
sentant; purification matérielle et, morale impliquant : des 
ablutions et onctions appropriées; des proscriptions ali
mentaires; des proscriptions sexuelles; une retraite; une 
confession et une promesse solennelle de pureté d’inten
tions et de conduite : en particulier, l ’engagement de res
pecter le secret de l’Ordre et de ne pas exercer d’œuvres 
magiques dans un but illicite et répréhensible (sorcellerie).

Au cours d’un grand acte de l’initiation, le profane, 
plongé dans l’obscurité, doit subir des épreuves plus ou 
moins dures et terrifiantes en présence des dignitaires; 
« faire un voyage », dont le symbolisme se poursuit dans 
la « mort » et une incursion au pays des Ames (comme 
nous l’avons décrit dans l’initiation des Bilumbü); res
susciter, et revenir à la lumière sous sa neuve métamor
phose d’initié (Mntabala  : éveillé). Comme il est censé 
avoir reçu, au cours de péripéties dont nous ne donnons 
qu’une relation abrégée, sa nouvelle paît de Science secrète
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et de pouvons, la preuve peul lui en être demandée avant 
qu’on l ’intronise définitivement.

L’initiation est scellée par un nouveau sacrifice et une 
communion alimentaire qui nouent un lien solide entre 
le Maître occulte de l’Ordre, les Âmes (et spécialement 
celles des initiés défunts), les initiateurs et les nouveaux 
initiés. On leur remet les insignes de leurs grades et le 
charme ou talisman qui y correspond. Un banquet et des 
manifestations d’allégresse collective clôturent les céré
monies.

Dans les initiations mineures, les manifestations exté
rieures sont particulièrement bruyantes, car elles coïn
cident avec la sortie de la classe d’âge de l’enfance (Buana) 
et avec l’entrée des néophytes dans la vie sociale. Là où elle 
existe encore, la circoncision n’est qu'un épisode. Le rituel 
est écourté et schématisé. Par contre, l’enseignement dans 
la retraite y occupe une grande place : les néophytes y 
apprennent l’histoire, la m ythologie et les règles sociales 
de leur rang; surtout à obéir. Cette instruction est accom
pagnée par l’étude de chants et de danses, d’un caractère 
spécial, dont le rôle est au moins mnémotechnique.

En s’élevant, l’initiation s’opère en cercle de plus en 
plus fermé et prend un caractère plus profond et plus 
mystérieux, tout en répétant les mêmes phases essentielles. 
Il y a progression dans l’instruction secrète, active ou 
théorique. Le candidat subit mieux qu’une « mort » sym
bolique : c’est à l’état de transe plus ou moins inconsciente 
et prolongée qu’il voyage au pays des Âmes.

Dans les Ordres majeurs, le 7e pouvoir donne accès au 
Grand Conseil, dont les 4 dignitaires sont en « correspon
dance », d’une part, avec 4 Génies du Ciel, d’autre part, 
suivant la qualité de l’Ordre envisagé, avec les 4 Animaux- 
Maîtres de la Forêt ou de la Grande-Eau. Le grade suprême 
qui confère le 10° pouvoir est d’un accès difficile.

L’initiation est donc une acquisition systématiquement 
progressive d’éléments de doctrine religieuse, de philoso-
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phie naturelle, de connaissances et de pouvoirs supranor- 
maux. Le tout, indissoluble aux yeux des indigènes, cons
tituant la Science secrète (B u jim b i) qui est l’apanage de 
Dieu, lequel le transmet par le canal des Âmes, en opposi
tion avec la connaissance vulgaire des profanes ou 
B ujiunda .

Le Magicien est un prêtre versé dans cette Science, fami
lier des Âines et des Esprits. Un Seigneur, chef temporel, 
ne tient son autorité que de son adeptat. Les Sociétés 
magiques sont en somme le ciment spirituel, intellectuel 
et moral des vieilles sociétés indigènes, leur armature 
théocratique. Quand un événement extraordinairement 
heureux apparaît, dans la communauté, le peuple entier 
s’écrie : « Notre Buadi (ou notre N'Kuembia) n’est pas 
mort ».

Dieu, maître des métamorphoses et des procédés mira
culeux, est par excellence le plus grand des Magiciens. Les 
Âmes sont ses derniers intermédiaires auprès des hommes. 
On ne saurait dénier une certaine logique à ces notions et 
à ces corollaires.

3. VUE D’ENSEMBLE.

Nous enquêtons depuis d’assez nombreuses années sur 
les croyances indigènes, parmi les clans Baluba et Lulua, 
et, accessoirement, quelques autres clans géographique
ment voisins. Nous avons récemment publié un article 
dans lequel nous exposions quelques éléments du Mythe, 
ou plutôt, de doctrine ésotérique indigène. Nous croyons 
que cette gnose est répandue dans un grand nombre de 
clans « Bantu » du Congo belge, si nous nous référons 
aux confirmations fortuites que nous ont apportées des 
indigènes de provenances très diverses.

Cette doctrine nous est apparue, dans ses grandes lignes, 
comme un monument solide, non dénué d’harmonie, 
logique avec ses postulats de base, au même titre que 
beaucoup d’autres constructions analogues de l'esprit
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humain. Aux yeux des indigènes, elle est le fruit d'une 
révélation.

Le plan que nous avions donné à cette étude ne nous 
a malheureusement pas permis d’exposer la doctrine in  
extenso. Sa Mythologie s’accompagne de tout un ensei
gnem ent de philosophie de la Nature, terrestre et extra
terrestre. Elle explique à sa façon la Vie et ses diverses 
modalités; les « qualités » fondamentales et plus spéciales 
de toute chose ou êtres créés; leurs «facultés» et, éven
tuellement, « leurs pouvoirs », qui sont la résultante de 
leur vie conjointe à leurs qualités; les « correspondances » 
de ces «qualités» , « facidtés » et «pouvoirs» entre eux; 
l’analogie des « métamorphoses »; la nature des différents 
véhicules subtils de l’homme et leur sort respectif après 
leur désincarnation; etc.

Vie, qualités, dénominations, facultés, pouvoirs des 
créatures ont émané du Génie Créateur, M .V id i  M u ku lu  
M aweja Nangila,  qui les renfermait toutes, et continue à 
les nourrir, avec « l’activité inlassable de l’archer ». Ces 
attributs, suivant la version ésotérique, ne sont donc pas 
exactement autonomes comme le Mana  des ethnologues.

D’autre part, le Génie Créateur a doué l’homme ordi
naire, le «profane» (M u jiu n d u ) , d’une intelligence ou 
connaissance vulgaire ou Bujiundu. Il détient la plénitude 
de la Science secrète ou Bijimbi, qui implique la pléni
tude des « Pouvoirs ». Il délègue une part de ces préroga
tives à ses assesseurs, aux Génies immortels et invisibles, 
«A înés» et «Cadets»; ceux-ci en délèguent à des Esprits 
moins importants, qui en délèguent aux Ames des défunts; 
qui peuvent en déléguer aux hommes. Ces privilèges des
cendent donc jusqu’à ces derniers par ce canal hiérar
chique obligatoire, coupé d’écluses, moyennant une réci
procité d’hommages non moins obligatoires : invocations, 
offrandes et sacrifices dus par les hommes aux Âmes; par 
les Âmes aux Esprits; par les Esprits aux Génies cadets; par 
les Génies cadets aux Génies aînés; par les Génies aînés à
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M 'V id i M uku lu  Maweja Nangila. L’essence de ces aliments 
matériels et moraux remonte ainsi à sa source en bouclant 
le cycle de la Vie.

Ces deux points, sur lesquels il nous semble qu'on n’ait 
jamais insisté, sont essentiels.

La Science secrète de Dieu impliquant les connaissances 
et pouvoirs magiques, il s’ensuit que religion, philosophie 
naturelle, magie constituent du point de vue indigène un 
système complet et indissoluble; une doctrine dont tous 
les points s ’enchaînent logiquement, réfractaire à l’ana
lyse et à la classification. Cette doctrine ne saurait entrer 
même en contradiction avec leur savoir empirique, avec le 
processus analogique de leur raisonnement. Cette réflexion 
n’est d’ailleurs applicable qu’à leurs savants, Seigneurs et 
Magiciens, dont la logique est très comparable à celle de 
nos savants du moyen âge.

Quant au vulgaire, il pratique sans même être à même 
de discuter, car il ne possède que quelques éléments frag
mentaires et grossiers de doctrine, qu’il interprète à sa 
façon. On ne doit pas confondre la Science secrète, la doc
trine ésotérique, avec la foi naïve du fidèle et l ’imagina
tion poétique du folklore.

Nous venons de passer en revue quelques-uns des modes 
les plus importants de « communications avec les Âmes ». 
Nous trouvons qu'ils englobent la plupart des pratiques, 
et probablement toutes. Ces pratiques sont le corollaire 
logique et direct des divers postulats énoncés par la doc
trine.

Les modes de «com m unications passives» ne prêtent 
pas à commentaires. Us expriment le constat et l’interpré
tation indigènes des phénomènes intérieurement perçus 
dans certains états de conscience, d’accord avec leurs 
croyances.

Quant aux pratiques qui relèvent de l'ordre des « com 
munications actives », elles ont cessé, quant à nous, dès 
que nous avons pénétré leurs processus et leur sens, d’ap



AVEC LES AMES DES M ORTS 73

paraître comme des manigances illogiquement barbares. 
Elles sont conformes à la doctrine, appuyées par les expé
riences que les indigènes croient faire dans les domaines 
naturel et surnaturel : où ils ne voient d’ailleurs qu’un 
seul domaine.

Nous renonçons à y opposer des éléments « religieux », 
« magiques » ou autres. Ces distinctions relèvent surtout 
d’une connaissance incomplète des doctrines indigènes et 
de leurs applications, et d’une dialectique attachée aux for
mules. Ces étalons idéologiques éloignent des réalités 
qu'ils prétendent jauger.

Déjà, nous ne trouvons pas de notion exactement iden
tique à celui du Mana. Nous n ’avons pas découvert 
d’ « Esprits de la Nature ». L’Eau, la Forêt, la Savane, les 
éléments ont une vie et des qualités, éventuellement des 
pouvoirs, faits de la vie et des qualités collectives de leurs 
habitants, mais n ’ont ni « Âme » ni « Esprit ». Les Ani
maux n ’ont qu’un « fantôme » (M u ja n j i); le Chien, qui 
est comme l’Homme, doué d’un Double (M ukish i), fait 
exception. La notion ethnologique du « Totem » est, au 
moins ici, sujette à révision.

Nos philosophes distinguent la « Magie » de la « Reli
gion », en inférant que la première est une « conquête » 
de connaissances et de pouvoirs supranormaux à laquelle 
Dieu demeure au moins étranger. Rien de pareil chez nos 
indigènes, dont le Dieu omnipotent, par conséquent, le 
Magicien par excellence, concède indirectement à l ’homme 
une petite part de sa Science, contre marques de vénéra
tion qui lui parviennent par délégation. Les efforts stu
dieux du candidat magicien ne passent pas pour un 
épiphénomène, mais sans la bonne volonté des Âmes, 
l ’homme quémanderait en pure perte.

Certes, les pratiques indigènes dénoncent un vaste 
« aspect » magique, mais qui doit être interprété, d’une 
part, par les réflexions qui précèdent; d’autre part, par la 
tendance démotique qui tend partout à submerger, au
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moins spécieusement, la tradition ésotérique. C’est cet 
aspect varié et pittoresque qui frappe l’attention de la 
plupart des observateurs au point de l’y bloquer. Mais il 
n ’est pas le plus intimement important.

L’aspect religieux est indéniable, non du seul fait de 
rares invocations platoniques lancées vers Dieu, mais de 
celui qu’en définitive, tout émane de lui et lui revient. 
N’est-ce pas lui qui a créé l’obligation de passer par la 
voie hiérarchique, perfectionnant ainsi l ’ordre de son 
royaume, à l’instar de nos grandes administrations ?

Les sacrifices sanglants sont à l’image du sacrifice que le 
Génie Aîné dut faire de la « Chair de son Front » : d’où 
leur caractère sacré.

La Tshanda ou lieu de réunion des magiciens est tracée 
selon le même plan que le Monde et le Ciel; ses grands 
dignitaires s’y groupent autour de leur « Maître invisible », 
suivant le même ordre quadrangulaire et spiralé que les 
Génies autour de leur Maître céleste. Les Magiciens 
œuvrent à l ’image de Dieu : d’où le caractère sacré de leurs 
travaux.

L’accès aux cérémoniels exige qu’on soit d’autant plus 
« pur » que la manifestation rituelle est plus élevée. L’in
tention de purification se manifestera par une simple onc
tion corporelle au kaolin, ou comprendra des retraites, des 
proscriptions, une confession, des serments solennels. De 
même, les Âmes des Morts qui ne se présentent pas pures 
(« blanches intérieurement ») au jugem ent du Carrefour 
stellaire sont exclues du cycle des réincarnations. La 
conception de cette « pureté » est celle de la pureté 
hébraïque et égyptienne.

La morale sociale et justicière se manifeste avec apparat 
et majesté dans les ordalies. Elle est dure, comme la Loi 
Mosaïque, comme le Droit Mérovingien. Elle admet le 
droit à la légitim e défense de l’individu et de son champ; 
à plus forte raison, la légitim e défense de la communauté; 
le droit à la vendetta; le talion; le vergeldt; les « jugements
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de Dieu »; les procès en sorcellerie, car la pratique des 
maléfices magiques dans un but de haine personnelle ou 
d’envie est illicite et particulièrement abominable. Les 
juges terrestres, publics ou secrets, Seigneurs et Magiciens, 
sont des délégués des pouvoirs des Génies, juges Célestes. 
Ils assurent sur la Terre l’Ordre que le Génie Aîné a institué 
dans le Monde. D’où leur caractère, non seulement légi
time, mais encore sacré.

L’aspect religieux et l ’aspect moral sont donc inextrica
blement unis à l’aspect magique. L’officiant Noir est à la 
fois prêtre, juge, mage, souvent seigneur temporel, et 
même médecin, sous la réserve des nombreuses « spécia
lités » que l’on rencontre parmi ces hiérophantes. Il existe 
bien une magie bénéfique et une magie maléfique, rele
vant du Mauvais Génie, avec la permission de Dieu, à 
laquelle on s’entraîne lors du passage dans certain Ordre 
magique : elle est nécessaire à la défense; le Magicien doit 
savoir user du bouclier et de l’arme; mais il ne peut user 
de cette dernière que vertueusement. Dans ce double but, 
il n ’est pas un mode d’action magique que les indigènes 
ne connaissent et n’évertuent : théurgie et art talisma- 
nique; magie du rythme et des nombres; magie verbale, 
incantatoire et musicale; magie du geste et des formes; 
magie imitative et magie analogique ou sympathique, etc. 
Leur description étendue exigerait un gros livre.

Puisque nous en sommes venus, presque malgré nous, 
à examiner ces aspects, étonnons-nous de l’importance 
secondaire attribuée à 1’« aspect spirite », qui est même 
parfois méconnu. L’intervention continuelle des Ames 
dans la vie des hommes; la nécessité de recourir d’abord 
à elles en toute demande d’intercession mettent cependant 
en évidence son caractère indispensable. Tout officiant 
Noir ajoute donc, ipso facto, aux qualités que nous lui 
avons reconnues plus haut, celle de familier des Ames, 
celle de Médium.

Il ne s’agit pas exactement de « culte des Âmes » ou



76 COMMUNICATIONS DES INDIGÈNES DU KASAI

k culte des Ancêtres », qui leur seraient rendu indiffé
remment, en toute occasion. C’est le caractère spécial de 
l’organisation du Monde invisible et visible qui oblige 
l’homme à s’adresser à elles. Il leur rend de bons offices : 
affection, prières, offrandes, sacrifices; elles lui subdélè
guent, avec leur protection, leur défense, leurs conseils et 
leurs révélations, un peu de la Science secrète et des pou
voirs qu’elles reçoivent elles-mêmes de plus Haut.

Chaque occasion ou chaque but particulier déterminent 
l’Âme ou la catégorie d’Âmes auxquelles il convient de 
recourir : Âmes des parents pour les questions d'ordre 
familial; Âmes des Seigneurs pour les problèmes qui inté
ressent le clan; Âmes des devins pour l’initiation à la 
divination; Âmes des cultivatrices pour les cultures. Cette 
spécialisation est parfois poussée à l’extrême, et implique 
•évidemment un officiant spécial, qui ait pacte lié avec 
les Âmes en question : Âmes des chasseurs ou des forge
rons; Âmes d’individus qui portaient telles ou telles mar
ques de réincarnation, etc. On trouvera de nombreux 
exemples de ce fait en parcourant cette étude.

Nous avons trouvé l ’intervention plus ou moins appa
rente, mais toujours sous-entendue, des Âmes, tant dans 
les croyances qui se réfèrent à des « communications pas
sives » que dans les pratiques qui supposent des « com m u
nications actives » : divination; prophétie; cérémoniels 
propitiatoires; mise en oeuvre de Manga  et de « fétiches »; 
œuvres d’ordre initiatique.

Enfin, nous avons souligné l ’analogie et même l’iden
tité, de fond et de forme, de certains de ces modes de 
communication avec ceux de nos spirites modernes, invo
quant ou évoquant leurs « guides » ou leurs « esprits » 
familiers, les consultant et leur demandant des instruc
tions. Ce parallélisme nous a souvent paru parfait.

Les Ames auxquelles s’adressent les Noirs sont celles des 
hommes défunts, soit ordinaires, soit tenus pour occuper 
dans l ’autre monde un haut rang. Nous avons vu inter
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venir celle du chien : mais précisément, le chien possède 
une Âme. Seuls les Magiciens de grade élevé peuvent 
approcher des Esprits supérieurs aux Âmes, comme Buadi 
ou A’Kuembia.

Le plus difficile est de déterminer à quel véhicule subtil 
de l ’homme on s’adresse exactement, difficulté qui relève 
surtout de la confusion dans laquelle demeurent à ce sujet 
les profanes et les initiés d’Ordres mineurs ou de bas 
grade.

Ceux-ci confondent les trois véhicules subtils de 
l ’homme en un seul terme et une seule notion : c’est le 
Mukishi (textuellement : Double Humain) confondu avec 
M u ja n j i  (le fantôme).

Les initiés dignes de ce nom y distinguent trois véhi
cules différents, dont la réunion est nécessaire à la réincar
nation, et dont chacun, après la mort, subit des avatars 
ou métamorphoses bien déterminées :

M u ja n j i  est un véhicule encore grossier, violent, géné
ralement mal intentionné, que l’on peut assimiler au 
« Fantôme » ou « Corps éthérique » des occultistes. C’est 
le véhicule de la vie animale de l ’homme.

M ukishi  ou M u k ish i-M u jan ji  est le Double, véhicule 
des sentiments et de l’intelligence inférieure, comparable 
au « Corps Astral » des occultistes.

M ’Vidi correspond à un véhicule d’intelligence supé
rieure, doué d’une certaine qualité d’intuition.

Chez l ’homme en vie, c ’est Mu ja n j i  qui dirige la vie du 
corps; c’est M ukishi  qui voyage durant le rêve du dor
meur; c’est M ’Vidi qui l’avertit et le protège de certains 
dangers occultes, ou dont les signes de l’approche échap
pent à la perception.

Ce sujet nécessiterait des développements beaucoup plus 
détaillés que nous donnerons ultérieurement.

Lorsqu’on parle d’offrandes aux Âmes, d’intercession 
des « Âmes », on dit tantôt Bakishi, tantôt, quoique plus 
rarement, B ajan ji.  Il nous semble que ce soit au deuxième



des véhicules subtils que l ’on s’adresse, soit au « Double »; 
ceci réclame cependant des confirmations et des explica
tions qui nous entraîneraient trop loin.

Dans cet ensemble apparemment complexe, où se révèle 
cependant une unité de pensée, il nous est difficile de 
trouver quoi que ce soit qui évoque une culture de primi
tifs, de culture Noire, ou, comme certains l’ont supposé, 
« Lémurienne », antérieure aux notions mythiques et phi
losophiques des civilisations historiques.

La doctrine et les pratiques de nos indigènes nous sem
blent très proches de celles de tous les foyers connus de 
civilisations antiques. Peut-être serait-il fécond de les con
fronter à leurs lumières réciproques.

25 N ovem bre 1938.
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