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J1 y a deux ans environ, quand le Gouvernement de la Republique Populaire 
de Chine annonga qu'il avait etabli le siege d'une Confederation « thai » a 

Tch'6li-li, personne en Indochine, et a fortiori en France, ne comprit le sens 
de cet evenement et rares furent ceux qui surent situer cette ville sur 
la carte. II s'agissait tout simplement de la reorganisation des Thai du 
Sud-Ouest du Yun-nan en un territoire autonome — au sens communiste du 
terme, c'est-a-dire dependant — avec, comme capitale, la meme localite 
qu'avait choisie jadis le Gouvernement nationaliste chinois. Rien de change, 
sauf le drapeau. Mais le nom de « thai » suffit a soulever un grand emoi de ce 
c6te-ci du « rideau de bambou » et a laisser supposer que la Chine communiste 
avait decide de grouper tous les Thai du continent asiatique sous sa banniere, 
projet qui meritait en effet qu'on s'en alarmat s'il n'avait ete imaginaire et 
n'etait ne d'une confusion de sens. 

Pour corser le quiproquo, on apprit a la meme epoque que Pekin venait 
d'elever le pays La hu (ou mu so) au meme statut de territoire autonome. Le 
geographe attitre du Monde, Y.M. Goblet, se fourvoya comme pour le Tchd-li 
et ne parvint pas non plus a identifier cette region. Bornons-nous a signaler 
que les La-hu, tribu parlant une langue tibeto-birmane et proche parente des 
A-Kha ou K'a-ko, si bien etudies ici par le Colonel Roux (1), ont leur centre 
historique vers Mien-Ning Ting, toujours au Yun-nan et un peu au Nord 
du royaume lii dont je vais parler. On les connait au Laos sous le nom de 
« Mousseuxorthographe facetieuse qui remonte aux temps de la mission 
Pa vie. Par la suite, on confondit La hu et Lao, ^t le fameux « canard » du 

(1) C / . le numero 92-93 de France-Asie (Janvier-Fevrier 1954), totalemcnt con-
sacrc a Quelques JAinoritH Ethniques du Nord-lttdocbine, 1 vol. de 288 pp., ill. de 
26 pi. hors-texte, 24 gravures et 2 cartcs. 
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panthaisme communiste reprit si bien son essor que le General Claire Chennault 
lui a donne recemment un nouveau terrain d'envol. ' -

Les confins sino-laotiens, puisque c*est d'eux qu'il va s'agir, viennent de 
connaitre un regain d'actualite, a propos des dramatiques evenements mili-
taires de ces derniers mois. On a parle de Miiong K'ua et de Miiong Say (1), 
qia evoquent pour moi des paysages aussi familiers que ceux de Miiong T'eng 
— plus connu main tenant dans le monde en tier sous son nom vietnamien de 
Dien-Bien phu, qu'ignorent la plupart de ses habitants. C'est en effet une 
region ou j'ai reside pendant pres de quatre ans, il y a un quart de siecle, et dont 
j*ai meme administre une portion de territoire, occupant mes loisirs a etudier 
avec passion la langue et les moeurs de ses autochtones et a amasser une abon-
dante documentation sur les Lii (2) ou Laotiens du Nord, comme les a appeles 
Francis Gamier. > I 

De mes notes, j'ai ex trait la -description d'une coutume particuliere aux 
Lii ainsi qu'un essai sur leurs conceptions animistes en rapport avec la maladie, 
parce que j*ai tout lieu de croire que ce sont des vues assez nouvelles et valables 
aussi pour une bonne partie des populations de TExtreme-Orient. 

"tiiu 
'I ^ifAifpiu/ioM: /ijf}/ ^ni^if ^fljV/n.* Ail Jyj »•>;:>-r*? rf/-,;,;.;. 
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Les relations entre jeunes gens ci jeunes filles lii se nouent au K'ong, 
cspace libre entre les cases ov les filles vont egrener et filer le coton, a la veillee, 
autour d'un maigre feu de bois. Aupres d'elles, les jeunes gens jouent du 
violon, de la flute et chantent, en s'interrompant de temps a autre pour tenir 
des propos galants ou taquins aux fileuses qui rient pudiquement. L'un d'eux, 
plus discret, se penchant a Toreille de I'elue de son coeur, lui confie sans 
ambages son amour et son desir. ^ . i -v 

L'accueil et le refus sont regies par des usages immuables. Si par trois fois 
la jeune fille dit au « frere aine » (3) : « Va dormir, va ! », c'est qu'elle --"i •• 'i Ĵ'- ' •:. • yi •! - or ̂f - i " •jjr'i-iif • • t 

• I , _ •. . _ 
(1) L'orthographe thai suivie ici est inspiree du quoc-ngu, mais, pour me confor-

mer aux usages de la revue, il n'y figure aucun des signes particuliers a cette romani-
sation. Les u et o barbus sont remplaces par ii et 6 ; le d est le d barre vietnamien, 
c'est-a-dire le d frangais ; Taspiration est remplacee par Tesprit rude, sauf pour les 
mots passes dans Tusage courant (thai, par exemple).. 

(2) On peut consulter, comme bibliographic sommaire, Topuscule du Comman-
dant Dassault (5* Cahier de la Societe'de Geographic de Hanoi, 1924) et les monogra-
phics des Commandants (depuis generaux) Mordant {Extreme-Asie, 1934-3 5) et Aynie 
(Hanoi, IDEO, 1930), la seconde faite en partie d'apres un de mes travaux. Aussi, 
Journal of the Siam Society, vol. XIX, pt. 3, et J. Rispaud, Notes sur les alphabets 
lu du Yun-nany in The Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic 
Society, vol. LXIV, 1933, pp. 143-150. 

(3) Ici comme plus loin, j*ai tente de rendre par une traduction aussi litterale 
que possible un peu de Toriginalitc et de la saveur du parler d'amour des LG, que les 
cthnologues appellent un « Jangage a formules:^. i - i 
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repousse le soupirant. Par contre, si elle est acceptee ses avances, elle dit : « Frere 
aine, va dormir ! Je reviendrai encore dans le cercle des fileuses ; il se fait tard, 
j'ai sommeil, va done ! ». Le « frere aine » repond : « Oui, soeur cadette, je 
pars, mais garde-toi bien d'ecouter les paroles d'amour d'un autre ! Et il 
s'eloigne avec Tespoir au cceur. 

Apres plusieurs soirees semblables, coupees de ces duos frustes et passion-
nes, Tamoureux iii propose a la « soeur cadette » de Taccompagner chez ellci 
« Allons chez toi, couchons ensemble ! » — < Non, non, repond-elle, les vieux 
ne le permettraient pas et je crains leur colere 

Telles sont, avec leurs dialogues conventionnels, les « cours d'amour» 
des Lu, par analogie supposee avec celles de notre Moyen Age, qui etaient d'ail-
leurs tout autre chose. 

Si les parents sont moins severes qu'elle ne le dit, la jeune fille cede et 
les deux amoureux vont dans la maison se retrouver aupres du foyer. C'est 
Tusage dit du phing fay, expression qui signifie simplement « se chauffer» 
mais avec cette acception speciale. Cependant, si les parents sont vraiment in-
transigeants — uniquement si leur fille a deja un autre « amant», ce qui peut 
creer des complications — , celle-ci « derobe dormir c'est-a-dire regoit son 
amoureux en cachette. Elle se couche seule sous sa moustiquaire dans la 
chambre commune ; puis, lorsque la maisonnee semble endormie, elle se leve, 
ouvre la porte et sur la terrasse a claire-voie, va satisfaire un besoin naturcl 
qu'elle imite, au besoin, en versant de Teau. Le galant entre sur ses pas et tous 
deux s'engouffrent sous la moustiquaire. Ruse necessaire, car il faut ouvrir la 
porte de Tinterieur et masquer par des bruits de pas ceux du visiteur du soir. 

Si la jeune fille ne va pas a la « cour d'amour », les galants vont la cour-
tiser chez elle, vers 22 heures, lorsque tout le monde est couche. Ainsi agisscnt 
egalement les jeunes gens pauvres en talents de societe, qui n'osent se risquer 
dans une competition ou ils feraient pietre figure. Get usage de la cour a 
domicile s'appelle eo sau, que traduit tres exactement Texpression « aller aux 
filles » employee en Franche-Comte ou existe une coutume tout a fait semblable. 

Le jeune homme frappe a la porte. Lc pere, reveille par le bruit et les 
aboiements des chiens, interroge : c Qui est la ? Le visiteur dit son nom. 

— Que viens-tu faire ? 
— Je viens aux filles. 
S'il ne plait pas a la jeune fille — appelons-la : I K'am — , celle-ci repond : 

« Impossible. J'ai deja im gargon » (un amoureux). S'il lui plait et si ses parents 
Tont permis par avance parce qu'elle est en age de prendre epoux^ alors sc 
joue la scene traditionnelle : 

— I K'am, leve-toi ! 
— Pere, je suis paresseuse pour me lever et d'ailleurs que me veut-on ? 
— Allons, leve-toi et va t'asseoir aupres du feu, selon les ritw ! 
I K'am grogne d'une feinte irritation, mais le pere ajoute : 
— Va done au moins voir son visage et ses yeux, s'il est aveugle, biglc 

ou sourd, car nous n'en savons rien! ' . " . V •• • 
/ / " • • • - . 
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Mai cvcillee, marchant a tatons sur le plancher de bambou inegal et 
clastique, elle rajuste sa jupe a la taille et, apres avoir ouvert la porte, elle va 
ranimer de son souffle le feu de buches endormi sous la cendre. Elle s'asseoit sur 
un tabouret bas en rotin et s'excuse : 

— Frere aine, ne m'en veux pas si j'ai mis peu de hate a me lever. Je me 
mefie des paroles doucereuses des hommes. 

— Soeur cadette, n'aie aucune crainte, je te jure que moi, je viens pour le 
bon motif. Que je sois change en chien ou en vulve si je mens ! 

Et la conversation se poursuit ainsi, fleurie de concettis images. 
Qu'il s'agisse de Veo sau ou du phing fay pur et simple, apres 

quelques veillees semblables, I'accord est complet et se conclut charnel-
lement aupres du feu-luminaire dont la jeune fille a etou^e pudique-
ment les flammes. Le jeune homme revient sou vent et, la famille complice 
-etant couchee, le couple s'enlace en echangeant des serments. Parfois, Tamou-
rcux fait cadeau a sa belle d*un bracelet, gage de fidelite pour « attacher le 
coeur 

Lorsqu'il veut marier a tout prix quelque fille peu recherchee — enfant 
dc famille nombreuse, domestique, fille-mere, etc... — , le chef de maison ne 
met pas de chevillette a la porte pendant la nuit, esperant attirer ainsi un 
futur € mari-gendre » qui, selon Tusage chinois ancien toujours observe cher 
Ics Lu, travaillera pendant plusieurs annees dans la maison et pour le compte 
dc ses beaux-parents. C*est un piege a main-d'ceuvre !... 

Fatigues des etreintes inconfortables auprw du foyer, les amoureux s'en-
hardissent bientot a se reunir sur la couche de la jeune fille. II arrive que, 
las de plaisir ou accable de sommeil, le jeune homme ne s'est pas esquive avant 
le deuxieme chant du coq. A partir de ce moment, il peche contre les rites et 
offense les lares. S'il est decouvert au lit, il doit Tamende dite p*eng p't hon, 
c'est-a-dire une reparation au genie de la maison. Cette amende est de 1 hoy 
(une « ligature », actuellement une piastre) et un pore de 3 poignees (1). 

Au petit jour, le delinquant cherche a sortir de la maison sans etre vu et 
se cache le visage avec son turban. Mais quelqu'un de la famille le reconnait 
et s'exclame : « Eh ! aujourd'hui nous avons un nouveau gendre Les parents 
dc la jeune fille vont alors le prier ironiquement a dejeuner en disant a ses 
propres parents : « Nous avons un nouveau gendre. Qu'il vienne done prendre 
le repas du matin avec nous ! On discute alors du reglement de Tamende ou, 
slnon, le coupable annonce qu'il veut bien se marier. 

On voit que chez les Lii, ce que nous appelons improprement « mariage » 
est precede d'une periode plus ou moins longue pendant laquelle gargons et 
filles entretiennent des rapports sexuels. II ne s'agit pas d'un mariage d'essai, 
mais de fian^ailles comportant commerce charnel. Celui-ci, fut-il borne a une 
seule experience, cree un lien juridique, celui duts fiangailles, etat qui evolue 
en. regie generale vers le mariage. Je ne citerai pas d'autres exemples tires d'ou-
vrages d'ethnologie asiatique et me bornerai a conclure que cette coutume lii 

(1) Les lecteurs de France-Asie savent comment on mesure le perimetre thora-
ciqne d'un pore, qui sert, au lieu du poids, a fixer le prix de ranimal. 
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est line parfaite illustration de la remarque du professeur Mauss, selon iaquelle, 
chez les « primitifs » ou pretendus tels, la ceremonie nuptiale est un fait sans 
importance et le mariage un etat de droit s'etendant sur une longue periode. 
C*est la grossesse et non les rappqrts sexuels qui est le fait important dans Is 
manage. ^ - : ^ . . . t̂ r 
ri-i; • H r.J-> J > r • : . • -f̂r-V-.̂xv-S-i JiU*' 

• " y' " * * .J t" VJ 
Les Lii forment un des rameaux de la « race » thai et sont intermediaires 

a tous egards entre les Laotiens et les Chans de Birmanie. lis occupent, avec 
d'autres tribus, Taire geographique qui correspond grosso modo a la region 
drainee par le Mekong et ses affluents depuis Sseu-mao jusqu'a Luang-Prabang. 
Au point de vue politique, ils se repartissent entre le Laos, la Chine et le Thai-
land, avec de minuscules colonies dans le Nord du Viet-Nam (regions de Binh-
lu et de Lai-chau). C'est en Chine, dans la hernie que dessine le Yunnan a son 
extremite sud-ouest, qu*ils forment le groupement le plus dense et le plus 
homogene, parvenu depuis de longs siecles a I'unite politique sous le nom de 
Sip-song P'an-na (les 12 fiefs princiers, litteralement : « Douze Mille Rizieres ») , 
royaume dont la capitale est Xieng-Hung (1). Ce territoire porte en chinois le 
nom de Tchb-li (ecrit Ch'e-li par les Anglo-Saxons), qui s'applique aussi au 
siege de Tadministration chinoise, de mon temps situe a Xieng He, au confluent 
du Mekong et de la Nam Ha. -

Dans la province laotienne de Phong-Saly, ils habitent surtout le pli tecto-
nique (appele « sillon lii » par les geologues) qu'arrosent la haute Nam U et la 
Nam Bun, et qui se prolonge en direction du Mekong, vers Ban Huey SaT. 

Muong-Sing est le chef-lieu d'une petite principaute lii, jadis vassale des 
Etats voisins et maintenant incorporee au Royaume du Laos. C'est la que, 
vers 1925, le General Salan a fait ses premieres armes en Indochine, y laissant 
Ic souvenir d'un remarquable administrateur. t r t 

Les Lu sont des riverains et des cultivateurs de rizieres irriguees, comme 
la majorite des Thai, et leurs moeurs ne different pas sensiblement de celles des 
Laotiens du Thailand, des Chans orientaux (K'on) et des Tay blancs 
ou noirs du Nord Viet-Nam, sauf qu'ils sont bouddhistes. La prin-
cipale difference qui, dans leur mode de vie, les separe des Laotiens, c'est qu'ils 
sont rarement piroguiers, tout simplement parce qu'a I'exception du Mekong 
ct dc la Nam La, les cours d*eau de leur pays ne sont guere navigables. 

' Les Lii de Chine ont ete visites pour la premiere fois par un explorateur 
anglais, le Capitaine W.C, MacLeod, vers 1834, puis par la Mission Doudart 
de Lagree, par le Dr. McGilvary et le Rev. M. Irwin en 1893, puis par Lord 
Lamington, George Scott et le Consul Archer, tous trois anglais, le Lieutenant 
allcmand Otto Ehlers et, bien entendu, par certains membres de la Mission 
Pavie. Mais, sauf certains missionnaires americains (le Rev. W. Cliff ton Dodd 
ct ses successeurs), aucun Europeen n'a sejourne dans ce pays malsain oil regne 
I'endemie palustre et qui inspire un effroi justifie aux Chinois. 

(1) Voir J. Rispaud, Lc-J noms a elements numeranx des principautes tai, in 
Journal of the Siam ^ciety, 1933, pp. 143 et suiv. , . 
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Malgre cela, c'est dans cctte region que se rcfugierent en 1945 les debris 
d'une division nationaliste chinoise, les fameuses troupes du GcncrA Li 
Mi qui defraient depuis quelques annecs la chronique intemationale. 

Les Lii sont tous (1) bouddhistes dc la secte du Petit Vehicule (Therdvadd)^ 
comme les Laotiens, les Chans, les Cambodgiens ct les Thai'landais, mais ils 
s'attachent beaucoup plus aux pratiques cxtcrieurcs qu*a la connaissance de la 
doctrine et a Tascwe, c'est-a-dire a la lettrc plus qu'a Tesprit. II n'y a la d'ail-
leurs rien qui soit tres different du comportcment des fideles de nos religions occi-
den tales. Par contrc^ ce qui distingue les Lii, ce sont leurs croyances animistes, 
qui sont identiques quant au fonds, ct parfois meme dans la forme, a celles des 
autres populations de rExtremc-Oricnt, ct qui ont subsiste absolument intactcs 
sous le mince vernis bouddhique. Au lieu de ceder le pas a la religion comme en 
Europe, les « superstitions », comme disent les missionnaires, Tont contaminee 
sur plusieurs points et un synctctisme fort curieux s'est ctabli avec ces ele-
ments disparates. 

Pour les Lii comme pour les autres Thai, Tetre humain {to) se compose, 
de la reunion de rame-souffle ou esprits vitaux (k'wan) et de Tame charnelle 
ou enveloppe C'est la mcme conception que celle des Chinois de Tanti-
quite et meme de periodes moins anciennes, pour lesquels Thomme, a cote de 
Tame spirituelle (ch. honen ; vn. hon)^ possede une ame charnelle (ch. p^o^ 
kouei, vn. qui) qui reste avec le cadavre apres la mort et qui, si elle est insuf-
fisamment nourrie d'offrandes, retourne chez les vivants et devient un revcnant 
simple ikonei) ou tres mechant (//). 

Chez les Thai', le nombre des esprits vitaux correspond a celui des organes, 
humeurs et elements fondamentaux du corps. Les Tay blancs de Phong-Tho, 
qui ne sont pas bouddhistes, les Laotiens et d'autres Tay qui le sont, en 
comptent 32, total des iiira de la tradition bouddhique d'apres les textes cano-
niques. Les Lii, pour leur part, en denombrent 32 devant et 30 derriere; les 
K'a de differents groupes ethniques du Laos et du Sud-Ouest du Yunnan, de 
10 a 3. C'est done une croyance absolument generate parmi les populations de 
ces regions. 

On a coutume de traduire le mot thai p'i par « esprit», 4: genie » (bon ou 
mauvais), alors que ce mot signifie aussi « cadavre Ces deux sens, qui sont 
en apparence inconciliables, s'eclairent lorsqu'on se refere au mot chinois corres-
pondant ^owf/ qui possede la meme dualite d'acception. 

Au reste, le thai p*i (thai archaique pli ou pri, thai moyen et ahom p'ri) 
et le chinois U sont un seul et meme mot, le second etant derive de la forme 
protochinoise et protothai par une apharese qui a amene en position d'initiale 
Tinfixe liquide. 

Pour traduire le mot p̂ i en fran^ais et temr compte de ses trois sens t 
ame, cadavre et genie, Texpression « forme psychique » m'a paru la meilleure^ 
car les Thai' considerent les «gen{esT> comme des formes ayanr une realite 

(1) Sauf quelques protestants a Xieng-Hung et dans les environs, oil etait iiis-
tallee avant guerre une mission americaine presbyterienne. Mais tous ont du ctre 
emportcs depuis par le vent du Nord. 
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subjective, des « etres vrais, des vampires » (comme I'ecrit Granet a propos des 
memes concepts chinois) et non point des formes spectrales ou fantomatiques. 
Ces etres pour s'animer, au sens latin du mot, ont besoin de se nourrir, de s'in-
corporer (kJn) des ames vitales appartenant aux etres humains. La est le drame 
de la vie interieure des Thai, comme chez nous Tangoisse de la mort et de Pau-
dela. 

Parmi les genies, les Lii distinguent les bons, qu*ils appellent aussi parfois 
du nom pali de t*evada (devata), et les mauvais qui sont tous fils de la peur, 
a Texception du p'i k'ot, genie de I'inceste et de la bestialite, survivance d*anciens 
tabous sexuels et qui ne se rattachent aucunement, a mon avis, aux notions 
bouddhiques de demerite ou de peche. 

Les genies protecteurs sont bienfaisants, si l*on a pris soin de leur faire les 
offrandes convenables, ou bien malfaisants dans le cas contraire et s'ils ont ete 
irrites par des offenses (p*it) bu par la violation de tabous (kam)» Les trois prin-
cipaux sont : 
. ^ — p'i hoity le genie domestique ou lares ; -

— p̂ i ban, le genie du village (assez mal distingue par les Lii du suivant) ; 
— p'i mong^ le genie du pays, protecteur du clan communal {mong) et 

dispensateur des recoltes. 
Ceux qui occupent la place la plus importante dans la vie psychique des 

Lu sont le p'i hdn, le p'i mong et, dans la categorie des mauvab genies, le 
p ' i p o p . ' . 

Le 'i bon, ou genie domestique, a pour autel un§ petite claie nue que 
Ton fixe au-dessous du toit contre le pilier de bois le plus proche de la couche 
du chef de famille. On ne lui fait d'offrandes qu*au cours des rites du mariage 
et on ne lui adresse a cet endroit que de rares prieres. Ce genie est devenu une 
divinite bouddhique dont la presence n'est pas limitee a Tautel, mais s'etend a 
toute la maison. Chez les Thai non bouddhistes, c'est le culte principal, mais 
chez les Lu, il apparait seulement comme une forme degradee du culte des 
ancetres en voie de disparition sous Tinfluence du bouddhisme. En effet, ce 
p'i est parfaitement identifie par les Lii aux manes des ancetres. Dans certaines 
localites des Sip-Song P'an-na, ce culte est meme completement abandonne. 

Le p'i mong, ou genie du pays, est honore au cours d'une ceremonie qui 
est annuelle dans certains villages ou qui n'a lieu qu'a des intervalles fixes de 
plusieurs annees (a U No, Textreme Nord du Laos, tous les quatre ans). Cette 
ceremonie est caracterisee par Tabsence du clerg^ bouddhique, ce qui marque 
bien son caractere de culte animî te public. Le seigneur (chao)^ faisant office de 
pretre, se rend avec le Conseil des Anciens (notables) et la population aupres 
du banian sacre ou il adresse une courte invocation au genie du mong, Ensuite 
il fait sacrifier des animaux : h U No, deux buffles pres de la grande pagode, 
un boeuf pres de la petite ; a Bun-Nua et a Mong-Yo, deux annees de suite un 
pore et la troisieme im buffle, etc. On suspend a des poteaux la tete des animaux 
sacrifies et leur viande est disposee dans des huttes miniatures en bambou, en 
guise d'offrande au genie. La ceremonie religieuse terminee, la fete se continue 
par des festins, des danses, des chants et des jeux varies. 
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Le p'i p'op, ou genie des ames errantes, laisse echappei- parfois une ou plu-
sieurs de ces ames qui trouvent alors refuge et se reincarnent dans une personne 
que Ton appelle egalement, par ellipse, p*i pop. On met au compte de cette 
sorte de gens tous ies malheurs et les maladies, en particulier les maux de ventre, 
qui frappent les habitants, le p*i qu'ils abritent etant particulierement vorace 
et friand d'entrailles. L'accusation d'etre un p*t pop, lancee par la sottise ou la 
mechancete d'une commere, est la forme la plus redoutable de la 
calomnie en pays lii ou laotien. J'ai connu des villages entiers en Chine (Xieng-
Pi, Long-Yiin, pres de Mong-La | et des quartiers ou etaient relegues ces pari as. 
Jadis, on executait ceux d'entre eux qui etaient reputes avoir cause la mort de 
quelqu'un ou de graves malheurs et je ne suis pas sur que cet usage ait comple-
tement cesse en Chine. . u • • i -.'.• i , ? 

I*. -rj 

Les Lii n'ont pas d'etats d'ame aussi tourmentes que certains Kha dont 
I'existence quotidienne est litteralement obsedee par la crainte des genies mal-
faisants. Seuls la maladie, la mort, Tespoir d\me belle recolte et les phenomenes 
restes pour eux inexplicables, leur rappellent Texistence des p'i et leurs pouvoirs. 
C'est dans ces circonstances seulement qu'ils les invoquent et leur font des 
offrandes. Leur croyance en la transmigration des ames se rattache plus a leur 
animisme qu'a la doctrine bouddhique. II existe chez eux quelques sorciers 
appeles mo p*i mo, pu tao, mo mot des autres Thai), et surtout des devins 
(mo mo) qui font en meme temps office de guerisseurs au moyen de simples et de 
remedes empruntes a la pharmacopee chinoise. 

En realite, chez les Lii, la maladie et son traitement sont avant tout du 
domaine religieux. . > v «, u. 

Lorsqu'un esprit vital manque (sya), qu'il court a Taventure a Texterieur 
du corps ou a ete « mordu » (Ao/^), c'est-a-dire devore par un p*i affame ou 
rendu furieux par une offense, le corps « souffre » (t*iep), Le mot de « maladie > 
est inconnu en thai, sans doute parce qu'il est tabou. £n effet les Laotiens se 
servent d'un mot hindou : p'anhat ; les Lii du Thailand disent : « ma sabuy > 
(« 9a ne va pas ») et ceux de Chine : < bo yu diqui a le meme sens. 

Le traitement psychique de la maladie consiste tout d'abord a indentifier 
le genie auteur du mal par des procedes divinatoires {du mo, Vam mo), Ceux que 
j'ai vu employer a Bun tay sont les suivants : ^ 

1® tang kay, c'est-a-dire « placer un oeuf ». Le devin met un ocuf en 
equilibre sur le gros bout dans une tasse vide, puis il prononce le nom d'un p'i 
et frappe trois fois du poing a cote de la tasse. Si Toeuf ne bascule pas, c'est le 
p'i nomme qui est en cause. Si Toeuf bascule, Toperation est recommencee en 
pronongant d'autres noms de p'i 'jusqu'a ce que I'oracle ait fourni une reponse 
positive. ' 

2® cham bya, c'est-a-dire « frapper un cauris ». L'ceuf est place comme 
precedemment dans la tasse, mais enfonce dans du riz monde. Le devin pose 
un cauris sur le petit bout de I'oeuf, puis frappe egalement trois coups. Si le 
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cauris ne tombe pas, c'est le p'i dont il a evoque le nom qui est la cause de la 
maladie. 

Comme retribution rituelle, le devin re^oit 10 cents et cinq paires de 
bougies queue de rat. 

Une fois le p'i identifie, il reste a rappeler (hong k*wan) Tame ou les ames 
absentes ou vagabondes par des prieres, des flatteries ou des attentions (le malade 
revet ses plus beaux habits et, dans d'autres tribus thai, on joue de la musique 
aupres du malade), ou bien a apaiser Tappetit et la colere du p'i par des sacri-
fices d'animaux, des offrandes de victuailles ilieng p'i) afin qu'il relache sa proie 
et s'eloigne du malade. Dans le second cas, on invite ensuite Tame, comme dans 
le premier cas, a reintegrer son envcloppe charnelle. A chaque sorte de p'i 
correspondent certaines offrandes et un sacrifice special dont la liste est connup 
des anciens, des sorciers et des devins. / 

Quand Tame est rentree dans le corps, il faut Vy maintenir. C'est Tobjet 
du rite appele su k'wan (liage des ames) qui consiste a nouer autour des poignets 
du malade des fils de coton blancs pour retenir par magie imitative les ames 
regroupees. Le sacrifice d*̂ une poule et une offrande de riz sont obligatoires 
afin de donner au genie une compensation pour la nourriture dont on le frustre. 

Ce rite, qui est pratique aussi au cours des ceremonies du mariage, a ete 
generalement considere a tort comme un symbole nuptial, alors qu'il s'agit tout 
simplement, comme dans la ceremonie d'accueil des Laotiens {pa s/), d'un 
« rite prophylactique », selon I'expression de Tarcheologue suisse W. Deonna. 
Jusqu'ici, on a toujours attribue aux fils de coton du ba si le role de porte-
bonheur (1). Comme on le voit, c'est de tout autre chose qu'il s'agit. Ces fragiles 
bracelets ne doivent etre ni rompus, ni coupes, mais tomber d'eux-memes par 
usure. Lorsque la personne qui les porte meurt, on les lui retire, ce qui va de 
soi puisque les ames ont quitte le corps. 

Cctte pratique est generale en Indochine et meme en Extreme-Orient, 
de meme que les conceptions qui y president. Chez les Chans de la Nam 
Khan (Birmanie du Nord), le coton est enroule sept fois sans etre noue. Les 
Chinois eux-memes, d'apres le Dr. Matignon, accomplissent ce rite. Chez cer-
taines tribus, les fils de coton blancs sont remplaces par des bijoux encerclants 
en argent. Le capitaine Silvestre, qui a etudie les Tay blancs avant la guerre 
de 1914, a fait a leur propos cette remarque qui va loin : « Chaque homme 
porte au moins un bracelet, amulette contre les maladies. (Ceux) qui pour-
raient etre genes par un bracelet metallique le remplacent par une ficelle qui 
entoure le poignet ». C'est le meme role religieux que jouent les colliers et 
bracelets d'argent dont se parent les Meo et les Man et que Ton fait porter aussi 
aux petits enfants tay. 

II serait interessant d'etudier-'si cette conception n'est pas plus etendue 

• k V » uh' V if l 
, 'T.io, -rr.;: v. . .f; Jcan RjSPAUD 

' ' ' ' " " " // 
(1) Voir en particulier P. Morin, Notes laotiennes {Ba si ou S« kuan) ^ in Jour-

nal of the Siam Society, 1904, vol. 1, pp. 169-174. 
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Sur une tribu 
des confins sino-laotiens 
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• ^ Les Thai Lii 

jl y a deux ans environ, quand le Gouvernement de la Republique Populaire 
de Chine annonga qu'il avait etabli le siege d'une Confederation « thai » a 
Tch'dli-li, personne en Indochine, et ^ fortiori en France, ne comprit le sens 
de cet evenement et rares furent ceux qui surent situer cette ville sur 
la carte. II s'agissait tout simplement de la reorganisation des Thai du 
Sud-Ouest du Yun-nan en un territoire autonome — au sens communiste du 
terme, c'est-a-dire dependant — avec, comme capitale, la meme localite 
qu'avait choisie jadis le Gouvernement nationaliste chinois. Rien de change, 
sauf le drapeau. Mais le nom de « thai » suffit a soulever un grand emoi de ce 
c6te-ci du « rideau de bambou » et a laisser supposer que la Chine communiste 
avait decide de grouper tous les Thai du continent asiatique sous sa banniere, 
projet qui meritait en etfet qu*on s*en alarmat s'il n'avait ete imaginaire et 
n'etait ne d'une confusion de sens. / 

Pour corser le quiproquo, on apprit a la meme epoque que Pekin venait 
d'elever le pays La hti (ou mu so) au meme statut de territoire autonome. Lc 
g^graphe attitre du Monde, Y.M. Goblet, se fourvoya comme pour le Tchd-li 
et ne parvint pas non plus a identifier cette region. Bornons-nous a signaler 
que les La-hu, tribu parlant une langue tibeto-birmane et proche parente des 
A-Kha ou K'a-ko, si bien etudies ici par le Colonel Roux (1), ont leur centre 
historique vers Mien-Ning Ting, toujours au Yun-nan et un peu au Nord 
du royaume lii dont je vais parler. On les connait au Laos sous le nom de 
« Mousseux», orthographe facetieuse qui remonte aux temps de la mission 
Pavie. Par la suite, on confondit La hu et LaOy et le fameux « canard » du 

(1) C/ . lc numero 92-93 de France-Asie (Janvier-Fevrier 1954), totalemcnt con-
sacre a Quelques Minorites Ethniques du Nord-lndocbine, 1 vol. de 288 pp., ill. de 
26 pi. hors-tcxtc, 24 gravurcs et 2 cartcs. 

/ 

C 

t 



• \ ft 
f 

SUR UNE TRIBU DES CONFINS SINO-LAOTIENS : LES THAI LU 745 a 
-

•v.r. 

panthaisme communiste reprit si bien son essor que le General Claire Chennault 
lui a donne recemment un nouveau terrain d'envol. ^ 

Les confins sino-laotiens, puisque c'est d'eux qu'il va s'agir, viennent de 
connaicre un regain d'actualite, a propos des dramatiques evenements mili-
taires de ces derniers mois. On a parle de Miiong K'ua et de Miiong Say (1), 
qui evoquent pour moi des paysages aussi familiers que ceux de Miiong T'eng 
— plus connu maintenant dans le monde entier sous son nom vietnamien de 
Dien-Bien phu, qu'ignorent la plupart de ses habitants. C'est en effet une 
region ou j'ai reside pendant pres de quatre ans, il y a un quart de siecle, et dont 
i'ai meme administre une portion de territoire, occupant mes loisirs a etudier 
avcc passion la langue et les moeurs de ses autochtones et a amasser une abon-
dante documentation sur les Lii (2) ou Laotiens du Nord, comme les a appeles 
Francis Garnier, ^ ? 

De mes notes, j'ai extrait la description d'une coutume particuliere aux 
Lu ainsi qu'un essai sur leurs conceptions animistes en rapport avec la maladie, 
parce que j'ai tout lieu de croire que ce sont des vues assez nouvelles et valables 
aussi pour une bonne partie des populations de TExtreme-Orient. 

•iy . 

r 
-y- !• 1 r> r ' . jf'r # '.J i n .! • • ' v •'j-irn'ra nior-'^rt 

, Les relations entre jeunes gens et jeunes filles lii se nouent au K'ong, 
espace libre entre les cases oy les filles vont egrener et filer le coton, a la veillee, 
autour d'un maigre feu de bois. Aupres d'elles, les jeunes gens jouent du 
violon, de la flute et chantent, en s*interrompant de temps a autre pour tenir 
des propos galants ou taquins aux fileuses qui rient pudiquement. L'un d'eux, 
plus discret, se penchant a Toreille de I'elue de son coeur, lui confie sans 
ambages son amour et son desir, ' . ; -

, L^accueil et le refus sont regies par des usages immuables. Si par trois fois 
la Jeiine fille dit au « frere aine » (3) : « Va dormir, va ! c'est qu*elle 

• . / - • • . . . . 

(1) L'orthographe thai suivie ici est inspiree du quoc-ngii, mais, pour me confor-
mcr aux usages de la revue, il n*y figure aucun des signes particuliers a cette romani-
sation. Les w et o barbus sont remplaces par w et (5 ; le i est le d barre vietnamien, 
c'cst-a-dire le d frangais ; Taspiration est remplacee par Tesprit rude, sauf pour les 
mots passes dans Tusage courant (thai, par exemple). . . 

(2) On peut consulter, comme bibliographic sommaire, Topuscule du Comman-
dant Dassault (5* Cahier de la Societe de Geographic de Hanoi, 1924) et les monogra-
phies des Commandants (depuis generaux) Mordant (Extreme-Asie, 1934-3 5) et Ayme 
(Hanoi, IDEO, 1930), la scconde faite en partie d'apres un de mes travaux. Aussi, 
Journal of the Siam Society, vol. X I X , pt. 3, et J. Rispaud, Notes sur les alphabets 
lu du Yiin-nan, in The Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic 
Society, vol. LXIV, 1933, pp. 143-150. 

(3) Ici comme plus loin, j'ai tente de rendre par une traduction aussi Htterale 
que possible un peu de Toriginalite et de la saveur du parler d*amour des Lii, que les 
ethnologues appellent un «langage a formules:^. ' * - • - : r j 
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repousse le soupirant. Par contre, si elle est acceptee ses avances, eile dit : « Frere 
aine, va dormir ! Je reviendrai encore dans le cercle des fileuses ; il se fait tard, 
j'ai sommeil, va done ! Le « frere aine » repond : « Oui, sceur cadette, je 
pars, mais garde-toi bien d'ecouter les paroles d'amour d'un autre ! Et il 
s'eloigne avec Tespoir au coeur. 

Aprw plusieurs soirees semblables, coupees de ces duos frustes et passion-
nes, Tamoureux lii propose a la « soeur cadette » de Taccompagner chez ellei 
« Allons chez toi, couchons ensemble ! » — « Non, non, repond-elle, les vieux 
ne le permettraient pas et je crains leiu: colere 

Telles sont, avec leurs dialogues conventionnels, les « cours d'amour» 
des Lii, par analogic supposee avec celles de notre Moyen Age, qui etaient d'ail* 
leurs tout autre chose. 

Si les parents sont moins severes qu'elle ne le dit, la jeune fille cede et 
les deux amoureux vont dans la maison se retrouver aupres du foyer. C'est 
Tusage dit du phing fay, expression qui signifie simplement « se chauffer » 
mais avec cette acception speciale. Cependant, si les parents sont vraiment in-
transigeants — uniquement si leur fille a deja un autre « amant ce qui peut 
creer des complications — , celle-ci « derobe dormir c'est-a-dire re$oit son 
amoureux en cachette. Elle se couche seule sous sa moustiquaire dans la 
chambre commune ; puis, lorsque la maisonnee semble endormie, elle se levc, 
ouvre la porte et sur la terrasse a claire-voie, va satisfaire un besoin nature! 
qu'elle imite, au besoin, en versant de Peau. Le galant entre sur ses pas et tous 
deux s'engouffrent sous la moustiquaire. Ruse necessaire, car il faut ouvrir la 
porte de Pinterieur et masquer par des bruits de pas ceux du visiteur du soir. 

Si la jeune fille ne va pas a la « cour d'amour », les galants vont la cour-
tiser chez elle, vers 22 heures, lorsque tout le monde est couche. Ainsi agissent 
egalement les jeunes gens pauvres en talents de societe, qui n'osent se risquer 
dans une competition ou ils feraient pietre figure. Cet usage de la cour a" 
domicile s'appelle eo sau, que traduit tres exactement Pexpression « aller lux 
filles employee en Franche-Comte ou existe une coutume tout a fait semblabie. 

Le jeune homme frappe a la porte. Le pere, reveille par le bruit et les 
aboiements des chiens, interroge : « Qui est la } Le visiteur dit son nom. 

— Que viens-tu faire ? .. 
— Je viens aux filles. i 
S'il ne plait pas a la jeune fille — appelons-la : I K'am — , celle-ci repond : 

« Impossible. J*ai deja un gargon » (un amoureux). S'il lui plait et si ses parents 
Pont permis par avance parce qu'elle est en age de prendre epoux^ alors se 
joue la scene traditionnelle : 

— I K'am, leve-toi! 
— Pere, je suis paresseuse pour me lever et d'ailleurs que me veut-on ? 
— Allons, leve-toi et va t'asseoir aupres du feu, selon les rites ! 
I K'am grogne d'une feinte irritation, mais le pere ajoute : 
— Va done au moins voir son visage et ses yeux, s'il est aveugle, biglc 

ou sourd, car nous n'en savons rien ! 
• , ^ • • 
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Mai eveillee, marchant a tatons sur le plancher de bambou inegai et 
elastique, elle rajuste sa jupe a la taille et, apres avoir ouvert la porte, elle va 
ranimer de son souffle le feu de buches endormi sous la cendre. Elle s'asseoit sur 
un tabouret bas en rotin et s'excuse : 

— Frere ame, ne m'en veux pas si j'ai mis peu de hate a me lever. Je me 
mefie des paroles doucereuses des hommes. 

-— Soeur cadette, n*aie aucune crainte, je te jure que moi, je viens pour le 
bon motif. Que je sols change en chien ou en vulve si je mens ! 

Et la conversation se poursuit ainsi, fleurie de concettis images. 
Qu'il s'agisse de Veo sau ou du phing fay pur et simple, zprhs 

quelques veillees semblables, Taccord est complet et se conclut charnel-
lement aupres du feu-luminaire dont la jeune fille a etoutfe pudique-
ment les flammes. Le jeune homme revient souvent et, la famille complice 
^tant couchee, le couple s'enlace en echangeant des serments. Parfois, Tamou-
rcux fait cadeau a sa belle d'un bracelet, gage de fidelite pour « attacher le 
c o e u r . 

Lorsqu'il veut marier a tout prix quelque fille peu recherchee — enfant 
de famille nombreuse, domestique, fille-mere, etc... — , le chef de maison ne 
met pas de chevillette a la porte pendant la nuit, esperant attirer ainsi un 
futur € mari-gendre » qui, selon Tusage chinois ancien toujours observe chez 
les Lu, travaillera pendant plusieurs annees dans la maison et pour le compte 
dc scs beaux-parents. C'est un piege a main-d'oeuvre !... 

Fatigues des etreintes inconfortables aupres du foyer, les amoureux s'en-
hardissent bientot a se reunir sur la couche de la jeune fille. II arrive que, 
las dc plaisir ou accable de sommeil, le jeune homme ne s'est pas esquive avant 
le deuxieme chant du coq. A partir de ce moment, il peche contre les rites et 
offense les lares. S'il est decouvert au lit, il doit Tamende dite p'eng p'i hon, 
c'est-a-dire une reparation au genie de la maison. Cette amende est de 1 hoy 
(une « ligature », actuellement une piastre) et un pore de 3 poignees (1). 

Au petit jour, le delinquant cherche a sortir de la maison sans etre vu et 
se cache le visage avec son turban. Mais quelqu'un de la famille le reconnait 
et s'exclame : « Eh ! aujourd'hui nous avons un nouveau gendre ». Les parents 
dc la jeune fille vont alors le prier ironiquement a dejeuner en disant a ses 
propres parents : « Nous avons un nouveau gendre. Qu'il vienne done prendre 
Ic repas du matin avec nous ! On discute alors du reglement de Tamende ou, 
sinon, le coupable annonce qu'il veut bien se marier. 

On voit que chez les Lii, ce que nous appelons improprement « manage » 
est precede d'une periode plus ou moins longue pendant laquelle gargons et 
filles entretiennent des rapports sexuels. II ne s'agit pas d'un manage d'essai, 
mais de fian^ailles comportant commerce charnel. Celui-ci, fut-il borne a une 
scule experience, cree un lien juridique, celui dfcs fian^ailles, etat qui evolue 
cn regie generale vers le mariage. Je ne citerai pas d'autres exemples tires d'ou-
•rages d'ethnologie asiatique et me bornerai a conclure que cette coutume lii 

(1) Les lecteurs de France-Asie savent comment on mesure le perimetre thora-
cique d'un pore, qui sert, au lieu du poids, a fixer le prix de Tanimal. 
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est une parfaite illustration de la remarque du professeur Mauss, selon laquelle, 
chez les « primitifs » ou pretendus tels, la ceremonie nuptiale est un fait sans 
importance et le mariage un etat de droit s'etendant sur une longue periode. 
C'est la grossesse et non les rapports sexuels qui est le fait important dans le 
mariage. » - • .. . . 

t 

Les Lii forment un des rameaux de la « race » thai et sont intermediaires 
a tous egards entre les Laotiens et les Chans de Birmanie. lis occupent, avec 
d'autres tribus, Taire geographique qui correspond grosso modo a la region 
drainee par le Mekong et ses affluents depuis Sseu-mao jusqu'a Luang-Prabang. 
Au point de vue politique, ils se repartissent entre le Laos, la Chine et le Thai-
land, avec de minuscules colonies dans le Nord du Viet-Nam (regions de Binh-
lii et de Lai-chau). C'est en Chine, dans la hernie que dessine le Yunnan a son 
extremite sud-ouest, qu'ils forment le groupement le plus deuie et le plus 
homogene, parvenu depuis de longs siecles a Tumte politique sous le nom de 
Sip-song P'an-na (les 12 fiefs princiers, litteralement : « Douze Mille Rizieres ») , 
royaume dont la capitale est Xieng-Hung (1), Ce territoire porte en chinois le 
nom de Tchb-li (ecrit Ch*e4i par les Anglo-Saxons), qui s'applique aussi au 
siege de I'administration chinoise, de mon temps situe a Xieng He, au confluent 
du Mekong et de la Nam Ha. -

Dans la province laotienne de Phong-Saly, ils habitent surtout le pli tecto-
nique (appele « sillon lii » par les geologues) qu'arrosent la haute Nam U et la 
Nam Bun, et qui se prolonge en direction du Mekong, vers Ban Huey Sal. 

Miiong-Sing est le chef-lieu d'une petite principaute lii, jadis vassale des 
Etats voisins et maintenant incorporee au Royaume du Laos. C'est la que, 
vers 1925, le General Salan a fait ses premieres armes en Indochine, y laissant 
le souvenir d'un remarquable administrateur. . 

Les Lii sont des riverains et des cultivateurs de rizieres irriguees, comme 
la majorite des Thai, et leurs mceurs ne different pas sensiblement de celles des 
Laotiens du Thailand, des Chans orientaux (K'on) et des Tay blancs 
ou noirs du Nord Viet-Nam, sauf qu'ils sont bouddhistes. La prin-
cipal difference qui, dans leur mode de vie, les separe des Lzotiens, c'est qu'ils 
sont rarement piroguiers, tout simplement parce qu'a Texception du Mekong 
et de la Nam La, les cours d'eau de leur pays ne sont guere navigables. 

Les Lu de Chine ont ete visites pour la premiere iois par un explorateur 
anglais, le Capitaine W.C. MacLeod, vers 1834, puis par la Mission Doudart 
de Lagree, par le Dr. McGilvary et le Rev. M. Irwin en puis par Lord 
Lamington, George Scott et le Consul Archer, tous trois anglais, le Lieutenant 
allemand Otto Ehlers et, bien entendu, par certains membres de la Mission 
Pavie. Mais» sauf certains missionnaires americains (le Rev. W. Cliff ton Dodd 
et ses successeurs), aucun Europeen n'a sejoume dans ce pays malsain oil regnc 
Tendemie palustre et qui inspire un effroi justifie aux Chinois. 

(1) Voir J. Rispaud, Les nom$ a elements nnmeranx des principautes fat, m 
Journal of the Siam Society, 1933, pp. 143 et $uiv. 
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Malgre cela, c'est dans cette region que se refugierent en 1945 Ics debris 
d'une division nationaiiste chinoise, les fameuses troupes du General Li 
Mi qui defraient depuis quelques annees la chronique intemationale. 

Les Lii sont tous (1) bouddhistes de la secte du Petit Vehicule (Therdvadd)y 
comme les Laotiens, ies Chans, les Cambodgiens et les Thailandais, mais ils 
s'attachent beaucoup plus aux pratiques exterieures qu*a la connaissancc de la 
doctrine et a Tascese, c'est-a-dire a la lettre plus qu'a Tesprit. II n'y a la d'ail-
leurs rien qui soit tres different du comportement des fideles de nos religions occi-
dentales. Par contre, ce qui distingue les Lii, ce sont leurs croyances animistes 
qui sont identiques quant au fonds, et parfois meme dans la forme, a celles des 
autres populations de TExtreme-Orient, et qui ont subsiste absolument intactes 
sous le mince vernis bouddhique. Au lieu de ceder le pas a la religion comme cn 
Europe, les « superstitions », comme disent les missionnaires, I'ont con taming 
sur plusieurs points et un syncretisme fort curieux s*est etabli avec ces ele-
ments disparates. 

Pour les Lii comme pour les autres Thai', Tetre humain (to) se compose, 
de la reunion de Tame-souffle ou esprits vitaux (k'wan) et de Tame charnelle 
ou enveloppe {p'i)* C'est la meme conception que celle des Chinois de Tanti-
quite et meme de periodes moins anciennes, pour lesquels Thomme, a cotc dc 
Tame spirituelle (ch. houen ; vn. hon)^ possede une ame charnelle (ch. ^'o^ 
kouei, vn. qui) qui reste avec le cadavre apres la mort et qui, si elle est insuf-
fisamment nourrie d'offrandes, retourne chez les vivants et devient un revenant 
simple (iowei) ou tr^ mechant (//). 

Chez les Thai, le nombre des esprits vitaux correspond a celui des organes, 
humeurs et elements fondamentaux du corps. Les Tay blancs de Phong-Th6» 
qui ne sont pas bouddhistes, les Laotiens et d'autres Tay qui le sont, en 
comptent 32, total des dkdra de la tradition bouddhique d'apres les textes cano-
niques. Les Lii, pour leur part, en denombrent 32 devant et 30 derriere ^ les 
K'a de differents groupes ethniques du Laos et du Sud-Ouest du Yunnan, de 
10 a 3. C'est done une croyance absolument generale parmi les populations de 
ces regions. 

On a coutume de traduire le mot thai p'i par « e s p r i t « genie » (bon ou 
mauvais), alors que ce mot signifie aussi « cadavre Ces deux sens, qui sont 
en apparence inconciliables, s'eclairent lorsqu'on se refere au mot chinois corres-
pondant kotiei qui poss^e la meme dualite d'acception. 

Au reste, le thai p'i (thai archaique pit ou pri, thai* moyen et ahom p'ri) 
et le chinois li sont un seul et meme mot, le second etant deriv^ de la forme 
protochinoise et protothai par une apharese qui a amene en position d'initiale 
I'infixe liquide. 

Pour traduire le mot p̂ i en frangais et tenir compte de ses trois sens r 
ame, cadavre et genie, I'expression « forme psychique » m*a paru la meilleure,̂  
car les Thai considerent les « genies » comme des formes ayant une realite 

(1) Sauf quelques protestants a Xieng-Hung et dans les environs, ou ctait ins-
ta l ls avant guerre une mission americaine presbyterienne. Mais tous ont du ctre 
cmportcs depuis par le vent du Nord. • ^ 



les debris 
jcneral Li 

btravada)^ 
s, mais iis 
ance de la 
a la d'ail-

gions occi-
animistes, 

i celles des 
at intactes 
comme en 
oncaminee 
!C ces cle-

s compose. 
r̂ "»rnjelle 

dc I'anti. 
a cote de 
(ch. p'a, 

est insuf-
t revenant 

s organes, 
long-Tho^ 

sont, en 
ttes cano-
Tiere ; les 
innan, de 
lations de 

> (bon ou 
qui sont 

tts corres-

lom p'ri) 
la forme 
d'initiale 

ois sens t 
•leillcurê  
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subjective, des « etres vrais, des vampires » (comme I'ecrit Granet a propos des 
memes concepts chinois) et non point des formes spectrales ou fantomatiques. 
Ces etres pour s'animer, au sens latin du mot, ont besoin de se nourrir, de s'in-
corporer (k/n) des ames vitales appartenant aux etres humains. La est le drame 
dc la vie interieure des Thai, comme chez nous i'angoisse de la mort et de I'au-
dela. 

Parmi les genies, les Lii distinguent les bons, qu*ils appellent aussi parfois 
du nom pali de t'evada (devata), et les mauvais qui sont tous fils de la peur, 
a Texception du k'ot, genie de Tinceste et de la bestialite, survivance d'anciens 
tabous sexuels et qui ne se rattachent aucunement, a mon avis, aux notions 
bouddhiques de demerite ou de peche. 

Les genies protecteurs sont bienfaisants, si Ton a pris soin de leur faire les 
ofFrandes convenables, ou bien malfaisants dans le cas contraire et s'ils ont ete 
inites par des offenses {p'it) bu par la violation de tabous {kam), Les trois prin-
cipaux $ont : 

— P'i hon, le genie domestique ou lares ; 
— p^i ban, le genie du village (assez mal distingue par les Lii du suivant) ; 
— p*i mongy le genie du pays, protecteur du clan communal (mong) et 

dispensateur des recoltes. 
Ceux qui occupent la place la plus importante dans la vie psychique des 

Lu sont le p'i hon, le p'i mong et, dans la categorie des mauvais genies, le 
ripop, 

Le 'i hon, ou genie domestique, a pour autel unj petite claie nue que 
I'on fixe au-dessous du toit contre le pilier de bois le plus proche de la couche 
du chef de famille. On ne lui fait d'offrandes qu*au cours des rites du manage 
ct on ne lui adresse a cet endroit que de rares prieres, Ce genie est devenu une 
divinite bouddhique dont la presence n'est pas limitee a I'autel, mais s'etend a 
toute la maison. Chez les Thai non bouddhistes, c'est le culte principal, mais 
chez les Lii, il apparait seulement comme une forme degradee du culte des 
ancetres en voie de disparition sous Tinfluence du bouddhisme. En effet, ce 
p'i est parfaitement identifie par les Lii aux manes des ancetres. Dans certaines 
localites des Sip-Song P'an-na, ce culte est meme completement abandonne. 

Le p*i mong, ou genie du pays, est honore au cours d'une ceremonie qui 
est annuelle dans certains villages ou qui n'a lieu qu'a des intervalles fixes de 
plusieurs annees (a U No, Textreme Nord d^ Laos, tous les quatre ans). Cette 
ceremonie est caracterisee par Tabscnce du clerg6 bouddhique, ce qui marque 
bien son caractere de culte animî te public. Le seigneur (chao), faisant office de 
pretre, se rend avec le Conseil des Anciens (notables) et la population aupres 
du banian sacre oil il adresse une courte invocation au genie du mong, Ensuite 
il fait sacrifier des animaux : i U No, deux buffles pres de la grande pagode, 
un bceuf pres de la petite ; a Bun-Niia et a Mong-Yo, deux annees de suite un 
pore et la troisieme un buffle, etc. On suspend a des poteaux la tete des animaux 
sacrifies et leur viande est disposee dans des huttes miniatures en bambou, en 
giiise d'offrande au genie. La ceremonie religieuse terminee, la fete se continue 
par des festins, des danses, des chants et des jeux varies. 

i'' 

. f 

t Y 

n 

0 

} 

i I 
I 



i i 

I 

i 

tv, 

i 

i li. 

s i ; 

r-r. 

irfll' 

•I' 

J' 

'-j.l 

ixr: 
i 

i 
- I , . . » 

75S 3.1 7 FRANCE-ASIE 

l.e p'i p'op, ou genie des ames errantes, laisse echapper parfois une ou plu-
sieurs de ces ames qui trouvent alors refuge et se reincarnent dans une personne 
que Ton appelle egalement, par ellipse, p'i pop. On met au compte de cette 
sorte de gens tous les malheurs et les maladies, en particulier les maux de ventre, 
qui frappent les habitants, le p'i qu'ils abritent etant particulierement vorace 
et friand d'entrailles. L'accusation d'etre un p'j pop, lancee par la sottise ou la 
mechancete d'une commere, est la forme la plus redoutable de la 
calomnie en pays lii ou laotien. J'ai connu des villages entiers en Chine (Xieng-
Pi, Long-Yiin, pres de Mong-La) et des quartiers ou etaient relegues ces parias. 
Jadis, on executait ceux d'entre eux qui etaient reputes avoir cause la mort de 
quelqu'un ou de graves malheurs et je ne suis pas sur que cet usage ait comple-
tement cesse en Chine. — t' . • , > -v . , : v -

Les Lii n'ont pas d'etats d'ame aussi tourmentes que certains Kha dont 
Texistence quotidienne est litteralement obsedee par la crainte des genies mal-
faisants. Seuls la maladie, la mort, Tespoir d'une belle recolte et les phenomencs 
restes pour eux inexplicables, leur rappellent Texistence des p'i et leurs pouvoirs. 
C'est dans ces circonstances seulement qu'ils les invoquent et leur font des 
oflFrandes. Leur croyance en la transmigration des ames se rattache plus a leur 
animisme qu'a la doctrine bouddhique. II existe chez eux quelques sorciers 
appeles mo pH (p'i mo, pu tao, mo mot des autres Thai), et surtout des devins 
{mo mo) qui font en meme temps office de guerisseurs au moyen de simples et de 
remedes empruntes a la pharmacopee chinoise. ? -

En realite, chez les Lii, la maladie et son traitement sont avant tout du 
domaine religieux. . i i ' 

Lorsqu'un esprit vital manque (s^^i), qu'il court a Taventure a Texterieur 
du corps ou a ete « mordu » (Ao/?), c'est-a-dire devore par un p'i affamc ou 
rendu furieux par une offense, le corps « souffre » (t'iep). Le mot de < maladie > 
est inconnu en thai, sans doute parce qu*il est tabou. En effet les Laotiens se 
servent d'un mot hindou : p'anhat ; les Lii du Thailand disent : « ma sabay » 
(« â ne va pas ») et ceux de Chine : ^ ho yu dii>y qui a le meme sens. 

Le traitement psychique de la maladie consiste tout d'abord a indentifier 
le genie auteur du mal par des procedes divinatoires {du mo, Vam mo)* Ceux que 
j'ai vu employer a Bun tay sont les suivants : 

1® fang kay, c'est-a-dire « placer un oeuf ». Le devin met un oeuf en 
equilibre sur le gros bout dans une tasse vide, puis il prononce le nom d'un p*i 
et frappe trois fois du poing a cote de la tasse. Si Toeuf ne bascule pas, c'est le 
p'i nomme qui est en cause. Si Toeuf bascule, Toperation est recommencee en 
pronongant d'autres noms de p'i 'jusqu'a ce que Toracle ait fourni une reponse 
positive. -

2® cham bya, c'est-a-dire « frapper un cauris ». L'oeuf est place comme 
precedemment dans la tasse, mais enfonce dans du riz monde. Lc devin pose 
un cauris sur le petit bout de Toeuf, puis frappe egalement trois coups. Si le 
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cauris ne tombe pas, c'est le p'i dont il a evoque le nom qui est la cause de la 
maladie. 

Comme retribution rituelle, le devin regoit 10 cents et cinq paires de 
bougies queue de rat. • 

Une fois le identifie, il reste a rappeler (hong k^wan) Tame ou les ames 
absentes ou vagabondes par des prieres, des flatteries ou des attentions (le malade 
revet ses plus beaux habits et, dans d'autres tribus thai, on joue de la musique 
aupres du malade), ou bien a apaiser I'appetit et la colere du par des sacri-
fices d'animaux, des ofifrandes de victuailles {lieng p'i) afin qu'il relache sa proie 
et s'eloigne du malade. Dans le second cas, on invite ensuite Tame, comme dans 
le premier cas, a reintegrer son envcloppe charnelle. A chaque sorte de p*i 
correspondent certaines offrandes et un sacrifice special dont la liste est connu9 
des anciens, des sorciers et des devins. 

Quand Tame est rentree dans le corps, il faut Vy maintenir. C'est Tobjet 
du rite appele su k'wan (liage des ames) qui consiste a nouer autour des poignets 
du malade des fils de coton blancs pour retenir par magie imitative les ames 
riegroupees. Le sacrifice d'une poule et une offrande de riz sont obligatoires 
afin de donner au genie une compensation potir la nourriture dont on le frustre, 

Ce rite, qui est pratique aussi au cours des ceremonies du mariage, a ete 
generalement considere a tort comme un symbole nuptial, alors qu'il s'agit tout 
simplement, comme dans la ceremonie d'accueil des Laotiens [ba si), d'un 
€ rite prophylactique selon Texpression de Parcheologue suisse W. Deonna'i 
Jusqu'ici, on a toujours attribue aux fils de coton du ba si le role de porte-
bonheur (1). Comme on le voit, c'est de tout autre chose qu'il s*agit. Ces fragiles 
bracelets ne doivent etre ni rompus, ni coupes, mais tomber d'eux-memes par 
usure. Lorsque la personne qui les porte meurt, on les lui retire, ce qui va de 
soi puisque les ames ont quitte le corps. ' 

Cette pratique est generate en Indochine et meme en Extreme-Orient, 
de meme que les conceptions qui y president. Chez les Chans de la Nam 
Khan (Birmanie du Nord), le coton est enroule sept fois sans etre noue. Les 
Chinois eux-memes, d*apres le Dr. Matignon, accomplissent ce rite. Chez cer-
taines tribus, les fils de coton blancs sont remplaces par des bijoux encerclants 
en argent. Le capitaine Silvestre, qui a etudie les Tay blancs ai'̂ ant la guerre 
<lc 1914, a fait a leur propos cette remarque qui va loin : « Chaque homme 
porte au moins un bracelet, amulette contre les maladies. (Ceux) qui pour-
raient etre genes par un bracelet metallique le remplacent par une ficelle qui 
entoure le poignet C'est le meme role religieux que jouent les colliers et 
bracelets d'argent dont se parent les Meo et les Man et que I'on fait porter aussi 
aux petits enfants tay. 

II serait interessant d'etudier-'si cette conception n'est pas plus etendue 
gTOgraphiquement. ; .>i .̂i Ji'jiru.^vcf.oin u >1 oj "-'io i 

J ,,Jean RiSPAUD 
(1) Voir en particulier P. Morin, Notes laotiennes (Ba si ou Su knan), in Jofir^ 

nal of the Siam Society, 1904, vol. 1, pp. 169-174. 
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