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I. — POPULATION DE LA PRESQU'ILE MALAISE. 

P r i m i t i v e m e n t , l a p resqu ' î l e ma la i se étai t hab i t ée p a r une seu le race 

d ' h o m m e s , l a r ace des Négi i tos ; c o m m e autrefois l 'H indous tan dans 

leque l les fidèles sujets d ' I I a n o u m a n c o n t r a i g n a i e n t , sous les o r d r e s de 

leur généra l S o u g r i v a h , tous les p e u p l e s voisins à respec te r l eu r a u t o 

r i té . Dans l ' I nde , les l égendes des P o u r a n a s appe l l en t s inges les a b o 

r igènes , t and is que d a n s la p r e s q u ' î l e mala i se , a lors q u e les a u t o c h 

tones v iven t enco re d a n s les m o n t a g n e s , les Malais les n o m m e n t 

« h o m m e s n o m a d e s » (Orang sakayes) ou b ien « h o m m e s de l ' i n t é 

r ieur » (Orang d a r a t ) . 

Mais a u j o u r d ' h u i , la p resqu ' î l e mala i se n e ren fe rme plus s e u l e m e n t 

des Négr i tos , p lus ieurs peuples y l u t t e n t p o u r la vie, se c h a s s a n t les 
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uns les a u t r e s , se f o n d a n t ensemble afin de fo rmer p lus t a rd u n e popu

la t ion m i x t e composée de tous les p e u p l e s de l 'Or ient . 

Seuls les Négr i tos conse rven t l eu r s ca rac t è re s b ien t r a n c h é s . Ils 

fuient les envah i s seu r s en év i t an t le p lu s poss ib le de croiser l eu r race 

avec les l eu r s . 

Il se ra i t t r ès difficile, p o u r ne pas d i re imposs ib l e , de recons t i tuer 

en dé ta i l l 'h is toi re des p e u p l e s de la p r e s q u ' î l e , les d o c u m e n t s font 

défaut . Cependan t on p e u t , g râce aux l é g e n d e s d u p a y s , o b t e n i r d'une 

façon généra le la success ion des p r i n c i p a u x é v é n e m e n t s q u i s 'y sont 

passés . 

Dans l ' o r ig ine , les Négr i to s occupa i en t t ou t le sol de la péninsule . 

Pu i s les Malais v e n a n t du sud se son t é tabl is d a n s les val lées , refou

l an t d a n s les m o n t a g n e s les t imides a b o r i g è n e s . 

Vers que l l e é p o q u e s'est passée ce t t e invas ion du sud ? Il es t bien 

difficile d e p réc i se r m ê m e le siècle. Les Malais p r é t e n d e n t q u e c'est 

vers le xiv" ou le x v e siècle de no t re è re q u e l eu r s n a v i g a t e u r s sont 

venus s 'é tabl i r à l ' e m b o u c h u r e des r ivières ; m a i s on sait d 'au t re 

p a r t q u ' e n 1276 les m a r i n s d e Malacca p r o m u l g u a i e n t des cou tumes 

sur la nav iga t i on d a n s l eu r s p a r a g e s . 

Il semble donc q u e l ' invas ion mala i se doi t ê t re r e p o r t é e a u x pre 

miers siècles de n o t r e è r e . 

A cet te époque , les Malais é ta ient soumis aux lois des re l ig ions h i n 

doues . P l u s t a rd , ils son t devenus m u s u l m a n s , n o n pas p a r voie de 

c o n q u ê t e , comm e ce la s 'est passé dans l a p l u p a r t des p a y s , ma i s paci

f iquement et sans v io lence . 

Dans l a p r e m i è r e c o m m e d a n s la seconde des pé r iodes religieuses 

de la p resqu ' î l e m a l a i s e , les Négr i tos on t rep oussé t o u t e idée de l a divi

n i t é . 

Dès l eu r ar r ivée d a n s le p a y s , les Malais d é c o u v r i r e n t l 'ë ta in et com

m e n c è r e n t à explo i te r les m i n e s . 

Mais les S iamois , v o y a n t à côté d ' e u x leurs vois ins t i re r de grandes 

r ichesses d u sol, c o n v o i t è r e n t les colonies mala i ses d e la p resqu ' î l e et 

finirent p a r s 'en e m p a r e r . 

On r e t r o u v e en p l u s i e u r s p o i n t s d a n s P a t a n i e t d a n s le r o y a u m e de 

P é r a k (val lée du S. K a m p a r ) des c a v e r n e s qu i fu ren t l eu r s temples 

et qui r en fe rmen t e n c o r e des s ta tues des dieux véd iques . 

Certaines contrées^de la p resqu ' î l e ( P é r a k , S e l a n g o r e , D joho re , P a -

hang) secouèren t r a p i d e m e n t le j o u g s iamois ; ma i s d ' au t r e s (Pa tan i , 

Ké l an t ane , K é m a m a n , ï r i n g a n o n , Kédah) p a y e n t encore t r i b u t à l a 

cour de B a n g k o k . 
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F I G . 1 1 7 . — Carte de la Péninsule Malaise , indiquant l e s contrées 
habi tées p a r l e s Négr i to s . (Par J. de Morgan.) 

créés su r l a côte, m a i s la p l u p a r t furent dé t ru i t s ou a b a n d o n n é s . L ' u n 

d 'eux, « Kota -Blanda », si tué non loin de l ' e m b o u c h u r e du fleuve P é r a k , 

lut a n é a n t i pa r des p i r a t e s . 

Dès le c o m m e n c e m e n t du siècle, l a p r e squ ' î l e ma la i se fut l 'ob je t d e l à 

convoitise de l 'Ang le te r re , et les Chinois a p p r e n a n t que les mines 

E n 1511 , les P o r t u g a i s s 'é tabl issaient à l ' e m b o u c h u r e de l a r iv iè re 

Malacca e t fondaient u n e ville don t ils furent p l u s t a r d dépossédés 

pa r les Hol landais e t qui a u j o u r d ' h u i a p p a r t i e n t à l 'Ang le t e r r e . 

P e n d a n t l ' occupa t ion ho l landa i se de Malacca , p lus ieurs forts furent 
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d 'é ta in étaient d 'une, p rod ig ieuse r ichesse , faisaient i r r up t i on d a n s le 

p a y s . De sor te q u ' a u j o u r d ' h u i les p o p u l a t i o n s les p lus différentes 

v iven t côte à côte d a n s les forêts de la pén insu le . 

P lus ieurs s ta t i s t iques ont été publ iées sur l a p r e s q u ' î l e mala ise , 

ma i s toutes sont fausses à cause des difficultés i n s u r m o n t a b l e s qu 'on 

t rouve q u a n d il s 'agit de faire u n d é n o m b r e m e n t de la p o p u l a t i o n . 

Seuls , les Négr i tos , qu i ont j u s q u ' i c i t ou jours été omis dans les sta

t i s t iques , r e p r é s e n t e n t a u moins 100,000 ind iv idus , si l 'on en peu t juger 

p a r la vaste é t endue du p a y s qu ' i l s h a b i t e n t et pa r la dens i té relat ive 

d a n s cer ta ines va l lées . 

Quant a u x Chinois , ils se refusent à d o n n e r le n o m b r e de leurs 

enfants . Ce n 'es t m ê m e qu ' avec beaucoup de difficultés q u ' o n obtient 

l eur nom et celui de l eu r s femmes . 

II . — EXTENSION GÉOGRAPHIQUE DES NÉGRITOS. 

Refoulés p a r les invas ions success ives , les Négr i tos se sont retirés 

d a n s les m o n t a g n e s qu ' i l s h a b i t e n t encore a u j o u r d ' h u i . Ils se t iennent 

en g é n é r a l à d e u x ou trois j o u r s de m a r c h e des dern iers vi l lages malais 

q u i e u x - m ê m e s se t r o u v e n t t o u j o u r s à la l imi te d e nav iga t ion (pour 

les p i r o g u e s ) des r iv ières . 

Malgré l ' h o r r e u r qu ' i l s ont des Malais, les Négri tos se sont quelque 

p e u mé langés avec e u x , et les par t i es m a r q u é e s et point i l lées dans la 

car te (fig. 117) r e p r é s e n t e n t , à p e u de chose p r è s , les po r t ions habitées 

p a r les mét is de Négr i tos et de Malais . 

Dans les r ég ions h a b i t é e s p a r les Négr i tos , le massif p r inc ipa l se 

t r o u v e au sud du fleuve de P é r a k , et c o m p r e n d les p a r t i e s monta 

gneuses des r o y a u m e s de P é r a k , P a t a n i , K é l a n t a n e , P a h a n g , Selan-

go re , Malacca e t Djohore . 

Au n o r d de ce massif p r inc ipa l , est un a u t r e plus pe t i t qui couvre 

une pa r t i e des r o y a u m e s de P é r a k , P a t a n i et S iam. 

A droi te et à g a u c h e du fleuve de P é r a k , sont e n c o r e deux petits 

î lots qui j ad i s faisaient p a r t i e d u massif s e p t e n t r i o n a l , m a i s qui se 

son t t rouvés séparés p a r la c réa t ion de rou tes re l i an t ensemble les 

diverses p a r t i e s du r o y a u m e . Les Négri tos , qu i ont h o r r e u r des étran

gers , se sont r e t i r és à droi te et à g a u c h e des n o u v e a u x chemins . 

Les îlots de S iam se sont formés dans les m ê m e s cond i t ions . Ils sont 

s épa rés pa r les rou t e s qui t r ave r sen t la pén insu l e . 

En r e m o n t a n t vers le n o r d e t en su ivan t les Négr i tos , on verra i t q u e 

les abor igènes d e l a p r e squ ' î l e mala i se cons t i tuen t u n épanchemen t 

ve r s le sud des r aces a u t o c h t o n e s des g r a n d e s m o n t a g n e s d u L a o s . Ces 
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P r e n o n s des exemple s dans le r o y a u m e de P é r a k . 

I o Tr ibu — S a k a y e s . 

Clan — d u Sougn i (fleuve, r iv ière) Krbou 

Vil lage — T c h a n g k a t T c h â n o . 

2" Tr ibu — S ö m a n s ou S o m a n g s . 

Clan — du Sougn i P i a h . 

Vil lage — T h a n g k a t T c h o b o ñ . 

La tr ibu est g é n é r a l e m e n t assez cons idé rab le , mais elle est aussi 

e x t r ê m e m e n t va r i ab le d ' é t endue . Celle des Sakayes est sans con t red i t 

la plus i m p o r t a n t e ; e l le se c o m p o s e , d ' a p r è s les r e n s e i g n e m e n t s que 

j ' a i p u ob t en i r , d 'un t rès g rand n o m b r e d e c lans , q u i sont p o u r le 

r o y a u m e de P é r a k s e u l e m e n t : 

Sougni K r b o u . — S. Kinta . — S. R a y a . — S . K a m p a r . — B o u d j a m -

Malacca. — S o u g n i T c h a n d é r i a n g . — S. B a t a n g - P a d a n g . — S. B e r n a m . 

L ' é t endue d 'un c lan dépend u n i q u e m e n t de l ' impor t ance de la r iv ière 

qui l 'ar rose et de l a fertilité du sol. C'est a insi que celui de S. K r b o u 

est b e a u c o u p p lus vas te que ceux de S. R a y a et S. Kin ta . 

Chacun des T c h a n g k a t est c o m p o s é d 'un cer ta in n o m b r e de maisons 

g roupées d a n s la m ê m e p l an t a t i on , et c h a q u e maison abr i t e p lus ieurs 

familles. 

Certains T c h a n g k a t sont composés d 'une seule ma i son , d a n s l aque l l e 

demeuren t t ou t e s les f a m i l l e s ; mais ces sortes de T h a n g k a t sont r a res 

dans les pays voisins des Malais et n 'ex is ten t guè re d a n s les p a y s les 

plus sauvages et où les h o m m e s é p r o u v e n t le p lus le beso in de se r ap 

procher afin de se défendre plus a i sément con t r e les bê tes féroces . 

T o u t en é t a n t l 'un des p lu s é t endus , le c lan du Sougn i K r b o u est 

aussi l 'un des p lus p e u p l é s , les T c h a n g k a t y son t en t rès g r a n d n o m b r e 
e t chacun d ' e u x r e n f e r m e une popu l a t i on cons idé rab l e . 

En e x a m i n a n t la ca r te (fig. 118) , nous voyons que les T c h a n g k a t 

divers peuples p r é s e n t e n t de telles ana logies qu ' i l serai t imposs ib le de 

les séparer . 

Mais q u e l a été le b e r c e a u d e cet te é t r a n g e race qu i ne veu t se 

mêle r avec a u c u n e a u t r e ? Est -ce le Laos , ou bien les îles de la Malai

s i e? Le m o u v e m e n t est-il venu d u nord ou du sud ? A ces ques t ions il 

est, p o u r le m o m e n t d u moins , imposs ib le de r é p o n d r e . 

Les Négri tos se divisent eux-mêmes et sont divisés p a r les Malais en 

t r ibus , qu i se c o m p o s e n t e l les-mêmes de c lans c o r r e s p o n d a n t c h a c u n 

à la par t ie supé r i eu re de la vallée d 'une g r a n d e r iv ière . Ces c lans 

sont divisés en T c h a n g k a t , qu i signifie coll ine et pa r ex tens ion v i l lage 

situé sur une col l ine. 
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T c h a b a n g , S impâk et Dah son t p lacés tous trois à la l imite à laquelle 

les p i rogues p e u v e n t r e m o n t e r la r iv ière ; auss i les Malais v iennent- i l s 

de t e m p s en t e m p s j u s q u ' à ces vil lages afin d 'y faire le c o m m e r c e avec 

les h a b i t a n t s . 

T c h a n g k a t P a d â k ou P i n t a l reçoi t auss i de t e m p s à a u t r e la visite 

de m a r c h a n d s m a l a i s , qui a p p o r t e n t des étoffes, des b i joux de cuivre 

et des c o u t e a u x , e t q u i r eço iven t en é c h a n g e de la g u t t a - p e r c h a , du 

r o t a n e ou des n a t t e s . 

Les h a b i t a n t s de ces q u a t r e vi l lages son t des mét is de Négr i tos et de-

Malais. Vêtus à la ma la i se , ils se nou r r i s s en t de riz, de maïs et de poules, 

e t v ivent dans ces vi l lages depu i s p l u s de dix a n s , ce qu i , c o m m e on 

le v e r r a p lus loin, est a b s o l u m e n t c o n t r a i r e a u x h a b i t u d e s sakayes . 

Én r e m o n t a n t la va l lée , o n r e n c o n t r e sur la d ro i t e T c h a n g k a t Rous-

sin, vas te vi l lage o ù l ' inf luence mala i se se fait b e a u c o u p m o i n s sentir, 

tandis q u ' e n a v a n ç a n t encore on t rouve à T c h . - K l é d i r et à T c h . Kradlô 

de vra is vil lages s akayes composés c h a c u n de q u a t r e ou cinq maisons et 

dans-Jesquels les h a b i t a n t s se nou r r i s sen t d e p a t a t e s de t o u t e na tu re et 

de g ib ie r . Les pou les y font t o t a l e m e n t défaut . 

A p a r t i r de T c h a n g k a t T c h a n ô les v i l lages n e sont plus composés 

que d ' u n e seule m a i s o n . T o u s ceux q u e j ' a i r e n c o n t r é s j u s q u ' à la source 

de la r iv iè re é ta ien t d a n s les mêmes cond i t ions . Il es t donc pe rmis de 

suppose r q u ' a v a n t l ' invas ion malaise les v i l lages é ta ient de ce t ype et 

qu ' en mu l t i p l i an t le n o m b r e des h a b i t a t i o n s d a n s c h a q u e p lan ta t ion 

ils n ' o n t fait q u ' i m i t e r les c o n q u é r a n t s 1 . 

Dans les v i l lages les plus éloignés des Malais , les i n s t r u m e n t s de fer 

font p r e s q u e t o t a l e m e n t défaut et p e r s o n n e ne p a r l e la l a n g u e malaise, 

t and i s qu 'à Tch . T c h a b a n g tous les h a b i t a n t s savent se faire com

p r e n d r e dans cet te l a n g u e . 

P r e n o n s un a u t r e exemple chez les S ô m a n s d u S. P i a h , r iv iè re dont 

le n o m n 'é ta i t pas m ê m e connu avan t m o n p a s s a g e et don t les popu

lat ions n ' on t p r e s q u e j a m a i s vu les Malais . 

La car te (fig. 119) m o n t r e l ' e m p l a c e m e n t de t ro is p l a n t a t i o n s dont 

deux son t a u j o u r d ' h u i a b a n d o n n é e s . Les SômaHs se s o n t déplacés 

ap rès c h a q u e réco l t e . Lors d e m o n v o y a g e ils é t a i e n t ins ta l lés sur les 

b o r d s d u S. T c h ô b o n , affluent du S. P i a h . 

A T c h a n g k a t T c h ô b o n le n o m b r e des h a b i t a t i o n s est cons idérable 

si l 'on cons idère les h a b i t u d e s des Négr i tos . J ' a i c o m p t é h u i t maisons . 

Mais il faut dire q u e ce v i l lage , qu i se t r o u v e dans un p a y s p l a t , est très 

1 On s a i t qu 'au L a o s s u r la f r o n t i è r e du Y o u n - N a n l e s v i l l a g e s se c o m p o s e n t 

d 'une u n i q u e m a i s o n a s s e z vas te p o u r a b r i t e r t o u t e l a p e u p l a d e . 



T R A V A U X O R I G I N A U X 

F I G . 118. — Carte d'une partie du cours de la rivière Krbou. (Par J. de Morgan.,) 

P e u p l e Le chef m ' a s s u r a i t q u e ces c a b a n e s r en fe rma ien t p lus de cen t 

qua t re -v ing t s p e r s o n n e s adu l t e s ; il eû t é té difficile de les l o g e r d a n s 

un espace p lus r e s t r e in t . 

Les T c h a n g k a t q u i se t r o u v e n t p l u s h a u t sur la rivière son t r a r e -
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m e n t composés de p lu s de trois maisons , que lques -uns m ê m e n 'en ren

fe rment q u ' u n e et tous les v i l lages sont t rès peup lé s . 

Les Négritos é tabl i ssent t ou jou r s leurs v i l lages sur u n e coll ine, non 

loin d 'une r iv ière ou d 'un r u i s s e a u ; ils r e c h e r c h e n t s u r t o u t les lieux 

abr i t és du ven t de m e r et bien exposés au soleil . Les pe t i tes vallées 

sont souven t plus p e u p l é e s q u e les g r a n d e s . J ' a i p u m ' a s s u r e r de ce 

fait en é tud ian t le p a y s du s o m m e t ' d e s G. T c h a b a n g (1,677 mètres) et 

G. Krbou (2,354) m è t r e s . Cer ta ins va l lons sembla ien t p r e s q u e unique

m e n t couver ts de p l an t a t i ons s a k a y e s . 

Quant à l ' a l t i tude à laquel le les Sakayes cons t ru i sen t leurs villages, 

elle est t rès v a r i a b l e su ivan t l ' exposi t ion du co teau qu ' i l s on t choisi. 

Les T c h a n g k a t s i tués au sud du G. T c h a b a n g sont à p lus de 1,500 

m è t r e s au -des sus du n i v e a u de la m e r , l ' a l t i tude de T c h . K r b o u est de 

1,314 mè t r e s , celle d e T c h . T c h â n ô de 1,049 m è t r e s ; mais généra lement 

les Sakayes se t i e n n e n t ent re 200 et 1,200 m è t r e s au -des sus de cette 

a l t i tude ; la t e m p é r a t u r e est t rop basse p o u r q u e des h o m m e s nus 

puissent la s u p p o r t e r sans souffrance. 

III. — CARACTÈRES PHYSIQUES DES SAKAYES ET DES SÔMASS. 

La taille des Sakayes est g é n é r a l e m e n t au -des sous de la moyenne 

d a n s les p a y s voisins de la p la ine , t and is q u e dans l a m o n t a g n e les 

h o m m e s sont b e a u c o u p plus g r a n d s et p lus forts . Le chef de Tch. 

K r b o u mesu re l m 9 0 , et c e p e n d a n t il ne s emble pas un g é a n t à côté des 

au t r e s . 

Les Sakayes sont c e p e n d a n t moins g r a n d s que les S ô m a n s ; j ' a i vu 

chez ce de rn i e r peup l e de vra is he rcu l e s , je n ' a i m a l h e u r e u s e m e n t pas 

p u m e s u r e r e x a c t e m e n t leur ta i l le , mais je suis cer ta in qu 'e l le a p p r ° " 

cha i t de 2 m è t r e s . 

Les p r o p o r t i o n s son t en généra l t rès mauva i se s chez les individus de 

pe t i t e et de t rès g r a n d e tai l le , mais l a m o y e n n e est assez b ien faite. 

La tète est r o n d e , le front l é g è r e m e n t fuyant , les a r c a d e s z y g o m a " 

t i ques très sa i l lan tes , le nez l a r g e , épa té et r e t roussé , les pommet tes 

sa i l lan tes , la b o u c h e large , les lèvres épaisses , le m e n t o n rond , l e S 

oreilles g r a n d e s , les y e u x , en a m a n d e s , sont quelquefois t rès beaux, 

les t e m p e s très d é p r i m é e s , les den t s b l a n c h e s et t rès be l les , jarnai 

tai l lées (fig. 120) . 

Les cheveux sont c r épus et d 'un b r u n très foncé, les sourc i l s noirs et 

épa i s , la b a r b e , t rès r a r e , n 'exis te que sur la lèvre supér i eu re e t 

m e n t o n . 

Il est très r a r e de voir des S a k a y e s a y a n t les cheveux parfaitenaen 
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F I G . 1 1 9 . — Carte d'une partie du cours d e l à rivière P i a h . (Par J . de Morgan.) 

blancs , j ' e n conna i s c e p e n d a n t u n exemple chez une vieille f e m m e d e 

Tch . T c h â n ô . 

Le cou est g é n é r a l e m e n t long , les épaules l a rges e t bien fai tes , la 

po i t r ine fo r tement musc l ée , les b r a s longs e t les ma ins t rès l a r g e s . 



554 T R A V A U X O R I G I N A U X 

Les j a m b e s sont minces et lé mol le t t rès faible, les pieds son t larges 

et les doig ts t rès éca r t é s . 

La cou leu r de la p e a u est assez var iab le , su ivan t les diverses t r ibus . 

Ces S a k a y e s sont en g é n é r a l b r u n s c h o c o l a t d a n s les régions chaudes , 

tandis qu ' i l s sont d ' u n e t e in t e b e a u c o u p p lus c la i re et parfois presque 

j a u n e q u a n d ils v iven t d a n s la h a u t e m o n t a g n e . Les S ô m a n s sont 

r a r e m e n t t rès foncés. La p e a u est d ' u n e ex t r ême d o u c e u r a u toucher . 

Lor squ ' e l l e s sont j e u n e s , les f emmes sont g é n é r a l e m e n t t rès bien 

faites, quelquefois m ê m e jo l i es , s u r t o u t chez les S ô m a n s ; elles sont de 

pet i te ta i l le et s e m b l e n t t rès r o b u s t e s . 

E n géné ra l , les Négr i tos son t t rès b ien cons t i tués e t p a r a i s s e n t être 

doués d ' une g r a n d e force. C e p e n d a n t ils sont b e a u c o u p p lus adro i t s et 

agiles q u e v i g o u r e u x , et s'ils n ' é t a i en t p a s c o n t r a i n t s à p r e n d r e un 

exercice cont inuel , ils ne se ra ien t pas l o n g t e m p s a v a n t d 'en a r r iver à 

l 'é ta t de mollesse des no i r s d u sud de l ' Inde . 

IV. — MŒURS ET COUTUMES DES NÉGRITOS. 

Les Sakayes son t d o u x e t craintifs . Ils ont des m œ u r s s imples e! 

p a r f a i t e m e n t h o n n ê t e s . Ils fuient les au t r e s r aces d e la p resqu ' î l e parce 

qu ' i l s o n t tou jours é té , d a n s leurs r e l a t i ons avec les Malais , les Sia

mois et les Chinois , v ic t imes de la dupl ic i té et de la c r u a u t é de leurs 

voisins . Aussi n ' e s t - ce q u ' a v e c les p lus g r a n d e s p r é c a u t i o n s q u ' o n peut 

les a p p r o c h e r p o u r la p r e m i è r e fois. Dès q u e des é t r a n g e r s son t signa

lés d a n s le pays , les S a k a y e s s 'enfuient et von t cache r l eu r s enfants 

dans la forêt , pu i s les h o m m e s seuls r e v i e n n e n t a r m é s de leurs sarba

canes afin de voir si v r a i m e n t les n o u v e a u x venus l eu r sont host i les et 

s'il y a l ieu de les r ecevo i r à coups de f lèches. 

Les Malais s u r t o u t l e u r a p p a r a i s s e n t c o m m e de vraies bê tes féroces 

qu i les o p p r i m e n t , dé t ru i sen t leurs v i l lages et l eu r s p l a n t a t i o n s et en

lèvent l eu r s femmes e t l eu r s enfants . Ils l eur o n t fait à p lus ieurs r e 

prises u n e gue r r e a c h a r n é e et très r a r e m e n t a u j o u r d ' h u i les Malais 

osen t - i l s s ' aven ture r seuls d a n s les p a y s s akayes . 

Ces sauvages son t t r è s c a l m e s , ils r i en t r a r e m e n t et p lus ra rement 

encore se me t t en t en co lè re . Le vol. et le m e u r t r e sont p r e s q u e inconnu? 

chez e u x . Le chef de ï c h a n g k a t Gôchan m e disai t n ' avo i r p a s encore 

eu d a n s sa vie l 'occas ion de j u g e r un pare i l cas . 

Ils son t e x t r ê m e m e n t c o u r a g e u x et m é p r i s e n t la m o r t . J ' a i vu des 

Sakayes descendre en r a d e a u les r a p i d e s les p lu s d a n g e r e u x sans seu

lement avoir l 'air de se d o u t e r q u ' u n coup de b a m b o u donné]de travers 

pouva i t l eur coû te r la vie. 



F I G . 120. — Types S a k a y e s et Somaî i s . 

' Jeune homme (Sakaye) de Lobou Kéla (S. Kinta) . — 2. J , homme (Sakayo) de 
Tchangkat Krbou (S . Krbou). — 3 . J . homme (Sakaye) de Tchangkat Riam (S. Krbou). 
~~ 4 . J. homme (Sakaye) de T c h a n g k a t Tchano (S. Krbou) . — 5. J . homme (Sakaye) do 
Tchangkat Gochan (S. Krbou). — G. J . homme (Somaîi) de Tchangkat Pongorâ ( S . Piah) . 
~ 7. Jeune femme (Sakaye) de Tchangkat R i a m . — S. J . femme (Sakaye) de Tchangkat 
Tchabang . (S. R a y a ) . — 9 . Jeune fille (SOmafi) de Tchangkat Pongorâ . — 10. Jeune 
femme (Somaîi) de Tchangkat P o n g o r â . — 11. Femme (Sakaye) de T c h a n g k a t Krbou. 
~ 12. F e m m e (Somaîi) de Tchangkat P o n g o r â . 
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J ' en ai vu auss i p a r t i r seuls d a n s les pa r t i e s de la forêt les plus peu

plées de bêtes féroces et y voyage r la nu i t sans se p r é o c c u p e r des a t 

t aques des t ig res . Ils n ' ava ien t p o u r a r m e q u e l e u r c o u t e a u . 

Les gens sont e x t r ê m e m e n t ob l igean t s , q u a n d ils sont cer ta ins que 

le v o y a g e u r qu i t r ave r se leur p a y s est disposé à les b ien t r a i t e r ; ils 

font t o u t l eu r possible p o u r qu ' i l ne lui m a n q u e r ien e t l ' a ccompagnen t 

d ' u n v i l l age à l ' au t r e u n i q u e m e n t p o u r avoir l e plaisir de converser 

avec lu i . 

D 'a i l leurs , d a n s l eu r man iè re de se tenir , ils son t - t rès respec tueux 

p o u r l 'Eu ropéen . Un S a k a y e n ' a p p r o c h e r a j a m a i s sans o r d r e et encore 

fera-t-il b e a u c o u p de sa lu ta t ions a v a n t de se p e r m e t t r e d e causer avec 

u n b lanc . 

Les femmes sont p lus t imides encore que les h o m m e s , bien q u e ce

p e n d a n t elles soient t r è s courageuses et t rès v ives . Elles n ' a p p r o c h e n t 

q u e lorsqu 'e l les en reço iven t l ' o rd r e de leur p è r e ou de leur m a r i . Le 

fait su ivant d o n n e r a u n e idée d e l a t imidi té avec laque l le elles se com

p o r t e n t : 

« J 'é ta is a r r ivé un soir d a n s un vi l lage situé- sur les bords du 

S. P i a h , et le chef m 'ava i t offert l 'hospi ta l i té d a n s la seule maison du 

T c h a n g k a t . Quand j e reçus la visite de tous les hab i t an t s d 'un village 

vo i s in ; ils é t a ien t au mo ins u n e cen ta ine ; les femmes et les enfants 

é t a i en t aussi venus voi r l ' h o m m e b l anc , mais t and i s q u e les h o m m e s 

e t les pet i ts ga rçons é ta ien t entrés d a n s la case , les femmes e t l e s j e u n e s 

filles é ta ien t restées en dehors et ce n 'es t que sur m a d e m a n d e qu'elles 

v i n r e n t à l eur t o u r p o u r recevoir des c a d e a u x . 

Le soir, les v is i leurs s'en r e t o u r n è r e n t à l eu r vi l lage, à l ' excep

tion d ' une famille c o m p o s é e de deux h o m m e s et de deux jol ies jeunes 

filles qu i , p o u r ne p a s t r oub l e r la solenni té de nos conversa t ions , se 

t e n a i e n t t o u j o u r s d e h o r s de la m a i s o n . 

La nui t venue , ces pauvres enfan ts , dont p e r s o n n e n e s 'occupai t , se 

d i sposèren t à couche r dehor s q u a n d j e leur fis d i re p a r l eur pè r e d'avoir 

à p r e n d r e p lace au foyer, et ce n ' es t qu ' ap rè s de l o n g u e s hési tat ions 

qu 'e l les se déc idè ren t à venir se r a n g e r d a n s u n coin. 

Les femmes o c c u p e n t é v i d e m m e n t une s i tuat ion t rès inférieure dans 

les t r i b u s , mais les h o m m e s sont bons p o u r elles e t ne les f rappen t j amais . 

Tou t en p r é s e n t a n t les m ê m e s carac tè res q u e les S a k a y e s , les So-

maî ï s se c o m p o r t e n t en t re eux et v i s -à -v is de l ' é t r ange r avec beaucoup 

p lus de d igni té . Ils t r a i t e n t d 'égal à égal avec les Malais q u i les redou

t e n t e t ne s ' aven tu ren t j a m a i s chez eux . Ils sont fiers mais b o n s , et, 

c o m m e leurs voisins les Sakayes , son t très hosp i t a l i e r s . 
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Mais tous ces Négr i tos refusent a b s o l u m e n t de se soume t t r e au p r o 

grès. Ils r e d o u t e n t t r o p les envahisseurs de l a p resqu ' î l e p o u r accep te r 

leurs moeurs et l eurs c o u t u m e s . D'a i l leurs , que deviendra ient - i l s au 

milieu de la c ivi l isat ion puisqu ' i ls se refusent à tout t r ava i l . A la r i 

gueur on peu t les e m p l o y e r à coupe r la forêt , mais encore ne faut-i l 

pas c o m p t e r avec eux sur un l a b e u r régul ie r . Ils t rava i l len t t a n t qu ' i l s 

y p r e n n e n t g o û t , pu i s , sans ra i sons , on les voi t par t i r p o u r r e t r o u v e r 

la vie sauvage , c'est à pe ine m ê m e s'ils r é c l a m e n t le salaire de ce qu ' i l s 

ont fait. 

Le j o u r où la p r e squ ' î l e mala ise se ra civilisée d a n s toutes ses p a r t i e s , 

les Sakayes n ' ex i s t e ron t p lus . Aussi sir H u g h Low, rés ident du g o u 

v e r n e m e n t angla i s d a n s le r o y a u m e de P é r a k , a-t-i l g r a n d soin de p ro 

téger ces p a u v r e s déshér i t é s en e m p ê c h a n t a u t a n t q u e poss ib le les 

Malais et les Chinois de péné t re r d a n s leurs te r r i to i res . 

Les Négri tos de P é r a k n 'on t pas de rel igion. J 'a i f r é q u e m m e n t causé 

avec eux de ce sujet et tous m ' o n t r épondu i n v a r i a b l e m e n t : « A q u o i 

nous servirai t u n e re l ig ion , nous s o m m e s p lus h o n n ê t e s que les Malais 

et les Chinois, et c e p e n d a n t n o u s n ' avons p a s d 'Al lah et n ' e n a v o n s 

j ama i s eu . » Il est ce r t a in que les exemples qu ' i l s t r o u v e n t a u t o u r 

d 'eux ne sont p a s de n a t u r e à l eu r insp i re r des idées re l ig ieuses . Car il 

n'est pas sous le ciel de gens p lus perver t i s que les Chinois et les Malais . 

J ad i s , dans la p rov ince d e M a l a c c a , des ten ta t ives ont été faites p o u r 

conver t i r les Négr i tos Raya t s au ca tho l ic i sme, une miss ion fut é tab l ie 

et b i en tô t les a d e p t e s d e la foi ch ré t i enne se t r ouvè ren t en t rès g r a n d 

nombre g r o u p é s a u t o u r de leur pas t eu r . Quand un j o u r , sans q u ' o n 

puisse savoir p o u r q u o i , tous ces chré t i ens d ' un ins tan t on t d i s p a r u . 

Ils sont r e t o u r n é s dans l eu r s forêts et j ama i s ils ne sont r e v e n u s . 

Mais qu ' ava i en t - i l s g a g n é à leur c o n v e r s i o n , r ien, s inon qu ' i l s 

avaient appr i s à conna î t r e le c r i m e p a r la défense q u ' o n l eu r en fai

sait. Us saven t a u j o u r d ' h u i que le vol , l ' homic ide , le m e n s o n g e sont 

des péchés q u ' o n t r o u v e chez tou tes les races et peu t -ê t r e s e r a i en t - i l s 

restés ca tho l iques si la re l ig ion ne les eût forcés à r enonce r à l a p o l y 

gamie . 

Inut i le de d i r e q u e les m u s u l m a n s on t c h e r c h é p a r tous les m o y e n s 

a i e s conver t i r au cul te d e l ' Is lam, m a i s ils n ' on t pas eu p lu s de succès , 
c es fidèles adep te s de M a h o m e t qu i , c o m m e m e d i sa i t un j o u r un chef 

Sakaye « ne l i sen t leurs livres que p o u r pouvoi r mieux a p p r é c i e r l ' in

famie de leur condu i t e » . 

Quelques a u t e u r s on t d i t que les Sakayes c roya ien t a u x espr i t s . Ce 

fait est faux; les vra is Négr i tos , ceux de la m o n t a g n e , n ' o n t p o i n t de 
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supers t i t ion . Quant a u x mét i s , qu i h a b i t e n t les f ront ières des terr i toires 

s auvages , ils croient aux espr i t s , a u x v is ions , à t ou t e s les superst i t ions 

mala ises et bien q u e n ' a y a n t pas a d o p t é de cu l t e , ils ont p r i s de la foi 

ma la i se ce qu ' i l y a de p lus rée l , c 'es t -à-di re la c royance aux esprits, 

ca r c'est à cela que se b o r n e n t les convic t ions des Malais , et les hadji, 

ces f ameux pèler ins de la Mecque q u i r empl i s sen t chez eux l'office de 

p r ê t r e s , se pla isent à en t r e t en i r les p o p u l a t i o n s d a n s ces croyances , 

afin de mieux, les d i r iger . 

Q u a n t au rég ime sous l eque l v iven t les Negr i tos de la presqu' î le 

ma la i s e , envisagé au po in t de vue l éga l , il t ient le mi l ieu e n t r e l'état 

p a t r i a r c a l e t l 'é ta t n o m a d e . Il est d o n c d 'une e x t r ê m e s impl ic i t é . 

Les lois sont de s imples c o u t u m e s q u i se t r a n s m e t t e n t ve rba lemen t , 

elles son t assez cons t an te s d a n s tou t le r o y a u m e de P é r a k : 

La p o l y g a m i e est a u t o r i s é e , c h a q u e h o m m e a d e u x ou t rois femmes. 

Mais r a r e m e n t p lu s d e q u a t r e ou c i n q . 

Le d ivorce est en u s a g e q u a n d la f emme res te s tér i le ou q u a n d il y a 

incompat ib i l i t é d ' h u m e u r . 

Le p è r e de famille est chef absolu des s iens, su r l esque ls il a droit 

de vie e t de m o r t . 

Le m a r i a g e se fait sans cé rémonie aucune e t la f emme n 'es t pas 

a c h e t é e . Cependan t , le fu tur doi t faire au pè re de l a j e u n e femme un 

cadeau que lque t e m p s a v a n t le m a r i a g e . Ce fait p e u t ê t re à la rigueur 

cons idéré c o m m e u n e acquis i t ion de l a f emme . 

Les enfants dev i ennen t m a j e u r s le j o u r de l e u r m a r i a g e s'ils quit tent 

le to i t pa t e rne l , s inon ils restent , sous son a u t o r i t é . 

Les vi l lages son t g o u v e r n é s p a r u n chef qui est le p lus souven t sous 

les o rd res d 'un a u t r e chef d o n t l ' au to r i t é s 'é tend sur p lus i eu r s t changka t 

ou m ê m e à tou t u n c l a n . 

Les cr imes son t j u g é s p a r le chef et l ' exécut ion du c o n d a m n é est 

laissée à l a famille d e la v ic t ime . Cette c o u t u m e semble ra i t indiquer 

q u e l ' exécut ion d ' u n c o u p a b l e est cons idé rée c o m m e une vengeance 

p l u t ô t que c o m m e u n e exp ia t ion d u c r ime . 

Les vols sont p u n i s p a r le b a n n i s s e m e n t de l ' h o m m e q u i s'est rendu 

c o u p a b l e , il pe rd ses b i ens , sa f emme et ses en fan t s . 

L ' h é r i t a g e se fait chez les S a k a y e s c o m m e chez les p e u p l e s euro

péens , su ivant les lois de l a p a r e n t é . 

Comme j e l 'ai dit p lus h a u t , les Negr i tos de P é r a k v ivent de chasse, 

de p ê c h e e t des p r o d u i t s de leurs j a r d i n s . Ils c h a n g e n t à c h a q u e saison 

le lieu de leur r é s idence , afin de se t r o u v e r au mil ieu des planta t ions 

qu ' i ls v iennent d e c rée r ; m a i s ils n e s 'é loignent guè re en généra l de 
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V. — LANGAGES D E S NEGRITOS D U HOYAÜMIÍ D E I ' É R A K 

Les diverses t r ibus negr i tos de l a péninsuie mala i se l o n l usage d ' un 

Viorne va r i ab le su ivan t les r ég ions , mais p r é s e n t a n t tou jours des 

caractères bien i t r a n c h é s q u i | l e r e n d e n t i n c o m p r é h e n s i b l e p o u r les 

Valais. Les différentsjpatois ont leurs mo t s p r o p r e s , leur p rononc ia t i on 
s Péciale , leurs i n t o n a t i o n s par t icul ières ; mais les rac ines des m o t s e t la 

i n s t r u c t i o n des p h r a s e s sont les m ê m e s d a n s toutes les vallées qu' i l 
0 1 a été donné de p a r c o u r i r . 

' Voir Vllomme, 1885, n» 18, p . 545. 
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(1) d o u l o u s a h a y i i hounof i s a t o u r i m a o 

(2) nou -ne f i m i h n o g - t c h o p n i d jou-hok 

(3) t c h â n o u a n p i d à n n a n o u m â m o u 

(4) m a t é a y e è h t c h i l o k ne ï m â m o u 

a u t r e f o i s m o i t u e r u n t i g r e 

(1) e s o k - p a g h i d i a b o u l e - m a k a n a y a m 

(2) s ô l o u p o - h î s d iop t c h é - t c h â m â - n o u 

(3) l i o u p o u l h è t c h é - t c h â P ° 

(4) s i a k â l h â ù t ché - t c h â m a n o k 

d e m a i n m a t i n lui (il) m a n g e r p o u l e 

(1) Malais, (2) Sôman, (3) Sakaye de Sougni Raya , (4) Sakaye de S. Krbou . 

On voit combien ces l a n g u e s sont p e u c o m p l i q u é e s , et p a r là même 

combien doivent ê t re s imp les les idées et les r a i s o n n e m e n t s de ces 

peup le s . 

Le n o m b r e des m o t s e m p l o y é s d a n s la conversa t ion est , en effet, 

t r ès r es t re in t et la compos i t i on des p h r a s e s a b s o l u m e n t r u d i m e n l a i r e ; 

il est p a r sui te e x t r ê m e m e n t difficile d ' é n o n c e r u n e idée c o m p l e x e et de 

l'aire un r a i s o n n e m e n t un peu long . 

Dans les d e u x e x e m p l e s qui p r é c è d e n t , j ' a i p l acé les mo t s dans 

l ' o rd r e habi tue l a u x Mala i s . Mais, b i e n q u e ce t te fo rme soi t usi tée chez 

les S a k a y e s , s u r t o u t dans les par t ies du p a y s o ù les Négri tos fréquen

ten t les Malais, l a forme employée p a r l e s t r ibus s a u v a g e s est quelque 

peu différente : le verbe a c c o m p a g n é de son sujet se t r o u v e rejeté à la 

fin de la p h r a s e . 

Nou-neî i ni d j o u - h o k m i h n o g - t c h o p . Dans d ' au t r e s cas on dirait 

aussi : 

Nou-neû mih ni d j o u - h o k n o g - t c h o p . Mais le m o l i n d i q u a n t le t e n i p s 

res te toujours a u c o m m e n c e m e n t . 

Dans les réci ts q u e font les S a k a y e s , les p h r a s e s sont ex t r êmemen t 

cour tes et n ' on t j a m a i s p l u s de hu i t ou d ix m o t s ; auss i , q u a n d le sujet 

Les Négri tos ne conna i s sen t pas l ' éc r i tu re : n o n s e u l e m e n t ils n 'on t 

pas de ca rac tè res p r o p r e s , ma i s s ' é t an t tou jours t enus à l ' écar t des 

p e u p l e s vois ins , ils n ' o n t p a s a d o p t é l ' éc r i tu re des c o n q u é r a n t s du sol 

(Siamois , Malais, E u r o p é e n s ) . 

Il n ' ex is te , en S a k a y e , n i conjuga isons ni déc l ina isons : l a personne 

d a n s les verbes est u n i q u e m e n t ind iquée p a r le sujet et le t emps par 

u n mot spécial s ignif iant d e m a i n ou h i e r . 

E x e m p l e s : 
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r éc l ame des dé ta i l s , se voi t -on forcé de r ecour i r à des répé t i t ions 

i n t e rminab le s . 

Dans tous les cas , le b u t réel de cette l a n g u e é tan t de facil i ter la 

conversa t ion d a n s la forêt , il n 'es t pas s u r p r e n a n t de voir les m o t s e t 

les p h r a s e s auss i cour t s que poss ib le . 

Le m a n q u e de con juga i sons force les Negr i tos à e m p l o y e r un g r a n d 

n o m b r e d ' adverbes : auss i tous les subs tant i fs et les adjectifs son t - i l s 

employés sous ce t te f o rme , sans q u e le m o t subisse de modi f i ca t ions . 

Les c o m p a r a i s o n s sont t rès f réquen tes dans la l a n g u e des N e g r i t o s ; 

elles p e r m e t t e n t , à l ' a ide de deux m o t s seu lement , de t r a d u i r e u n e 

pensée , parfois complexe , sans n u i r e à la p ropos i t ion p r inc ipa l e . 

E x e m p l e : 

t o u o h h ô k è t t c h è p - t c h i p d je lmol moï r é o u h 

le chef en s u e u r t r a v e r s e l a m o n t a g n e à la m a n i è r e d ' u n s i n g e 

Chez les Negr i tos la n u m é r a t i o n n e s ' é tenda i t pas au t re fo i s au de là 

de t r o i s ; mais , depu i s q u e les Malais on t e n v a h i le p a y s , l eu r s n o m 

bres ont été a d o p t é s p a r les Abor igènes ainsi q u ' u n e g r a n d e q u a n t i t é 

de m o t s c o r r e s p o n d a n t à des idées , a u p a r a v a n t i n c o n n u e s d a n s la 

pén insu le . 

Quan t aux or ig ines de l a l angue , il est b i en difficile d ' é m e t t r e u n e 

opinion à l eur suje t , les id iomes q u i s'en r a p p r o c h e n t le p l u s n ' a y a n t 

été que fort p e u é tud iés . 

Cer ta ins Orienta l is tes p r é t e n d e n t q u e les l a n g u e s s a k a y e s ne son t 

que des patois m a l a i s , composés d e m o t s c o r r o m p u s ; d ' a u t r e s , au 

con t ra i re , sont d ' av is q u ' u n g r a n d n o m b r e de m o t s de la l a n g u e des 

Aborigènes on t été a d o p t é s pa r les c o n q u é r a n t s . 

Cette de rn iè re op in ion semble l a p lus sér ieuse . Car, si l ' on a d m e t 

(ce q u i p a r a î t évident) q u e les Negr i tos sont les A u t o c h t h o n e s d e l a 

presqu ' î l e i ndo-ch ino i se , il serai t e x t r a o r d i n a i r e q u e les p r e m i e r s h a b i 

tants a ien t a b a n d o n n é l e u r l a n g u e p o u r a d o p t e r celle des c o n q u é r a n t s 

tout en r e p o u s s a n t l a civil isation de ces m ê m e s peup le s d o n t ils n ' a u 

raient pr is que le l a n g a g e . 

Afin de m i e u x se r e n d r e c o m p t e du c a r a c t è r e d 'or ig ine des m o t s 

sakayes , il est ut i le de r a p p r o c h e r q u e l q u e s express ions c o r r e s p o n d a n t 

aux idées les p lu s s imples et de les c o m p a r e r avec les m o t s 

mala is . 

Adultère. — (1) t s i n a h , (2 , 3 , 4) n é - n o ï . 

Age. — (1) o u m o u r , (2) s o - l à ï , (4) g o c h . 

Aller, partir. — (1) p é g h i , (2) n o b - f c h î p , ( 3 , 4) d jô . 
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Aller en voyage. — (1) d j a l a n , (2) t c h e p t c h î p , (3) t c h é p t c h ê p . 

Apporter..— (1) b a o u a , (2) p é t è p . 

Assez . — (1) s o u d a , (2) h o ï - k ô n o u l , (3) t ô l â , (4) t ô l â c h . 

Attendre. — (1) n a n t i , (2) p o ï - a n a (3) p o n , (4) é p o ï . 

Attirer. — (1) p a k e i - a n , (2) k ô n l î p , (3) d i è k , (4) k r ô t . 

Avant-bras. — (1) lof len, (2) t c h è - r è k , (3) t o n , (4) t c h è - r è k . 

Avoir. — (1) a d a , (2) m o , (3) m o n , (4) m o . 

Bananier. — (1) p i s sa f l , (2 , 4) t ô l o u i . 

Barbe. — (1) d j a n g h o p , (2) s e n t o ï - d i â k â , (3) s e n t o u l n , (4) t o - t c h â k â . 

BâtOn. — (1) b a t a n , (2) d j ô - h o u k , (3) d o u d â o , (4) ne ï . 

Boire. — (1) m i n o u m , (2) é c k , (3; ûout , , (4) h imhof t . 

Braise. — (1) b a r a h - a p i , (2) ô i lo iVôch, (3) g h é h a r d , (4) r e i l h o n . 

Champ, jardin. — (1) ladaf i , (2) S ô l a ï , ( 3 , 4) sô lâ ï . 

Cochon sauvage. — (1) b a b i o u t a n , (2) g ô r , (3) l o u , (4) t c h a n g h e ï . 

Cultiver. — (1) b o u a t , (2) t èhè l , (4) t c h è d - t o h o u d . 

Eau. — (1) a y e r , (2) h o n , (3) t o u e h , r a n t o n , (4) a n , o h g h . 

Manger. — (1) m a k a n , (2 , 3 , 4) t o h é - t o h â . 

(1) Malais de P é r a k , (2) Soman , (3) Sakaye de S. R a j a , (4) Sakaye de S. Krbou. 

Citer des exemple s p lu s n o m b r e u x serai t i nu t i l e . Il suffit d e dire 

q u e d a n s les t r ibus s a u v a g e s d e l ' in té r ieur il n ' y a pas plus de 2 à 

3 p o u r 100 des mo t s qu i soient e m p r u n t é s à la l a n g u e ma la i s e . 

Q u a n t aux sons q u ' o n r e n c o n t r e dans les l a n g u e s des Négr i tos , ils 

diffèrent b e a u c o u p d e ceux de l a l a n g u e m a l a i s e . 

E n p a s s a n t en r evue l ' a l p h a b e t , n o u s v o y o n s que : 

A. se p r é s e n t e sous t o u t e s s e s f o r m e s : a ( f ia-ûî , fièvre); à (solà , f e u i l l e ) ; â 

( m o r d j â k - p a o , g r a n d e m o n t a g n e ) ; â ( t c h a k â , m e n t o n ) ; â ' i n t e r m é d i a i r e e n t r e 

â e t Ô ( r e n g â ' , n o i r ) ; â â ( t ô l ââch , a s sez ) . 

E . é ( lôn ieh , n o i r ) ; è ( l a y è k , n u i t ) ; ê t r è s r a r e ; ô t r è s f r é q u e n t ( k ô n i r i t , 

é t o n n é , s u r p r i s ; é h t r è s f a ib le est u n son spéc ia l à l a l a n g u e s a k a y e ( touéh , 

e a u , d a n s ce m o t l a p r e m i è r e sy l l abe es t fo r t e et la s e c o n d e b r è v e ) . 

I . i ( t ô n i k i s , f e n ê t r e ) ; î ( h î s , j o u r ) ; ï (aenhoï , h o m m e ) . 

o . o ( logop, i n f i r m a ) ; o (d je lmôl , m o n t a g n e ) ; à. s u é d o i s ( p â , h o r i z o n , tcho-

r â , f a i m ) ; ô ( gôp , é t r a n g e r ) ; Ô ( senho ï b â b ô , f emme) . 

ou. ou (kouo t b â b ô , fille) ; oû t r è s r a r e ; o u h final t r è s d o u x ( r é o u h , s inge) . 

u t r è s r a r e , n e se r e n c o n t r e crue d a n s la l a n g u e des S o m a i l s ( h û e l - h û e l , 

q u e l q u e f o i s ) . 

B . b (kobôh , g r a i n e ) ; b h , b ' ou p ' ( t o u p ' , c o u v r i r ) , 

p . p ( k a p - k â p , d e n t . ) 

K - G . k ( k o u h u e l , g a u c h e ) ; g t r è s r a r e ; g h , g' ( g h è l o , g o r g e ) . 

DJ . dj (d jen , h a c h e ) ; t r è s c o m m u n . 

TJ . tj ( t j i m m o t é , h a u t pays) ; t r è s c o m m u n . 

s. s (sôrloui , n u i t ) ; ss ( louass , l a r g e ) ; sh (neï h i s h , nouve l l e l u n e ) . 

C H . ch t r è s r a r e ; s c h a l l e m a n d ( m è s c h , m o i n s ) ; t c h ( tchci ro , n a t t e . ) 

j . n ' e x i s t e p a s e n s a k a y e c o m m e e n s o m a n . 

D F M T . c o m m e en f r a n ç a i s . 
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H. h ( l èhem, m o u s s e ) ; h ' final t r è s fo r t , -voisin du k ( t e h e l d î h ' , r a p i d e . ) 

L E . 1 ( m o l ô , q u o i ) ; 1 ' r ' i n t e r m é d i a i r e e n t r e 1 e t r t r è s fo r t (kô l 'bâ o u 

k ô r ' b à , p a p i l l o n ) ; r ( n g r ô , p a r l e r ) ; r ' r r ( r rô ï , t r a n s p i r e r ) , 

N. n ( m ô n a n â n , p a r f a i t ) ; ri e s p a g n o l (nan î , m a l a d e ) ; n i n i t i a l p r é c é d a n t une 

c o n s o n n e ( n t o u , p o i t r i n e ) t r è s n a s a l . 

M i n i t i a l p r é c é d a n t u n e c o n s o n n e (mpoï . sel) t r è s n a s a l . 

v x z DZ KV KF TH a n g l a i s , 6 g r e c font dé fau t . 

Dans ces l a n g u e s , l ' a ccen tua t ion est t rès m a r q u é e ; quelquefois 

même, il est b ien difficile de saisir l a va l eu r réel le des sy l l abes b r èves . 

E x e m p l e s : 

a t â o yé i c h o u ô l tchanouôk d j e imo ' l Riam. 

Le so i r n o u s s o m m e t a r r i v e r m o n t a g n e R i a m . 

a y é k î m a ' t b i g â d i é l o ' tè a d ô . 

J e p e n s e r g r a n d d a n s ce (pays) i c i . 

Je me b o r n e r a i à ces obse rva t ions su r la l a n g u e des Négr i t o s , la i s 

san t aux or ienta l i s tes le soin de faire des c o m p a r a i s o n s avec les au t res 

l angues des pays vois ins . J ' a i p u b l i é dans le Bulletin de la Société 

normande de géographie un vocabu la i r e cons idé rab le r e n f e r m a n t 

p lus ieurs mil l iers de mo t s s a k a y e s . Mais j e m e suis, dans ce t rava i l , 

spéc ia lement a t t a c h é à ne d o n n e r que mes obse rva t i ons , s ans en t re r 

d a n s des c o m p a r a i s o n s qui ne doivent ê t re faites que p a r des l in

guis tes . 

Dans les p a g e s qu i su ivron t , j e c i tera i a u t a n t que poss ible les mots 

par lesquels les Négr i tos dés ignen t les d ivers objets d o n t ils font 

usage . ' 

Y I . — TATOUAGES, COSTUMES, ORNEMENTS 

Les Négri tos se c o u v r e n t le corps d ' o r n e m e n t s . Les uns sont de véri

tables t a t ouages et r e s t en t sous la p e a u , les au t re s de s imples pein

tures qu 'on p e u t e n l e v e r en les l a v a n t à l 'eau. 

Les t a touages [(2) (4) t enhé l , (3) h o u k e r . ] consis tent en l ignes t rès 

fines p rodu i t e s en p e r ç a n t la p e a u avec une ép ine et en f ro t t an t la 

Partie p iquée avec de la suie o h d u c h a r b o n de moelle de l ' a rb re 

(1) r a b o [(3) se lmoï l , (4) r a b ô j . 

Ces o r n e m e n t s n ' ex i s t en t que su r la figure et sur les b r a s . 

J 'a i r e m a r q u é s o u v e n t un m a n q u e de symé t r i e comple t d a n s les 

diverses o r n e m e n t a t i o n s de la f igure . Elles se p résen ten t a lors sous 

forme de l ignes p a r t a n t du front, pa s san t pa r le nez et a l lan t j u s q u ' a u 
m e n t o n , ou b i e n p a r t a n t de la b o u c h e et de la pa r t i e infér ieure du 
n e z et r a y o n n a n t vers l es oreil les (fig. 120, p . 555). 
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S u r les b r a s , el les f o r m e n t des b r a c e l e t s p lacés a u p o i g n e t ou à la 

sa ignée du b ra s . 

Les pe in tures son t o b t e n u e s en d é l a y a n t de la suie ou du cha rbon 

avec de l 'eau ou m i e u x avec du j u s de c a n n e à suc re , ou m ê m e en se 

se rvan t du j u s co loré de ce r t a ines p l a n t e s . Elles sont t ou jou r s rouges 

ou no i res et fo rment de l a r g e s dessins sur la figure, sur les b r a s et sur 

la p o i t r i n e . 

Les motifs de ces dessins son t de la p lus ] g r a n d e s implici té : lignes 

dro i tes , c ro ix , l ignes b r i sées , cerc les . 

Ce g e n r e d ' o r n e m e n t a t i o n est b e a u c o u p p l u s c o m m u n chez les 

femmes q u e chez les h o m m e s , t and is que les vé r i t ab les t a t o u a g e s sont 

a d o p t é s p a r les d e u x s e x e s . 

Les Négri los ne se c o u p e n t pas les den t s c o m m e le font b e a u c o u p de 

p e u p l e s sauvages . Ils n ' o n t p a s môme l ' idée ue ce t te p r a t i q u e . 

H o m m e s et femmes se p e r c e n t les ore i l les e t le nez afin d 'y placer 

des û e u r s ou des ép ines d e porc-épic . Les bouc les d 'orei l les faites de 

g r a i n e s ou de coqui l les son t assez r a r e s . 

Vêtements. — Le seul v ê t e m e n t des Négri tos est le p a g n e [(2) Nôhou.] 

formé d 'une b a n d e d ' éco rce de tônbo n ô h o u . Cet a r b r e se rencontre 

c o m m u n é m e n t d a n s la forêt et les Négr i tos en p r é p a r e n t l 'écorce de 

la m a n i è r e su ivan te : 

Aprè s avoir en levé de l ' a r b r e u n e b a n d e d ' écorce de d imens ions suffi

santes (4 à 5 mè t r e s de l o n g u e u r et 0 r a , 6 0 à O ^ O de l a r g e u r ) , on la met 

d a n s l a rivière e n l a c h a r g e a n t de p ie r res et on la laisse a insi plusieurs 

semaines ; puis on l ' é t end sur un t r o n c d ' a r b r e a b a t t u et on la f r a p p e 

avec u n fort m o r c e a u de bo i s . Quand elle a été b i e n b a t t u e d a n s toutes 

ses pa r t i e s , on la r e m e t d a n s l ' e au ; t rois ou q u a t r e j o u r s a p r è s , la même 

opé ra t i on r e c o m m e n c e . O n obt ien t a ins i , a u b o u t d 'un mo i s environ, 

une étoffe très soup le en m ê m e t e m p s q u e t rès épaisse et composée uni

q u e m e n t de fibres f lexibles, toutes les par t i es d u r e s a y a n t été enlevées 

p a r le b a t t a g e (fîg. 123 , n° 11). 

L e t ô n b o n ô h o u a ceci d e par t icu l ie r , que son écorce se compose de 

d e u x ou trois c o u c h e s épa isses don4 les fibres son t entre-croisées . H e n 

r é su l t e p o u r l'étoffe (que les Malais dés ignen t sous le n o m de trabj une 

g r a n d e rés i s tance . 

D ' au t r e s t r ibus , celles d e Sougn i K r b o u et de S. K i n t a , n ' a t t enden t 

pas auss i l o n g t e m p s a v a n t d e se servi r des p a g n e s en éco rce . Dès que 

l a feuille d 'écorce ver te a été en levée de l ' a r b r e , elle est b a t t u e j u s q u a 

ce qu 'e l le dev ienne souple ; a lors o n la laisse sécher , on la b a t de nou

veau , puis elle est p rê te à ê t re po r t ée . 



Fig. 123. — Objets de parure et vêtements des Négri tos . (Coll. J. de Morgan.) 

l*j 2, 3. B.iu[uet-i que les J femmes S a k a y e s portent dans l e s c h e v e u x . — 4. Diadème. ï - 5, 6 
9> 10, 22, 24. Colliers. — 7, 8. Brace lets . — 14, 15, 30. B a g u e s . — 16. Ceinture. — 1 1 . P a g n e . 
— 12, 13. Épingles do nez. — 18, 19, 28, 29. P e i g n e s . - 17, 25, 26, 27. É p i n g l e s à c h e v e u x . — 

1 20, 23. Coutaaut . — 21, 3 1 . Baltes en os ou en corne de chèvre s a u v a g e . 
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Les Négri tos n e p o r t e n t ni c h a u s s u r e s ni coiffures. Quelques-uns se 

m e t t e n t des d i a d è m e s dans les cheveux , ma i s ce n 'es t q u ' à t i tre d'or

n e m e n t s qu ' i l s les e m p l o i e n t . 

Colliers. — L a p l u p a r t des f emmes négr i tos et que lques h o m m e s 

p o r t e n t des col l iers q u i ne les q u i t t e n t j a m a i s et a u x q u e l s ils accro

c h e n t des souveni rs de chasse ou de p ê c h e . 

Ces colliers son t p r e s q u e tous composés de g ra ines no i re s [(2) sôlî, 

(3) di lé , (4) kayel ] et de g ra ines b l a n c h e s [(2, 3) s ado , (4) sadouâ] 

passées dans un fil en b r t a m . Q u e l q u e s - u n s son t s imples (fig. 123, n° 6), 

d ' a u t r e s sont b e a u c o u p p lus compl iqués (n° 9, 10). On y peu t même 

c o m p t e r quelquefois j u s q u ' à 20 ou 30 chape le t s (n° 22 ) . 

Dans que lques col l iers les g ra ines sont s épa rée s p a r des p a t t e s de 

b u p r e s t e s enfilées c o m m e des p e r l e s (n ç 6 ) . 

Dans tous les cas, les Négr i tos p e n d e n t à ces o r n e m e n t s les t r o p h é e s 

de leur pêche ou de l eu r chasse , tels que : d e n t s de cerfs , os de pois

sons , queues de s inges ou d ' écu reu i l s , coqui l les , ép ines de porc -

ép ic , e t c . . (n° 9, 10, 24). 

Par fo is on r e n c o n t r e , a t t achées a u x coll iers, des m o n n a i e s d e cuivre 

ou d ' a rgen t ang la i ses ou ho l l anda i ses , a y a n t eu cours dans le pays 

(n° 5, 10). Mais c'est s u r t o u t chez les peup le s voisins des Malais que 

ces r e m a r q u e s p e u v e n t ê t re faites ; p lus loin, d a n s l ' i n t é r i eu r , les m o n 

naies dev iennen t t rès r a r e s . 

J ' a i vu dans la va l lée de S. K i n t a une f e m m e p o r t a n t un collier 

c o m p o s é de pe r l e s disposées su ivan t l ' u sage , mais o r n é en outre 

d 'ép ines de p o r c - é p i c , fo rman t p e n d e l o q u e s t o u t a u t o u r . Ma lheureu 

s e m e n t j e n ' a i p u m e p r o c u r e r cet objet a u q u e l sa p r o p r i é t a i r e tenait 

b e a u c o u p et j ' a i dû m e con ten te r d ' u n c roquis (n° 24 ) . 

Non loin des vi l lages mala i s , les S a k a y e s e t les Métis p o r t e n t des 

col l iers en pe r l e s de v e r r e , auxque l s ils a t t a c h e n t tous les obje ts qui 

l eu r t o m b e n t sous la m a i n , tels q u e : clefs, m o n n a i e s , a n n e a u x de 

c u i v r e , pet i t s m i r o i r s , e t c . . 

Bracelets. — Les Sakayes et les Sômafis son t t rès a m a t e u r s d'or

n e m e n t s en l a i t on et p a r t i c u l i è r e m e n t de brace le ts q u e les Malais leur 

v e n d e n t sous forme de fil m é t a l l i q u e . Ils le t r a n s f o r m e n t en b i joux en 

l ' e n r o u l a n t a u t o u r d ' u n m o r c e a u d e bois (n° 7 et 8). 

Mais les sauvages de l ' in té r ieur p o r t e n t des o r n e m e n t s bien moins 

coû t eux qu ' i l s font en en rou l an t un s imple fil a u t o u r d u b r a s ou de la 

j a m b e (les b r ace l e t s de j a m b e s son t t rès r a r e s ) , ou bien encore en se 

p a s s a n t a u p o i g n e t de pe t i t s c h a p e l e t s de g r a ine s de la forêt. 

Hagues. [(2) nôb - I i i p , (3 , 4) T c h i n - t c h i n ] . — Ces o r n e m e n t s sont 
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formés soit d 'un fil de l a i ton en rou lé (n° s 14 ,15) , soit de r o t a n e t ressé 

(n° 30) . On les r e n c o n t r e d ' a i l l eu r s r a r e m e n t . 

Diadèmes. — Dans les pa r t i e s les p lus reculées du pays , les d i a 

d è m e s son t f r équen t s . Ils se composen t souven t de feuilles ve r t e s ou 

sèches , d e p l a n t e s diverses t ressées avec g r a n d soin ou de fibres de 

cer taines l ianes , en t re l acées de m a n i è r e à p ré sen t e r la forme d 'un 

a n n e a u t r è s r égu l i e r (n° 4) . D'autrefois ils consis tent en de s imples 

cordons a u t o u r desque l s sont p e n d u e s des coqui l les t e r r e s t r e s (Hybo-

cystis e l e p h a s , J o u s s e a u m e i , Gyclophorus M a l a y a n u s , C. Semisu l ca tu s ) , 

qu 'on t rouve à l ' é t a t v ivan t dans la forêt. J ' a i m ê m e vu des o r n e m e n t s 

formés de coqui l les m a r i n e s (Card ium, Gypraea , e t c . . ) a p p o r t é e s p a r 

le c o m m e r c e ou pr ises p a r les Négri tos q u a n d ils descenden t de l eu r s 

m o n t a g n e s et von t j u s q u ' à la cô te c h e r c h e r d u sel. 

Bouquets. — Les Négri tos sont g r a n d s a m a t e u r s de f leurs et s 'en 

p a r e n t la t ê t e . Les femmes s u r t o u t p i q u e n t dans l e u r cheve lu re les 

p lus bel les p l an t e s d e la forêt. Mais les p a r u r e s f ra îches sont m o i n s en 

vogue que celles de p l a n t e s sèches , finement t ressées et qu ' on ne p o r t e 

q u e les j o u r s de fête . Ces b o u q u e t s ( n o s 1, 2, 3) sont f r é q u e m m e n t 

a t t a chés avec une l a r g e feuille p e i n t e (n° 1). 

Ceintures. — Ce genre d ' o r n e m e n t est r a r e . Je n e l 'ai j a m a i s r e n 

con t ré que d e u x fois . Il se c o m p o s e d 'un l o n g r u b a n de f ibres v é g é 

ta les t ressées , g a r n i de f ranges de m ê m e n a t u r e (n° 16). 

Les femmes qu i s 'en é ta ient o rnées le p o r t a i e n t en rou lé a u t o u r d e 

ba ta i l l e p a r - d e s s u s le p a g n e . 

Peignes. [(2) S ika t , (3) d j o u n k o , (4) s c h o u d î p ] . — Les S a k a y e s o n t 

les cheveux t rop c r é p u s p o u r qu ' i l l eur soit facile de se p e i g n e r . Aussi 

les por tent - i l s en g é n é r a l t rès c o u r t s . Cependan t , chez cer ta ines t r i b u s , 

les cheveux sont l o n g s et se t i ennen t en masse sur la tê te . Il es t a lo r s 

nécessaire d ' e m p l o y e r des pe ignes t rès solides ( n o s 1 9 , 29) fo rmés d ' un 

m o r c e a u de bois d u r , g é n é r a l e m e n t du k a m o u n i n g , t r ava i l l é a u 

cou teau . 

D 'au t res pe ignes ( n o s 18, 28) se rven t u n i q u e m e n t d ' o r n e m e n t s et s e 

p o r t e n t p i q u é s d a n s les cheveux afin de m a i n t e n i r les fleurs et les 

d iadèmes . Ils se c o m p o s e n t de po in tes affilées de b a m b o u , a t t a c h é s à 

l 'a ide d 'un fil de b r t a m t rès se r ré . 

l in ou t r e de ces pe ignes , d o n t le bu t est o r n e m e n t a l , les S a k a y e s 

p o r t e n t des ép ing les à cheveux é g a l e m e n t faites en b a m b o u (n° 1 7 , 

- 5 , 2G, 27) et couve r t e s d ' o r n e m e n t s gravés au cou teau . 

Boucles d'oreilles. — Une fleur ou q u e l q u e s per les passées d a n s u n 

fil suffisent a u x S a k a y e s p o u r s 'o rner les orei l les . Quelquefois ce? 
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bi joux gross ie rs son t a c c o m p a g n é s d ' u n e épine d e po rc - ép i c q u i , t r a 

ve r san t le lobe de l 'o re i l le , m a i n t i e n t les objets engagés d a n s celle-ci . 

D ' au t r e s fois ces ép ine s son t passées d a n s les c h e v e u x a u - d e s s u s de 

l 'orei l le . 

Ornements du nez. — Je n ' a i j a m a i s vu. d a n s ce genre q u e des 

ép ines de porc-épic passées è n t r ave r s d u nez ( n o s 12, 13) . 

Boîtes. — Les Sakaycs e m p o r t e n t tou jours en v o y a g e d e petites 

boî tes d a n s lesquel les ils m e t t e n t de m e n u s ob je t s . Ces boî tes sont très 

va r i ab le s de formes et de n a t u r e . J ' en a i vu en b a m b o u , en os (n° 31), 

fin c o r n e de c h è v r e s a u v a g e (n° 21) ; elles sont souven t t rès ornées . 

On les p l a c e dans les pl is d u p a g n e . 

Couteaux. — Les c o u t e a u x sont de deux sor tes : les u n s servent à 

c o upe r l a j u n g l e e t son t ..fabriqués p a r les Malais ; les a u t r e s sont 

e m p l o y é s p o u r de pe t i t s t r a v a u x c o m m e la ta i l le des flèches, l 'orne

m e n t a t i o n des b a m b o u s , e t c . . 

Le cou teau de j u n g l e [(2) djou-hoï , (3) y o u t , (A) djoubi] est l o n g de 

30 à 50 cen t imèt res et fait l'office d ' une se rpe ou m i e u x d 'une 

h a c h e t t e . 
i 

Le pe t i t cou teau [(2) s aououd , (3) you t m a t c h i a n ] est aussi de prove

n a n c e mala i se , ou du moins le mé ta l don t il est fait a été fabr iqué eri 

d e h o r s des pays s a k a y e s . Mais ce ne sont certes pas les Malais qui ont 

d o n n é des formes aussi é t r a n g e s à ces i n s t r u m e n t s . Les Négr i tos , très 

av ides de m é t a u x , r a m a s s e n t toutes les ferrail les du p a y s et les app ro 

pr ien t à leurs u sages . C'est a insi q u e j ' a i vu des m o r c e a u x de casse-

no ix d ' a r è k e m m a n c h é s , uti l isés p a r des S ô m a n s ; de vieux raso i r s , de 

g r o s c lous , etc . , e m p l o y é s à divers usages . 

Le p a g n e est p o r t é pa r les adu l t e s s e u l e m e n t ; les enfants restent 

nus ; ils ont pour t ou t cos tume que lques o r n e m e n t s de p e u de valeur 

q u e l e u r m è r e l e u r passe a u cou. E n g r a n d i s s a n t l ' enfant apprend a 

t r ava i l l e r et c o m m e n c e à f ab r ique r tous les objets décr i ts p lus hau t , 

d o n t il a u r a beso in d a n s l ' aveni r . C h a c u n fait l u i -même les ustensiles 

q u i lui sont nécessa i res . Aussi les copie-t-il se rv i lement sur ceux de 

ses p rédécesseur s . Il n 'est d o n c pas s u r p r e n a n t de voir c o m b i e n tous 

ces obje ts diffèrent peu p a r la forme aussi b ien q u e p a r la mat iè re qui 

les c o m p o s e . 

S'il y avait chez les Sakayes des ouvr iers spéc iaux p o u r tel ou tel 

o u v r a g e , on ve r r a i t r a p i d e m e n t des t r ans fo rma t ions s 'opérer dans les 

d iverses t r ibus su ivan t l ' hab i le té des ouvr ie rs emp loyés . Mais le p r in 

c ipe de la division d u t rava i l y est a b s o l u m e n t i n c o n n u , et chacun 

d e v a n t ê t re à l a fois cu l t iva teur , chasseur , pêcheur , c h a r p e n t i e r 
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a r t i s t e , les g é n é r a t i o n s se succèdent en se cop i an t les unes les a u t r e s 

s a n s s ' inquié ter des modif icat ions prof i tables à l e u r ex is tence . 

LA PROPAGATION DE LA PESTE ET DU CHOLÉRA 

E T L E S S U P E R S T I T I O N S P O P U L A I R E S 

1 
P A R 

P A U L S E B I L L O T 

P a r m i les m a u x qui « r é p a n d e n t la t e r r e u r » , il n ' en est po in t qu i 

a ien t f rappé l ' imag ina t ion des peup le s à un auss i h a u t d e g r é q u e la pes te 

e t le cho l é r a . La souda ine t é de l ' a p p a r i t i o n d u fléau, les décès, si 

r ap ides q u ' o n a p u , sans h y p e r b o l e , qual i f ier cer ta ins d ' e u x de fou 

d r o y a n t s , é ta ien t en effet b ien p r o p r e s à insp i re r la f r ayeur et à fa i re 

a t t r i b u e r la m a l a d i e à des puissances su rna tu re l l e s . On c o m p o s e r a i t 

u n v o l u m e avec les supers t i t ions , les c royances sot tes ou c rue l les q u e 

la pes te et le c h o l é r a on t exci tées d a n s les pays divers où ils o n t sévi 

a v e c in tens i t é . Ici j e r éun i s s i m p l e m e n t q u e l q u e s n o t e s sur les 

c royances popu la i r e s re la t ives à ces deux ma lad i e s , la seconde a y a n t 

h é r i t é en g r a n d e p a r t i e de celles qu i s ' a t t a c h a i e n t aux g r a n d e s é p i 

d é m i e s du m o y e n â g e . 

Lorsque les divini tés sont o u t r a g é e s , elles envoien t aux p e u p l e s des 

fléaux qu i ne cessent q u e lo r sque l e u r vengeance a été satisfaite ou q u e 

l e u r colère a été apa isée pa r les supp l i ca t ions . Cette concep t ion 

r e m o n t e à une h a u t e a n t i q u i t é , et on la r e t rouve encore de nos j o u r s . 

Dans Y Iliade, c h . i. Apol lon, p o u r venge r son g r a n d - p r ê t r e insu l t é 

p a r A g a m e m n o n , l ance ses flèches su r l ' a rmée et les Grecs sont f rappés 

d e la pes te . 

Un soldat a y a n t ouver t dans le t e m p l e d 'Apol lon u n coffret d 'or , il 

s ' en é c h a p p a u n air pest i lent iel qu i envah i t le p a y s des Parth.es et 

l ' emp i r e r o m a i n . [Histoire Auguste. Lucius Verus , ch . vin.) 

Les Serbes c ro i en t q u e les pes tes on t un p a y s au de là de la m e r ; 

•c'est de l a q u e Dieu les envoie l o r sque les g e n s sont m é c h a n t s e t on t 

t r op péché . (Gr imm. Teutonic mythology. p . 1189). 

D 'après le médec in russe Ellisheieff, lo r squ ' i l y a q u e l q u e s a n n é e s 

le cho l é r a éc la ta à la Mecque , le b r u i t c o u r u t q u e le D j i n o - ï o u s s i , 

l ' ha le ine de l 'espr i t mal in , venait de faire son appa r i t i on d a n s les villes 

s a in t e s , et q u ' u n e t e r r ib l e ma lad ie envoyée p a r le p r o p h è t e moisson-

http://Parth.es
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na i t les pè l e r in s . E n ce pays on dit c o u r a m m e n t : le v e n t a p p o r t e la 

m a l a d i e . [Archives de médecine navale, t. XL, p . 2 1 7 - 2 2 1 . ) 

E n Chine, au m o m e n t d 'une ép idémie , u n le t t ré é v o q u a le d i ab le ; 

celui-ci, p ressé de ques t ions , a v o u a qu 'e l l e ava i t p o u r cause u n paque t 

d ' u n e cer ta ine p o u d r e qu ' i l r é p a n d a i t dans les r ivières e t les fon ta ines . 

L e le t t ré d e m a n d a à l ' e x a m i n e r ; il avala le p a q u e t et m o u r u t , mais 

l ' ép idémie d i s p a r u t auss i tô t (Georges Bell. Voyage en Chine, p . 176.) 

Au Canada les malad ies contagieuses é ta ien t a t t r i buées a u x d é m o n s 

p a r les i nd igènes , qu i faisaient de g rands b ru i t s p o u r les chasser . 

(Relations des Jésuites, a n n é e 1637, p . 157.) 

Lorsque le cho l é r a éc la ta en B r e t a g n e en 1832 , les p a y s a n s disaient -

Dieu nous t o u c h e de son doig t , Dieu nous a l ivrés a u d é m o n ! (Souves-

t r e . Derniers Bretons.) 

Du t e m p s du roi H u m b e r t , l ' I ta l ie fut r a v a g é e d ' u n e pes te violente . 

Alors un bon a n g e a p p a r u t v is ib lement , et il donna i t des o rd r e s a u 

m a u v a i s a n g e q u i p o r t a i t une a r m e de chas se , c ' e s t - à -d i r e un ép ieu , et 

i l lu i o r d o n n a i t de f rapper les m a i s o n s , et a u t a n t de fois q u ' u n e maison 

receva i t de c o u p s , a u t a n t y avai t - i l de mor t s qui en so r t a i en t . (Légende 

dorée, Sa in t -Sébas t i en , p . 91.) 

Avant la pes te qu i éc la ta à Hof en 1519, on a vu l a nu i t m a r c h e r 

d a n s la rue du Meur t r e , un g r a n d h o m m e noir et l o n g , d o n t les 

j a m b e s écar tées occupa ien t les deux côtés de la r u e , et d o n t l a tête 

s 'élevait b i en au-dessus des ma i sons . C'est p e u de t e m p s a p r è s q u e se 

déc l a r a la g r a n d e p e s t e , et l 'on sait qu 'e l le f r appa les p r e m i è r e s victimes 

d a n s la rue du M e u r t r e . (Grimm. Veillées allemandes, t . I, p . 289.) 

Les minis t res de la vengeance céleste é ta ien t parfois v is ib les , et on 

les voyai t se p r o m e n e r sur t e r r e p o u r r é p a n d r e la c o n t a g i o n . 

Chez un g r a n d n o m b r e de p e u p l e s , la pe s t e est un Dieu a n t h r o p o 

m o r p h e . El le est visible à cer ta ins y e u x , c o m m e la divini té de la mort 

(Cf. Sébi l lot . La mort en voyage. Archivio p a r le t rad iz ioni popo la r i 

1885 , p . 421-32) , à l aque l l e on p e u t c o m p a r e r ses v o y a g e s ; elle exé

cute la vengeance céleste e t ag i t p o u r son p r o p r e c o m p t e , en déesse 

mal fa i san te , mais n o n tou jours i m p l a c a b l e . 

Saint Augus t in r e p r é s e n t e l a pes te c o m m e une f e m m e qui rôde , et 

qu i peu t ê t re é lo ignée avec de l ' a rgen t , et il cite à ce su je t un proverbe 

p u n i q u e . P e n d a n t l a g r a n d e p e s t e , sous J u s t i n i e n , des g e n s voient sur la 

m e r des b a r q u e s d 'a i ra in , m o n t é e s p a r des h o m m e s sans tê tes ; la peste 

éc la ta i t où ils a b o r d a i e n t . 

Les Grecs m o d e r n e s se r e p r é s e n t e n t la pes te c o m m e u n e femme aveu

g le qui e r r e d e m a i s o n e n m a i s o n , t u a n t t o u t ceux qu ' e l l e p e u t lou 
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c h e r . Mais elle suit les mura i l l e s p o u r se gu ider , de so r t e q u e si on es t 

a u mil ieu de l ' a p p a r t e m e n t on lui é c h a p p e . 

D 'après u n con te p o p u l a i r e , ce sont t ro i s terr ibles f e m m e s q u i t r a 

versent ensemble les vi l les , l ' une po r t e un g r a n d p a p i e r , l ' au t r e une 

pai re de c i seaux , l a t ro is ième u n b a l a i . Elles von t ensemble d a n s les 

maisons où el les e spè ren t t r o u v e r des v ic t imes : La p r e m i è r e m e t l e u r s 

noms sur la l is te , l a seconde les blesse avec ses c iseaux, l a t r o i s i ème 

les ba l a i e . Ce sont les Tro i s P a r q u e s ou les Fur i e s devenues les déesses 

de la m o r t . ( G r i m m , Teutonic Myth., d 'A. Faur i e l . ) 

Gil t ine, la déesse {l i thuanienne de la pes te ou de la m o r t , m a s s a c r e 

sans m e r c i ; l o r s q u ' u n e pes te éc la te , la v ierge d e l à pes te se m o n t r e 

dans les c imet iè res sol i ta i res et d a n s les c h a m p s vê tue de b l a n c avec 

des t resses d e feu s u r les t e m p e s , et sa m a i n agi te un b o n n e t t a c h é de 

sang ; où elle l 'agi te les pa la is dev iennen t des sol i tudes , sous ses pas 

s 'élèvent des t o m b e s vertes. . 

Une au t r e déesse de la pes te hab i l l ée de b l anc m o n t é e s u r des 

«chasses , dit son n o m à un h o m m e qu 'e l l e r e n c o n t r e et lui d e m a n d e 

de la p o r t e r su r son dos à t r ave r s tou tes les Russ i e s : à ce t te condi t ion 

il pa s se r a sans d a n g e r à t r a v e r s m o r t s et m o u r a n t s . 

Dans u n réc i t p o l o n a i s , la p e s t e passe auss i à t r a v e r s les v i l lages 

qu 'el le r end déser t s : les coqs sont en roués et n e p e u v e n t c h a n t e r , les 

chiens n ' abo i en t p lus quo iqu ' i l s l a sen ten t de loin, et ils h u r l e n t . Un 

paysan l a vi t en c o s t u m e b l a n c , les c h e v e u x é p a r s , qu i essaya i t d e 

franchir u n e c lô tu re p o u r é c h a p p e r a u x ch iens qu i h u r l a i e n t ap r è s 

«Hé; il la poussa et elle t o m b a au mil ieu des ch iens . Alors elle d i s p a 

rut, m e n a ç a n t e n c o r e d e sa v e n g e a n c e . 

Les l égendes suédoises font la P e s t e a r r ive r d u Sud , et e n t r e r d a n s 

«n v i l lage , où elle r e s t e d e v a n t la p remiè re m a i s o n ; elle r e s s e m b l e à 
u n jo l i pet i t g a r ç o n , avec une r â p e à la m a i n , avec l aque l l e elle a l ' a i r 
u e r â p e r q u e l q u e chose . P e n d a n t qu ' e l l e le fait, il res te encore u n ou 

deux v ivan t s d a n s l a ma i son ; mais l o r squ ' e l l e va au vi l lage su ivan t , 

alors survient la su ivan t e de la pe s t e q u i b a l a i e d e v a n t la p o r t e et 

tout le vi l lage m e u r t . 

Au milieu d u XVII e s iècle, u n p a y s a n w e n d e r e n c o n t r a un h o m m e 

•lui lui d e m a n d a de m o n t e r dans s a c h a r r e t t e , ce à quo i il consen t i t . 

Quand il y fut, il lui d e m a n d a qu i il étai t : L ' h o m m e lui r é p o n d i t : « J e 
v a i s dans t o n vi l lage oii j e ne suis pas encore al lé ; car j e suis l ' H o m m e 

Peste. » 

En P o l o g n e l a p e s t e se p r o m è n e d a n s u n c h a r t r a îné p a r des 

hibous et des g r a n d s - d u c s . 
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Dans le Lausi tz , S m e r m i t z a vê tue de b l a n c r ô d e a u t o u r des v i l l ages : 

à c h a q u e maison où elle d i r ige ses p a s , il y a u r a b ientô t un cadav re . 

Dans les ma i sons , elle a n n o n c e sa p ré sence en f r appan t et en re tour 

n a n t les tables . 

Il n 'y a pas de d o u t e q u e ces personni f ica t ions variées de l a peste 

do iven t être cons idérées c o m m e des é m a n a t i o n s des divinités supér i eu 

res de l ' a n t i q u i t é . 

En Norvège , l a pes te est r ep résen tée c o m m e u n e vieille femme pâle 

q u i v o y a g e à t ravers le p a y s avec u n e r â p e et u n b a l a i ; lo r squ 'e l l e se-

se r t de ce de rn i e r i n s t r u m e n t , t o u t le m o n d e m e u r t . Quelquefois aussi 

el le est vê tue de r o u g e . 

Les Serbes d i sen t q u e l e u r Pes t e (Kuga) est u n e f emme rée l l e qui se 

p r o m è n e enve loppée d 'un voile b l a n c ; b e a u c o u p l 'ont vue et que lques-

uns l 'on t p o r t é e sur l e u r d o s , ca r e l le s ' app roche des gens , et l eu r d i t : 

J e suis la Pes t e , p o r t e m o i à tel e n d r o i t . Celui qu i la p r e n d sur son 

dos , l a po r t e où elle veu t sans en ressent i r d ' inconvén ien t . (Grimm. 

Teutonic Myth., p . 1187 e t s u i v . ) 

Un j e u n e m e u n i e r , a r r i v a n t au g u é avec les chevaux , le j o u r dtr 

p a r d o n d 'E l l i an t , vi t u n e be l le d a m e en r o b e b l a n c h e , assise au bord 

de la r iv ière , u n e b a g u e t t e à la m a i n , qu i le p r i a de lui faire passer 

l ' eau . Lorsqu ' i l l ' eu t déposée sur l ' au t r e r ive , elle lui di t : Jeune 

h o m m e , vous n e savez pas qui vous venez de pas se r : Je suis la Pes te . 

J e v iens de faire le t o u r de la B r e t a g n e , e t me r e n d s à l 'église d u bourg , 

où l 'on sonne l a messe . T o u s ceux q u e j e f r appe ra i de m a bague t te 

m o u r r o n t s u b i t e m e n t ; p o u r vous, n e craignez r i en , il ne v o u s arr ivera 

a u c u n mal ni à v o t r e m è r e non p l u s . (La V i l l e m a r q u é . Barzaz Breiz, 

p . 5 5 . ) 

L o r s d u c h o l é r a d e 1832 le b r u i t d ' a p p a r i t i o n s su rna tu re l l e s se-

r é p a n d i t dans les c a m p a g n e s , des f e m m e s r o u g e s ava ien t é té aperçues 

p rès d e Brest soufflant la m o r t sur les va l l ées . Une m e n d i a n t e appelée 

d e v a n t la j u s t i ce , s o u t i e n t qu 'e l le les a vues , qu ' e l l e l eu r a p a r l é . (Sou-

ves t re . Les derniers Bretons.) 

En Orient , d ' a p r è s u n e légende qu i fit l ' a n de rn ie r le t ou r de la 

p resse , ma i s d o n t j ' i g n o r e l ' o r ig ine exac te , u n v o y a g e u r rencont re 

une be l le d a m e q u i se r end à S m y r n e ; c'est le choléra , qu i ici a sans 

d o u t e succédé à la p e s t e ; il lui r e n d que lque service et lui demande 

combien elle fera de v ic t imes d a n s cet te vi l le . — Dix mi l l e , répond-

el le . A que lque t e m p s de l à le v o y a g e u r la r e n c o n t r e d e n o u v e a u , et lui 

r e p r o c h e d 'avoi r tué v ing t mille pe r sonnes . — Ah ! r é p o n d le Cho lé ra ; 

j ' e n a i tué dix mi l l e tout j u s t e , les d ix mi l le a u t r e s sont m o r t s de p e u r . 
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Dans un c h a n t p o p u l a i r e Sicil ien, le cho lé ra étai t r ep ré sen t é c o m m e 

u n oiseau de p ro i e qu i venai t d ' ou t r e -mer p o u r r a v a g e r la Sicile. ( P i t r e , 

d a n s YArchivio, 1884 p . 595.) 

On r e t rouve u n e concept ion a n a l o g u e en P e r s e : 

D 'après u n e anc i enne légende , le c h o l é r a n e sera i t a u t r e chose 

q u ' u n e m o u c h e g i g a n t e s q u e n o m m é e P i raz , et invisible a u x y e u x d e s 

h o m m e s ; vo lan t avec u n e r ap id i t é e x t r a o r d i n a i r e , elle p o u r r a i t , si 

elle voula i t , se pose r en une j o u r n é e sur tous les h a b i t a n t s d ' u n e 

g r a n d e ville. Qu iconque est effleuré p a r ses ailes t o m b e m a l a d e a u s 

sitôt ; ceux qu 'e l l e a t ouchés de l a tê te m e u r e n t sans q u ' a u c u n r e m è d e 

puisse les sou l age r . Les P e r s a n s , d u reste, sont t rès encl ins à r evê t i r 

les fléaux de la fo rme d ' insectes f an tas t iques . C'est ainsi q u e , p o u r 

eux , la pes te n 'es t a u t r e chose q u ' u n é n o r m e scarabée r o u g e , a u x 

é lyt res l iv ides , et qu i , des po in tes de ses a n t e n n e s , laisse i n c e s s a m 

m e n t tomber des gou t t e s de s a n g . Bien e n t e n d u , p e r s o n n e ne l 'a j a m a i s 

vu , mais tou t le m o n d e croit aveug lémen t à ce co léoptère f a n t a s t i q u e , 

q u ' o n appe l le en P e r s a n Madins , e t a u q u e l le poè te Saad i a consacré 

l ' une de ses p l u s sais issantes p ièces de vers , in t i tu lée : Madins et 

Mourmalial. (La Lanterne, ju i l le t 1884.) 

L a Pes te se mani fes te a i l leurs sous la forme d 'une nuée c h a r g é e d e 

miasmes , mais visible : 

Une nuée fort ba s se et qui sembla i t t r a îne r j u s q u ' à t e r r e , c o m m e 

u n b rou i l l a rd épa is et p u a n t ava i t e n g e n d r é la pes te dans le p a y s d 'El-

l ian t . ( P r a d è r e . Bretagne poétique, p . 10.) 

Une t r ad i t i on d u Voigt land r e p r é s e n t e la P e s t e v e n a n t c o m m e u n e 

v a p e u r b l eue , et sous la forme d ' un n u a g e . P a r là on signifie le b r o u i l 

lard b r û l a n t qu i p récède une pes t i lence . Une pes te qu i fit r a g e d a n s 

l 'Odenwald se m o n t r a sous la forme d 'une pe t i t e f lamme b l e u e d a n s la 

sacristie de l 'égl ise d ' E r b a c h . (Gr imm. Teut. myth. p . 1183.) 

Des signes a v a n t - c o u r e u r s du Cho lé ra se m o n t r a i e n t q u e l q u e t e m p s 

avan t son a p p a r i t i o n , de m ê m e que d a n s les é p o q u e s a n t i q u e s l o r s 

que l a pes te é ta i t s u r le p o i n t d ' éc l a t e r . 

En 1837, on c r u t à B o r g h e t t o q u ' a u m o m e n t de l ' a p p a r i t i o n d u 

choléra l ' image du S a u v e u r p l e u r a à chaudes l a r m e s . 

Les feuilles de châ t a ign i e r et de cerisier d a n s tous les env i rons de 

Gènes é ta ien t s t r iées de cer ta ines ra ies b i za r r e s , q u e n a t u r e l l e m e n t 

devaient avoir faites cer ta ins vers longs et l ége r s qu i s 'y é t a i en t posés , 

h s en t i ra ien t la conséquence de l a p ré sence du cho lé ra et l 'a i r qu i en 

était e m p e s t é , e t p o u r cela ils nég l igea i en t t ou t e p récau t ion h y g i é n i q u e . 

(P i t re , ouv. cité p . 593) . 
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Mais il y ava i t des p a y s qui pa s sa i en t p o u r e a ê t re i n d e m n e s , soi 

p a r l e u r s i tua t ion , soit p o u r t ou t e au t r e cause merve i l l euse : P e n 

d a n t q u e la p rov ince d 'Al icante é t a i t r a v a g é e p a r le choléra , on 

disa i t qu ' i l ne v i end ra i t pas à Sévil le , pa rce qu ' i l s 'y t r o u v a i t dix 

j u s t e s ou dix â m e s j u s t e s , c royance q u ' o n p e u t c o m p a r e r à la légende 

de S o d o m e . [Boletín folklórico español, p . 23.) 

Les Hindous et les P e r s a n s aff irment q u e la p r e m i è r e chose 

q u i s ignale l ' a p p r o c h e d u c h o l é r a , c'est la d i spa r i t ion p r e s q u e to ta le 

des m o u c h e s . S 'enfu ien t -e l les? S ' en t e r r en t - e l l e s? Ce qu ' i l y a de 

ce r t a in c 'est q u ' o n n e les r eve r r a q u e l o n g t e m p s ap rè s la fin de 

l ' ép idémie . En Pe r se , on exp l ique ce t te d i spar i t ion des m o u c h e s p a r l a 

p e u r qu 'e l les r e s sen t en t à la vue de la g r a n d e m o u c h e F i r a z , d o n t j ' a i 

p a r l é p lu s h a u t , et q u i , invisible a u x h o m m e s , est t rès visible p o u r 

e l l es . (La Lanterne, j u i l l e t 1884.) 

A Dinan , le q u a r t i e r d u Je rzua l , où il y a b e a u c o u p de t anne r i e s , fut 

i n d e m n e p e n d a n t les diverses invasions du cho lé ra . On expl iqua i t 

p l a i s a m m e n t ce p r iv i l ège en d i san t q u e la r u e est si e sca rpée , que le 

cho l é r a n ' ava i t j a m a i s p u la m o n t e r . On peu t vo i r dans cet p la i san te r ie 

u n e de rn iè re su rv ivance de la divinité-f léau. 

Les divini tés n ' é t a i en t pas les seules pu issances capab l e s de p ropa

ge r le fléau ; les p e u p l e s en ont parfois accusé le g o u v e r n e m e n t ou 

c e r t a i n s par t i s : 

L o r s q u e le cho l é r a de 1832 éc la ta à Pa r i s le peup le p r é t end i t qu 'un 

p a r t i occul te ava i t empo i sonné les e aux . P l u s t a r d on s 'en p r i t aux 

us ines où les m a c h i n e s à v a p e u r sont en act ivi té , puis a u x c h e m i n s de 

fer. (Dict. des superstitions, coll. Migne). 

En I ta l ie , le cho l é r a est un po ison . Il est t ou jours envoyé p a r le gou

v e r n e m e n t personnif ié d a n s le ro i . C'est lui et les p r i nce s du sang, 

a ins i q u e les p r i n c i p a u x de l 'É t a t q u i le font j e t e r ou le j e t t e n t e u x -

m ê m e s i m p u n é m e n t , et ils ont le con t re po i son qu ' i l s d o n n e n t aux 

pe r sonnes qu i on t l eur confiance ou leur affection. Si u n e de ces pe r 

sonnes meur t , cela v e u t d i re qu 'e l l e ne s 'est p a s suf f i samment hâ t ée 

de p r e n d r e le con t r e po i son , ou si elle l 'a pr i s , elle s'est t r o m p é e sur la 

dose . (G. P i t r e , Archivio, 1884. p . 590.) 

E n Sicile, les e m p o i s o n n e u r s c i rculent déguisés dans l ' î le . En 1837, 

ce t t e fausse c r éance e n v a h i t t e l l ement l 'espr i t d u p e u p l e , que le b ru i t 

se r é p a n d i t q u e le ro i F e r d i n a n d é ta i t venu l u i - m ê m e d a n s l 'île t r a 

vest i en m o i n e , p o u r voir si les e m p o i s o n n e u r s ava ien t exécuté ses 

o r d r e s sur u n e l a r g e éche l l e . A P a l e r m e et a i l leurs p l u s i e u r s ind i 

vidus furent tués p o u r ce motif. (Id. p . 591) . 
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Un p r o v e r b e Sicil ien, peu t -ê t r e u n i q u e en I ta l ie , dit : « Il v a u t mieux 

m o u r i r é v e n t r é , que de m o u r i r en ch ian t . » E n t e n d u p a r M. P i t r e en 

1865, a lo r s q u ' à P a l e r m e le p e u p l e m e n a ç a i t le g o u v e r n e m e n t d 'une 

insur rec t ion , l ' a ccusan t d ' avo i r p r o p a g é le cho lé ra en Sicile. On dit 

auss i dans ce t e m p s qu ' i l y ava i t u n b o n m o y e n de g u é r i r le cho lé ra , 

c 'était avec d e l à p o u d r e et du p l o m b . (Id. p . 592.) 

Les médec ins son t ceux qu i se p r ê t e n t le mieux à la diffusion du 

cho lé ra . Ils son t p a y é s p o u r faire m o u r i r les pauvres gens , e t b i en sots 

sont ceux q u i se l a i s sen t p e r s u a d e r de p r e n d r e leurs r e m è d e s ! 

Les fumiga t ions , les dés infec tants ne font q u e faire m o u r i r p l u s v i te . 

(Id. p . 590.) 

En B o u r g o g n e lo rs de la pes te de 1563, la mun ic ipa l i t é d ' A u t u n 

c o m m i t trois n o t a b l e s « p o u r p r é v e n i r à l a consp i r a t i on i n ique de p l u 

sieurs m e s c h a n s e t p e r v e r s a y a n t vou lo i r d ' infecter et i n t o x i q u e r les 

e a u x des fonta ines au g r a n d pér i l de t ous . » Au r a p p o r t de T h u c y d i d e , 

des m ê m e s m e n a c e s é ta ien t p rofé rées à A t h è n e s con t r e ceux qu 'on 

accusa i t auss i des m ê m e s méfai t s : en 1832, on au ra i t eu à d é p l o r e r de 

g r a n d m a l h e u r s si les g e n d a r m e s n ' a v a i e n t p a s réuss i à d iss iper ou à 

con ten i r les masses p o p u l a i r e s q u i m e n a ç a i e n t de m o r t c eux qu 'on 

accusa i t de p r o d u i r e le cho lé ra p a r l ' e m p o i s o n n e m e n t des fon ta ines . 

( G l é m e n t - J a n i n . Les pestes en Bourgogne, p . 46.) 

Lors de l a pes te de Milan en 1630, le p e u p l e r e g a r d a la des t ruc t ion 

qui le m e n a ç a i t c o m m e le r é su l t a t d 'onc t ions con tag ieuses . T o u t e soui l 

lure qu i se r e m a r q u a i t sur les mura i l l e s é ta i t cons idérée avec effroi, 

t o u t h o m m e qu i , p a r i n a d v e r t a n c e , é tenda i t l a m a i n p o u r t o u c h e r au 

mur étai t t r a î n é e n p r i son a u x cris d ' u n e p o p u l a c e fur ieuse . Trois 

voyageurs f rança is a r r ê t é s à r e g a r d e r la façade du Dôme en ayan t 

touché le m a r b r e , furen t f r appés avec v io l ence et condui t s en p r i son . 

Un p a u v r e o c t o g é n a i r e a y a n t essuyé avec son m a n t e a u la pouss iè re du 

b a n c sur l e q u e l il vou la i t s 'asseoir d a n s l 'égl ise , fut auss i tô t e n t o u r é , 

saisi, f rappé, on l e t r a î n a p a r la b a r b e , et en q u e l q u e s m i n u t e s on en 

fit un c a d a v r e . Une f e m m e du p e u p l e a y a n t vu un h o m m e qu i t ena i t à 

fa ma in un p a p i e r , et qu i de d i s t ance en d i s t a n c e , t r a îna i t les mains 

sur le m u r , pensa q u e c 'é ta i t p e u t - ê t r e un de ceux qui m e t t a i e n t du 

Poison a u x m u r a i l l e s ; u n e au t r e c o m m è r e fit les m ê m e s obse rva t ions , 

la. foule s ' a m e u t a , pur i f ia les mura i l l e s , et l ' h o m m e , q u i é ta i t u n com

missaire de la s a n t é , fut a r r ê t é , mi s à l a t o r t u r e ; a lo r s il i n v e n t a une 

fable, et dit, e s p é r a n t se s auve r , q u ' u n b a r b i e r b ien connu pour v e n d r e 

des o n g u e n t s c o n t r e l a pes t e , lu i ava i t r emis un po t d ' o n g u e n t en lui 

d i san t d 'en frotter les m u r s . Tous les deux sub i ren t d 'affreux sup -

L'HOMMK. 3a 
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pl ices , et une co lonne d i te Infâme fut élevée su r l ' e m p l a c e m e n t de la 

m a i s o n du b a r b i e r . (Magasin pittoresque, 1843 , p . 207, 279, 326.) 

En I tal ie on n e sai t p a s a u ju s t e la n a t u r e du poison ; seul un auteur 

a émis l ' idée q u ' o n p o u r r a i t p e u t - ê t r e infester l 'a ir avec de la bave 

de c r a p a u d , de s e r p e n t ou de chien e n r a g é . Il est la p l u p a r t du temps 

r e n f e r m é dans u n e b o u t e i l l e , et il es t r é p a n d u sous forme de liquide, 

p lu s souven t sous fo rme d e v a p e u r . Une fumée est t ou jou r s u n e cause 

de g raves soupçons . D u r a n t le cho lé ra de 1837 , u n e vo i tu re pa rcouru t 

vers m inu i t p lus i eu r s rue s de P a l e r m e , l a i s san t de r r i è re elle un grand 

n u a g e de fumée, et j e t a n t p a r t o u t la t e r r e u r ; c 'é tai t le c h o l é r a qu'elle 

r é p a n d a i t ainsi . (P i t re , p . 593 et 591.) 

A Marsei l le e n 1884, u n ind iv idu p r é t e n d a i t q u ' o n j e t a i t dans la 

r u e d e s c a r t o u c h e s « c h a r g é e s de c h o l é r a » . A N a p l e s , un j e u n e garçon 

é t a n t à u n m a r c h é p u b l i c , où il v e n d a i t des figues, u n h o m m e grand, 

m i n c e et vêtu d e no i r s ' a p p r o c h a d e lui p o u r en a c h e t e r . L 'homme 

prof i ta d ' une d i s t r ac t ion d u v e n d e u r p o u r r é p a n d r e sur les figues une 

pouss iè re b l a n c h e , pu i s i l d i spa ru t s u b i t e m e n t ; ce t te pouss iè re conte

na i t le ge rme d u c h o l é r a . (Boletín folklórico español, 1885 , p . 23.) 

Dans les p r e m i e r s j o u r s de s e p t e m b r e , q u a n d le c h o l é r a sévissait à 

Nap le s , un g r o u p e de l a z z a r o n e s v i t u n m o n s i e u r au v i sage p â l e , à la 

b a r b e noi re et à l 'œ i l s in is t re , q u i p a r c o u r a i t l e m a r c h é de Foria, 

r é p a n d a n t de l a pouss i è re qu ' i l ava i t dans u n e bou te i l l e . P le in de 

co lè re et a c c u s a n t l ' h o m m e d 'ê t re un e m p o i s o n n e u r , les lazzarones 

s ' é l ancè ren t su r lu i , le m a l t r a i t è r e n t et v o u l u r e n t le t u e r . Le pauvre 

h o m m e allai t p a s s e r un m a u v a i s q u a r t d ' h e u r e , q u a n d l a pol ice arriva 

et le conduisi t à l a p r é v e n t i o n . On s 'assura d e p u i s q u e ce t t e poudre 

é t a i t u n dés in fec tan t q u e le cava l ie r m a l t r a i t é voula i t e m p l o y e r à 

désinfecter le m a r c h é de For i a . (Ibid. p . 23.) 

E n Ligur ie , le seul a m u s e m e n t d ' u n e s imple fusée qui t r a v e r s e le ciel 

avec u n e l o n g u e e t b r i l l a n t e q u e u e de feu, est r e g a r d é avec terreur 

d a n s un t e m p s de c a l a m i t é p a r les i g n o r a n t s , et l e u r p a r a î t l 'annonce 

funeste de la p r o p a g a t i o n de la m a l a d i e . 

Dans ce t emps le p e u p l e n ' ass i s te p a s aux feux q u e l 'on b r û l e pour 

les ré jou issances p u b l i q u e s , s u r t o u t a u x feux de Benga le , pa rce qu'ils 

sont faits e x p r è s p o u r r é p a n d r e le po ison . A l a fête d e la Nat ivi té de la 

Vierge , cé lébrée e n 1884 à B o r g h e t t o , le peup l e qui ava i t pr is p a r t à 

t o u t e s les ré jou i ssances de l a j o u r n é e , se r e n f e r m a le soir dans ses 

ma i sons dans la c r a i n t e de la con tag ion p r o d u i t e p a r le feu. (Pitre? 

ouv. cité p . 5 9 1 - 5 9 2 . ) 
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Ingénieur civil des mines. 
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VII. — I N D U S T R I E S DES NEGRITOS DU ROYAUME DE PÉRAK 

Les seules indus t r i e s des Negr i tos sont celles qu i se r a p p o r t e n t à la 

fabrication des objets de p r e m i è r e nécess i té . J ' a i déjà dit c o m m e n t ils 

t r ans fo rmen t l 'épaisse écorce de l ' a rb re n o h o u en une étoffe souple et 

flexible ; il me res te à pa r l e r des tresses et des na t t e s d a n s l a f ab r i ca 

tion desquel les ils excel lent et d o n t les p r o d u i t s cons t i tuen t , avec la 

g u t t a - p e r c h a e t le r o t a n e , les seules expo r t a t i ons des r é g i o n s m o n t a 

gneuses de la p r e s q u ' î l e ma la i s e . 

Les forêts d u r o y a u m e de P é r a k sont r e m p l i e s de r o t a n e s de toute 

1. Voir L'Homme, 1885, n» 18, p . 545 et u° 19, p . 577. 

L'HOMME. 39 
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n a t u r e et de t o u t e ta i l le , d 'une qua l i t é par fa i te *. Aussi les Malais et 

les Négr i tos les e m p l o i e n t - i l s p o u r t ous les u sages de la v ie , depuis les 

p o u t r e s de la maison j u s q u ' a u x b a g u e s qu ' i l s p o r t e n t au doigt . Les 

S a k a y e s se s e rven t é g a l e m e n t du r o t a n e qu i leur k fourn i t la ma t i è r e pre

miè re essentiel le d e toutes leurs indus t r i es . 

Grâce à cet te g r a n d e a b o n d a n c e du r o t a n e , ces p e u p l e s son t arrivés 

à le m a n i e r avec u n e faci l i té et u n e ad res se r e m a r q u a b l e s . J ' a i vu des 

h o t t e s sakayes , q u i n e son t en s o m m e q u e de s imples p a n i e r s , pou

vo i r p e n d a n t un c e r t a i n t e m p s r e n f e r m e r de l ' eau sans qu ' i l en passât, 

u n e g o u t t e au t r a v e r s . 

Les divers ob je t s , f abr iqués en r o t a n e , sont les h o t t e s , les paniers , 

les couverc le s de c a r q u o i s , les l i ts , e t c . 

La h o t t e est c e r t a i n e m e n t l 'objet le plus ut i le au S a k a y e . Il la porte 

t ou jou r s en v o y a g e ; c 'est elle qui r en fe rme ses provis ions et son 

modes t e b a g a g e . 

Elle est c y l i n d r i q u e e t t e rminée p a r un fond d e m i - s p h é r i q u e . Tantôt 

elle est formée d e t resses se r rées (fig. 128, n° 7), t a n t ô t , au contraire , 

elle es t à j o u r (n° 6 ) . Les d imens ions sont t rès var iab les , suivant la 

force ou le goû t de l ' individu qui l a po r t e ; les p lu s g r a n d e s n 'ont 

j a m a i s p lus de 0 m , 6 0 d e h a u t e u r . 

Les ho t t e s à j o u r sont des t inées p r i n c i p a l e m e n t au t r a n s p o r t des 

p a t a t e s ou des ob je t s ex t r a i t s de la t e r r e . Il suffit de t r e m p e r dans 

l 'eau le c o n t e n a n t et le con tenu p o u r ne t toye r d 'un c o u p toute la 

r éco l l e , d o n t l ' eau de l avage s ' égou t t e ensui te t rès fac i lement . 

Les ho t t e s faites de t resses se r rées sont spéc ia lement affectées aux 

obje ts qui c r a i g n e n t l ' h u m i d i t é ou q u i , p a r l e u r pet i tesse , passeraient 

e n t r e les mai l l e s à j o u r . 

Les h o t t e s , c o m m e les p a n i e r s , se cons t ru i sen t à l 'a ide d ' une série 

d é m o n t a n t s en r o t a n e un peu fort et fendu en deux , do n t on tresse 

l ' in te rva l le avec d u r o t a n e fendu. Après c h a q u e t o u r , on a soin de 

f rapper les t resses , afin de les a p p l i q u e r con t re les p r é c é d e n t e s . 

Les couverc les des ca rquois p r o c è d e n t de la m ê m e fabr icat ion, ils 

son t en g é n é r a l t r è s so ignés , afin q u e l ' h u m i d i t é n e puisse a r r ive r j u s 

q u ' a u x flèches, le poison don t elles son t ga rn ies p e r d a n t ses proprié tés 

vénéneuses à l 'a ir h u m i d e . 

J ' a i vu, d a n s ce r t a ins vil lages, des lits en ro t ane tressé ; mais ce 

n ' es t là q u ' u n e e x c e p t i o n ; g é n é r a l e m e n t ces m e u b l e s son t en bambou. 

Q u a n t aux n a t t e s (fig. 128. n o s i. 2. 3 . i . ) , el les sont en n ipa (sorte 

1 L ' u n e de c e s e s p è c e s est l e « r o t a n S u m a m o u » c o n n u en E u r o p e s o u s le nom 

de j o u e de M a l u c c a . 
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( l e [Jalmiste) ou en tou t e a u t r e p l a n t e don t les feuilles sont assez la r 

ges p o u r qu 'on puisse les diviser e n b a n d e s . 

Ces na t tes on t leurs mai l les à ang l e d ro i t ; les poin ts en sont ca r rés 
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d a n s le corps m ê m e d u t rava i l , t and i s que les o r n e m e n t s sont disposés 

en feuille de fougère . 

Quelque fois l a b o r d u r e est à j o u r ; a lors l ' épa isseur de la n a t t e se 

t r ouve doub lée . 

S u r les o r n e m e n t s en feuille d e fougère , les Sakayes app l iquen t 

des p e i n t u r e s j a u n e s ou b runes qu i sont g é n é r a l e m e n t d ' u n e g rande 

s impl ic i té . 

Les na t tes se rven t à couvr i r les l i ts , dans les ma i sons , et à p ro téger 

con t r e l ' humid i t é q u a n d on couche en plein a i r . 

Les Négri tos font auss i en n a t t e s des sacs (n° S) d a n s lesquels ils 

t r a n s p o r t e n t les g r a i n s . 

Bien q u e ce r t a ines ho t t e s p u i s s e n t ê t re e m p l o y é e s p o u r p o r t e r de 

l ' eau , les Négr i tos e m p l o i e n t d ' o r d i n a i r e des b a m b o u s d 'assez forte 

taille et qu ' i l s t r o u v e n t en g r a n d e a b o n d a n c e dans la forê t . 

Quelquefois ces b a m b o u s sont o rnés d e d e s s i n s 1 et m u n i s d ' un cro

che t , s imple b r a n c h e fourchue renversée , qu i p e r m e t de les por ter 

su r l ' épaule (fig. 132, n° 15) ; s o u v e n t aussi ils cons is tent en de simples 

t ronçons q u e l 'on j e t t e , une lois l ' ouv rage fini. 

D 'a i l leurs , ce que j e disais p r é c é d e m m e n t du r o t a n e , es t appl icable 

a u b a m b o u ; le S a k a y e ne p o u r r a i t pas se passe r de l 'un n i de l ' au t re ; 

ver t , il l ' emplo ie p o u r cuire les a l iments ; sec , il en façonne des boî tes , 

des seaux ; fendu, il en cons t ru i t les paro is des ma i sons , les lits et les 

p l a n c h e r s . 

Les Sakayes ne conna i s sen t pas la po t e r i e . Dans le p a y s qu ' i l s habi

t e n t , je n ' en a i j a m a i s r e n c o n t r é le m o i n d r e f ragment . Us font bien 

quelquefois des ass ie t tes de bois (n° 16), en c reusan t au cou teau une 

r ac ine p l a t e , mais c 'est à li tre d ' excep t ion . Tous n ' emp lo i en t que le 

b a m b o u . A quoi b o n , en effet, se d o n n e r la peine d e fabr iquer des 

vases , q u a n d les m o n t a g n e s en son t couver tes et qu ' i l suffit d e couper? 

P o u r faire du feu, les Négr i to s e m p l o i e n t le b r ique t don t ils enfer

m e n t les diverses pièces d a n s un peti t b a m b o u gravé (n° 24). Un mor

c e a u de q u a r t z et de la py r i t e de fer suffisent pour p r o d u i r e l'étincelle 

q u e reçoit une moe l le d ' a r b r e . Auss i , d a n s l ' i n t é r i eu r , les t rouve- t -on 

tous munis de ce pe t i t a p p a r e i l . Su r les f ront ières , i ls r e m p l a c e n t la 

pyr i t e p a r un morceau de ferra i l le . 

Quan t a u x out i l s à t ravai l ler la t e r r e , ils sont rédu i t s au s t r ic t indis

pensab le : une h a c h e p o u r a b a t t r e la forê t , un m o r c e a u de bois pointu 

p o u r en t e r r e r la s e m e n c e (fig. 128, no* 1 1 . 12.) 

1 J'ai d o n n é a u m u s é e du T r o c a d é r o u n b a m b o u très o r n é q u i s e r v a i t à por te , 

l ' e a u . 





614 T R A V A U X O R I G I N A U X 

Les h a c h e s ( n o s 1 3 . e t 14 . ) , sortes de c iseaux e m m a n c h é s su r une 

b r a n c h e fou rchue , son t tou jours de p rovenance ma la i s e . Les Sakayes 

les ob t i ennen t pa r é c h a n g e s . Ceux de la f ront ière en p r e n n e n t des car 

ga isons qu ' i l s p o r t e n t à des d i s tances cons idérab les dans l ' in té r ieur , de 

sor te que les h a b i t a n t s des vi l lages les p lus é loignés finissent p a r les 

p a y e r des pr ix insensés . J 'a i vu dans un vi l lage de S. P i a h , u n e h a c h e 

qui ava i t coûté plus de 20 do l l a r s (100 f rancs) , en é c h a n g e con t r e de 

la g u t t a - p e r c h a . Celles que j ' a v a i s a p p o r t é e s avec moi p o u r d o n n e r à 

ces b r a v e s gens me r e v e n a i e n t à pe ine à 40 cents (2 francs) . 

V I I I . — ARMES 

Les seules a r m e s e m p l o y é e s p a r les Négr i tos sont : la s a r b a c a n e 

(Sakayes et S ô m a n g s ) , l ' a rc (Sômangs) et la l ance (Sakayes e t S ô -

m a n g s ) . 

La s a r b a c a n e est un t u b e d e b a m b o u , l ong d ' env i ron 2 m , 2 0 et dont 

le d i a m è t r e est de 0 m , 0 2 à 0 m , 0 3 . 

Les Malais n o m m e n t cet te a r m e « s o m p i t a n », les S ô m a n g s « b l a o », 

les Sakayes de S. R a y a « bô lô , » et ceux de S. K r b o u « blâô ». Comme 

on le voi t , d a n s les l a n g u e s négr i tos ce n o m a la m ê m e rac ine qu i est 

t rès différente de cel le du Mala is . 

Le b a m b o u don t est formé le tube a p p a r t i e n t à u n e espèce spéciale , 

« (1) b o u l o tômiafi , (3) a o u a n tômin , (4) aouen sono r » , don t les n œ u d s 

sont t rès espacés , d e tel le so r te q u ' e n t r e deux n œ u d s on puisse coupe r 

un tube de p lus de d e u x m è t r e s de l o n g . 

Le b a m b o u tômiafi pousse sur lés m o n t a g n e s à 1,000 ou 1,500 mètres 

d ' a l t i t ude ; il se t r o u v e en b o u q u e t s r é p a n d u s d a n s la forêt . Les g randes 

t iges son t assez r a r e s ; le Gounong T c h o n d o n g est u n des po in t s où 

elles se p r é s e n t e n t en plus g r a n d e a b o n d a n c e . 

L a s a r b a c a n e se c o m p o s e de deux tubes r e n t r a n t l ' un d a n s l ' au t r e : 

le t ube ex te rne « (I) s a r o n , (2. 3 . 4 . ) 16 » est tou jours d 'un seul 

m o r c e a u , t and is q u e le tube in terne « (2) b l ao , (3) bô lô , (4) b lâô » est 

parfois formé de p lus ieurs pièces soudées en t r e e l les . Cette disposi t ion 

est des t inée à e m p ê c h e r les c o u r b u r e s d u e s a u x a l t e rnances d ' h u m i d i t é 

et de sécheresse . 

L ' e m b o u c h u r e de la s a r b a c a n e « ( l ) o u p o m , (2) t ô m b o u n , (4) chê-

l o u h » est en bois chez les Sakayes , tandis q u e les S ô m a n g s la fa

b r i q u e n t en g u t t a - p e r c h a . Elle est fixée au t ube in te rne qu i glisse à 

f ro t t ement doux d a n s son e n v e l o p p e . 

Le project i le d e ce t te a r m e est u n e pet i te flèche >. (1) d a m a , a n a k 

sompi t an , (2) senloï , (3) roiï , (4) sôgâl » c o m p o s é e d ' un éc la t de b a m -
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b o u ta i l lé en p o i n t e t rès effilée, « (4) schoï » et ga rn i à sa base d ' u n 

pet i t b o u c h o n de moel le de b e r t a m , « (2. 4) bassô », qu i ser t de p i s t o n . 

La fig. 129", n° 5, r e p r é s e n t e la sec t ion d ' u n e s a r b a c a n e d a n s l a q u e l l e 

se t r ouve le pro jec t i le : 

— T . t ube e x t e r n e fixé a u tube i n t e r n e j u s q u ' e n LL F et au de là l ibre 

et r e t e n u s imp lemen t p a r le f r o t t e m e n t . — 6. t ube i n t e r n e . — G. e m 

b o u c h u r e . — L, L', L". pe t i tes g a r n i t u r e s de r o t a n e dest inées à m a i n 

teni r le tube de b a m b o u et à l ' e m p ê c h e r de se fendre . — H. b â t o n de 

la f lèche. — X. b o u t o n de moel le de b e r t a m . — B. pet i t b o u c h o n 

d 'é toupe « ( l ) r a b o , (3) se lmoïl , (&) r a b ô » , des t iné à p r o d u i r e u n e 

f e rme tu re p lus c o m p l è t e d u pis ton, afin d ' év i t e r les per tes d ' a i r et p a r 

c o n s é q u e n t de force . — P . R. deux m o d e s d ' a s s e m b l a g e des m o r c e a u x 

du t ube in te rne ; l ' un P . est un a s s e m b l a g e di rec t dans l eque l les 

deux ex t rémi tés des m o r c e a u x à r é u n i r r e n t r e n t l 'une d a n s l ' a u t r e ; 

l ' au t r e R., dans leque l cet a s s e m b l a g e est fait a u m o y e n d ' u n e cale S. 

Dans les deux cas les pièces j u x t a p o s é e s son t collées avec de l a 

g u t t a - p e r c b a . 

Les deux ex t r émi t é s d e l a s a r b a c a n e sont t o u j o u r s ornées d e dess ins 

g r a v é s au cou teau (fig. 129, n o s 6 et 7) . 

Ces a r m e s sont t rès fragi les ; mais les S a k a y e s , hab i t ué s à les p o r t e r 

dans les j u n g l e s les p lus épaisses , n e les h e u r t e n t j a m a i s con t re les 

a r b r e s . 

L o r s q u ' o n ne fait pas u s a g e d 'une s a r b a c a n e , il est i nd i spensab le de 

la conserver d a n s l a fumée au -des sus du foyer , sans quo i elle sera i t 

p r o m p t e m e n t a t t a q u é e p a r les insec tes . 

L a s a r b a c a n e est ne t t oyée c o m m e u n fusil à l 'a ide d 'une b a g u e t t e , 

« (1) go ind j am, (3) r o k n a n , (4) ka l tô » , un peu p lus longue q u e l ' a r m e 

et a v e c laquel le on pousse un pet i t t a m p o n d ' é t o u p e imbibé d 'hu i l e de 

k a p a y a n . 

Une bonne s a r b a c a n e est , après les i n s t r u m e n t s mé ta l l i ques , l 'objet 

le p l u s préc ieux p o u r les S a k a y e s ; le b a m b o u d o n t elle est faite n e 

pousse q u e d a n s ce r t a ines r ég ions . Aussi faut-il parfois de l o n g s 

voyages p o u r se p r o c u r e r les tiges de l o n g u e u r convenab le . 

Le ca rquo i s « (1) t a b o n d a m a , (2. 3.) lok, (4) lôk », d a n s l e q u e l les 

Sakayes por t en t l e u r s flèches, se c o m p o s e d 'un t u b e de b a m b o u , l ong 

de 30 à 40 cen t imè t r e s et d 'un d i a m è t r e de 6 à 10 cen t imè t r e s , fermé à 

sa p a r t i e a n t é r i e u r e pa r le nœud de la p l a n t e , t and is q u ' à la p a r t i e 

supér ieure il p o r t e u n c a p u c h o n de r o t a n e f inement t ressé , « (4, t chen -

kop », r e t enu au cercle qu i e m p ê c h e le b a m b o u de se fendre à l ' a ide 

d 'une pe t i te c h a r n i è r e de r o t a n e . 
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KIG. 1 3 0 . — 1. Carquois s a k a y e pour flèches de 
sarbacane (S. Kinta). — 2 . Carquois s a k a y e 
pour flèches de sarbacane (S. Burnam). Coupe 
— A . Petits tubes de bambou ou de roseau pour 
arrimer les flèches. — F . F l è c h e s . — E . Provi 
sion d'étoupe. — G. Cercle de rotane destiné à 
maintenir l'étoupe. 

L a figure 130, n° 1, r ep résen te le c a rquo i s en u s a g e d a n s l e r o y a u m e 

de P é r a k . 

La f igure 130, n° 2 , donne la 

coupe d ' u n ca rquois de Sa l an -

gore e t de B u r n a m . Dans ce 

de rn ie r , le couverc le est quel

que peu différent e t affecte la 

forme d ' un c h a m p i g n o n . 

Les flèches sont p lacées dans 

le c a r q u o i s de t ro is manières 

différentes : 

1° L ibres , l eur po in te r e p o 

san t su r le fond d u b a m b o u . 

2° P lacées p a r pe t i t s paque t s 

dans des b a m b o u s de t r è spe t i t e 

tai l le f o r m a n t é tu is « (4) so-

poune ï . » 

3° D a n s de pe t i t s t ubes de 

roseau fixés en h a u t du ca r 

quois et dest inés à recevoir 

c h a c u n u n p ro jec t i l e . 

A l ' i n t é r i eu r d u couverc le se 

t rouve u n pet i t d i sque de ro 

tane « ( 4 ) t ô n i è k » , des t iné à 

m a i n t e n i r la provis ion d ' é toupe 

e m m a g a s i n é e au fond du ca

p u c h o n . 

Une ce in ture , «(3) b ô g n a n 

(4) sélaï » , en fibres de b e r t a m 

ou de t r a b , p e r m e t au Sakaye 

de p o r t e r son ca rquo i s pendu 

à la t a i l l e . Cette ce in tu re s 'ac

c r o c h e a u m o y e n d 'un anneau 

et d ' un os ou d 'un bel i t bâ ton 

passé au t r ave r s . « (1) k o u n t -

ch i , (3) sônanko t , (4) pôn in -

kè l ». 

Les Sakayes p o r t e n t tou jours 

le ca rquo i s sur la cuisse g a u 

c h e , afin de pouvo i r p r e n d r e p lus a i s é m e n t les flèches de la m a i n d ro i t e . 
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Les carquois sont o r n é s de dessins g ravés au c o u t e a u , 1 composés 

d ' u n e série de l ignes dro i tes ou br isées d o n t les motifs son t p e u var iés 

et q u e c h a c u n fait à sa guise . 

Les Sômangs p o r t e n t aussi l eu r s flèches de s a r b a c a n e d a n s de pe t i t s 

ca rquo i s sans couverc le et sans ce in tu re qu ' i l s passen t d a n s l eu r t r a b . 

Ces objets sont souven t o rnés de dessins t rès é légants o b t e n u s en en le 

v a n t au cou teau ce r ta ines pa r t i e s de l a peau du b a m b o u et en en lais

s a n t d ' a u t r e s qu i p r e n n e n t , en s é c h a n t , des te intes r o u g e s , j a u n e s ou 

no i re s (fig. 131). 

P o u r t i rer avec la s a r b a c a n e 

« (1) m n i o m p i t , (3) pou t -pou t , 

(4) chèh lou », le Négr i to saisit 

l ' a r m e des d e u x mains en les p l a 

çan t t ou t p rès de l ' e m b o u c h u r e , 

c o n t r a i r e m e n t à ce q u e nous fa i 

sons p o u r é p a u l e r u n fusil. Le b r a s 

d ro i t res te p l ié c o m m e le b r a s 

g a u c h e ; pu is , u n e fois le souffle 

p r i s , la flèche est l ancée su r un 

b u t fixe. 

Il est un fait t rès r e m a r q u a b l e , 

et c e p e n d a n t c o n s t a n t chez les 

peup le s peu civilisés : Les s a u 

vages ne t i r e n t j a m a i s un b u t 

mob i l e . Ils son t n é a n m o i n s d 'une 

g r a n d e ad res se et a u r a i e n t de 

g r a n d e s chances d ' a b a t t r e le gi

b ier , a u t r e m e n t q u ' a u posé . J ' a i 

vu , en effet, un chef f r appe r du 

p r e m i e r c o u p un d o l l a r placé à 30 p a s de l u i . 

L a por tée d 'une flèche de s a r b a c a n e est va r i ab le su ivan t l a v igueur 

de p o u m o n s du t i r e u r ; elle ne dépasse g u è r e 150 pas e n v i r o n . 

L o r s q u e la flèche t o u c h e u n a n i m a l un peu g r o s , elle e n t r e p ro fon

d é m e n t e t se br ise su r les os. 

Ces flèches sont endu i t e s de po i son (v. l ' a r t ic le POISONS) qu i r e n d la 

b lessure m o r t e l l e . 

Les S ô m a n g s e m p l o i e n t n o n s e u l e m e n t l a s a r b a c a n e , m a i s auss 

l ' a r c , a r m e b e a u c o u p plus pu issan te l a n ç a n t de g r a n d e s flèches 

e m p o i s o n n é e s avec lesquel les ils p e u v e n t a t t a q u e r tous les a n i m a u x . 

L ' a r c « (1) g a n d i o n a , (2) ak » est formé d ' u n éclat de bois h ibou l , 

Fia . 131. — Carquois sûmangs pour flèches 
de sarbacane . 
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taillé en fuseau t rès a l l o n g é (fig. 132, n° 1). Il a env i ron 2 t n , 20 de lon

g u e u r et se t e rmine p a r d e u x pointes d o n t l 'une po r t e un c r a n d ' a r 

rêt t rès m a r q u é , d a n s l eque l v ien t se p lacer l ' a n n e a u de la co rde . 

Cette co rde est faite d e fibres de poko t r a b bien t o rdues et graissées 

d 'hu i le , ou p lus r a r e m e n t d u nerf d 'un a n i m a l s a u v a g e tel que le cerf 

ou le bœuf . 

Le b ibou l est le seu l bo i s e m p l o y é p o u r la fabr icat ion des a rcs . 

La flèche se c o m p o s e d 'un b a m b o u s a n s n œ u d s de 7 à 8 mi l l imètres 

de d i a m è t r e , garn i , à l ' une de ses ex t r émi t é s , d 'une po in te en fer ba r 

belée des deux côtés ou s e u l e m e n t d 'un côté . A l ' au t r e bou t sont insé

rées t rois p lumes c o u p é e s t rès cour t e t r a y o n n a n t à 120 degrés l 'une 

de l ' au t r e sur une l o n g u e u r de 8 à 10 c e n t i m è t r e s ; elles son t fixées à 

l 'a ide de pe t i t s fils e t de gu t f a -pe rcha . 

La po in te de la flèche est s i m p l e m e n t p l an tée d a n s la b a g u e t t e de 

b a m b o u , de te l le so r te q u ' u n animal b lessé ne pu isse , en r e t i r a n t le 

b â t o n , faire sor t i r l a p o i n t e q u i , r e t e n u e p a r les b a r b e l u r e s , r es te dans 

la p la ie . 

Cette po in te est g a r n i e d ' u n e couche épaisse de po i son . 

Les ca rquois des flèches son t de la p lus g r a n d e s implici té : ils se 

c o m p o s e n t d 'un b a m b o u sans o r n e m e n t s , t e rminé en po in te et que le 

chasseur peu t p l a n t e r dans le sol sans cra in te d e mou i l l e r ses p ro 

ject i les . 

Les S ô m a n g s ne p o r t e n t j a m a i s p lus d e 5 ou 6 flèches dans le même 

ca rquo i s . 

Les au t re s a r m e s , en usage chez les Négr i tos , sont la lance et l 'épieu. 

L 'ép ieu , s i m p l e ' b â t o n p o i n t u , sert à a t t a q u e r d e p r è s les an imaux 

ou à se défendre d a n s les maisons con t r e l ' a t t a q u e des t ig res . Il est 

fait de bois t rès d u r (h ibou l , k a m o u n i n g ) . 

La lance , dont le b u t est à peu p rès le m ê m e q u e celui d e l 'épieu, 

est tou te en bois d a n s les p a y s très é lo ignés de la civilisation : elle se 

compose a lors d 'un b â t o n au b o u t d u q u e l on a fixé, à l 'a ide de liens de 

r o t a n e , une lance de b a m b o u tail lée en poin te (f ig. 132 n° 9 . 10.)-

Cette a r m e , b ien q u e t rès fragile, es t c e p e n d a n t t rès d a n g e r e u s e ; 

le b a m b o u très effilé p é n è t r e dans le corps et s'y b r i se . 

On m ' a raconté, q u e , d a n s cer ta ines t r i b u s de P a h a n g , ces a r m e s sont 

empo i sonnées ; mais les Sakayes de P é r a k les e m p l o i e n t sans poison, 

disant q u e lo r squ 'on en v ien t à se dé fendre de si p r è s , on n ' a pas le 

t e m p s d ' a t t end re l'effet du po i son . 

Dans Jes pays m o i n s s a u v a g e s , les lances son t t e rminées p a r des 

pointes de fer ( n o s 1 1 . 12 . ) ; el les ne p o r t e n t j ama i s de poison. 



F - G . 132. — 1. Arc SOmang. - - 2 . 3. 4 . 5. F l èches et détails de la flèche. — 6. Carqudis. i— 
7. S. Boîtes à poison. — 9. 10. L a n c e s à pointes de bambou. — 1 1 . 12. Lances à pointes de for. 
— 43. Canne. — 14. Boî tes à amorces de pêche . — 15. Bambou pour porter l 'eau. — 1 6 . P l a t 
de bois. — 17. Petit pot en noix do K a p a y a n y . — 18. s iff let . — 19. 20. F l û t e s . — 2 1 . GuUaro 
en bambou. — 22. Tambour. — 23. Petit instrument de musique. — 24 . Briquet et sa boîte. . 
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• 

IX. — POISONS 

On connaî t j u s q u ' à p r é s e n t bien peu de chose sur les po isons dont 

se servent, les Négr i tos ; j e crois d o n c uti le de d o n n e r ici non seulement 

les r e n s e i g n e m e n t s q u e j ' a i r eçus v e r b a l e m e n t des Sakayes et des 

S ô m a n g s , mais aussi t o u s les d o c u m e n t s q u i on t été recueil l is par 

sir H . L o w , le savan t bo t an i s t e , a u j o u r d ' h u i rés iden t du g o u v e r n e m e n t 

ang la i s à P é r a k . 

Voici d ' abo rd ceux q u e j ' a i o b t e n u s m o i - m ê m e des Sakayes : la 

fabr ica t ion du po i son est assez compl iquée , elle d é p e n d d u b u t que 

l ' on v e u t a t t e i n d r e , soit q u ' o n dés i re u n e subs t ance f o u d r o y a n t e , soit, 

a u con t r a i r e , q u e l 'on p ré fè re u n po ison p lus l en t . 

L o r s q u e les S a k a y e s on t besoin d ' un po ison v io lent , ils mé langen t 

d a n s u n tube de b a m b o u la sève d ' u n a r b r e n o m m é i p o h avec le jus 

d ' u n t u b e r c u l e don t j e n ' a i pu savoir le n o m . Ils s èchen t doucemen t 

le m é l a n g e sur u n feu d o u x et le mou i l l en t de t e m p s en t emps p o u r le 

séche r ensui te à ' n o u v e a u . La cuisson se fait en q u a t r e opé ra t ions . 

Avan t la d e r n i è r e , ils a jou ten t à la subs tance l iqu ide du venin t i ré des 

g l a n d e s des s e r p e n t s , des scorp ions et des cen t -p ieds ; pu is ils 

endu i sen t de la l i q u e u r un pe t i t b â t o n p la t et le font s éche r au-dessus 

d ' u n feu sans f l amme, sans toutefois l ' a p p r o c h e r t r o p p r è s de la braise ; 

ils a p p l i q u e n t ensu i te u n e s econde couche e t r e c o m m e n c e n t l ' o p é r a 

t i on . Le poison ainsi p r é p a r é est d ' u n b r u n foncé ; il est t rès soluble 

d a n s l ' eau . 

P o u r un po i son m o i n s fort, on emplo ie s e u l e m e n t la sève de l ' a rbre 

i p o h e t le suc des t ube rcu l e s , ou b ien encore la p r e m i è r e subs tance 

s e u l e m e n t . Dans ces d e u x cas , la p r é p a r a t i o n est i den t ique à cel le des 

po i sons t rès v io len t s . 

Ainsi f ab r iqué , le po i son peu t ê t re e m p l o y é de sui te : il suffit, en 

effet, de mou i l l e r l ' ex t r émi t é d ' u n e flèche de s a r b a c a n e et de l a frotter 

s u r le peti t b â t o n e n d u i t de p o i s o n . 

Quelquefois aussi , les Sakayes t r e m p e n t l ' ex t r émi t é de la flèche dans 

le b a m b o u c o n t e n a n t le l i qu ide v é n é n e u x et opè ren t su r l a flèche 

c o m m e ils le feraient su r le b â t o n à poison . Dans ce cas , l a couche de 

ma t i è r e s e m p o i s o n n é e s est b e a u c o u p p lus épaisse . 

P o u r les f lèches des t inées a u x a r c s , l ' app l i ca t i on d u po ison se fait 

d i r ec t emen t su r la p o i n t e , qu ' on fait sécher de la m ê m e m a n i è r e que 

le pe t i t b â t o n p l a t . On a p p l i q u e un n o m b r e cons idérab le de c o u c h e s ; 

il en résul te un e m p â t e m e n t d o n t l ' épa isseur est parfois d e 4 à 5 mi l 

l imè t r e s . 
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Ces poisons sont e x t r ê m e m e n t d a n g e r e u x : les p lus v io lents t u e n t 

u n t igre en t ro i s m i n u t e s , les p lu s l en t s n ' ag i s sen t q u ' a p r è s v ingt ou 

v ing t - c inq m i n u t e s . ,, 

J ' a i vu des S a k a y e s tuer un s inge de t rès g r a n d e tai l le avec des, 

flèches d e s a r b a c a n e . 

L ' a n i m a l é ta i t posé sur u n e b r a n c h e , à 30 m è t r e s de h a u t e u r 

e n v i r o n ; il a été a t t e in t à la cuisse g a u c h e , et , i m m é d i a t e m e n t ap rès 

avo i r reçu l a flèche, i l a enlevé le p ro jec t i l e , qu i est t o m b é p r è s de 

n o u s . La po in t e en é t a i t br isée sur une l o n g u e u r de 2 ou 3 mi l l imè t r e s : 

d e u x minu tes e t d e m i ap rè s q u e l ' a n i m a l a é té t o u c h é , il est t o m b é 

m o r t . 

Les Sakayes m a n g e n t le gibier qu ' i l s t u e n t avec leurs flèches e m p o i 

s o n n é e s ; ma i s i ls on t t o u j o u r s soin d ' en leve r l a pa r t i e a t t e in t e p a r le 

pro jec t i le : i ls la d é c o u p e n t dès q u e l ' a n i m a l est m o r t . 

Le con t r epo i son d u poison i p o h est , m ' a - t - o n dit , le sel e t le maïs 

v e r t m â c h é . Ces d e u x subs t ances , a p p l i q u é e s sur la p la ie bien o u v e r t e , 

e m p ê c h e n t la m o r t ; m a i s le b lessé n ' e n est p a s moins t rès m a l a d e . 

Quand un h o m m e ou u n a n i m a l a été f rappé d ' une d e ces 

f lèches, il res te q u e l q u e s m i n u t e s (une à t rois) sans é p r o u v e r d ' a u t r e 

d o u l e u r que cel le de l a p iqû re , pu is il est p r i s de secousses n e r v e u s e s 

et de v o m i s s e m e n t s . Si le poison est b i e n p r é p a r é , le blessé e x p i r e en 

q u e l q u e s m i n u t e s ; s inon, il m e u r t a p r è s q u e l q u e s h e u r e s s e u l e m e n t ; 

dans ce d e r n i e r cas , la p la ie enfle et p r e n d u n e te in te b l e u e . 

Voici m a i n t e n a n t l es r e n s e i g n e m e n t s qu i ont été recuei l l i s p a r 

sir H u g h Low : 

Le poison est formé de la sève de l ' a rb re ipoh séchée su r une 

b a g u e t t e p l a t e , l e n t e m e n t et a u - d e s s u s d ' un feu sans f l a m m e . Mais il 

est m o i n s violent q u e le po i son formé p a r u n m é l a n g e de s u c de 

p l an t e s différentes. 

Le poison le p lus v io lent se compose des sucs de t rois v é g é t a u x dif

férents , m é l a n g é s d a n s des p r o p o r t i o n s bien définies : 

I pa r t i e d e j u s de g a d o n g . 

1 pa r t i e de j u s de l ekyer . 

8 par t ies de sève d ' i p o h . 

Le g a d o n g est u n e p l a n t e g r i m p a n t e , trifoliée, é p i n e u s e , é m e r g e a n t 

d ' u n e g r a p p e de t ube rcu l e s l é g è r e m e n t ap la t i s . Ces t u b e r c u l e s pressés 

d o n n e n t un j u s a b o n d a n t . 

Le lekyer a un t r o n c de 9 p i eds de h a u t env i ron ; s«s feuilles, for

m a n t trois b r a n c h e s s é p a r é e s , on t de 4 à 5 p ieds de l o n g ; c h a q u e 

b r a n c h e , ue son cô t é , po r t e deux ou t rois divis ions; la tige l a p lus 
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g r a n d e q u ' o n ait m o n t r é e à M. L o w ava i t 4 p o u c e s de d i amè t r e et 

é ta i t d i v e r s e m e n t co lorée en b r u n , ve r t et g r i s . El le n ' é ta i t p a s arrivée 

à son c o m p l e t d é v e l o p p e m e n t . 

La fleur est b l a n c h e et ne pousse q u ' a p r è s q u e la feuille et sa tige 

sont m o r t e s ; au m o m e n t de son é p a n o u i s s e m e n t , elle émet u n e odeur 

i n s u p p o r t a b l e de m a t i è r e s en pu t ré fac t ion . La q u e u e de la fleur con

t inue à pousse r à m e s u r e q u e la g r a ine m û r i t . Sir L o w l'a vue a t te indre 

u n e h a u t e u r au-dessus du so l de 4 p i eds a n g l a i s ; elle po r t a i t a lors des 

p é r i c a r p e s sur p lus d ' un p ied de l o n g . 

L ' i p o h (espèce d ' a r t o c a r p u s ) est un g r a n d a r b r e qu i c ro î t dans les 

pa r t i e s basses du p a y s ; il est très c o n n u des Malais . 

Aprè s avoir d o n n é ces dé ta i l s su r la fabr ica t ion des poisons, 

sir H. L o w rend c o m p t e des expér iences qu i on t été faites d e v a n t lui 

sur des ch iens . 

P o i s o n composé u n i q u e m e n t de la sève de J ' a rbre i p o h : 

1° U n chien a é té b lessé a u dos , la po in t e p é n é t r a dans l ' ép ine dor

sale ; l ' a n i m a l m o u r u t en six minu tes en d o n n a n t des s y m p t ô m e s ana 

logues à ceux de l ' e m p o i s o n n e m e n t p a r l a s t r y c h n i n e ; 

2° Le chien blessé à la cuisse r e s t e pa ra ly sé de l ' a r r iè re - t ra in ; il 

s 'enfui t et est r e t r o u v é m o r t que lques h e u r e s ap rè s ; 

3° L ' a n i m a l reçoi t la flèche en t re l ' omop la t e et l ' ép ine d o r s a l e ; il 

dev ien t insensible d e u x m i n u t e s ap rès la b l e s su re faite : d eux minu tes 

p lu s t a r d , il m e u r t la l a n g u e p e n d a n t e ; 

4° L e pro jec t i le a t t e in t l ' an imal au dos , à que lques cen t imèt res 

au-dessus de la na i s sance de la queue . Trois m i n u t e s ap rès , les s y m p 

tômes d ' e m p o i s o n n e m e n t c o m m e n c e n t à se mani fes te r et se con t inuen t , 

au b o u t de 7 m i n u t e s , p a r d e v io len tes convuls ions p e n d a n t lesquel les 

l ' a n i m a l c h e r c h e à v o m i r : en 16 m i n u t e s le chien m e u r t . 

P o i s o n c o m p o s é du suc des t rois p l an te s ( ipoh, l ekyer e t gadong) : 

1° L e chien est b lessé à 1 pouce env i ron au-dessus de la na i s sance de 

la q u e u e ; il m e u r t en d o u z e m i n u t e s ; 

2° L a flèche e n t r e sous l a peau du ven t r e , de que lques mi l l imè t r e s 

s e u l e m e n t ; la m o r t a r r ive en v ingt -c inq m i n u t e s . 

Il r é su l t e des o b s e r v a t i o n s de sir H. L o w et des miennes que les 

S a k a y e s et les S ô m a n g s o n t un g r a n d n o m b r e de procédés pour la 

f abr ica t ion des p o i s o n s ; m a i s que t o u s se c o m p o s e n t , à peu d e chose 

près , d e l à m ê m e m a n i è r e ; qu ' i ls son t p r i n c i p a l e m e n t formés de sucs 

v é g é t a u x , et enfin qu ' i l s son t p r e s q u e foud royan t s q u a n d ils son t b ien 

p r é p a r é s . 

Avec des a r m e s aussi t e r r ib les , il se ra i t t rès facile aux S a k a y e s de 
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dé t ru i r e la p o p u l a t i o n ma la i se de la p re squ ' î l e , et c e p e n d a n t ils se son t 

laissé o p p r i m e r p a r des envah i s seurs d o n t les a r m e s sont b i en lo in 

d ' ê t re aussi m e u r t r i è r e s que leurs pe t i t es flèches. 

C'est que le Négr i to est d 'un n a t u r e l t rès d o u x ; il a h o r r e u r de t u e r 

u n h o m m e ; il n ' e n vient à cette ex t r émi t é q u e poussé à b o u t , lo r squ ' i l 

défend sa f emme ou ses enfants . 

C O U R S E T S O C I É T É S 

Conférences Broca. 

La seconde Conférence B r o c a a u r a l ieu, ce t te a n n é e , le j e u d i 28 n o 

v e m b r e à q u a t r e h e u r e s du soir , d a n s la salle des séances de la Socié té 

d 'An th ropo log i e de P a r i s . Le conférencier , M. S a m u e l Pozzi , fera u n e 

l ec tu re in t i tu lée : Les caractères distinctifs du cerveau de l'homme. 

Celte conférence sera suivie de la l ec tu re du r a p p o r t de M. L e t o u r n e a u 

au n o m de la Commiss ion c h a r g é e de déce rne r le p r ix Godard . 

Mission scientifique. 

M. E u g è n e A u b e r t , p h a r m a c i e n , est c h a r g é d 'une miss ion sc ien t i 

fique d a n s le bass in de l 'Amazone . 

Expéditions scientifiques. 

La Société de Géograph ie de Sa in t -Pé t e r sbou rg organ ise u n e expéd i 

t ion scientif ique au fleuve A m o u r . 

La Revue française de VEtranger et des Colonies nous a p p r e n d 

q u e la Société de G é o g r a p h i e d 'Aus t ra l ie v ien t aussi d ' o rgan i se r une 

i m p o r t a n t e expéd i t ion qu i a u r a p o u r b u t l ' exp lo ra t ion scientif ique des 

t e r r i to i res i nconnus d e l à Nouvel le-Guinée. 

Un r a p p o r t du sec ré ta i r e d e la Société a n n o n c e que les colonies de 

Qucerisland, de l a Nouvelle-Galles du S u d et de la p rov ince de Victor ia 

on t déjà souscr i t p o u r 100,000 fr. Le p e r s o n n e l de l ' expédi t ion se c o m 

pose de douze b l ancs et de onze Mala is , r éun i s dé jà dans l'île. Le c o m 

m a n d e m e n t de l ' expédi t ion est confié au cap i t a ine Ever i l l , q u ' u n l o n g 

sé jour à S u m a t r a a a c c o u t u m é a u x c l imats sub - t rop icaux . Un j e u n e 
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E T H N O G R A P H I E 

NÉGRITOS DE LA P R E S Q U ' I L E M A L A I S E 1 

P A R 

J . D E M O R G A N 

Ingénieur civi l des mines. 

( i'-' A R T I C L E ) 

X. — PLANTATIONS, CULTUKES. 

Uuand une plantation commence à s'épuiser, les Négritos ne cher

chent jamais à la renouveler dans le même terrain. Ils se mettent en 

luête d'un emplacement convenable dans les environs, afin d'y créer des 

Jardins (fîg. 136) qu'ils iront habiter plus tard. Ils ont soin de ne jamais 

s'éloigner beaucoup de leur premier village ; ce qui leur permet de 
venir de temps en temps récolter les produits qui seraient poussés 
aPrès leur départ. 

Le jardin (Koboun en malais et Sôlaï dans toutes les langues sakayes 

• V o i r L'Homma, 1885 , n» 1 8 , p . 545 , n» 19, p . 5 7 7 , e t u° 20 , p. 609 . 

L ' u O J V f M F . 41 
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F I G . 1 3 6 . — P l a n t a t i o n s a k a y e de Toh . B r t a m s u r le S. R a y a . 

La principale difficulté dans cette recherche est causée par l'inten

sité prodigieuse de la végétation qui cache aux regards les replis du 

sol ; mais les Negritos, habitués dès l'enfance à circuler dans ces épais 

fourrés, réussissent rapidement dans leur enquête. Quan d le chef a 

trouvé plusieurs emplacements, il y conduit successivement tous les 

habitants de son village, afin d'avoir leur opinion.' 

Alors s'élèvent des discussions interminables qui entravent la déci

sion jusqu'au moment où les travaux doivent commencer. Souvent 

même le poughoulou est forcé de faire intervenir son pouvoir de chef 

pour terminer les différends. 

Tous les habitants valides du Tchangkat partent pour la localité 

qu'on a choisie et s'installent sur place sous des abris qu'ils élèvent a 

la hâte. 

et sômangs) doit être situé près d'un ruisseau et sur une petite colline 

bien exposée au soleil et abritée du vent. Il ne doit pas être trop près 

des grandes vallées où les éléphants sauvages se tiennent habituelle

ment; car ces animaux détruiraient les récoltes. 

Un terrain remplissant toutes ces conditions est souvent difficile à 

trouver; aussi, dès qu'approche la saison de commencer les travaux, 

voit-on les chefs parcourir la jungle dans tous les sens, afin de choisir 

une bonne place. 
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F I G . 137. —• P l a n t a t i o n s s a k a y e s d'Oulou S . ICamdar v u e s du sommet 

du G . T e h a b a n g . (Alt. 1677«). 

soutenir la masse de ceux qui sont déjà coupés et qui tomberaient si 

les lianes et les arbres voisins ne leur prêtaient un point d'appui. 

Les Sakayes reprennent alors un à un les arbres qu'ils ont laissés et 

les coupent à moitié environ. 

De cette manière, la forêt est très bien préparée pour tomber d'un 

seul coup : il suffit parfois de quelques coups de hache pour que toute 

la masse s'abatte. Souvent même un coup de vent renverse, pen

dant la nuit, tout cet enchevêtrement de lianes, de rotanes et de 

branches. 

Pour couper un gros arbre, les Sakayes commencent par construire 

à son pied un échafaudage qui permette d'atteindre la partie située au-

dessus de la naissance des racines. Le travail est ainsi bien moins péni

ble et le résultat absolument parfait. 

Pendant la durée des travaux, ceux des Sakayes qui sont restés au 

Tchangkat vont tous les jours ou tous les deux jours porter des pro

visions à leurs camarades dans la forêt. 

La première partie du travail consiste à couper la jungle. Cette be

sogne est réellement pénible, mais aussi est-elle la seule fatigante dans 

la vie des Sakayes. 

Dans ces immenses forêts, où le bois est absolument sans valeur, 

les arbres sont abattus d'une manière bien différente des méthodes 

européennes. 

Les Négritos coupent d'abord toutes les broussailles qui couvrent le 

sol; puis ils s'attaquent aux gros arbres, en commençant par la partie 

la plus élevée du terrain. Ils descendent ainsi jusqu'à l'extrémité de 

leur plantation et laissent de loin en loin des arbres isolés destinés à 
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Lorsque la jungle est couchée à terre, les Sakayes retournent à leur 

ancien Tchangkat et attendent, pendant deux ou trois mois, que les 

abatis soient parfaitement secs. Alors ils vont y mettre le feu. 

Ces feux de jungle sèche sont d'un aspect splendide : pendant les 

premiers moments de l'incendie, toutes les feuilles et les petites bran

ches s'embrasent en lançant d'énormes gerbes de flammes. 

Puis, après quelques heures, il ne reste' plus que les gros arbre? 

qui brûlent lentement et, en général, restent à demi carbonisés sur 

le sol. 

C'est toujours vers le commencement de septembre, c'est-à-dire 

un mois environ avant la saison des pluies, que les Sakayes brûlent 

la forêt. 

Les premières pluies éteignent le feu, rafraîchissent le sol et les 

Sakayes plantent do suite les patates, les bananiers et les cannes à 

sucre; les graminées ne sont semées qu'un peu plus tard. 

Dès que les plantations ont été faites, les Négritos commencent la 

construction de leurs maisons; ils retournent ensuite à leur premier 

jardin. Ils attendent ainsi jusqu'à ce que les récoltes soient poussées 

et ne viennent que pour couper, ou plutôt arracher les graminées. 

Alors ils s'installent dans leurs nouvelles habitations. L'ancien jar

din ne reçoit plus leur visite qu'à de longs intervalles, pour glaner 

le reste de récoltes. 

Dans le choix du district qu'ils habitent constamment, les Sakayes 

sont guidés par des détails locaux d'une grande valeur pour eux. S'il 

existe dans le pays un groupe un peu important d'arbres Pra ou de 

Dourians, ils ne s'en éloignent que très rarement, afin de conserver à 

leur portée ces ressources naturelles qui leur viennent en aide quand 

les récolles ne réussissent pas. 

De même la proximité d'une source thermale ou minérale les re

tient toujours. Ils savent, en effet, qu'à ces sources viennent boire, 

tous les matins et tous les soirs, les bêtes sauvages de la jungle : c'est 

là qu'ils attendent à l'affût ce gibier qui fournit un appoint considé

rable à leurs moyens d'existence. 

Presque tous les Tchangkat ont leurs dourians, leur poko-pras ou 

leur h'ra. Aussi voit-on les jardins s'étendre sur des collines très voi

sines (fig. 137). Seules les petites tribus, qui n'ont pas trouvé de source 

et dont les arbres sont morts, émigrent souvent à de grandes distances; 

encore ces émigrations se font-elles toujours dans la même vallée. Il est 

bien rare que les Négritos viennent sej fixer chez des voisins dont ils 

ne parleraient pas la langue. 
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sS.: F i o . 138. — M a i s o n S a k a y e de T c h a n g k a t K r b o u . P l a n . 

F I G . 139. F I G . 1 4 0 . 

Maison s a k a y e d9 T e h a n g k a t K r b o u . Coupe s u i v a n t la l o n g u e u r 
et coupe en t r a v e r s . 

F I G . 141,-. — Maison s a k a y e do T c h a n g k a t K r b o u . Vue p e r s p e c t i v e . 

L'étendue des plantations sakayes varie suivant le nombre d'habi
tants du Tchangkat. J'ai vu des cultures dont la surface était d'envi
ron 25 hectares, mais c'étaient les plus grandes; d'autres n'ont que 
10 ou 12 hectares; rarement elles descendent au-dessous. 
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» » Kampong Tandjong, l m 50 à 2 m 50. 

» des Métis de Kampong Tchabang, 2 m à 2 m 50. 

» des Sakayes de Tchangkat Tchano, 3 m 50. 

» » de Tchangkat Krbou, 3"'. 

» » » Riam, 4 à 5'". 
Les Somangs, au contraire, habitent souvent des maisons construi

tes au ras du sol et composées uniquement d'un toit posé sur la 

terre. 

Je prendrai pour type des maisons sakayes celle de Tchangkat 

Krbou (fig. 138, 139, 140 et 141), qui est la plus éloignée dans la mon

tagne et qui réunit tous les caractères de ces habitations. 

Cette maison se compose d'une pièce unique de 7'"50 de longueur 

sur o m 20 de largeur ; le plancher est situé à 3'" au-dessus du sol. 

La charpente se compose d'une douzaine de montants verticaux, 

« (1) Tian, (2) mentôd, (3) tchénoï, (4) tonghoul», longs d'environ 

5m50 et dont deux situés au milieu des petits côtés du rectangle ont 

environ 7"1 de hauteur. Le diamètre de ces pièces est d'environ 25 à 

. Ces jardins sont toujours d'un seul tenant. S'ils se composent de 

plusieurs défrichements, les champs sont contigus, afin que les maî

tres des cultures puissent surveiller d'un coup d'œil toute la plan-

talion. 

Dans leurs travaux, les Sakayes n'arrosent jamais ; ils se contentent 

de planter et de récolter, sans même faire attention aux mauvaises 

herbes qui poussent avec les récoltes. 

Chez les Métis, j ' a i souvent vu des conduites d'eau en bambou, 

destinées à amener les eaux à proximité des habitations ; mais chez 

les Sakayes de race pure, je n'ai jamais constaté ce fait. 

XI. — LA MAISON. 

Les Sakayes habitent des maisons qui présentent beaucoup d'ana -

logie avec celles que construisent les Malais et les Papous de la Nou

velle-Guinée ; elles se composent d'un étage unique placé à une assez 

grande hauteur au-dessus du sol. 

Cette disposition a pour but de mettre les habitants à l'abri des 

attaques du tigre ou des serpents, en môme temps qu'elle les éloigne 

du sol dont l'humidité serait très malsaine. 

La hauteur à laquelle le plancher se trouve au-dessus du sol 

est variable suivant les localités ; mais en général elle augmente à 

mesure que l'on avance vers l'intérieur. 

Maisons malaises d'Ipoh, de 0 m 50 à 2 m . 
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30 centimètres ; elles entrent dans le sol sur une hauteur d'environ 1"'. 

A3" 1 de terre sont des pièces horizontales placées parallèlement 

aux faces du rectangle. C'est sur ces pièces « (3) alan, (-4) barà, » que 

repose le plancher. 

A l'extrémité des montants les plus courts, c'est-à-dire à o m50 envi

ron au-dessus du sol, sont d'autres pièces baucoup-plus faibles que 

les premières et destinées uniquement à maintenir l'écartement des 

montants verticaux. 

Le faite est formé d'une forte poutre (diam. 0,2o à 0,30), ou de 

deux plus petites et jumelées qui portent sur les montants de 7 m de 

hauteur. Cette pièce « (1) kapala tiang, (3) kô-kouâ-lô, kou-

tchonan, (4) toughnouh, tangnion,» est parfois soutenue en son milieu 

par un montant vertical partant de terre. 

Une série d'arbalétriers plus ou moins espacés relie le kapala tiang 

aux tiangs placés à o m30 au-dessus du sol. 

Dans toute cette charpente, on ne rencontre pas un seul assem

blage ; les diverses pièces sont attachées ensemble avec du rotane. 

La toiture est formée de feuilles tressées du palmiste brtam serrées 

les unes contre les autres et attachées aux arbalétriers. Les parois 

verticales sont souvent faites de la même manière, mais souvent aussi 

elles sont en écorce d'arbre ou en bambou tressé. 

Le plancher « (1) lanteï, (3) nîsch, (-4) balér, » est toujours formé 

d'un lattis de bambou ou de petits bâtons bien droits; il permet alors 

de verser sous la maison toutes les issues du ménage sans qu'il soit 

besoin de sortir, ce qui, la nuit, serait parfois dangereux. 

A 2 m ou 2 r a50 au-dessus du plancher sont de petits treillis très fai

bles sur lesquels on place divers objets tels que les provisions, les 

armes, des nattes, e t c . . 

Les foyers sont faits de terre et sont placés dans un cadre de bois 

de telle sorte que le feu ne puisse facilement se mettre dans le plancher. 

Les lits sont de simples banquettes en bambou écrasé sur lesquelles 

on étend des nattes ; mais la plupart des Sakayes couchent à terre, 

sur des nattes qu'ils jettent sur le plancher. 

Dans les parties froides du pays, les maisons sont divisées par de 

petites cloisons verticales qui empêchent l'air de pénétrer trop rapi

dement. 

La porte est généralement faite en bambou ou en écorce d'arbres ; 

elle tourne autour d'anneaux en rotane et le soir est fermée à l'aide 

d'une forte pièce de bois qu'on roule devant et qui est calée soigneu

sement. 
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Un pían incliné formé de fortes pièces de bois donne accès dans la 

maison. 

Les fenêtres sont de simples parties de la muraille qu'on soulève à 

volonté à l'aide d'un bâton. 

Moins craintifs que les Sakayes, les Sômangs habitent îsouvent des 

maisons bâties au ras de terre et ouvertes à tous les vents ; mais ils 

ont soin d'y entretenir du feu pendant toute la nuit afin d'écarter les 

animaux. 

Je dois ajouter qu'un tchangkat sakaye de S. Krbou était dans les 

mêmes conditions (Tch. Gôchan) ; c'est le seul que j 'a ie rencontré 

dans tout mon voyage. 

Quand les Negritos sont en voyage et qu'ils doivent passer la nuit 

dans la jungle, ils construisent à la hâte de petites maisons. Pour 

cela, ils prennent des baguettes flexibles qu'ils plantent en ligne et 

les relient entre elles à l'aide de rotane ou d'autres tiges ; puis ils 

attachent à l'extrémité des baguettes verticales un rotane à l'aide 

duquel ils les courbent jusqu'à ce qu'elles soient à l m environ du sol. 

Ils les fixent alors dans cette position et recouvrent le tout de feuilles 

de bananiers sauyages. 

Lorsque je campais dans la forêt, les hommes de mon escorte 

construisaient ainsi, en une demi-heure environ, des villages entiers 

de dix ou vingt maisons. 

XII. — LA CHASSE ET LA PÊCHE. 

Munis d'engins aussi terribles que leurs flèches empoisonnées, les 

Negritos osent attaquer tous les animaux des forêts, depuis l'oiseau 

qui vole de branche en branche et qu'ils, abattent à la sarbacane, 

jusqu'au tigre et à l'éléphant, avec lequel ils ont parfois des luttes 

terribles. 

Les Sakayes ne chassent jamais en grandes bandes ; c'est par grou

pes de trois ou quatre qu'on les voit parlir pour les régions giboyeu

ses de la contrée. 

Les Sômangs, mieux armés que leurs voisins, emploient des pro

cédés quelque peu différents ; mais en général c'est à force de pa

tience que les Negritos réussissent dans leurs chasse's. 

J'ai fréquemment causé chasse avec les Malais et les Sakayes. Ils 

m'ont raconté leurs longues expéditions dans la forêt et c'est sous 

l'orme de narration d'une de ces chasses que je parlerai des divers 

moyens qu'ils emploient pour réussir. 
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Armés de leurs sarbacanes, approvisionnés de 400 à ioO flèches, 

suivant le temps qu'ils comptent rester dans la forêt et munis chacun 

d'un couteau de jungle. Ils ont en plus sur le dos une hotte renfer

mant quelques provisions et de petites bottes de bambou bien sec, 

destiné à la fabrication-des flèches, s'ils venaient à manquer de pro

jectiles. 

Il n'existe généralement que peu d'animaux sauvages autour des 

Tchangkat, les habitants du village ayant détruit rapidement tout le 

gibier des environs. Aussi les chasseurs passent-ils la première jour

née à marcher. 

S'ils rencontrent un écureuil ou un oiseau, ils l 'abattent pour le 

repas du soir. 

Lorsqu'ils sont arrivés au centre des pays giboyeux, ils se cons

truisent des huttes en feuillage afin de s'abriter de la pluie. Puis ils 

explorent les environs en examinant avec soin les diverses traces 

qu'ils rencontrent. 

Les Sakayes font le pied avec une extrême habileté : dès qu'ils ont 

rencontré une piste un peu fraîche, ils la suivent pendant quelques 

pas et généralement connaissent de suite l'heure à laquelle l'animal 

est passé. 

Ayant beaucoup de pratique, ils savent aussi distinguer non seule

ment la nature de l'animal, mais encore sa taille et l'allure qu'il avait 

lors de son passage. 

Était-il poursuivi par un tigre, ils le disent tout de suite. 

Quand ils ont découvert un certain nombre de sentiers plus fré

quentés des animaux sauvages, ils placent une série de collets dans 

les places les plus favorables. 

Ces collets, destinés uniquement aux petits herbivores, se compo

sent d'un cercle de rotane accroché à l'extrémité d'une perche flexi

ble dont une extrémité est solidement plantée en terre, tandis que 

l'autre est maintenue courbée à l'aide d'un fil. Celui-ci se détache au 

moment où l'animal frappe sur le collet. 

Ces préparatifs terminés, les Sakayes attendent la nuit et dès cinq 

ou six heures du soir vont se mettre à l'affût dans des endroits choisis 

à l'avance. 

Si dans leur examen du pays les Sakayes ont découvert des traces 

de tigre, ils ne s'aventurent pas à terre ; ils s'installent dans les bran

ches, sinon ils restent au pied d'un arbre. Mais, au premier bruit de 

nature à les inquiéter, ils grimpent rapidement et sans bruit. 

Les premières heures de la nuit sont presque toujours infructueuses: 
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ce n'est que vers 1 heure du matin que les animaux commencent à se 

montrer. 

Inutile de dire que les Sakayes choisissent toujours les périodes de 

pleine lune pour leurs expéditions cynégétiques. 

Lorsqu'un animal passe à portée (25 ou 30 mètres), le Sakaye le 

frappe d'une flèche de sarbacane qui se pique d'environ 4 centimètres 

dans les chairs et y introduit le poison. 

En général l'animal s'enfuit à quelques pas ; puis, n'entendant pas 

de bruit, il s'arrête pour lécher sa plaie, c'est là qu'il meurt. S'il 

s'éloigne beaucoup plus, le Sakaye le laisse partir ; le lendemain il le 

retrouvera en suivant la piste. 

C'est ainsi que les Négritos tuent les cerfs, les cochons sauvages, les 

porcs-épics, e t c . , en somme tous les animaux qui ne sont pas dange

reux et qui ont la peau peu épaisse. 

Si au contraire il s'agit d'un éléphant, d'un buffle ou d'un rhinocéros, 

le Sakaye ne tire qu'à bout por tant ; il vise toujours à l'œil, que la 

flèche traverse pour aller se briser sur les os de la tête. 

Une semblable blessure faite avec les petites flèches empoisonnées 

suffit pour donner la mort aux monstres de la forêt, l'animal surpris 

par la douleur et n'entendant pas de bruit s'enfuit dans la jungle. S'il 

meurt de sa blessure, ce sera en un quart d'heure au plus : alors il ne 

se sera pas éloigné beaucoup, on le retrouvera facilement à la piste. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les Sakayes tuent très rarement de 

gros animaux : leurs armes n'étant pas assez puissantes, ils sont forcés 

d'attendre des circonstances spécialement favorables qui, malheureu

sement pour eux, sont peu fréquentes. 

Lorsqu'au lieu de pachydermes ou d'herbivores, c'est un tigre qui 

approche, le Sakaye le reconnaît de suite et se hâte de se mettre à 

l'abri sur un arbre. Alors seulement il blesse son terrible adversaire 

d'une de ses flèches empoisonnées. 

Quelquefois le tigre blessé, ne sentant qu'une légère douleur, 

s'élance sur l'arbre qui sert de refuge au Sakaye, et cherche à bondir 

jusqu'à lui, mais le Sakaye a toujours eu soin de se placer loin de la 

portée de son ennemi. Si l'animal met de l'insistance dans son attaque, 

le chasseur lui envoie d'autres flèches et parfois le tigre meurt au pied 

de l'arbre. Mais ce l'ait est très rare et presque toujours l'animal blessé 

regarde d'où part le trait et voyant qu'il ne pourra atteindre son 

ennemi, s'élance dans la forêt pour aller mourir plus loin. 

Quand un tigre est passé, le Sakaye reste toujours dans son arbre 

jusqu'au levé du jour. Alors il descend et la chasse est terminée. 
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S'il a tiré plusieurs animaux dans la nuit, il suit leurs pistes et 

presque toujours il les retrouve. Il arrive 'cependant parfois que le 

gibier soit frappé d'une flèche dont le poison avarié par l'humidité 

reste sans effet. 

Les chasseurs passent souvent bien des nuits à l'affût sans pouvoir 

réussir à tuer une grosse bête; alors sans se décourager ils remettent 

au lendemain leurs espérances de succès. 

En revenant de l'affût, les chasseurs se communiquent leurs impres

sions, font leurs plans pour la nuit suivante, puis se reposent pendant 

que celui qui a gardé la hutte va visiter tous ses collets. 

Dans la journée, les chasseurs ne tuent guère que les oiseaux, les 

écureuils et les singes dont les cris perçants les attirent. Ils se nour

rissent sur place du petit gibier, tandis que s'ils sont parvenus à tuer 

une grosse pièce, ils l 'emportent dans le village qui se met en fête 

pour les recevoir. 

Les Malais racontent sur l'adresse et l'agilité des Sakayes des fables 

plus ou moins invraisemblables. Certaines ont été reproduites par des 

voyageurs qui n'ont connu ces peuplades sauvages que par les récits 

des Métis ou des Malais. 

Le racontar suivant qu'on peut lire dans la Revue Ethnographique 

(de la Croix, Rev. Ethnog., t. 1, juillet-août, 1882, p. 334), e s t cou-

ran tdans le royaume de Pérak. Il est d'ailleurs absolument faux, ainsi 

que je l'ai vérifié en interrogeant les chefs Sakayes et Sômangs. 

« Pour tuer un éléphant ils emploient parfois, me dit-on, un procédé 

tout particulier. D'une agilité extrême à circuler dans les jungles les 

plus épaisses, ils parviennent à s'approcher de ces animaux sans 

éveiller leur attention. Ils se portent derrière l'un d'eux, et au moment 

où l'énorme bête lève en marchant l'une des jambes de derrière, ils 

lui enfoncent dans la plante du pied un morceau de bambou très effilé ; 

l'éléphant, l'un des animaux les plus timides qui existent, terrifié par 

cette attaque imprévue, se précipite droit devant lui et dans sa course 

effrénée, achève d'enfoncer le dard introduit dans son pied. Au bout 

de quelques jours, la blessure a déterminé un abcès, l'animal finit par 

se résigner, se couche sous un arbre et attend sa guérison en s'éven-

tant avec des branches d'arbre. Mais les Sakayes qui l'ont suivi à la 

piste l'on rejoint et abrités derrière un arbre, lui envoient des flèches 

empoisonnées dans une partie vulnérable, ordinairement l'œil, jusqu'à 

Ce que mort s'en suive. » 

« C'est ainsi qu'ils se procurent l'ivoire qu'ils revendent ensuite aux 

Malais. » 
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Lorsque j 'ai fait mon voyage, j 'avais cette note d'autant plus pré

sente à l'esprit qu'un de mes guides m'avait raconté la même histoire. 

Mais les Négritos, interrogés à ce sujet, ont sourit en me répondant 

que les éléphants n'étaient pas assez stupides pour se laisser approcher 

de si près, qu'ils sont toujours en bandes nombreuses et que les Sakayes 

ont trop souvent été victimes de ces animaux pour oser les attaquer 

autrement qu'à l'affût. D'ailleurs en admettant la première partie de 

cette fable on serait forcé de supposer également que les Sakayes 

suivent l'animal blessé jusqu'à ce qu'il s'arrête : or la blessure ne 

s'envenime pas de suite et les chasseurs risqueraient fort d'être écrasés 

par les autres éléphants pendant les longues courses qu'ils feraient 

avec eux. 

De plus, on sait que les bandes d'éléphants ne renferment en géné

ral que deux ou trois mâles adultes et armés de défenses : c'est donc à 

ceux-là uniquement que les chasseurs devraient s'attaquer. Mais les 

mâles sont toujours des animaux très dangereux qu'on ne peut affron

ter qu'avec de bonnes armes. 

D'ailleurs, et pour en finir avec cette légende, quand un éléphant 

s'est piqué avec une branche ou des épines, il se sert de sa trompe 

pour arracher l'objet qui l'a blessé ; un morceau de bambou long de 

20 ou 25 centimètres ne résisterait pas à son adresse. 

Cette fable me rappelle celle qu'on raconte en Europe aux petits 

enfants. « Pour attraper un oiseau il faut lui mettre un grain de sel 

sous la queue. » 

Les Somangs emploient les mêmes procédés de chasse que les 

Sakayes avec cette différence qu'ils sont armés non seulement de la 

sarbacane, mais aussi de l'arc dont les flèches redoutables peuvent 

tuer les animaux de plus grande taille. 

Les flèches de sarbacane n'ont en effet de puissance que par la vio

lence du poison qu'elles introduisent dans l'organisme, tandis qui-

celles que décochent les Sômangs avec leurs arcs en bois de fer font 

des blessures terribles, sans même qu'il soit besoin de compter sur 

le poison. Ces projectiles peuvent inspirer grande confiance à ceux qui 

savent les manier. 

Aussi les Somangs attaquent-ils parfois les animaux dangereux en 

plein jour et en les abordent ouvertement. 

Lorsque les S'imangs parlent pour de semblables chasses, ils sont 

toujours très nombreux. Chaque homme porte un arc et cinq ou six 

flèches ; il est égnl m mt muni d'un épieu ou d'une lance en bambou, 

afin de se défendre dans le cas où il sciait attaqué de trop près. 
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F I G . 112. — B a r r a g e de pêche s u r l a r iv iè re K l n t a à L o b o u l i e l a . 

143. l44 . 145. 140 

F I G . 143. Hameçon s imple en rotane. — F I G . 144. Hameçon double en rotana. — 

F I G . 1 4 5 . T ige de rotane dont se servent l e s Négri tos pour fabriquer les h a m e ç o n s . — 

F i a . 14U. Hameçon mala i s en fer. 

persent et suivent de loin les animaux sauvages; puis, lorsqu'un 

d'entre ceux-ci vient à se trouver isolé, ils font pleuvoir sur lui une 

grêle de traits sous laquelle il succombe rapidement. 

D'autres chasseurs, plus braves, attaquent la bande tout entière en 

choisissant un éléphant sur lequel ils tirent tous à la fois. 

Dans ces conditions, la bande de chasseurs se met à la piste d'une 

troupe d'éléphants qu'elle suit souvent jusqu'à de grandes distances, 

mais qu'elle finit toujours par rencontrer. Alors les chasseurs se dis-
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Pour cette attaque, ils se placent le plus loin possible afin d'avoir le 

temps de grimper sur un arbre à la moindre attaque des pachy

dermes. 

Lorsqu'ils sont attaqués, les Somangs poussent tous ensemble des 

cris épouvantables et souvent les éléphants, effrayés, s'enfuient en 

laissant leurs morts. 

Les chasseurs s'attaquent de préférence aux jeunes éléphants dont 

la chair est plus fine et plus agréable. 

Lorsque l'éléphant est par terre et que la bande s'est éloignée, les 

Somangs commencent par couper la trompe de l'animal, afin d'être 

bien certains qu'il est mort. Puis on le met en morceaux et on fait un 

énorme festin avec les meilleures parts : car, dans les pays chauds et 

humide, la viande ne se conserve pas. 

Il y a parfois trois cents personnes réunies à ce banquet, car les 

habitants de tous les tchangkat des environs viennent prendre part au 

festin. 

Le panghoulou de Tch. Pôngôrâ me racontait qu'un jour il avait, 

avec les siens, tué une grosse femelle d'éléphant et qu'il y avait tant 

de monde au festin qu'en un jour et demi l'animal entier était dévoré. 

Ce sont là les véritables grands jours de fête pour les Négritos ; mais 

quelquefois les chasses leur coûtent plusieurs des leurs, tués dans la 

lutte contre les bêtes sauvages. 

Les Sapi (buffles sauvages) ne voyagent que rarement en bandes : 

aussi ces redoutables animaux tombent-ils souvent sous les coups des 

Négritos. 

Dans la région la plus montagneuse vivent des chèvres sauvages et, 

dit-on, des ours; mais je n'ai jamais trouvé la moindre trace de ces 

derniers animaux. J'ai vu, au contraire, sous des rochers, les gîtes des 

chèvres et, dans les maisons sakayes, j ' a i fréquemment rencontré des 

cornes de « kambîng outane. » 

La chasse aux chèvres est des plus attrayantes pour les Négritos, qui 

sont presque toujours certains de ne pas revenir bredouilles et qui ne 

courent aucun danger dans ces expéditions. 

Lorsque les Sakayes ont remarqué qu'une bande de chèvres est 

entrée sur un territoire, ils étudient le terrain pendant quelque temps. 

Puis, lorsqu'ils connaissent les sentiers les plus fréquentés, ils s'y pos

tent, cachés sous des feuilles et munis d'une lance et de leur sarbacane. 

Ils barrent le sentier avec des liens de rotane, un peu au delà de l'en

droit où ils sej trouvent et, à droite et à gauche, mettent un grand 

nombre de collets. 
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Quand les chasseurs sont ainsi postés près des passages, les femmes 

et les enfants entrent dans la jungle où se trouve la bande de chèvres 

et poussent des cris aigus. 

Les animaux, effrayés, s'enfuient par leurs chemins habituels et 

viennent passer sous la sarbacane des chasseurs, Puis, se trouvant 

arrêtés dans le sentier, ils se jettent à droite et à gauche et se pren

nent dans les collets. Quand la chasse réussit bien, les Sakayes rap

portent quatre ou cinq chèvres. 

Lorsqu'ils prennent au collet les animaux vivants, ils les tuent de 

suite. Ils n'apprivoisent en effet que très rarement les bêtes qu'ils 

prennent. Je n'ai jamais vu chez eux qu'un singe, à Tch. Krbou, et un 

moussang à Tchangkat Gôchan. 

Quant aux divers procédés de pêche, ils sont les mêmes chez tous 

les Negritos de la presqu'île et ressemblent beaucoup à ceux employés 

en Europe. 

Les Sakayes pèchent à la ligne ; ils se servent à cet effet d'une épine 

de rotane recourbée, simple ou double, qu'ils attachent à un fil (fîg. 143 

et 144), à l'extrémité d'un bambou flexible. Comme appât, ils se servent 

de vers qu'ils conservent et transportent dans de petites boîtes en 

bambou. 

Ils emploient aussi l'épervier, fait exactement comme en Europe et 

lesté avec des pierres ou, chez les Métis, des balles d'étain. Je crois 

que l'usage du filet est dû aux Malais et que, primitivement, les 

Sakayes ne s'en servaient pas. 

Le principal moyen des Negritos pour prendre des poissons est de 

barrer la rivière, comme on le pratique en Europe, avec des clayon-

nages qui laissent passer l'eau et retiennent le poisson (flg. 142). 

Les rivières de la presqu'île, dans tous les endroits où elles sont tor

rentielles, présentent de semblables barrages. Ils ne servent guère qu'à 

la suite des orages ou durant la saison des pluies. 

Pendant que les plantations nouvellement créées commencent à 

pousser, les Sakayes vont s'installer sur les bords des rivières et sur.-

veillent leurs barrages. 

Quand la pêche ne donne rien, les Sakayes attendent des temps 

meilleurs en mangeant des patates et des coquilles. Ils consomment en 

efïet tous les mollusques de leurs rivières (melania, ampullaria, unio-

nidés), tandis que les coquilles terrestres passent pour être malsaines. 

Lorsqu'à la suite d'une grande pluie les Sakayes ont pris beaucoup 

de poisson, ils le portent au village : c'est encore l'occasion d'une 

grande fête. 
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L E S T Z I G A N E S ET LES KARAjMES 

F I X É S A MOSCOU 

PAR 

L E Dr P O P A N D O P O U L .O 

Parmi les divers éléments qui composant actuellement la popula

tion de Moscou, deux groupes d'individus de races étrangères, qui 

sont venus habiter d'une manière fixe cette ville, attirent particulière

ment l'attention des anthropologues. Ce sont les Tziganes et les 

Karaïmes. 

Laissant de côté les caractères antropologiques que présentent ces 

deux races, caractères bien connus des personnes qui s'occupent d'an

thropologie, je ne m'arrêterai ici que sur la manière de vivre, les 

mœurs et les usages des hommes de ces deux races et les particula

rités génériques, parfaitement conservées malgré un long séjour loin 

du foyer de leurs ancêtres. 

Les Tziganes habitent depuis plusieurs siècles, à l'état nomade, 

les prairies de Russie, et il y a plus d'un siècle qu'ils sont venus 

s'établir à Moscou et dans ses districts, principalement dans celui 

de Kolomna. D'après le dénombrement des habitants de Moscou, 

fait en 1871, on a constaté que le nombre des Bohémiens allait 

jusqu'à 230 individus, parmi lesquels 90 hommes, 127 femmes et 

13 enfants au-dessous de l'âge de sept ans, chiffres qui ne me 

paraissent plus très exacts aujourd'hui, car j ' a i tout lieu de sup

poser que le nombre des Tziganes établis à Moscou a plutôt décru 

qu'augmenté, à cause de la mortalité assez considérable parmi 

les jeunes gens. Les Tziganes en général, les hommes surtout, ne sont 

pas d'une forte constitution et au moment d'atteindre l'âge nubile ils 

sont souvent sujets à des tubercules des poumons. Je dois pourtant 

ajouter que la faiblesse de constitution n'est point la cause unique de 

la mortalité parmi les Tziganes dans la fleur de l 'âge; ce qui a une 

En parcourant le S. Raya et le S. Krbou, j ' a i rencontré sans cesse 

de petits campements sakayes : c'est là que généralement je m'arrêtais 

pour la nuit avec mes hommes. Ces braves pêcheurs me donnaient 

du poisson contre du tabac ou des allumettes; et j e dois dire que, 

sauf en Scandinavie, je n'en ai jamais mangé d'aussi bon. 
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