
La notion traditionnelle de l'etre supreme
chez les Barundi

AV J. MASSON S. J.

Explication d'lIn titre

Chacun des termes du titre de cet article demande prealablement un
mot d'explication qui I'eclaire et precise Ie theme.

A I'epoque actuelle, Ie terme Barundi designe les citoyens de I'aire
geographique et politique appelee: Burundi. En fait Ie champ d'en
quete reel et realite est plus large: Certaines ethnies de l'Ouest tanza
nien sont apparentees a celles du Burundi actuel; par ailleurs les
populations du Burundi septentrional et du Rwanda meridional
ont de grandes affinites. Une recherche complete passerait profit
ablement les frontieres politiques. II est meme legitime, quitte a faire
quelques distinctions, d'etudier ensemble Burundi et Rwanda; cert
ains auteurs modernes I'ont fait, tels Ie P. Muzungu. I

A son tour, Ie mot traditiannel est fugace. La tradition, acte de
transmettre quelque chose a un successeur, est un acte vivant,
continu et sans cesse evoluant, sous la poussee interne et les contacts
culturels exterieurs. Que peut-on appeller: tradition, en notre cas?

On inclinerait a dire: anterieur a la premiere penetration evange
lique. Or celle-ci debute avec notre siecle, mais fort modestement;
elle ne triomphera qu'apres la seconde guerre mondiale. Un vieil
lard ne vers 1870 et reste palen est un temoin valable de la tradition.
Un palen adulte vers 1930 ne peut deja plus donner qu'un temoign
age mele. Quant au palen adulte de 1970, baigne dans un peuple
chretien aux trois quarts (62"70 de catholiques et 10% d'autres chret
iens), il est certainement non valable comme temoin de la tradition.

au donc chercher les temoins de la trasition?
Dans cette civilisation de I'oralite, nous ne disposons d'aucun

texte ecrit. Quant au tresor orallui-meme, il consiste en divers ele
ments soit: quelques legendes mythiques, quelques recits presentes
comme histoire et d'autres recits qui sont clairement des contes; des
milliers de proverbes; des milliers de noms theophores car chaque
personne a son nom propre inspire d'une circonstance de sa jeunes-
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se. Tout cela sauf les noms propres est compris dans la langue, sous
Ie terme general d'imiganti (substantif pluriel du radical gana, qui
signifie: raconter).2

Mais tout cela n'est pas necessairement traditionnel, ancien, pre
chretien. II faudrait, en principe, par quelque moyen, dater au
moins en gros, Ie moment de naissance et la fidelite de transmission
de chaque donnee pour avoir, en toute solidite, un vrai temoins de
la tradition.

En fait, une extreme prudence est necessaire au collecteur pour ne
retenir que Ie substrat ancien.

Ce substrat doit nous presenter: I'etre supreme. On a choisi inten
tionnellement ce terme assez vague. On a evite Ie mot: Dieu, qui,
dans notre optique chretienne, est essentiellement un Etre unique et
personnel, et qui de surcroit nous est presente avec I'aide d'une reve
lation.

Or, precisement,la nature meme d']mana,le Supreme des Barun
di, est enveloppee de doute, comme on Ie verra. De plus Ie monde re
ligieux des Barundi est peuple d'esprits, bons ou mauvais, qui agis
sent eux aussi et auxquels s'applique meme parfois k mot
Imana ...

On peut donc discuter, et I'on a discute beaucoup, sur la notion
traditionnelle d'imana.

Le terme de: notion est d'ailleurs lui aussi ambigu en ce cas. Pour
non esprits occidentaux, il s'entend spontanement au niveau philo
sophique d'une definition rigoureuse, fruit d'une reflexion seconde.

Ce mouvement de decantation ne semble pas avoir existe chez les
anciens Barundi. Le Supreme ne se definit pas en effet pour lui
meme et absolument, mais quant aux personnes de ce temps, et
particulihement quant ilIa fa,on dont ce Supreme leur concede ou
leur refuse ses faveurs. On reconnait abondamment son action
mysterieuse; on reste peu explicite sur sa nature propre. J

Dans la civilisation de l'oralite, la priorite est donnee il <<I'intuit
ion, subjective et globalisante», ecrit un des specialistes de notre
sujet.4

Et I'on se souviendra des mots d'un grand et lucide africain, L. S.
Senghor, qui parle de <<I'idee-sentiment» et du «charme qui emane
de l'obscur qu'on ne gofite que par intuitiom>. C'est dire que pour
approcher Ie probleme d']mana, les africains sont ilia fois plus qua
lifies quant ill'approche vecue, mais peut-etre aussi plus exposes
quand ill'interpretation ulterieure: Exposes il projeter leur person-

232



nalite individuelle et actuelle dans I'appreciation de la donnee
ancienne. A l'inverse, les occidentaux sont enclins a mal «appro
chen>: trop philosophiquement, trop sechement, trop anguleuse
ment une realite «ondoyante et diverse». Les deux adjectifs qu'on
vient de mettre entre guillemets contiennent peut-etre Ie dernier
mot, fort modeste en verite, de la solution du probleme d'Imana.

RHlexions sur les methodes de recherche du passe
Les nations d'Afrique, une fois bien acquise leur independance poli
tique, sont a la recherche d'une independance culturelle, laquelle
exige, au mois comme prealable Ie retour aux sources.

Ce retour aux sources a ete et est encore, quand il s'agit du doma
ine religieux, effectue notamment par des groupes de personnes
chretiennes, dont la religon constitue la raison de vivre. Depuis leur
arrivee en pays non-chretiens, les missionnaires, catholiques en ce
cas-ci, ont ete naturellement conduits a etudier et apprecier I'herit
age religieux de leurs auditeurs. Us I'ont fait plus ou moins bien, ou
moins mal, selon leurs capacites intellectuelles, leur temperament
psychologique. On ajoutera que pour les premiers temps de la
penetration de l'Afrique, ils ont souvent ete les seuls ale faire, cet
aspect des choses n'interessant que superficiellement ou pas du tout
les soldats, les administrateurs, les marchands.

Depuis Ie developpement des Eglises africaines, et notamment du
clerge local, celui-ci, en ses elements les plus intellectuels, a porte lui
aussi un interet croissant aux croyances africaines d'avant Ie chris
tianisme.

Desir bien legitime a un double titre. D'une part, ces fils de leur
peuple sont interesses par tous les aspects de leur passe; d'autre part
qui pourrait leur reprocher, a notre epoque de conciliation inter
relieuse, d'esperer trouver dans leur antique tresor ces «pierres
d'attente» pour l'Evangile, ou se prefigurerait deja, et plus claire
ment, Ie «dessein de salut» sur cette population.'

II est par ailleurs indeniable que ce second pole d'interet des
chercheurs africains chretiens pour les religions pre-chretiennes
risque parfois de gauchir I'objectivite des conclusions.

Certes jadis, on ne peut Ie nier, certains missionnaires simplistes
pour exalter la transcendance du message evangelique ont eux aussi
manque l'objectivite dans Ie sens inverse: en ignorant ou en denig
rant meme certaines valeurs religieuses incontestables du pagan-
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isme. II pourrait se faire maintenant que tel ou tel chercheur africain
manque aussi d'objectivite: pour valoriser Ie passe, il y aurait peril
d'injecter retroactivement dans Ie contenu reel du paganisme des
elements qui ne s'y trouvaient point, ou seulement fort vaguement.

Ce n'est pas seulement en general, mais pour mieux comprendre
la discussion qu'on decrira plus loin qu'il faut faire preceder les
rappels historiques de quelques rappels de principe.

\. Un chercheur ne doit pas determiner aI'avance ce qu'il espere
trouver. II risquerait de reliser ces injections dont on vient de parler.

2. Le chercheur doit etre, si l'on ose dire, I'esclave des decouvertes
objectivement faites; il doit se garder de tirer trop facilement Ie sens
premier litteral aun second sens, interprete apartir du dehors et de
l'apres.

3. Le sens premier lui-meme ne peut etre clairement assure sinon
en precisant les coordonnees du contexte: linguistique, social, histo
rique qui permettent de determiner a coup sur ce sens premier.
Aces principes exegetiques, ajoutons en d'autres qui relevent de la
theologie de I'histoire du salut.

4. Aucune religion non-chretienne n'apporte, memesur les verites
religieuses accessibles par la raison (Dieu unique, cretaeur, re
munerateur) les fermes lumieres de la revelation.

5. Les ensembles religieux historiques, resultant des actions et re
cherches de l'homme faillible et pecheur, portent, comme lui, Ie
poids de l'erreur et du peche.

6. Le passage du paganisme a l'Evangile comporte necessaire
ment Ie redressement de certains erreurs, et au-delala decantation
et l'elevation au niveau de la foi des elements positifs.6

I.e combat des exegetes autour d'lmana
Malgre Ie caractere exigeant des principes qu'on vient de rappeler et
donc toutes les precautions que doit observer une exegese solide, Ie
theme considere en cet article n'a cesse depuis presqu'un siecle de
retenir l'attention et de susciter des opinions diverses, meme des
controverses assez acerbes.

C'est que les missionnaires, qu'on accuse pourtant parfois de ne
pas s'etre occupes des croyances traditionnelles, I'ont fait, comme
on I'a note plus haut. lis ont meme considere que c'etait leur devoir,
afin de mieux adapter leur predication alaur auditoire. lis l'ont fait
les premiers, ils l'ont fait fort t6t, et donc avec une possiblite plus
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grande d'observer un paganisme encore vraiment traditionnel.
Leurs travaux restent les attestations les plus anciennes en la
matiere.'

Le plus ancien des informateurs, a notre connaissance, est Ie Pere
Van der Burgt, auteur d'un dictionnaire oil figurent certaines
premieres explications.

Plus tard viendra un autre Pere Blanc, Ie P. Zuure, dont les volum
es figurent dans notre bibliographie. lis representent une somme
d'observations et de reflexions considerable sur tous les aspects des
croyances et pratiques des Barundi a une epoque oil la majorite
d'entre eux gardaient encore les donnees religieuses anciennes.

En un temps plus recent, la seconde moitie de notre siecle, appar
ait encore un autre Pere Blanc, Ie P. F. Rodegem: grand chercheur et
connaisseur de la culture locale profaneet religieuse, il nous a donne
notamment: Sagesse Rundi, une collection de 4000 proverbes, reu
nis avec I'aide des gens du pays; une serie de fascicules polycopies
tres precieux sur les coutumes et usages; et un Dictionnaire kirundi
fran9ais, de haute valeur et de grand usage. Celie derniere oeuvre,
parfois critiquee mais sans cesse utili see par les barundi comporte
sur les mots religieux principaux de veritables petites mono
graphies, truffees d'exemples.

Aces enqueteurs europeens, se sont joints des chercheurs afric
ains. Laissant de cote des articles rapides et parfois passionnes, on
citera parmi les personnes les plus valables: Mgr Bigurumwami,
rwandais qui fut eveque de Nyundo; l'Abbe A. Kagame, chercheur,
poete et philosophe et Ie P. Muzungu, O. P., notamment dans son
livre deja cite: Ie Dieu de nas peres; en trois volumes, l'auteur re
cueille methodiquement les temoignages de la tradition, les inter
prete, puis les synthetise en une sorte de Traite Theologique africain
sur Dieu.

Ce livre a ravive les controverses qui s'etaient deja produites au
paravant. Facilement genereux dans I'interpretation positive des
temoignages, Ie P. Muzungu a suscite certaines critiques; on les
trouve regroupees en un article assez apre des PP. Maurier et Rode
gem: Les dieux de nos peres, dontle titre montre clairemantla di
vergence d'avec Ie P. Muzungu.'

Ces deux auteurs ont reproche a I'enquete de ne pas avoir consulte
les derniers temoins vivants; ils ont fait grief a I'examen critique de
ne pas avoir toujours date, dans la mesure du possible les elements
retenus; et a la synthese, d'avoir clarifie et prolonge a I'occidentale
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des elements qui ne Ie permettaient pas. D'avoir en somme, pour
jeter des «ponts apologetiques» voulu prouver une plenitude du
depot traditionnel qui depasse la realite des donnees. 9

l:affrontement des opinions n'a pas manque de vivacite. Quelles
que furent ou sont les opinions, personne n'a jamais nie que les Bar
undi n'aient eu une certaine idee d'un pouvoir originel et supreme;
mais les exegetes se sont montres tres inegalement affirmatifs ...

Peut-etre que non? ...

Le caractere monotheiste et personnel d'Imana dans la tradition des
Barundi souleve Ie doute, et parfois un doute tres fort, chez certains
enqueteurs. lis se refusent it donner it cette tradition une vue nette de
ces attributs, et donc de Dieu au sens judeao-chretien.

1. lis observent d'abord qu'en certains cas Ie terme designe une
sacralite vague, comme dans I'expression: les arbres d'Imana; il
s'agit lit simplement de souligner Ie caractere venerable de ces vege
taux, souvent fort vieux, pIantes pour noter un endroit ou avait eu
lieu un sacrifice, ou encore la tombe d'un antique mwami, d'un fon
dateur de clan, ou plus largement encore Ie pied it terre d'un ancien
souverain.

2. On ajoute que cette sacralite marquee par I'emploi d'Imana
peut s'appliquer de fa~on vague it «un esprit» sans autre precision,
ou meme emprunter une forme plurielle, qui exclut evidemment
l'unicite transcendante: «Les (ou:des) Imana se SOn! penches sur
lui.»

Dans la meme perspective de multiplicite, on attribute it chacun
son Imana «que chacun prie selon qu'it Ie connai t» on parle de
l'erreur commise en priant bien inutilement <<!'Imana d'un autre»
ou s'irritant tout aussi inutilement contre «l:Imana d'un autre». On
parle de «mon Imana», «ton Imana» ...

3. Bien plus, selon des exemples indubitables de l'usage, cites dans
Ie Dictionnaire de F. Rodegem, Ie terme Imana est parfois applique
it de simples personnes humaines, it des animaux, voire it des objets.
Ce qui certaienement en brouille Ie sens. 10

4. Grammaticalement Ie terme ne releve pas de la classe des pre
fixes umu/aba, normalement employee quand it s'agit de personnes,
mais d'une autre classe, ou se rencontrent certes certaines personnes
mais beaucoup de realites non personnelles. Par ailleurs, Ie pronom
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par lequel on remplace [mana n'est pas lui non plus indubit
ablement personnel ...

5. Dans beaucoup des exemples tires des proverbes ou d'autres
sources, [mana est certes reconnu comme un facteur puissant, mais
mysterieux etcapricieux. II pourrait aussi bien, ou mieux?, se comp
rendre comme une sorte de «fatum» ou de «fortuna», ou en termes
plus laiques comme la «chance», bonne ou mauvaise.

Si I'on consuite Ie volume: Sagesse Rundi, Ie sens non personnel
apparait plus naturel aux nn. 75, 821, 849,1787,2053,2087,2443.
Le sens est au moins douteux aux proverbes 812, 818, 827, 2431,
2517,2518,3946.

A partir de ces diverses constatations et mises en question, cer
tains se refusent aconclure trop positivement, et il serait injuste de
les accuser de parti-pris.

Certainement oui
Par conlre un autre groupe de chercheurs est plus decide en ses con
clusions. A leur avis, il est possible, et meme certain, que I'[mana
des anciens temps a ete clairement compris comme unique, person
nel et doue de tous les attributs classiques de Dieu.

1. La recherche I'inscrit d'abord sur cette constatation que les
«esprits» dont parle la tradition sont souvent personnifies et per
sonnalises. On parle de I'[mana du Rwanda, de I'[mana du Burundi
comme de protecteurs assez personnels. Cette consideration n'est
pas sans valeur, encore qu'elle constitue par ailleurs un probleme
quant aI'unicite, puisqu'il semble y avoir une serie d'[mana."

2. Cependant, Ie mot Imana, pris dans son sens Ie plus riche,
regroupe bien les attributs d'un Supreme personnel, parfois meme
fort anthropomorphe. Ainsi dans certains contes, il est partie pre
nante d'un dialogue avec des hommes, present lui-meme ilia fa~on

d'un homme. J2

[mana pense (prov. 834); il ne dort pas (prov. 844); il est comme
un roi, et porte deux batons (prov. 812), qui sont sa faveur ou sa de
faveur; il tourne et retourne sa main (prov. 835).

3. Le rapport de I'homme a[mana est personnalise dans Ie sens du
respect entre des personnes: On ne donne pas de coup de pied a
[mana (prov. 845); on ne doit pas se fiicher contre [mana (prov.
842); on ne peut meme pas dicuter avec lui (prov. 839 et 1909).

4. D'ailleurs, on rend un culte a[mana. On Ie prie; on lui adresse
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des demandes (prov. 1899 et 3477); on lui expose ses ennuis (prov.
2462); on continue a quemander sans se decourager aussi long
temps qu'il tient en suspens sa decision (prov. 1991).

5. Si la decision n'est pas favorable, les textes nous fournissent une
douzaine de plaintes, de reproches, voire d'injures, comme on n'en
adresse qu'a une personne. lJ

Ainsi, au moins de fa~on spontanee et vecue, la figure d'imana
revet-elle Ie caractere personnel d'un interlocuteur. II reste a se
demander si cette «personne» est dotee des notes de supremacie
transcendante.

La figure d'Imana comme Supreme Unique

Le pas que font ici les tenants d'lmana Dieu indubitable, utilise la
methode des «traits» ou attributs caracteristiques: en ces traits,
disent certains chercheurs, on reconnait les notes essentielles de
Dieu au sens plein.

Cette elaboration d'une attitude vecue non philosophique com
me theologie explicite est evidemment delicate. Meme inconsciem
ment, I'on s'expose a clarifier ce qui est vague, voire a depasser Ie
contenu du donne. Cependant, utilise avec grande prudence, Ie pro
cede a sa valeur. En tout cas, il a ete employe largement aux temps
recents.

A. La personnafi/lf d'lmana, au sens rigoureux de ce terme est,
comme on pouvait s'y attendre, suggeree en lui donnant les senti
ments des personnes humaines. Au plus essentiel, I'amour et la
haine.

De I'amour d'Imana certaines personnes sont favorisees (prov.
499, 616, 1785); mais d'autres non (prov. 3816); cet amour se laisse
flechir (prov. 815); il vient en aide selon qu'ille veut; il donne de bon
coeur (prov. 837).

Mais il est aussi des personnes qu'Imana hait (prov. 213), ou qu'il
n'aime pas (prov. 3816); a certains, il tourne Ie dos, les laissant dans
la misere (prov. 851); il va meme jusqu'a maudire (prov. 614).

II faut cependant ajouter que ces expressions personnalisees sont
contrebalancees par d'autres qui inclineraient a dessiner un Sup
reme inconscient, aveugle et interte: II ne hait personne (prov. 838).
Plus en general plusieurs proverbes affirment qu'il ne fait pas de dis
tinction entre les personnes. Bien plus certaines expressions,
relevees plut6t chez les sceptiques, semblent faire allusion a une
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«chance», livree il un mysterieux hasard.
B. Le caractere absolument Iranscendanl d'Imana est, dit-on,

signifie de diverses fa,ons.
Negativement les forces de l'ablme, du mal sont incapables de

I'arreter (prov. 855); positivement iI est plus fort que les armees
(prov. 836). Et c'est en toute liberte et independance qu'il distribue
ses faveurs (prov. 828).

C'est dans la vie courante qu'Imana distribue ses bienfaits, ou les
refuse."

II montre ou I'on doit s'approvisionner (prov. 822); iI sauve du
peril (prov. 814); c'est lui qui ferme la porte pour nous mettre en
securite (prov. 3349; 3366) et rien ne peut franchir cette porte (prov.
1769); inversement, quand l'ennemi attaque, c'est lui encore qui
menage par derriere une porte de sortie. Et quand il favorise ainsi,
Imana donne sans tarder (prov. 3818).

Dans ce domaine de la transcendance, une attention speciale doit
etre donnee il cette fonction originelle de Dieu, qui nous fait etre ce
que nous sommes. Chez les Barundi cette action primordiale est
exprimee par Ie verbe kurema. Certains auteurs Ie traduisent sans
hesiter par Ie terme theologique: creer, c'est il dire faire de rien.

C'et sans doute aller trop vite en besogne et glisser d'une intuition
vague non debrouillee il un concept rerIexe elabore. Le mot: kurema
est, pour reprendre un adjectif assez parlant: ondoyant ... Dans la
plupart des cas, iI signifie une action humaine il partir d'elements
pre-existants. Le dictionnaire de F. Rodegem cite ainsi: organiser
(un marche); regrouper, mobiliser (une armee) et encore: consoli
der, affermir, et dans Ie sens absolu: etre ferme.

Faut-il dire (prov. 35) que Ie front de I'homme est ebreche par
celui qui I'a cree? ... Ou ne faut-il pas traduire: forme? ... Si tous,
les hommes sont egaux de par Imana, faut-il dire qu'illes a crees
tels, ou, plus vaguement et concretement: fa,onnes? ... La meme
ambiguite affecte les provo 833 et 1518.

On ne peut donc s'appuyer trop fortement sur kurema pour attri
buer il Imana Ie role plenier de createur.

Un «praces tenu en delibere»

Dans Ie vocabulaire de toutes les religions, iI existe des termes fonda
mentaux extremement polyvalents: Ie Ciel (Chine), les dieux
(Grece), la puissance ... Leur polyvalence vient precisement de
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leur caracthe experientiel globalement eprouve dans la vie, a ses dif
ferents niveaux et selon ses differentes peripeties. De ces divers
«autres», la nature depasse notre comprehension; leur action est
d'un ordre et d'une force variable, et en tout cas incontrolable pour
nous.

La collection de ces «autres», qui comporte peut-etre un
«Autre», supreme, est vaste et variee; Ie mot qui designe cette collec
tion couvre donc des experiences et des realites diverses.

On I'a de fait verifie pour [mana puisque, chacun Ie reconnait Ie
mot peUl s'appliquer depuis Ie mineral jusqu'a un force enorme et
mysterieuse.

Nous pensons donc que Ia croyance ancienne des Barundi cou
vrait en effet par un seul mot des realites dont I'alterite, Ie caracthe
extraordinaire et la nature fondamentale etaient d'ordres divers. IS

II nous parait en consequence que les deux «camps» recenses plus
haut, les «douteurs» et les «affirmatis» relevent I'un et I'autre des
elements incontestables de ['enquete; mais qu'ils ont tort de les opp
oser comme incompossibles. La religion et Ie vocabulaire vecus et
spontanes ont plus de souplesse dans une societe humaine vivante.

Les differences qui existent deja simultanement en des endroits
differents, sont encore augmentees tandis que Ie temps s'ecoule en
diversifiant les generations.

Pour Ie sujet qui nous occupe, un certain nombre de donnees ne
peuvent etre situees, et encore moins datees, qu'il s'agissedes contes,
des proverbes, des noms ... On ne peut donc, en bien des cas veri
fier si elles n'ont pas ete «contaminees» par des apports extrieurs,
notamment chretiens. Qui fera jamais I'analyse de ces influences? I.

Au risque d'etre tace de scepticisme, on peut en venir a penser que
nous ne saurons jamais plus de fa~on certaine Ie sens prechretien
d'lmana, lequel d'ailleurs, nous Ie croyons, a ete multiple: Retourn
er ala source pure d'un fleuvedesormais meleest une besogne certes
meritoire, mais peut-etre assez largement vouee, a une finale in
certitude.

Une suggestion pour ['avenir

Puisqu'aussi bien certains lecteurs que I'auteur de cet essai sont des
hommes d'aujourd'hui, engages pour porter l'Evangile a des hom
mes d'aujourd'hui, ne peut-on souhaiter que les phares de la re
cherche se deplacent du passe vers Ie present. 17
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Les Africains lucides, reflechissant sur eux-memes, affirment de
plus en plus que leur culture future viendra certes de leur passe, mais
est et sera modifiee par des apports et tranformations dus aux inter
actions culturelles, notamment a travers les media, qui atteignent
jusqu'aux plus illettres. Ces mutations capitales doivent eviter a la
fois les innovations irreflechies et I'archalsme sterile.

Cette judicieuse observation touche aussi Ie domaine religieux.
11 importe done, et pas seulement au Burundi, que les enquetes

religieuses prennent frequemment pour objet la mentalite actuelle
des non-chretiens. Pour aller jusqu'au bout de cette idee: de telles
enqueles devraiment meme s'etendre aux baptises chretiens, dont
I'horizon et la pratique religieuse, tels qu'ils les vivent globalement,
ne sont pas toujours entierement liberes de perspectives non
chretiennes regrettables anciennes ou modernes.

C'est a partir de telles enquetes, penetrantes et sinceres, que
pourra peu a peu se constituer Ie visage local du christianisme.

Tous les evangelisateurs doivent et peuvent y travailler; mais ce
sera surtout et finalement I'oeuvre des Africains, responsabIes prin
cipaux d? la conversion de leur peuple: du mOrissement d'!mana,
quel qu'il ait ele, jusqu'a la figure radieuse du Christ, incarne par
amour.

NarES

1) Le sellS-titre de son volume: Le Dieu de nos peres, est: «Les sources de la reli-
gion traditionelle au Rwanda et au Burundi», ,_;

2) C'est dans Ie volume du P. 2uufe: L'Ome du Murundi, qu'aD se rendra mieux
compte de ceUe multiplicite des genres. Elle est iIIustree par beaucoup
d'exemples.

3) Le P. Muzungu J'observe justement ala fin de son premier volume, p. 163: Les
3ttributs se rapporlant a('action d'Imana dans Ie mende, sont de loin plus fre
quents que ccux qui se referent asa nature meme.

4) F. Rodegem: I.e Poker Verbal, dans: «Cultures et developpement», VII (t975),
p.370.

5) Le P. Muzungu, dans «L:introduction» ason premier volume, p. VIII, recan
nal cCUe intention apologetique. Elle )'amene aannoncer pour la suite des
«mises en evidence)) de «quelques idees de base») qui «sont tout simplement
des constatations qui sautent aux yeuxn - - est·ce si sOr?

6) Tant Ie P. Zuure, dans: L'ome du Murondi, que Ie P. Muzungu dans: Le Dieu
de nos peres onl note ces exigences scientifiques et theologiques.

7) Mgr. Gorju, dans sa preface aun livre du P. Zuure: Croyanceset pratiques reli
gieuses des Rorundi, Ie fait justernent remarquer. Mais son enthousiasme Ie
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porte aaffirmer massivement: «Nulle part, je n'ai trouve une croyance en Dieu
aussi nette, aussi complete que dans l'Urundh). Peut·etre Ie coeur du Pasteur
depasse+il ici les conclusions des enqueteurs ...

8) H. Maurier et F. Rodegem: Les Dieux de nos peres. dans «Cultures et develop·
pement Vlh, (19751, p. 663-680.

9) Un autre auteur fait les remarques suivantes pour Ie Rwanda, mais elles valent
aussi pour Burundi: «Un certain nombre de Rwandais portent des noms theo
phores. C'est evident. Mais il s'agit du present. En etait·il de meme autrefois?
Voila Ie probleme». (R. Herremans: 1.0 jrequence des noms theophores dans
Ie Rwandaancien. dans: «Dialogue n. 48» (1975), p. 40.) Le memeauteur note
que pour Ie Rwanda, sur 538 noms reveles dans les traditions orales (probable·
ment assez fideles a I'esprit ancien). aucun n'est theophore. Sur un total global
recense de 8360 noms, 81 seulement sont theophores, soit moins d'IOJo, ce qui
reduit I'importance du Supreme dans la vision vecue du peuple. En revanche
sur 798 noms actuels 148 sont theophores, soit 170/0. Cette observation semble
bien montrer que les noms theophores ont prolifere sous I'impact du christian·
isme, mais que leur presence, et donc Ie concept d'Imana, etait jadis moins fre·
quent et mains significatif.

10) L'article de H. Maurier et F. Rodegem: Les Dieux de nos peres, deja mentionne
rappelle lui aussi ce fait, p. 668.

11) Le livre du P. Zuure: Croyances . .. donne une bonne idee de ce fourmillement:
Mizimu, Kiranga, heros deifie, intermediaire entre Imana et les hommes. La
secondre partie expose la magie et les magiciens qui les manipulent.

12) Voir par exemple Zuure: L:ome . .. , p. 261-262 et 265.
13) Voir H. Maurier - F. Rodegem, arLeite, p. 673.
14) Bonnes remarques sur Ie caractere immediat, occasionnel et terre·a·terre des

idees sur Ie rapport Imana·hommes, dans H. Maurier - F. Rodegem, art.cite,
p.674.

15) Le P. Mllzungu reconnallui aussi cette diversite. Mais il entreprend un effort
«philosophique», pour exprimer rigoureusement Ie rapport (d'inferiorite) de
chaque Irnanasuprerne. Nous craignons que la il ne depasse Ie niveau de reOex·
ion et de penetration atteint par les anciens.

16) Le P. Muzungu, malgre son desir de decouvrir chez les anciens une idee riche
et claire de Dieu, est a juste titre rigoureux pour soup~onnerune inOuence
chretienne, des 1899-1900, dit·il ... Les doutes Qu'on lui oppose ne sont pas
tellement orientes sur ce pointj ils regardent plutot son troisieme pas: apartir
d'une traduction abstraite des expressions concretes de la tradition, peut-on
vraiment arriver a ranger ces conceptions vagues ou imaginees dans nos
«casiers» philosophiques et theologiques precis?

17) Soyons precis. NOlls ne demandons pas, comme H. Maurier et F. Kodegem,
arLcite: Pourquoi faire I'inventaire des conceptions ancestrales au lieu de faire
I'inventaire des conceptions contemporaines? ... En effet il est sOr que la con·
ception contemporaine elle-meme herite des conceptions ancestrales, et que Ie
retour a celles-ci dans la mesure du possible, reste necessaire pour situer mieux
celle-Ia. Dans Ie present, Ie passe est enfoui mais non supprime, et la confronta
tion des deux stades est feconde.
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