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Le choix d’étudier les pratiques musicales et sonores des Andes centrales préhispaniques à 

partir des contextes archéologiques de découvertes d’instruments réside dans le fait que, 

dans la majorité des dépôts significatifs, les instruments ont été déposés intentionnellement 

en suivant un ordonnancement précis. Ceci constitue donc un acte social qui mérite d’être 

analysé pour comprendre la place et le rôle dévolus aux instruments et aux pratiques 

musicales et sonores. Il s’agit ainsi de ne pas voir l’instrument comme un simple témoin 

musical ou sonore mais comme un maillon s’articulant avec d’autres éléments dans un réseau 

socio-culturel de grande ampleur. En effet, si les pratiques musicales et sonores jouent un rôle 

important dans les pratiques culturelles et cérémonielles des Andes centrales préhispaniques, 

l’instrument doit lui-même être considéré comme une entité propre : il ne peut pas être 

uniquement réduit à son aspect fonctionnel consistant à produire un enchaînement de sons 

donnés lorsqu’un instrumentiste décide de l’utiliser. L’instrument peut en effet, dans certains 

contextes et en fonction de paramètres particuliers qui le caractérisent, être doté d’une 

agentivité et ainsi endosser des fonctions symboliques et socio-politiques. Suite à l’étude de 

contextes archéologiques, divers niveaux de contextualisation peuvent être établis grâce à 

l’ajout de données annexes : il s’agit de contextualisations culturelles (la place de la 

découverte spécifique dans son ensemble culturel et son évolution au cours des autres 

époques) , de contextualisations sociales (la place des pratiques musicales et sonores et des 

instruments dans les sociétés andines préhispaniques), et de contextualisations 

cosmologiques (la place des pratiques musicales et sonores et des instruments dans la pensée 

du monde andin préhispanique). Réinsérer les instruments dans ces niveaux de 

contextualisation permet de mettre en valeur leurs épaisseurs symboliques et sociales, que la 

présente contribution tâchera d’expliciter grâce au développement d’exemples précis. 
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Introduction : 

S’intéresser aux pratiques musicales et sonores des Andes centrales préhispaniques d’un point 

de vue archéologique implique tout d’abord de considérer les contextes archéologiques dans 

lesquels des instruments ont été retrouvés. La très grande majorité de ces contextes présente 

des dépôts d’instruments à la fois intentionnels et précisément organisés. Dans les Andes 

centrales préhispaniques, et plus largement en Amérique préhispanique, les instruments 

endossent des fonctions particulières : le son produit est le véhicule d’un message et 

l’instrument se voit donc investi de fonctions singulières le faisant ainsi passer d’objet à agent. 

Pour comprendre l’agentivité des instruments, leur contextualisation est fondamentale. 

L’ultime acte social dans l’existence d’un artefact est son enfouissement intentionnel. Cet 

enfouissement correspond à ce nous appelons le contexte archéologique de découverte. C’est 

donc en partant des informations transmises par le contexte dans lequel l’instrument a été 

mis au jour que l’on cherche à comprendre son agentivité. On part ainsi de la matérialité de 

l’instrument et de son contexte d’enfouissement pour ensuite s’intéresser à ses raisons d’être 

et aux fonctions socio-ontologiques qu’il recevait. 

Il s’agit ainsi de mettre en lumière les fonctions sociales que les instruments remplissent et les 

projections sociales et symboliques qu’ils reçoivent ; mais également de savoir comment les 

instruments de musique jouent un rôle d’agents sociaux et en quoi ce rôle est mis en avant 

lors de leur enfouissement. A travers cette présentation je chercherai donc à souligner les 

indices d’agentivité des instruments grâce aux informations transmises par l’analyse de leur 

contexte d’enfouissement.  

Pour ce faire, je présenterai tout d’abord un cadre théorique développant les notions de 

contextes, d’ontologie et d’agentivité en les appliquant aux pratiques musicales et sonores 

des Andes centrales préhispaniques ; puis j’exposerai des exemples précis de contextes 

archéologiques dans lesquels des pututus, puissants aérophones taillés dans des conques 

marines, ont été mis en jour en pointant les manifestations matérielles d’agentivité des 

instruments ou les indices qui permettent de les réinsérer dans des chaînes de relations 

symboliques et sociales. 

 

I- Cadre théorique 

 

A- Contexte archéologique  

• Valeur d’un contexte archéologique et informations transmises 

• Méthodologie d’analyse 



• Apport du recentrage archéologique dans la compréhension des pratiques 

musicales et sonores des Andes centrales préhispaniques. 

B- Ontologie, conception du monde et des relations  

• « Contexte ontologique » 

• Etat de l’art  

• Apport anthropologique à la compréhension des vestiges archéologiques 

C- Agentivité et animation  

• Agentivité plurielle des instruments 

• Agent, patient et audience 

• Camac et animation 

 

(Transition) 

A. Gell souligne le fait que l’agentivité n’existe et ne peut donc être appréhendée que dans le 

cadre d’un contexte clairement défini. Notre analyse propose une stratification contextuelle, 

qui prend comme point de départ la matérialité du contexte archéologique pour 

progressivement réinsérer les indices matériels relevés dans les maillages ontologique et 

socio-culturel dans lesquels s’inscrit l’instrument et qui définissent le message qu’il devra 

délivrer et donc la facette de son agentivité. L’agentivité plurielle de certains instruments est 

liée aux multiples messages qu’ils peuvent transmettre et à l’activation d’un type de message 

particulier dans le contexte approprié.  

 

II- Cas particuliers : les pututus 

 

A- Chavín de Huántar: La Galería de las Caracolas 

• Présentation 

• Analyse du contexte 

• Indices d’agentivité 

B- Kuntur Wasi : Tombe -1 

• Présentation 

• Analyse du contexte 

• Indices d’agentivité 

C- Sipán : Tombe-16 

• Présentation 

• Analyse du contexte 

• Indices d’agentivité 

 



Comme on le voit avec ces trois exemples, l’analyse des contextes d’enfouissement 

d’instruments permet de mettre en lumière divers indices qui inscrivent l’instrument dans un 

contexte particulier souvent étagé sur plusieurs niveaux et dans une chaîne de 

correspondances qui lui donnent son statut et lui font transmettre un message particulier. 

L’instrument devient alors, dans le contexte qui lui donne son agentivité un relai de concepts 

plus vastes qu’il doit incarner et manifester. 

 

Conclusion: 

Le titre de cette présentation « Du contexte d’enfouissement au contexte d’utilisation » doit 

être nuancé. Le contexte d’enfouissement d’un instrument nous livre, comme nous avons pu 

le montrer à travers les exemples développés, diverses informations qui permettent d’insérer 

cet artefact sonore dans des maillages ontologique et social particuliers qui lui donnent sa 

raison d’être sociale. Cependant, il serait présomptueux de prétendre que la position tenue 

par l’instrument lors de son enfouissement est obligatoirement identique à celle occupée 

lorsqu’il était encore en activité. L’agentivité de l’instrument dépend du contexte dans lequel 

il est utilisé et du message qu’il doit véhiculer, mais ces messages sont susceptibles d’évoluer 

en fonction de l’utilisation que l’on en fait et de l’audience qui reçoit le message, d’où 

l’hypothèse d’une agentivité plurielle. A cet égard, le cas des pututus retrouvés dans les 

contextes funéraires de Kuntur Wasi et de Sipán est assez parlant : déposés au même niveau 

que divers artefacts renvoyant immédiatement à l’autorité d’une figure d’élite, les pututus 

sont au moment de leur enfouissement ce que Monica Gudemos appelle des « insignes de 

pouvoir » (Gudemos : 2009), des éléments matériels signifiant le statut de celui qu’ils 

accompagnent au même titre qu’une couronne (Kuntur Wasi) ou qu’un sceptre (Sipán) ; 

cependant rien n’indique qu’ils étaient spécialement liés à ces individus ou qu’ils 

n’endossaient que des fonctions en rapport avec l’autorité d’un individu avant leur 

enfouissement.  C’est là l’erreur qu’il faut tâcher d’éviter : le contexte d’enfouissement de 

l’instrument fait référence à l’une des facettes de l’agentivité plurielle des instruments, ce qui 

ne veut pas pour autant dire qu’ils n’endossaient pas d’autres fonctions et ne délivraient pas 

d’autres messages lorsqu’ils étaient encore en activité. Le contexte d’enfouissement 

représente un moment figé dans le temps, les artefacts qui y sont déposés endossent leur 

ultime rôle social mais cela ne veut pas pour autant dire qu’ils n’en ont pas joué d’autres au 

préalable. A la différence des pututus de Kuntur Wasi et de Sipán, les pututus de Chavín 

s’inscrivent dans un environnement rituel plus vaste qui les représente et permet ainsi 

d’avancer des hypothèses plus précises quant au contexte d’utilisation. 
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