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É D I T O R I A LC O R R E S P O N D A N C E S

R endre  com pte  des travaux  des je u n e s  chercheurs  dans  les rub riques  T hèses  et 

R ech erch es en cours, donne  des po in ts  de repères  sur  les m o d e s  d e  form ation  de la 

pensée scientifique, le rapport au terrain et aux sources, le poids des théories dominantes 
et les effets de mode.

Ainsi Yassine Karamti,  docteur  en anthropologie sociale et historique de l 'École des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), constitue-t-il la sainteté en un "champ" où 

s 'affrontent des "gestionnaires", dans  des fil iations théoriques identifiables (La ville, les 

saints et le "Sultan"). V éronique Pardo, doctorante en ethnologie au M uséum  National 

d H isto ire  N aturelle  (Paris), quan t à  elle, se situe dans une trad ition  ethnologique ,  de 

l 'observation méticuleuse et de la restitution, où le terrain se dit avant de se rapporter au 

général (Ordre, langage et relations dans les rituels et la matière à Douiret).

Le prem ier texte participe aussi d'un renouveau des études sur  la sainteté. Celle-ci 

n 'ap p a ra î t  p lu s  c o m m e  l 'ob je t  d é v a lo r i s é  d 'un  p assé  d é s a p p r o p r ié ,  m a is  pe rm e t  au 

contraire de faire le lien avec des pratiques sociales contem poraines. C e  retour aux saints 

est l 'occasion de nouvelles dém arches  pluridisciplinaires et com paratis tes ,  à l' instar du 

travail collectif  conduit dans le cadre d'un program m e de l 'IR M C  sous la direction de 

M o ham ed  K errou. L 'ouvrage  v ien t de para ître  aux éd i t ions  E R C , Paris ,  sous le titre 

“ L ’A u t o r i t é  d e s  S a in t s ,  p e r s p e c t i v e s  h i s t o r i q u e s  e t  s o c i o - a n t h r o p o l o g i q u e s  en  
M éditerranée Occidentale” .
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T H È S E

La  v i l l e ,  le s  s a in ts  e t  l e  « s u l t a n  » :
ÉTUDE SUR LE CHANGEMENT SOCIAL DANS LA 

région  de N efta  (T unisie) AUX XIXe ET XXe SIÈCLES

¥*،ssin e  KARAMTI

e n q u ê te .  O n  p eu t  é g a le m e n t  c i t e r  c e u x  de  L a z h a r  
K a s r a o u i 3 e t  L o tf i  I s s â 4 . Il n ' e s t  p a s  d a n s  n o t r e  
in te n t io n  de  nous  in té r e s s e r  à la s a in te té  d a n s  ses  
d im ensions  historique  et philosophique.  Il ne  s ’agit pas 
non  plus  d ’étud ier  la pensée  m ystique  de  Sîdî  Bû  ‘Alî, 
ni son  influence  sur  le mouvem ent  du  soufisme.  Notre  
a tten tion  porte  sur  le phénom ène  de  la rep roduction  
c o l l e c t iv e  de  la sa in te té  - qu i  r e p r e n d  p a r f o i s  les  
premiers  m odèles  du  soufisme  - à  travers  le cas  de  Sîdî 
Bû *Alî. Dans  d ’autres  cas,  cette reproduction  laisse  la 
p la c e  à la  r é a c t iv i t é  et à l ’ i m a g i n a i r e  s o c i a l .  Le  
problèm e  fondamental que  nous  posons  est  celui de  la 
logique  spécifique  des  stratégies  de reproduction  de  la 
walâya.

N ous  analysons  la sainteté  co m m e  un  ensem ble  de  
m é c a n ism e s  dont  il s 'a g i t  de  m ettre  en  é v id e n c e  la 
logique  interne, plus  que  des  finalités  extérieures  de  la 
sainteté  auxquelles  ils répondraient.  Il ne s ’agit pas  de 
dégager  un  schèm e  com m un  aux  diverses  form es  de  la 
sainteté,  mais  de  spécifier,  dans  un  contexte  particulier, 
le cas  de Sîdî  Bû *Alî.

N o u s  é t u d i o n s  la  w a l â y a  e n  t a n t  q u e  c h a m p  
f a v o r i s a n t  un  m o d e  d e  p e n s é e  r e l a t i o n n e l  e t  
a n a l o g i q u e .  C e t t e  d é m a r c h e  p e r m e t  d e  s a i s i r  la  
p a r t i c u l a r i t é  à l ’ i n t é r i e u r  de  la  g é n é r a l i t é  e t  la 
g é n é ra l i té  à p art i r  de  la p ar t icu la ri té .  P o u r  sa is i r  la 
dyn am iq u e  de la sainteté,  nous  ana lysons  sa  structure,  
et s im ultaném ent,  pour  saisir  cette  structure ,  s ’im pose  
une  é tude  de  sa  genèse  .

Yassine K A R A M T I  a sou tenu  sa  thèse île doctorat  
eu  a n t h r o p o l o g i e  s o c i a l e  e t  h i s t o r i q u e ,  s o u s  la  
direction de M adam e Lucette Valensi, le 2 7  novembre  
1998 ,  ¿1 l ’E c o l e  d e s  H a u t e s  E t u d e s  en S c i e n c e s  
Sociales ( EHESS-Paris).

F igure  ،les  X lle  - X ll l e  s iè c le s ,  S îd î  Bû *Alî fait 
l 'o b je t  ،l 'u n e  v éné ra tion  g é n é ra le  ،!ans  le sud  de  la 

Nefta  au ٩، T unis ie  et  ju s q u ’ en  A lgérie .  11 es t  venu 
X lle  siècle  pour  combattre  ،les doctrines  schismatiques 

11 .adoptées  par les habitants  et répandre  le sunnism e 
meurt,؛  en  1213, em poisonné  par  une  figue. C e  sa in t 

une place •1 ا1ااالا," occupe؛'[خل، appelé  aussi "Sultan  du 
culture populaire  et dans  l 'histoire  de ١٤١ centrale  dans 

Nefta  et ،lu Su،l tunisien. C 'es t  en  partant ،le ce constat 
que  ce tte  recherche  a été  en trep r ise  poui‘ re tracer  la 
b iog raph ie  de  ce  p e rsonnage ,  son  insert ion  dans  UI1 

es p a c e  - la z â w iy a , la v il le ,  la r é g io n  - et  d an s  un 
m il ieu  : ce lu i  des  dév o ts ,  sp é c ia l i s t e s  du  re l ig ieux 
d 'u n e  part  et celui des  f idèles ,  des  serv iteurs  et des 
c l ie n ts  d e  l ’au tre .  C o m m e n t  se  co n s t ru i t  la w alâya 

(sainteté) ? C om m ent  se transm et-elle  ? Q u 'e n  attend-
011 ?Et q u 'en  fait-on ?

S îd î  Bû  *Alî r e s te  m a l  c o n n u ,  c o n t r a i r e m e n t  à 
d ’autres  saints. Certaines  é tudes  récentes  évoquent  ce 

,a2؛saint,  n o ta m m e n t  les t ravaux  de  . locelyne  D a k h l 
sans  cependant  le prendre  pour  objet  principal ،le leur



R H È s  E S

N ous  pe rc ev o n s  le co m p o r te m e n t  im p u té  au  sa in t  
com m e  étant une  idéologie  justificative  qui prend  place  
dans  le cadre  de  la concurrence  à l ’intérieur  du  cham p  
maraboutique.  Son  classement  dans  la hiérarchie  de  la 
s a i n t e t é  e s t  l ’ u n  d e s  é l é m e n t s  i m p o r t a n t s  q u i  
t é m o ig n e n t  d e  sa  c o m p é te n c e  et  d e  ses  c a p a c i té s  à 
produire  une  infinité  de  représentations  et  d e  pratiques,  
pour  répondre  aux  besoins  de  tout le m onde,  selon  les 
e x i g e n c e s  d e  c h a q u e  s i t u a t i o n .  C ’e s t  a i n s i  q u ’en  
t r a n s m e t t a n t  l ’h é r i t a g e  d e  S îd î  B û  ،A1Î, S î d î  B û  
M adyan  participe à  la détermination  de son  im age  dans  
la société.  Les  com péti tions  entre  les  saints  sem blent  se 
dérouler  pour  afficher  l ’existence  d e  saints  vaincus,  ou  
celle  d ’autres,  refusan t  d ’être  éprouvés  ; m ais,  aussi,  
pour  annoncer  des  saints  vainqueurs  am éliorant  leurs  
positions dans  l ’espace  de  la sainteté  ; et  d ’autres  enfin  
situés à des  degrés  intermédiaires,  plus  ou  m oins  élevés  
dans  la hiérarchie  des  wcilî.

Ses différentes  appellations  “a l-w a lî a s-Sâ lih  (le  saint 
pieux)  al-quclw a  (le  m odè le )  a l-m u zâ r  (le  v isi té)  a l- 
ustâclh a l-A kbar  (le  professeur  suprême),  a l-ghaw th  al- 
ashhar  (le  secours  célèbre),  ash-shaykh  a s-su n n î ash- 
sh a r îf a n -n a ftî ” et le contenu  q u ’elles désignent,  font 
p art ie  du  d is c o u rs  r e l ig ie u x  a u to u r  d e  c e  sa in t .  Le  
cham p  de  la sainteté  est  un  espace  de  production  des  
d é s i g n a t i o n s  s e l o n  d e s  s i t u a t i o n s  p r é c i s e s .  L e s  
gestionnaires  des  zâw iya -s  réagissent  à l ’égard  de  ces  
n o m in a t io n s  à p a r t i r  d e  l e u rs  p r o p re s  in t é r ê t s .  E n  
c o n s é q u e n c e ,  c e s  d é s i g n a t i o n s  s ’i n s c r i v e n t  d a n s  
l ’ensemble  des  stratégies  engagées  dans  la lutte  pour  la 
p ro d u c t io n  et l ’im p o s i t io n  de  la  v is ion  lé g i t im e  du  
saint. Elles  font partie  du  capital sym bolique  du  saint, 
c e  cap ita l  qui ju s t i f i e  la  s a u v e g a rd e  de  sa  s i tua t ion  
s p é c i f iq u e ,  j u s q u ’à p ré se n t ,  à l ’ in té r i e u r  c o m m e  à 
l ’extérieur  de Nefta.  Sa  force  et  son  pouvoir  religieux  
sem blen t  in i t ia lem en t  a v o i r  é té  liés  é tro i tem e n t  à  la 
force  matérielle  et sym bolique  de l ’Etat A lm ohade.  Il 
p a r a î t  a v o i r  s o u t e n u  l e s  o b j e c t i f s  d e  c e t  E t a t  e t  
contribué  à  assurer  ses intérêts  religieux.

L es g e sto n n air es  □e l a  w a lâ ya

Com m ent  allons-nous  désigner  les m arabouts  de  Sîdî 
B û  ‘A lî  ? P o u v o n s -n o u s  u til ise r  des  te rm es  te ls  que  
clerc  ou  la'i'c pour  les nom m er  ? L’usage  de  ces  mots  
s e m b le  ê tre  in su f f is a n t  p o u r  p o u v o ir  s ig n i f ie r  avec  
précision  la nature  des  postes  et des  responsabilités  que  
gèrent les marabouts.  C ’est pourquoi nous  percevons  le 
m a ra b o u t  c o m m e  g e s t io n n a i r e .  N o u s  d e v o n s  c e t t e  
réflexion  à H assan  Elboudrari  qui, à travers le cas  de  la 
zâw iya d ’Ouezzcine, s ’es t  attaché  à suivre  le  devenir  du  
charisme  personnel du  saint,  fondateur  d ’une  confrérie  
r e l i g i e u s e  a c t i v e  j u s q u ’ au  X X e s i è c l e ,  m a w lâ y

L es figurations du saint

Q uelles  sont  les stratégies -  plus  précisém ent  celles  
q u e  lu i  im p u te n t  les  réc its  des  h a g io g ra p h e s  e t  les  
histoires  des  informateurs  -  par  lesquelles  Sîdî  Bû  ‘Alî 
t e n d a i t  à a s su re r  la rep ro d u c t io n  d e  la  sa in te té ,  en  
m êm e  tem ps  que  la reproduction  de ses droits  sur  ses 
instrum ents  de production  ?

Les  réc its  hagiograph iques  attr ibuent  à ce  sain t  un  
c o r p s  e x t r a o r d i n a i r e  q u i  fa i t  p a r t i e  d e  so n  c a p i ta l  
sy m b o l iq u e ,  et qui  ju s t i f ie  sa  p résen ce  et  son  s ta tut  
i m p o r t a n t  e t  p a r t i c u l i e r ,  à l ’ i n t é r i e u r  c o m m e  à 
l ’e x t é r i e u r  de  N efta ,  d e p u is  le  X I I e s iè c le  j u s q u ’à 
a u jo u rd ’hui.  Le  corps  du  saint fonctionne  c o m m e  un  
langage  à travers  lequel la sainteté  se  m anifeste .  Ses  
e x p r e s s i o n s  e t  s e s  p a r o le s  p e u v e n t  ê t r e  r e ç u e s  et 
co m p rise s  par  toute  personne  qui  arr ive  à en  faire  le 
décodage.  C e  corps  est un  itinéraire parallèle  à celui de 
son  expérience  mystique.

L es  m êm es  sources  lui imputent  aussi une  m aison  et 
u n e  f a m i l l e .  C e p e n d a n t ,  e l l e s  n ’é v o q u e n t  p a s  de  
fem m es  qui lui sont  liées, ni des  enfants,  à part  une  
fille.  S a  g énéa log ie  n ’es t  pas  tou t  à fait  séparée  des  
d i f f é r e n t s  u s a g e s  p r a g m a t i q u e s  ni  v i d é e  d e  se s  
fonctions  politiques.

L’intercession  de  Sîdî  Bû  ‘A lî  est évoquée  lorsque  les 
personnes  cherchent les différentes  manières  possibles  
d ’en  tirer  profit.  Ainsi,  le fait  que  le saint imite dans  les 
r é c i t s  h a g i o g r a p h i q u e s  l e s  c o m p o r t e m e n t s  d e s  
p r o p h è t e s  r e p r é s e n t e  l ’ u n e  d e s  m u l t i p l e s  f a ç o n s  
d ’e x p r i m e r  sa  sa in te té .  D a n s  c e t t e  p e r s p e c t iv e ,  le 
tém oignage  que  prête  un récit  au Prophète  à propos  du  
saint et  de  son  statut, consolide  la position  de  Sîdî  Bû 
‘Alî  dans  l ’espace  de la sainteté.

Le saint est aussi présenté  en interaction  permanente  
avec  les  gens .  Il secourt,  il conse il le ,  il o rd o n n e ,  il 
défend,...  Toutes ces  actions ne sont pas  facile à réaliser, 
et elles  ne  sont  pas  à la portée  de  tous  les saints. Son  
discours  trouve plus de succès encore dans  les périodes 
de  crise.

Il définit  les séquences  temporelles  et  les déterm ine  à 
partir des  horaires  de  la prière. Si le temps  agit  sur  les 
personnes  par  le fait de  la mort, notre  w alî n ’est pas  
soum is  à cette  épreuve. Sa  mort ne  passe  pas inaperçue  
d a n s  l e s  r é c i t s .  S a  r e p r é s e n t a t i o n  s ’ in c lu e  d a n s  
l ’en s e m b le  des  stratégies  légitim ant  la w alâya  d e  ce  
saint.

La  vie  de  Sîdî  Bû ‘A lî  a donc  suscité  la production  
d ’une  cha îne  de  récits.  Certa ins  d ’en tre  eux  peuven t  
avoir  un  fondement  historique  sûr. M ais  pour  d ’autres,  
on  peu t  penser  q u ’il n ’aurait  servi qu e  de pré tex te  à 
c e u x  q u i  lui au ra ien t  p rê té  leu rs  a t ten tes ,  u n e  pure  
construction.
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conséquent,  le m anque  de  concurrence  m araboutique ,  
semblent  avoir  facilité  l 'acceptation  des  confréries  de  
Sîdî  Bû  ‘Alî, et égalem ent ,  la  fondation  de  plusieurs  
zâw iya-s  dédiées  à ce  saint  ? Il est possible  aussi  que  
des  m em bres  de  la famille  maraboutique  des  Skander,  
originaires  de  Nefta  mais  installés  à Tunis  dès  la fin  du  
siècle  dernier,  aien t  réuss i  à con v a in c re  ce r ta in s  des  
imm igrés  du  caïdat  de  l ’A radh  à  Tunis  de  l ’im portance  
de  l ' investissem ent  dans  le dom aine  m araboutique  dans  
leurs régions  d ’origine. Ainsi,  ont-  ils pu  participer  au  
développem ent  des  deux  réseaux.

Le  fait que  le réseau  des  confréries  se  soit développé  
plus vivement  que  celui  des  zâw iya-s, révèle  la rapidité  
a v e c  l a q u e l l e  l ’ i n v e s t i s s e m e n t  d a n s  le  d o m a i n e  
maraboutique,  relatif  à la sainteté  de  Sîd î  Bû  ‘Alî, s ’est 
é te n d u  au  d é b u t  de  c e  s iè c le .  M a is  au  f in a l ,  c ’es t  
l 'influence  des  zâw iya-s  du saint et  non  pas  celle  de  ses 
c o n f r é r i e s  q u i  a r é s i s t é  le  p lu s  au x  c h a n g e m e n t s  
socioculturels.  De  nos  jours ,  en  plus  de  la zâw iya  m ère  
à N e f ta ,  n o u s  t r o u v o n s  d ’a u t re s  z â w iy a - s  d a n s  le  
g o u v e r n o r a t  d e  G a b è s ,  q u i  p e n d a n t  la  p é r i o d e  du  
Protectorat faisait  partie  du caïdat  de  l’Aradh.

L es  c o n f r é r i e s  s o n t  i n d é p e n d a n t e s  le s  u n e s  p a r  
rapport aux  autres. C haque  shaykh  de tarîqa  exerce  ses  
fonctions  m araboutiques  sans  être  obligé  de  consulte r  
ses autres  collègues.  Mais  cette  situation  ne  signifie  pas  
l 'absence  de  tout  contact  entre  les gestionnaires.  Ainsi,  
le  r é s e a u  d e s  c o n f r é r i e s  e s t  g é r é  d e  m a n i è r e  n o n  
c e n t r a l i s é e  j u s q u ’à  la  n o m i n a t i o n  d e  s h a y k h  a l-  
m a s h â ’ik h , A h m e d  b e n  A m m a r  b en  M o h a m e d  a l-  
O u m ra n i٠ par  un  d éc re t  beylica l  en  da te  du  30  août  
1951 (28  d lu i’l q a 'a d a  1370).  L es  c o n s é q u e n c e s  de  
cette nom ination  ne vont  pas  tarder  à apparaître .  Des  
problèm es  relatifs  à la gestion  f inancière  de  certaines  
confréries  de  Sîdî  Bû ‘Alî  à Tunis  seront à  l ’orig ine  de 
conflits  entre  shaykh  a l-m a sh â ’ikh  et quelques  shaykhs  
de  confréries.

Le m anque  de  structuration  du  cham p  m araboutique  
à l ’échelle  du  pays  peut  se vérifier  dans  le fait que  le 
premier  ministère  (l 'O u zâ ra ) refuse  d ’octroyer  le poste  
de  “g rand  ch e ik h ” à  l ’un  des  m em bres  de  la  fam ille  
Skander  de Nefta. A ce sujet, nous  t rouvons  dans  les 
archives  les traces  de tentatives  d ’autres  m em bres  de  la 
m êm e  famille, qui ont essayé  de  contrôler  le réseau  des  
confrér ies ,  en  se m êlan t  des  confli ts  su rg is  d an s  les 
zâw iya-s  à W edhref  et  à Metouia.  Mais  ils ont  échoué.

C e s  l a c u n e s  d a n s  la  s t r u c tu ra t io n  p e u v e n t  ê t re  à 
l 'o r i g i n e  d e  l ' a b s e n c e  d e  to u te  p o s i t io n  p r i s e  p a r  
l 'ensem ble  des  gestionnaires  de  la w alâya  de  S îd î  Bû 
“Alî  à l ’égard  des  événem ents  politiques  en  cours.  La  
dispersion  dans  l ’organisation  paraît avoir  engendré  le 
fait que  ch a cu n e  des  confrér ies  ne  s ’in té ressa it  q u ’à 
résoudre  ses  propres  problèmes.

abdallah  a sh -sh a rîf ( 1596-1678),  après  sa disparition' 
physique.  A  ce  type  sociologique  de  saint  m aghrébin

1 a p p e l l e  le  111 o d è l eا’؛ ا m ،ا o d è l e را١٦ c o r r e s p o n d 
fo n d a te u r .  11 s 'o p p o s e  au  m o d è le  g e s tio n n a ir e  qui 

e s t  c h r o n o lo g iq u e m e n t اءاو“ ty p e ا ١٦■ c o r r e s p o n d  à 
l 'h é r itie r  e t le continuateur e t q u 'illu s tre  le successeur 
du sa in t à la ¡¿te (le l ’institution ( q u i ne devien t telle 
que progressivem ent ) p a r  lu i fondée 

Cette  définition  du modèle  gestionnaire  semble  être 
personnel m araboutique  qui gère 1اا، utile pour  l ’étude 

les confrér ies  et les zâw iya -s  de  S îd î  Bû ‘Alî.  A insi; 
I lous  u t i l i s o n s  l ' e x p r e s s i o n  “ g e s t i o n n a i r e ” p o u r 
désigne¡•  to u te s  les  p e rso n l ie s  qu i  p a r t i c ip e n t  à la 

saint, quel  q u 'e n  soit  le poste : ا1اا gestion  ،le l 'héritage 
shaykh, ukîl, Iiaqîb, m uqaddem , shaykh  m a sh â 'ikh , e tc. 

Qui sont-ils  ? De  quelles  catégories  sociales  sont-ils 
issus ? Q uelles  sont leurs professions  et formations ? 

C om m ent  arrivent-ils  à devenir  des  gestionnaires  de la
w alâya ?
A  partir  ،le l ’analyse  de leurs correspondances  avec  le 

pouvoir  central,  nous pouvons  répai'til• ces  marabouts  en 
،leux groupes.  Le premier  concerne  surtout  des familles 

de  Nefta  cherchant  à préserver  des  privilèges  obtenus  à 
travers  une série de luttes internes. Le  deuxième  l'éunit 

,le leurs  postes، ١١؛ des  gestionnaires  n ’ayant pas  hérité 
de  capital avant leur  conquête  de ce  domaine.  Mais  la ١١؛ 

majorité  de  C'es derniers  est encouragée  et partiellement 
a p p u y é e  d a n s  leurs  d é m a rc h e s  p a r  ،les  m e m b res  de 
l 'une  des  familles  ،le Nefta qui cherchent  à  investir le 
cham p  maraboutique.  Certains  m em bres  de ces  familles 
ont même  dirigé  ،les zâw iya-s  et des confréries  de Sîdî
Bû ‘Alî  en  dehors  de Nefta.

L 'existence  d 'u n e  certaine  hiérarchie  détermine  leurs 
r e s p o n s a b i l i t é s  r e s p e c t i v e s  ،le g e s t i o n n a i r e s  ،le la 
w alâya. Mais  les conflits  d 'in térê ts  entre  les différentes 
c a t é g o r i e s  d e s  m a r a b o u t s  c r é e n t  un  c l i m a t  de 
contestation  de la hiérarchie  en  vigueur,  des  alliances 

se s e n te n t  d o m in é s  et •ار؛، p ren a n t  c o rps  en tre  ceux 
exploités,  afin  d 'am élio rer  leurs positions  dans  les deux 
r é se au x ,  ce lu i  des  zâ w iy a -s  et  ce lu i  d e s  c o n f r é r ie s. 
C 'e s t  sur  la base de ce  constat que  nous  choisissons  de 
procéder  à une analyse  des  gestionnaires  de la walâya 

dis t inguer ■ااا)اتا de  Sîd î  Bû  ‘Alî  en  term e  de  réseaux 
e n t r e  l ’e n s e m b l e  d e s  z â w iy a - s  e t  l ’e n s e m b l e  des 
c o n f r é r i e s ,  t o u t  en  m e n t i o n  l ia n t  la  p r é s e n c e  de 
connexions  entre  les deux  réseaux.

Le  réseau  des  con f ré r ie s  de  S îd î  Bû  ‘A lî  dépasse 
largement celui ،le ces  zâw iya-s. F ondées  spécialement 
pour  accueill ir  les activités  ،les confrér ies  de Sîdî  Bû 
Alî, la m ajorité  des  zâw iya -s  sont  localisées  dans  le 
cai'dat ،le l 'A radh  (Sud-est tunisien). Peut-on  expliquer 
ce  p h é n o m è n e  par  le fait que  le m a n q u e  d ’ac tiv i tés 
m a r a b o u t i q u e s  d a n s  c e t t e  c i r c o n s c r i p t i o n  e t ,  p a r
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walâya  arrivent à convaincre  une  partie de  la population  
q u ’ils n ’ont  pas  d ’intérêts  à défendre,  exceptés  ceux  de  
la tariqa  du saint, c ’est-à-dire  leurs intérêts personnels, 
déterminés  selon  les exigences  de  chaque  situation.

La  log ique  de  la co n c u r re n c e  en t re  les  m arabou ts  
engendre  une situation  de  m éfiance  dans  le cham p  des 
ges tionna ires  de  l ’hér i tage  de  la sa in te té  de  Sîd î  Bû 
‘Alî, surtout  à Nefta. La force  de l 'u n  d ’entre  eux  est 
liée à la force  matérielle  et sym bolique  des  individus  et 
des  groupes  lignagers  q u ’il arrive  à mobiliser  au  profit 
d e  sa  c a u s e ,  e n  a s s u r a n t  l e u r s  i n t é r ê t s .  E n  r è g le  
générale,  il doit co m m en c e r  par  mobiliser  sa  famille,  
ensuite  sa fraction  (pour  le cas  de Nefta).

Il im p o r te  d e  m e n t io n n e r  q u e  le s  m a r a b o u t s  ne  
cherchent  pas  toujours  à  assurer  les intérêts  supérieurs  
de  leurs  groupes  lignagers.  La  concurrence  existe  entre  
cousins,  et même  au  sein  de  la famille  nucléaire  entre  
frères.  O n  en  arrive  à se  rallier  avec  une  famille  d ’une  
autre  fraction  contre  ses  propres  cousins  paternels,  en 
d ’au tre s  te rm es  con tre  sa  prop re  fam ille  la rge  et  sa  
fraction.

L a  g e s t i o n  d e  l a  z â w / ya  d e  N e f t a

N ef ta ,  c o m m e  le res te  de  la  T u n is ie ,  a co n n u  un  
mouvem ent  “anti-m araboutique”  m arqué  surtout  par  la 
loi de 1956 qui a aboli  le systèm e  des  habous.  Cet acte 
a d i m i n u é  l e u r s  a c t i v i t é s  m a r a b o u t i q u e s  e t  l e u r  
im p o r ta n ce  dan s  la  vie  so c ia le .  M ais ,  de  nos  jo u rs ,  
l ’image  du  m araboutism e  est en  voie  d ’être  revalorisée. 
La  visite  de  la zâw iya  de  Sîdî  Bû  ‘Alî  est  effectuée  à 
différentes  occasions  (grossesse,  circoncision,  mariage,  
examen,...).  Le  pèlerinage  annuel,  la dakhla , rassemble  
un  n o m b re  de  p lu s  en  p lu s  im p o r ta n t  de  v is i te u r s  
venant  de  toute  la Tunisie  et de  l ’Algérie.

Les  rituels  de  la dakhla  et de  at-ta lm ûd  (cérémonie  
musicale  nocturne)  de  Sîdî  Bû  ‘Alî ne  sont pas  fondés  
sur  le sacrifice  et la distribution  de  la viande,  com m e  
c ’est le cas  pour  le sacrifice  dédié  à Sîdî Jamharûsh  au 
M a r o c 6. D e  m ê m e ,  u n e  s e u l e  f a m i l le  m o n o p o l i s e  
l’organisation  de  ces  rituels. Pour  Sophie  Ferchiou,  la 
za rd a  se  m a in t ie n t  d a n s  le  m il ie u  ou  e l le  ap p a ra î t  
c o m m e  un e  p r o je c t io n  v e rs  le  pa s sé  et  c o m m e  un 
p h é n o m è n e  d e  c o h é s i o n  e t  d ’é q u i l i b r e  s o c io -  
é c o n o m iq u e 7. L’é l é m e n t  le p lu s  im p o r ta n t  d a n s  la 
D akhla  est  de  l ’o rdre  du  spectacula ire .  Il s ’agit d ’un 
défilé  accom pagné  de  danses  et de  chants,  un  spectacle  
avant tout.

Cependant,  elle  diffère  de  la m ascarade  avec  théâtre  
que  décrit  A. H am m oudi  au  M aroc8. Si la dakhla  de 
S îd î  B û  ‘A l î ,  y c o m p r i s  la  c é r é m o n i e  m u s i c a l e  
nocturne,  ne dure  que  que lques  heures ,  les  festivités  
des  a ït m iza n e  s ’é ta len t  su r  tro is  j o u r s 9. De  m êm e.

L a  m o n o p o l i s a t i o n  p a r  le s  g e s t i o n n a i r e s  d e s  
in s trum ents  et  des  conna issances  secrètes  re la tifs  au  
t r a v a i l  m a r a b o u t i q u e  le u r  p e r m e t  d ’i m p o s e r  le u r  
présence  pour  diriger  les activités  des  confréries. C ’est 
la  v a r i a t i o n  d a n s  l e u r s  d e g r é s  de  m a î t r i s e  d e s  
c o m p é te n c e s  n é c e s s a i r e s  à la g e s t io n  des  a f f a i r e s  
m a r a b o u t i q u e s  q u i  e n g e n d r e  l ' e x i s t e n c e  d ’ u n e  
différenciation  dans  les positions  des  m arabouts  et  la 
présence  d ’une  certaine  hiérarchie, dans  l’espace  de  la 
tariqa  au singulier  d ’une  part,  et  dans  les deux  réseaux  
de  c o n f r é r i e s  e t  de  z â w iy a - s ,  d ’ a u t r e  p a r t .  C e s  
p erso n n es  gèren t  des  revenus  im portan ts  et  assuren t  
leurs  propres  in térêts  sous  prétexte  de  servir  le saint,  
les ik h w â n  a t-T a r îq a  et  les visi teurs .  A insi ,  d e  leur  
gestion  des  habous, dans  la majorité  des  cas  mauvaise,  
naissent  plusieurs  conflits.  Ceci  est également  vrai poul
ies déplacem ents  en  vue  de  la collecte  des  offrandes  et 
la perception  des  zivâra.

Les  conflits  posent  des  limites  entre  les marabouts  à 
l ’in té r ieu r  de  l ’e space  de  gestion  de  l ’hér i tage  de  la 
s a i n t e t é  de  S îd î  B û  ‘A l î .  I ls  c o n t r i b u e n t  à f i x e r  
l ’ id e n t i té  des  p e r s o n n e s  et  des  g ro u p e s  co n c e rn é s .  
L ’a c c e p t a t i o n  d ’ u n e  r é p a r t i t i o n  q u e l c o n q u e ,  
généralem ent  limitée dans  le temps, de  l ’héritage  de  la 
s a i n t e t é  e s t  l i é e  a u x  s t r a t é g i e s  m e n é e s  p a r  le s  
gestionnaires  pour  satisfaire  aux exigences  des  diverses  
situations  à gérer.  En  somm e,  tout est  conflictuel.  Le  
cham p  de  la reproduction  maraboutique  de la w alâya  
de  Sîdî  Bû ‘Alî  se  résum e  à l ’histoire des  conflits  entre  
ces  différents  gestionnaires.  C ’est un  cham p  de  forces  
en  m ê m e  t e m p s  q u ’u n  c h a m p  de  lu t t e s  à t r a v e r s  
lesquels  les marabouts  cherchent  sans  cesse  à satisfaire 
aux  exigences  des  nouvelles  situations.  Chacun  utilise 
ses expériences  et sa formation  issues  des  situations  de 
conf l i t  pré c é d e n te s  p o u r  am élio re r  sa  posit ion  d an s  
l ’e s p a c e  d e  g e s t i o n .  L a  s o l i d a r i t é  e n t r e  c e s  
g e s t i o n n a i r e s  a p p a r a î t  s u r to u t  lo rs  des  s i t u a t i o n s  
difficiles  à  gérer,  et lorsqu’ils risquent  de  perdre  leurs  
privilèges  et leurs  positions  sociales  ; pour  autant,  ils 
n ’o n t  p a s  de  p o s i t i o n s  c o m m u n e s  à l ’é g a r d  d e s  
q u e s t i o n s  p o l i t i q u e s  ou  c u l t u r e l l e s  c o n c e r n a n t  
l ’ensem ble  de  la société.

Depuis  au  moins  la deuxièm e  moitié  du  XIXe  siècle  
et  j u s q u ’à nos  jours ,  les familles  concernées  com binent  
l ’ex e rc ic e  des  fo n c t io n s  m a ra b o u tiq u e s  et ce lu i  des  
fonctions  administratives  et  politiques.  Ainsi,  Sîdî  Bû 
‘Alî  e t  la gestion  de  sa  w alâya  n ’ont  j a m a is  été  une  
simple  affaire religieuse.

Les  m arabou ts  cherchent  à se  faire  passer  pour  les 
p o r te - p a r o le  du  sa in t  ainsi  q u e  des  af f i l ié s  à leu rs  
confréries  : ils le sont devant  les ikhwân a t-Tarîqa , et 
représentent  ces  dern iers  devant  les autorités.  C e  qui 
justifie  cette situation, c ’est que  les gestionnaires  de la
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Sa  r éu ss i te  t ient  é g a le m e n t  à p lu s ieu rs  fa c te u r s : 
f inancier ,  poli t ique,  spa tia l  et  soc ia l .  L’ab o l i t iondes 
habous, notamment  en  1957, a procuré  à  la zâw iya  une 
assise  foncière assez  solide. Sur  le plan politique, les 

pu  se d éb a r ra sse r  ،le 0آآا ges tionna ire s  ،le la zâ w iya 
nouer  des ■وا0ااا l ’é t iquette  présum ée  du  senouss ism e 

b o n  nés  r e la t io n s ,  au  d é p a r t  a v e c  le s  a u t o r i t é s  du 
P r o t e c t o r a t ,  p u is  a v e c  l e s  a u t o r i t é s  n a t i o n a l e s. 
Socialement,  la famille  du  shaykh  actuel a su profiter 

g ag n e r  du  t e m p s, •وا0ااا ،les r iva l i tés  in te r - fam il ia les 
prévo ir  les événem ents  et  monopolise}• to ta lem en t  la 
gestion  de  la zâw iya . E nfin ,  l ’em p lac em en t  de cette 
dernière  dans  l 'oasis  et l ’am énagem ent  touristique  ،le 

C'ette institution  et  son ٤١ cet espace  ont facilité l ’accès 
intégration  co m m e  é lém en t  fo lk lorique  et  touristique
de la rég ion.

L a n g a g e  e t  s a in t e t é

11 reste à dém ontrer  la correspondance  logique  entre 
le modèle  fondateur  (le saint  Sîdî  Bû  'A lî)  et le modèle 
g e s t io n n a ire  ( les  g es t io n n a ire s  d e  sa  w a lâ ya )  d ’une 

en  tant que  représentation  et la »’»/،١٧)؟ part,  et entre  la 
en مح/«'اأ«')  tant qu 'organisa tion ,  d ’autre  part  ; la »’إأء/«'اا 

d e  S î d î  B û  ‘A l î  e s t  t o u j o u r s  d o n n é e  en  m o d è l e 
d ’organisation  et de  représentation. La  nature  ،le cette 
logique  est ،le l’ordre  de  la sém antique  de  la syntaxe 

a l-M a 'ân î). Les  deux  m odèles  ،le eom portem en t, ١١}'¡¡¡ 
celui du ك/«'اا?إ,«'  saint et celui des  gestionnaires  de sa 

sont liés entre  eux  par une  logique  qui com niande  toute 
١٤١ interprétation, toute  action  possible  et apparaît tout à 

Cette '؛؛.fois  com m e  rapport  de  force  et rapport de  s e n s 
logique  se révèle  dans  la pratique  de  tous. 

L 'é l a b o r a t io n  d e  n o t re  h y p o th è s e  s ' e s t  a p p u y é e 
su r to u t  su r  q u e l q u e s - u n e s  ،les  r é f l e x io n s  d e  M a rc 
Augé,  C hâties  M alam oud  et Pierre  Bourdieu.  Pour  le 

l ’idéo-logique  est syntaxique  en  ce  q u ’elle ,١'p rem ier 
d é f i n i t  d e s  r è g l e s  d 'ac co i• ،! .  E l le  e s t  la  s t r u c t u r e 
fondam entale  de  tous  les d iscours  possibles  dans  une 
soc ié té  donnée ,  su r  C'ette soc ié té ,  et co r re sp o n d  à la 
n é c e s s i t é  de  t o u j o u r s  p e n s e r  r é c i p r o q u e m e n t 
l ’individuel  et le social,  le naturel  et le culturel. Elle 

petit tenter  de  saisir ٥١٦ constitue  un modèle  local dont 
le rapport ،aux notions  proposées  par  les professionnels 
de l ’obse rva tion  et  de  l 'an a ly se ,  en  p rem ie r  lieu  les 
notions  de structure  et de  cul tu re.

E n  e x a m i n a n t  le r i t e  e t  la  p e n s é e  d a n s  l ’ I n d e 
d o u b le آ1'آااا a n c ie n n e ,  e t  p o u r  justifie¡•  l ' e x i s t e n c e 

dieu  M anyu  ( l 'u n  guerrier, l ’autre  universel) آ1اا visage 
et la pertinence  ،le deux  lectures  sim ultanées  du  m êm e 
texte, Charles  M a la m o u d 12 a l'ecoui's à une figure  ،le 

le double  sens  ou  la .؟.?،/؟», appelée ااآااأا0اا(ن rhétorique 
“coalescence” ،les s ign if ica t ions13, sur  laquelle  prend

a lo rs  q u e  la  m a s c a r a d e  a v e c  t h é â t r e  e s t  d e s t in é e  
presque  exclus ivem ent  à une population  jeune ,  toutes  
les  c l a s s e s  d ’â g e s  p e u v e n t  p a r t i c ip e r  s a n s  a u c u n e  
forme  de  restriction  à  la dakhla  et  au  ta lm ûd  de  Sîdî  
Bû ‘Alî.

Ces  deux  spectacles,  que  l ’on  présente  a u jo u rd ’hui 
s o u s  f o r m e  d ’e n s e m b l e  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  de  
p r a t i q u e s ,  s o n t  le p r o d u i t  d ’u n e  l o n g u e  s é r i e  de  
r e l a t i o n s  e n t r e  d e s  m o d è l e s  d e  p r a t i q u e s  e t  d e s  
d ispos i t ions  à la  pra tique .  C e s  r i tue ls  sont  m arques  
dans  leurs  représentations  et leurs  pratiques  par  tout ce 
qui a été acquis, supprimé,  précisé  et raffiné à travers  
l ’h is to ire  de  leu r  réa l isa t io n .  Ils v ise n t  à é t a b l i r  la 
com m unication  entre  la foule  et le saint. Une  partie du 
d isc o u rs  im p u té  au  sain t  se  m a n ife s te  à t r a v e rs  les 
danseurs  et  les musiciens.

C es  deux  c é rém o n ie s  para issen t ,  à la fois, co m m e  
m a n ip u la t io n  d e  la w a lâ ya  et c o m m e  langage .  L es  
séquences  au cours  de  ces  rituels  ne font que  reprendre  
ce lle s  d ’un  d is c o u r s  rh é to r iq u e ,  te n an t  c o m p te  des  
exigences  de la situation  en  cours ,  en  sous-entendant  
ce  qui est supposé  connu  des  habitants  de Nefta,  des  
visiteurs de  la zâw iya  et de ses affiliés,  ou  accepté  par 
e ux .  C e  so n t  des  a c t io n s  en  m ê m e  te m p s  q u e  des  
réflexions  sur  ces  actions.

Les  d iverses  opéra tions  sy m b o l iq u es  de  ces  deux  
r ituels  visent  à d if fuser  un  m essage  idéo log ique .  La 
parole  et  le geste  transforment  l 'é ta t  des  choses. Ainsi, 
nous  les interprétons  com m e  étant un  jeu  de règles  qui 
visent à renouveler  toutes  les forces  d ’autorité  et toutes  
les instances  de  pouvoir  de la zâw iya  de Sîdî  Bû  'Alî.  
Sa  g e s t io n  se  fait  à t rav e rs  un  ap p a re i l  o rg a n is é  et 
s u f f i s a m m e n t  s o l id e  p o u r  r é u s s i r  à fa i re  f a c e  aux  
difficultés  quotidiennes  dues  à la concurrence  avec  les 
autres  zâw iya-s  et les autres  institutions  religieuses.  Il 
e x i s te  u n e  lo g iq u e  qu i  a s s u re  la  r e p r o d u c t io n  des  
g e s t io n n a i re s  e t  des  p ro d u its  de  la zâ w iy a ,  af in  de  
préserver  le “ m arché” maraboutique,  et  de garantir  la 
présence  d 'u n e  clientèle.

S a  r é u s s i t e ,  c o m m e  e s p a c e  de  p r o d u c t i o n  et  de  
r e p r o d u c t i o n  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  d e  p r a t i q u e s  
spécifiques,  est liée au  changem en t  et au  passage  du  
cu l te  d e  l ’ is lam  et  de  ses  a c t iv i té s  l ib res  d a n s  leur  
c o n te n u ,  leu r  fo rm e  e t  leu r  t e m p o ra l i t é .  En  m ê m e  
tem ps  sont  respec tées  les n orm es  g éné ra le s  de  cette  
r e l i g io n ,  v e r s  d e s  a c t iv i t é s  d e  c u l t e  e n c a d r é e s  et 
s t r u c t u r é e s  p a r  d e s  m a r a b o u t s ,  d e s  a c t i v i t é s  qu i  
n ’appartiennent m êm e  pas dans  certains  cas  à l 'islam.  
Ainsi,  la réflexion  libre, privée  et individuelle  s ’efface 
devant  une  vision  collective, prisonnière  et spécifique  
au  groupe  des  affiliés  ،٦ la zâw iya , sous  la tutelle des  
gestionnaires  de la w alâya  qui participent  activem ent  à 
la définition  de la vision  du  monde.
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r é s i d e  d a n s  le  f a i t  de  d é p a s s e r  la  f o n c t i o n  
d ’in f o r m a t i o n  p o u r  s t i m u l e r  l ’ i m a g i n a t i o n  et  les  
sentiments  de l ’interlocuteur  et le pousser  à participer  à 
l ’action  en  question. Le  style  de  V in sh â ’ sert  surtout  à 
exprim er  les ém otions  et les états  d ’âmes.

La  sémantique  de  la syntaxe  com m e  logique  pratique  
est  unique,  en  ce  sens  q u ’elle  concerne  le saint  com m e  
s e s  h é r i t i e r s .  D a n s  n o t r e  r e c h e r c h e ,  le  m o d è le  
f o n d a te u r  o c c u p e  la p la c e  de  V in s h â '  ; le  m o d è le  
gestionnaire,  al-khcibcir ; ce qui va  nous  permettre  de 
com prendre  le passage  du  modèle  fondateur  au modèle  
g e s t io n n a i r e ,  c o m m e  lo r s q u e  le  s ty l e  d e  V in s h â ’ 
nécessite  dans  certaines  circonstances  un  khcibar.

P our  résum er,  le rapport  en tre  S îd î  Bû  ‘A lî  et  les 
gestionnaires  de  sa  w alâya  est  un  rapport  entre  deux  
m o d è les  de  représen ta t ions .  L a  log ique  de  ces  deux  
m odèles  est  de  l ’ordre  de la sém antique  de  la syntaxe 
en  ce  q u ’e l le  m ontre  c o m m e n t  le sa in t  ou  l ’un  des  
gestionnaires  de  sa  w alâya  se  conform e  à une  situation 
donnée  en  sous-entendant  ce  q u ’il suppose  connu  de 
son  g ro u p e  soc ia l  ou  ac c e p ta b le  p a r  lui.  C e  j e u  de 
stratégies  dém ontre  que  les changem ents ,  dans  l 'o rdre  
des  pratiques,  en  provoquent  invariablem ent  d ’autres,  
dans  le sens.  Les  rep résen ta t ions  et les  p ra tiques  ne 
peu v e n t  s ’e f fec tu e r  du  poin t  de  vue  du  sa in t  et  des  
gestionnaires  de  sa  w alâya , ou  s ’analyser  du  point de 
vue  du  chercheur  sans  référence  à cette  logique.  Dans  
c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  l a  d e s c r i p t i o n  d e s  p r a t i q u e s  
s ’identifie  à celle  des  stratégies.  Ainsi,  les stratégies  du 
saint et  celles  de  ses  gestionnaires,  en  vue  d ’assurer  la 
reproduction  de  la w alâya , sont  la réplique  du  fait de 
satisfaire  aux  exigences  des  situations  données.  Le fait 
q u e  c e s  s t r a t é g i e s  s o i e n t  le  p r o d u i t  d ’ un  “ s e n s  
pratique”, et non  pas  d ’une  sorte  de  calcul  inconscient  
ou  de  l 'obéissance  à une règle, explique  q u ’elles  soient  
partiellement  cohérentes.

Les  stratégies de  reproduction n 'ont  pas  pour  principe 
une  intention consciente  et rationnelle  sur  la base d 'une  
connaissance  adéquate  de  conditions  objectives.  Elles 
n ’o n t  p a s  p lu s  p o u r  p r i n c i p e  u n e  d é t e r m i n a t i o n  
m é c a n i q u e  p a r  d e s  c a u s e s ,  m a is  p lu tô t  p a r  les  
d is p o s i t io n s  d e  1 ' h a b i tu s  qu i  te n d  à r e p r o d u i r e  les  
condit ions  de  sa  propre  production .  Elles  peuvent  se 
doubler  de  stratégies conscientes, individuelles  et parfois 
collectives, qui, étant la plupart du  temps  inspirées  par  la 
crise  du mode  de reproduction  établi, ne contribuent  pas 
nécessa irem ent  à la réalisa tion  des  objecti fs  q u ’elles  
visent20. Dans  cette perspective,  la walâya  sous-entend  et 
o r ie n te  des  s t r a té g ie s  p a r  le s q u e l le s  le sa in t  et  les 
gestionnaires  de  sa  walâya  cherchent  individuellement  
ou  collectivement  à sauvegarder  ou  à am élio re r  leurs  
positions  et à imposer  le principe  de hiérarchisation  le 
plus favorable  à leurs  produits.

appui  une  m éthode  d ’interprétation  par  “va-et-vient”  ؛4
entre  deux  registres  : le prem ier  nous  livre  un  contenu  
manifeste  et cautionné  par  le rite  (M anyu  est la Fureur  
g u e r r iè re  d iv in isée )  ; le se co n d  d o n n e  accès  à une  
s ig n i f ic a t io n  la ten te  ( le  m a n y u  du  dieu  M a n y u  est  
l ’é lan  qui  le porte  à accom plii‘ des  actes  par  quoi  sa  
divinité  s ’affirme).

D ans  son  ouvrage  Ce que p a rle r  veut dire, Bourdieu  
c r i t iq u e  l ’a n a ly se  pure  du  la n g ag e  ( la  "  
s t ru c tu ra l i s t e )  et  p r o p o s e  ٧١١ m o d è le  a l te rn a t i f  qui  
analyse  le langage  com m e  un  instrument  et un  support  
de rapports  de  pouvoir,  plutôt  que  com m e  ٧١١ simple  
m oyen  de  com m unica t ion .وا

En  n o u s  in sp iran t  d e  to u te s  ces  rec herches ,  nous  
pourrions  dire  que  la w alâya  paraît  un langage, c ’est  à 
dire  à la fois un  instrum ent  de  com m unication  et un 
i n s t r u m e n t  d e  c o n n a i s s a n c e ,  v o i r e  ٧١١ m é d iu m  
s y m b o l i q u e ,  s t r u c t u r é  e t  s t r u c t u r a n t .  D a n s  n o t re  
recherche ,  nous  em p ru n to n s  le m odèle  formel  de  la 
théorie  " ‘Ilm  a l m a 'â n î  ” - l ’une  ،les trois  branches  de  
la rhétorique  arabe  - qui nous  permet  d ’imaginer  des  
m o d e s  p o s s i b l e s  d e  f o n c t i o i i n e i u e i i t .  N o u s  ne  
p r é te n d o n s  qu e  l ’a c t io n  d o n t  nous  c o n s t ru i s o n s  le 
m odèle  a pour  principe  ce  modèle.  Le  mot  de  m a 'â n î 
n ’im plique  ni l ’étude  de  sujets  et de  thèmes  en  poésie, 
ni une  étude  lexicographique,  mais  essemielleinent  un  
exam en  des  règles  de  syntaxe  qui sont en  rapport  avec  
la  th é o r i e  du  s ty l e  f o n c t i o n n e l  a p p r o p r ié ,  ou ,  en  
d ’autres  termes,  qui permettent  de  trouver  l ’expression  
propre  po u r  répondre  aux  ex igences  d ’une  situation  
d o n n é e .  L a  d é f in i t io n  d e  ‘ilm  a l - m a 'â n î  es t  : “ la  
science grâce à laquelle OI1 conna ît les d ivers éta ts de 
la langue arabe au m oyen desquels les exigences de la 
s itu a tio n  s o n t re m p lie s” 16. T ro u v e r  une  t rad u c t io n  
adéquate  au  terme  m a 'â n î t st difficile  par  le fait ،|ue  la 
rela tion  entre  gram m aire ,  logique  et rhétorique  n ’est 
pas  a p p a r e n t e  à p r e m i è r e  v ue .  A u ss i  a v o n s - n o u s  
u ti l isé  la  t rad u c t io n  ad o p té e  p a r  rE n c y c lo p é d ie  de  
l'Is lam  : “sémantique  de  la syntaxe” ' 7.

D a n s  le ‘ilm  a l - M a 'â n î , on  d is t in g u e  en tre  d eu x  
n o t io n s  : al-khcibcir  ( l ’ in fo rm a t io n )  et  a l- in s h â ' (la  
composition). Si al-kliabcir peut être  jugé  vrai ou  faux, 
a l- in sh â ' est  le langage  qui  n ’appar t ien t  pas  ،١ cette  
catégorie  et ne peut donc  être  jugé ,vrai ni faux ١؛<   car  
avant son  énonciation, on  ne trouve  pas une  existence  
extérieure  qui lui correspond  ou correspond لااne 1 ن،ااء   
pas. Si on  dépasse  le ju g e m en t  de V inshâ ' en  soi, en 
s ’écartant de  son  sens prem ier8؛, c ’est à ce  moment  que 
ce  s t y l e  d e  l a n g a g e  n é c e s s i t e  ٧١١ k h a b a r  ( u n e  
inform ation)'.؟

٠٨ utilise  le style ،lu kh a b a r  surtout poui' présenter  
des  vérités  de  manière  à séduire  la raison  et à exprim er  
les ac tions  et  les  défa ites .  L’im por tance  de  ce  style
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ااءءاا?ءمح Charles MALAMOUD, Cuire le ا 2 . Rite et pensée 
dans l ’Inde ancienne, Paris, La Découverte, 1989.

13 Ibid., pp. 82-193.
] 4 lbid, p. 181.
'- ؟ ؛? erre BOURDIEU, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 

1982, pp. 13-95.
ا ج £١٦  arabe : “huwa ‘il/n yu'rafu bihî اء/ااا’آء / al-lafdh al- 

'arabî allatîآ،ااآء yutâbiqu muqtadhâ al-hâl”.
؛لإ  “a l-M a ‘ân î w a ’l-Bayân", Encyclopédie de l ’Islam, 

noiivelle édition, volume ٧ (KHE-MAHI), ed. Leinden, E .  .ل
Bill, Paris Maisonneuve & Larose s.  A, 1986, pp. 904-908.

ا أ  On réalise ainsi une sorte de catachrèse.
 Abdelaziz ATTJQ, ‘Ilm al-Ma'ânî, Beyrouth, éd. Maison وا

de la renaissanee arabe, 1985, p. 69.
 Pierre BOURDIEU, “Stratégies de reproduction et modes م)-

de domination”, Actes de la recherche en sciences sociales, 
I1°105, décembre 1994, p. 6 et وع.

N o t e s

 Comme le mentionne Raymond JAMOUS, les termes de ا
saint et de sainteté sont des notions culturelles ٩٧؛  appartiennent 
à la tradition chrétienne. Us ont été étendus  à l ’Islam et 
deviennent alors “des outils d ’analyse dont il fau t tester à 
chaque [ois la pertinence méthodologique et comparative en 
prenant soin de ne pas se laisse/- enfermer dans une ¡!¡¿)¡¡(¡tique 
chrétienne", in Raymond JAMOUS,  “Individu, cosmos  et 
société. Approche airthropologi؟ ue de la vie d ’un saint 
marocain”, Gradhiva, (١° 15, 1994, pp. 43-57, p. 43. 11 existe 
différents termes arabe que l’on traduit par saint : walî, murâbit, 
s¡¡(¡¡-¡¡, sayyid, etc.

أ  Jocelyne DAKHL1A : L'oubli de la cité : la mémoire 
collective à l'épreuve (lu lignage dans le Jérid Tunisienت Paris, 
La Découverte, 1990, p. 191.

 -Lazhar ben Ahmed Bedreddîne KASRAOU1, at-Turuq as و
Sûfiyya bi Safâqus  : m aw âriduhâ 'I-iq tisâd iyya  ١٧،/ 
ma ’âlinuihâ 'l-athariyya khilâ' al-qarnayn ^ ٧/// ١١٧ / XIX !¡¡il¿¡(/?- 
XII hijrî. ?acuité des lettres et des sciences huitaines de Tunis, 
1985. (Trad. Les confréries soufies de la ville de Sfax : ses 
ressources économiques et ses sites archéologiques pendant les 
XVIlè et XIXe siècles).

4 L()[؛'i AISSA, “az-Zâwiya ^ a ’1 Makhzan 1؟  Bilâd al-Jarîd”, 
/ ظ/اء , n° 178, 1996, pp. 37-65.

 ,Hassan ELBOUDRARI, “Quand les saints font les villes ذ
lecture anthropologique  de la pratique sociale d ’un saint 
marocain du XVIlè siècle”. Annales E.S.C., mai-juin 1985, >١° 3, 
p. 503.

6 Hassan RACH1K, Le su¡!(¡¡¡ (les autres : rituel et politique 
dans le Haut-Atlas. Casablanca, éd. Afrique Orient, 1992.

٦ Sophie FERCHIOU, “Les fêtes niaraboutiques en Tunisie - 
“Zcirda”, Actes du prem ier congrès d 'études des cultures 
méditerranéenne مح’/ءماا،ااء ،•،■ arabo-berbère, Alger, éd. SNEP. 
1973, p. 536.

أ  Abdallah HAMMOUDI, La victime et ses masques, Paris, 
Seuil, 1988.

.Ibid., p. 20 و
؛٥  C. Geertz souligne que les modèles religieux présentent ٧١١ 

double aspect : “ce son¡ (les cadres de perception, des écrans 
symboliques à travers lesquels interpréter l ’expérience, mais 
également des guides pour ! ’(¡('¡ion, des schémas de conduite". 
Voir Clifford  GEERTZ, Observer l'Islam  : changements 
religieux au Maroc e tراء Indonésie, Paris, La Découverte, 1992, 
p. 1 1 2 .

ا ا  Marc AUGÉ, Théorie des pouvoirs et idéologie : Etude de 
cas en Cote d ’ivoire, Paris, collection Savoir, Herinann, 1975. 
Pour Marc AUGÉ, la cohérence de l’idéo-logique se définit par 
la cohérence syntaxique des discours qu’elle permet de tenir. 
Elle n’est pas la projection des contradictions, mais plutôt la 
description. Dans sa logique, les interprétations successives et 
contraires sont toujours possibles. La seconde ne fait alors que 
manifester  l’insuffisance de la première. L’événement ne 
s’interprète et n’entraîne la réaction qu’à partir des schémas 
d’interprétation imposés par cette logique.
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ECHERCHES  EN COURS

O r d r e , l a n g a g e s  e t  r e l a t ig n s

D A N S  le s  r i ^ e l s  e t  l a  m a t i è r e  à  □ o u i r e t

۴ ٧ □ ™ n is ie n )

V é r o n iq u e  p a r d o

se ra it  d ép a ssé  par  une  passe re l le  à d é f in i r  en tre  les 
esp ac es  rése rvés  ; éc h an g e  p erm a n en t  en  te rm es  de 
sy m b o les ,  d ’espaces ,  de  paro le s  et de  c h o s e s 3. La 
r a i s o n  q u i  l ie  le s  d e u x  p o i n t s  d ’ u n e  o p p o s i t i o n  
relèverait  plus  du  lien social  que  de l ’opposit ion  elle
- m êm e.  P renons  l ’exem ple  de  l ’e sp ac e  d ans  ce  qu 'i l  
a de p lus  sim ple,  le dedans  et  le d eh o rs  où  la fem m e  
o c c u p e  le f o y e r ,  l ' h o m m e  g è r e  l e s  a c t i v i t é s  
extérieures  ; opposer  les activités  de l ’h om m e  à celles  
de  la  fem m e,  au-delà  du  constat  de  sexualisa tion  des  
lieux et des  tâches,  ne nous  rense igne  pas  sur  ce  qui 
sous-tend  l ’unité  de l 'o rganisa tion  sociale  berbère. La 
raison  qui  explique  cet  état de  fait , la log ique  qui le 
rend  p o ss ib le  et les  af fec ts  qui  e n t re n t  en  l igne  de  
com pte  pour  que celte organisation ne soit pas stérile, nous 
semblent des traits plus  p e r t in en ts  q u e  l ’o p p o s i t io n  - 
cons truc t ion  m éthodo log ique  parfa ite  p laquée  sur  un 
m onde  autre .  Plus  que  l ’opposit ion  s tr ic to  sen su  que  
nous  dépassons,  le langage de ces rapports (hom m es /  

f e m m e s )  d a n s  e t d e  la  c o m m u n a u té  n o u s  s e m b le  
révélateur. S ’attacher  à l’échange  perm anent  revient  à 
appréhender  d ’une  m anière  totalisante  ce  que  d ’autres  
p r é f è r e n t  v o i r  so u s  l ’a n g le  des  c o l l e c t io n s .  C e tte  
“ c o m m u n i c a t i o n ” i n in t e r r o m p u e  p a s s e r a i t  p a r  un  
regard  et un  savoir  regarder,  un  faire  et  un savoir  faire 
et une  façon  de parler  ces  actes.

C ’e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  la  p r é s e n t a t i o n  de  
l ’a n a l y s e  d ’a c t i v i t é s  r i t u e l l e s  e t  p a r  la  m is e  en  
p a r a l l è l e  du  l a n g a g e  d e s  r i t u e l s  a v e c  c e lu i  de  la 
m a t i è r e  ( s i g n e s ,  d é c o r s ,  o b j e t s . . . )  q u e  n o u s  
é b a u c h e r o n s  u n e  p r e m i è r e  p r é s e n t a t i o n  d e  c e t t e  
notion  d ’éc h an g e  in in terrom pu.

V éro n iq u e  P A R D O , p répare, au  M uséum  N ationa l 
d 'H isto ire  N aturelle (Paris), sous la  direction de D aniel 
(le C oppet (EHESS), une thèse d ’ethnologie  : “D ans les 
rites e t dan.؟ la matière, inscription et représentation de 
la  n a tu r e  e t d e  l ’o rd re  s o c ia l  ،•١ D o u ir e t  ( S u d -e s t  
tu n is ien )”.

L a n g a g e s  e t  r e l a t io n s ,

LE LANGAGE DES RELATIONS

L es  t ravaux  an th ropo  -  so c io lo g iq u e s 1 portan t  sur  
d e s  s o c i é t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  b e r b è r e s  p r o p o s e n t  
souven t  une  analyse  fondée  sur  un  partage  du  m onde,  
de  la  m a iso n ,  des  rep ré se n ta t io n s ,  en  deux  sphè res  
que  l ’on pourrait  reg rouper  sous  les égides  m asculin  
/ fém in in .  Il y a le m onde  des  fem m es  avec  ses  rites, 
ses  in terdits  ; et celui des  h o m m e s  avec  son  honneur  
e t  s e s  c o m b a t s  ( r é e l s  ou  f i g u r é s ) .  T o u t e f o i s ,  le 
d u a l i s m e  p r é s e n té  d e s  s o c i é t é s  b e r b è r e s  ne n o u s  
s e m b l e  p a s  p e r t i n e n t  p o u r  le  t o u t  s o c i a l  m a is  
entre tient  une  vision  partielle  et an tagonis te  à tort  de 
c e s  s o c ié t é s .  D ’a p r è s  ce  q u i  a pu  ê tre  o b s e r v é  à 
D o u ire t2, village  en  partie  encore  b e rbé rophone ,  du  
s u d - e s t  t u n i s i e n ,  il s e m b l e r a i t  q u ’ il n ’y  a i t  p as  
d ’ o p p o s i t i o n  s t r i c t e  m a s c u l i n / f é m i n i n  ni d a n s  
l ’esp a c e  ni d ans  les rep ré se n ta t io n s  ; les d o m a in es  
réservés  qui existent  ne sont  pas  p o u r  autant  tabous  
pour  le sexe opposé.  Le dua l ism e  qui apparaît  de  fait
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rue.  Le  m ode  de  construction  de ces  gren ie rs  sem ble  
reposer  sur  la technique6 qui permettait  de  tracer  su r  les 
voûtes,  depuis  l ’extérieur,  des  dessins  apparaissant  en  
re l ief  lo r sq u 'o n  les regarde  de  l ’in té r ieu r  du  grenier,  
seul endroit  d 'o ù  ils peuvent  être  vus.

Ces  motifs  s ’inscrivent sur  trois  types  de  supports  : 
l ' a r c h i v o l t e  d e s  p o r t e s  d ' e n t r é e  d e s  h a b i t a t i o n s  
t r o g lo d y te s  ; les  a r c a d e s  des  sa l le s  s u p p o r t a n t  les  
greniers  ; les greniers,  depuis  la mi - hauteur  ju s q u ’à la 
clef  de  voûte.

M atière e t langage.

La  nature  et  les  form es  de  ces  m otifs  peu v e n t  être  
c i r c o n s c r i t e s  à q u a t r e  c a t é g o r i e s  q u e  n o u s  c i to n s  
ordonnées  des  m oins  récurrentes  aux  plus  présen tes  : 
des  dates  de  construc tion  ; du  texte des ؛   em pre in tes  
d ' o u t i l s  e n t r a n t  d a n s  la c o n s t r u c t i o n  d e s  g h o r fa s  
(greniers  voûtés), de mains  et de pieds  ; des  empreintes,  
dessins  tracés  de trois sortes  : figuratifs  (transcription  
qui renvoie  d irec tem ent  à son  signifiant) ,  figuratifs  - 
stylisés, non  figuratifs  de  type  géométriques.

La  disposition,  la nature  et le nom bre  des  m otifs  sur  
les  p la fo n d s  voûtés  des  gren ie rs  sont  très  var iab les .  
D 'u n  g r e n ie r  à  l ’a u t re ,  on  p eu t  p a s s e r  d ’u n  g r a n d  
e n s e m b le  g é o m é tr iq u e  a p p a re m m e n t  c o h é r e n t  m ais  
dont  les règles  nous  échappen t  encore ,  à une  s im ple  
in sc r ip t io n  ; d ’un  p la fo n d  en t iè re m e n t  re c o u v e r t  de  
m o tifs  iso lé s  et  d ’in sc r ip t io n s  à une  f re sq u e .  C e tte  
absence  d 'un ifo rm ité  dans  l 'o rganisation  des  motifs  à 
l ’intérieur  des  ghorfas  n 'im plique  pas  pour  autant  une  
a b s e n c e  de  g é o g r a p h ie  s t r u c t u r a le  d e s  m o t i f s  p a r  
rapport  aux  greniers.  Au  contraire,  elle  donne  à penser  
e t  à v o i r  p l u s i e u r s  o r g a n i s a t i o n s  s p a t i a l e s  d e s  
empreintes.

Si l 'o n  cons idère  la tota lité  de  ces  m otifs  présen ts  
d a n s  les  g re n ie rs  c o m m e  un langage ,  on  peu t  o p te r  
p o u r  une  étude  de  q u e lq u es  unités  p ar t icu l iè re s  tout  
c o m m e  le  l i n g u i s t e  i s o l e r a i t  d e s  p h o n è m e s .  B ie n  
q u 'o r g a n i s é s  d i f f é r e m m e n t ,  a g e n c é s  e n t r e  e u x  ou  
i s o l é s ,  d e s  c o n s t a n t e s  d a n s  le s  f o r m e s  e t  le s  
rep résen ta t ions  perm etten t  de  proposer  une  prem ière  
lecture  de ce  langage  des  signes  intra-m uros.

I s o lo n s  un  de  c e s  s ig n e s  à t i t r e  d ’e x e m p l e .  Un  
é l é m e n t  o m n i p r é s e n t  e s t  le  p o in t  d a n s  d i v e r s e s  
com binaisons.  Lorsque  nous  parlons  de  points ,  il s ’agit 
en  fait d 'u n  point  en  relief  que  nous  considérerons  en 
tant  que  m otif ,  lo r s q u ’il est  assoc ié  à  d ’au tres  ou  à 
l 'o r i g i n e  d 'u n e  c o m p o s i t i o n  g r e n é e .  E n  r e l i e f ,  ils  
soulignent,  ils forment,  ils entourent,  ils sont une  des  
b a s e s  de  l 'o rn e m e n t  d es  p la fo n d s  vo û té s .  D e  ta i l le  
variable  dont dépend  vraisemblablement  le sens, cette 
figure  s im ple  n ’es t  pas  anodine.  Les  po in ts  les  plus  
petits ( 1 - 2  cm  de diamètre)  sont ceux  qui remplissent  
les motifs  ; en  outre, on  les rencontre  souvent  liés aux 
norias,  à la végétation,  aux  fruits.  Ils pourra ien t  être  
une  rep rése n ta t io n  de  l ’eau.  G outte s  d ’une  eau  qui 
c o u l e  ? q u i  t o m b e  ? q u i  j a i l l i t  ? D e s  p o in t s  p lu s  
im p o r ta n ts  son t  à l ’o r ig in e  des  t r ia n g le s ,  lo sa n g es ,

L ’ e s p a c e  d ’ u n  l a n g a g e  m a t é r ia l is é : 
L e s  GRENIERS DE l ’ a n c ie n  VILLAGE

L e constru it et le creusé.

L e  “ v ie u x  v i l l a g e ” 4 e s t  c o n s t i t u é  ،le  n i v e a u x 
d e s c e n d a n ts  par  rapport  à la kalcia, le k sa r  s itué  au 
s o m m e t  d e  la m o n ta g n e .  L e s  h a b i t a t i o n s  p a r fo is 
construites, notamment  dans  la partie  ouest  du  village, 
s o n t  le  p lu s  s o u v e n t  c r e u s é e s  d a n s  le f la n c  de  la 
m ontagne  ; dans  ce  cas-là  le seuil  et l ’em brasure  ،le la 
porte  sont construits, l 'archivolte  est alors  couverte  de 
signes, de ،lates et /ou  d ’inscriptions  (étoiles, étoiles  de 
D a v id ,  feu il le s ,  palines ,  c r o i s s a n t s  ،le  lune,  f igu res 
géom étriques,  ،late de construction,  nom s  ،le la famille, 
nom s  ،le D ieu . . . ) ,  en  relief  ou  en  creux.  Les  greniers 

toujours  face aux ؛١١؛')( construits 
Selon  Marcel  Mauss,  une  technique,  com m e  le rite, 

es t  “ un  acte  t rad i t ionne l  e f f i c a c e ”  et,  en  ceci ,  il ne 
diffère  pas  de l'ac'te religieux  ou  m agique.  11 n 'y  a pas 
de  technique  et pas de  t ransm ission  s ’il n 'y  a pas  de 

tradition.  La  nécessité  du  passage  p a r  la ’ 
de  la techn ique  ou  du  m oins  par  une  présen ta tion ,  à 
t i t re  d 'e x e m p le ,  ،le ces  g ren ie rs  s ’im pose .  En  e f fe t, 

inexplicables,  ils ١١؛ ,fo rtu i tes ١؛< ,un iques ١١؛ créations 
s o n t  d e s  o b je t s  s u p p o r t s  d ' u n e  m é m o i r e ,  e t  le u r 
construc tion ,  expression  ،le représen ta t ions  m enta les. 
En  c e la  ils  sont  autan t  su je ts  q u ’o b je ts  d 'é tu d e .  Ils 
vont  particulièrement attire!' notre  attention  du  fait de 
p a r t i c u la r i té s  t e c h n iq u e s ,  e s th é t iq u e s  et c u l tu re l le s
s ignificatives.

C haque  famille, maison,  lignée  a ses greniers  (il peut 
y  avoir  plusieurs  greniers  par  m aison  d ’habitation). Ils 
font  face  à l 'ouver tu re  de  la m aison  ou  ،les m aisons 
t rog lodytes  ،le la lignée. Des  m urets  séparent  les uns 
des  autres  les ensem bles  constitués  de  l 'habitation,  de 

et des greniers.  Les  ouvertu res  sont toutes  en •ء0ااا la 
vis-à-v is  au tour  ،l 'un  espace  p ro tégé  ca r  intérieur,  la 

d o n c  p a r t i e  d e  l ’e s p a c e اأا)('ء L e s  g r e n i e r s ؛•.c o u 
dom est ique  direct,  ils sont  la m aison  “p u isq u 'u n  des 
quatre  m urs” . Ils s ’élèvent sur  deux  ou  trois étages  et 
reposen t  sur  ،le g randes  sa lles  à a rc ad es  et  plafonds 
p l a t s  ( c -h a rp e n te s  en  b o is  ،!’o l i v i e r  ou  t r o n c s  de 
palmie،•) servant  éga lem ent  d 'a b r i s  ou  de  refuge  aux 
a n im a u x  d o m e s t iq u e s .  En  piei' i'es sc e l l é e s  av e c  du 
gypse  et de  l'argile, ils forment  ،les pièces  voûtées  plus 
ou  m o in s  g r a n d e s ,  t r è s  p eu  é c l a i r é e s  (u n e  b o u c h e 

de diamètre  environ  est percée  sur ٢٠١١٦ d 'aé ra tion  ،le 20 
la  c l e f  d e  v o û te )  e t  a u x  p o r t e s  t r è s  é t r o i t e s  et 
solidement  fermées. Les  em brasures  de  porte hautes  de 

80 à 120 cm  et larges de 40  à 60  centimètres  environ, 
،es ten t  les seules  entrées  poss ib les  pour  les hom m es 

com m e  pour  les m archandises  à stocker. Les  portes  en 
b o is  d e  t ro n c  de  p a l m ie r  c h e v i l l é e s  a v e c  ،lu  bo is 
d 'o l i v i e r  s 'o u v r e n t  s u r  la  COU1- e t  c o m p o r t e n t  (les 
serrui-es  en  b o is  d 'o l i v i e r .  C e s  g r a n d s  e n s e m b le s 

seul le grand  mur ؛ la l'ue ١، construits  tournent le dos 
p o r te u r ,  p a rfa i te i i ie n t  c lo s  et  im p e r m é a b le  à to u te 

donne  sur  l ’extérieur,  la •؟tout regard ٩، intrusion  com m e
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parasites  ; celle  enfin  de la g e rm in a t io n q u i  pousse  les 
gra,؟، ines  e n g ra n g ées  vers  l 'ex tér ieur .  C es  e m p re in te 

décorations,  s ignes  pourraient être ،les régula teurs  ،le 
lin  de  pro téger  les gren iers؛، ”ces  différentes  “ fo rces 

(p a r  e x t e n s i o n  le  v i l l a g e ,  la s o c ié té )  et en  a s s u re 
l ’é،ju il ib i-e .  " D a n s  la  r e la t io n  d e  d ia lo g u e ,  e l le 
d ess in a it (les lo sanges, d es  !)'¡angles, (les ¡?oints. Ils 
c o r r e s p o n d a i e n t  to u s  à d e s  r e p r é s e n ta t i o n s  d e 
l'u n ivers  h u m a in ”7. Ainsi,  dans  C'es lieux  intimes  et 
p r iv é s  où  les  s ig n e s  p r é s e rv e n t  a u ta n t  q u ’ ils  so n t 

un  fo rt  en je u  : le g r e n ie r  o u v e r t, مؤ ج p r é s e rv é s ,  il 
envahi,  saccagé,  les  signes  l'estent le dern ier  rem part 
d e  p r o te c t io n .  C e s  e m p r e in t e s  e f f e c tu é e s  p a r  ،les 
h o m m e s  n e  s o n t  p a s  s e u l e m e n t  ،le s  é v o c a t i o n s 

espace ٩٧٦١٨ masculines.  Le gren ier  à Douiret  est plus 
،le ،: ،hab ita t ion  réelle  et sym bolique,  d ’osm o se  entre 

les in s tances  m a scu l in  /  fém in in ,  d ed a n s  /d eh o rs .  Il 
m a tér ia l ise  l ’un ité  ،le ces  instances ,  le lieu  de  ce tte 
relation implicite  qui assure  (ou assurait) la pérennité 

،lu système  social.  Ces  em pre intes ,  décorations ,  cette 
inscription  datée  et ponctuelle  dans  une  m atière  dont 
la  pei’iuanence ,  à l ' a u n e  ،les  g é n é ra t io n s  h u m a in e s, 

les •تا0ااا m o y e n ا١٦! p e rm e t  un  s u p p o r t  s ta b le ,  sont 
hom m es  ،l’être  initiés  “،■'/ leu r  culture non (I travers des 

une اا’اث règ". ?1اا.آ اا les a b stra ite s  m a is  co n c rè tem en t 
d im ension  holis te  de  l ’appren tissage  et de l 'é c h a n g e, 
ces  s ignes  se ra ttachent  à une  dim ension  privée  plus 
é t r o i t e ,  u n e  c u l  tu  l e  ،le  l u a i s o n n é e s ,  ،le  l i g n é e s, 

?a ra l lè le m e n t ,  les  r i tue ls  p u b lic s  son t  d es  l ieux  où 
l 'o rig ine  du  savoir  s ’incorpore  en  la société  entière  (et 

plus  s e u le m e n t  en  la l i a i s o n ,  fam il le . . . ) ,  où  la ١١٢١١١ 
relation  (ou  l ’échange)  est  pleinem ent  soc ia le.

L e l ie u  d ’ u n  é c h a n g e  r it u a l is é :
MARIAGE ٧□ LE LANGAGE

s o c i é t é ٦!، R a y m o n d  J a m o u s  d a n s  so n  é t u d e  d e 
u 'iyen  p r o p o s e  u n e  v is io n  in té r e s s a n te  ،lu r i tue l؛l ،l 

ms  la c o m plex i té  soc ia le  (si؛co m m e  porte  d 'e n t r é e  ،l 
restreinte soit la société)  et dans  l ’éducation  pernianente 
qu 'e lle  véhicule  à l ’égard  de  ses m embres  : “Les rituels 
présen ten t des aspects analogues aux récits. N e /)eut-on 
p a s  d ire , là  a u ssi, q u 'i l s  in itie n t le s  h o m m es d 'u n e 
société() leur culture non (I travers des règles abstraites 

m ais concrètem ent, com m e su r une scène de théâtre ? 
Ce son¡ aussi des événem ents où l ’essentiel n 'e s t ja m a 'r 

d e  s o i." ،/’١ expliqué parce q u 'i l 
Le mariage,  au-delà  de  l 'un ion  de deux  individus  ou 

deux  fam i l le s ,  u n i t  ،leux  m a iso n s  au  se n s  rt’n n ifés 
٥١١ ,domestiques.  Dans  le cadre  des  rituels de  m ariage 

observe  l ’existence  sim ultanée  de  deux  lieux de fêtes, 
de deux  lieux de rituels  qui sont chacun  mis  en  scène  à 
d e s  m o m e n t s  e t  d e s  j o u r s  p r é c i s .  A p p a r e m m e n t, 
séparées  et indépendantes,  les maisons  du  futui• époux 
et de la future  épo u se  sont  m ises  en  re la tion  p ar  un 

assu re  la p rése n ee  ،le لااا، échange  co n s tan t  d ’ob je ts 
,c h e z  l ’a u t r e .  C e s  m a i s o n s  q u i  v o n t  s ’ u n i r ٦١١١!

ca r ré s  e t  de  toutes  les co m b in a iso n s  p oss ib les  entre  
eux .  C e s  f igures  géom étr iques  que  l ’on  re trouve  sur  
les p o te ries  anciennes  (K ettana , Ja r ja r , D ou ire t)  sur  
les t issages  (kilim  - m argoum , barnough, w azra  ...)sont 
o m nip résen te s  dans  les greniers.  C o m p te r  le nom bre  
de  p o in ts  c o n s t i tu t i f s  de  ces  f ig u re s  g é o m é t r iq u e s  
p o u r r a  r e n s e i g n e r  s u r  l 'u t i l i s a t i o n  p lu s  o u  m o in s  
r éc u rren te  de  certa ins  chiffres  au  dépend  des  autres.  
D ans  les rituels,  par  exemple,  les chiffres  3 et 7 sont 
r e d o n d a n t s .  C e t t e  u t i l i s a t i o n  d e  p o i n t s  d a n s  
l ' im press ion  des  signes  pourrait  être  un  moyen  quasi 
cryptographique  pour  donner  du sens  ou  pour  donner  
au  se n s  d es  m o tifs  une  e f f ica c i té  p lus  gran d e .  Les  
pointes  des  triangles  sont le plus souvent  dirigées  vers  
le haut  ; on  trouve  des triangles  de  base  3, 5. 6 , 7. 9 
(en nom bre  de points). Les  losanges  sont généralem ent  
a s s o c ié s  p a r  3 ou  6 . ..  C e s  o b se rv a t io n s ,  p u re m e n t  
d esc r ip t iv e s ,  induisen t  une in te rrogation  tant  su r  la 
nature  que  sur  la fonction  de ces  “poin ts” . A  ce stade 
de  n o t r e  t r a v a i l ,  n o u s  p o u v o n s  f o r m u l e r  d iv e r s e s  
h y p o th è s e s  non  e x c lu s iv e s  à v é r i f ie r .  C e s  p o in ts  
pourraient  correspondre  à : une technique  graphique  se 
subst i tuan t  ou  soulignant le trait et ou  la science  des  
nom bres  ne serait pas ignorée  ; un  rappel des  points  du 
t issage  ; de  l ’eau  ; des  grains,  graines,  noyaux  (olives, 
dattes...)  ; un  signifiant  magique.

L 'un ion  des contraires

D a n s  l ’ in t é r i e u r  de  c e s  g r e n ie r s ,  d a n s  c e s  l ieux  
som bres  et  fermés, la nature prend  la plus  grande  place  
en  t e r m e  de  f ig u ra t io n s .  L 'e n v i r o n n e m e n t  f r a g i le  
( c l i m a t  t r è s  s e c ,  v é g é t a t i o n  r a r e ,  p r o b l è m e s  
d ’irrigation.. .) ,  ram ené  ici presque  essen tie llem ent  au  
p a lm ier  dattier  et à l 'olivier,  est surinvesti  d ’images, 
d e  p u is s a n c e  et  de  s e n s .  D a n s  ces  d é c o r a t io n s ,  le 
dehors  et le dedans  ne s ’opposent  pas, ils ne font  plus  
qu '  un  ; la participation  de  la nature  (ou  plu tô t  des  
a rb res  qui  la  sy m b o l isen t )  à la vie  soc ia le  s ’in sc r i t  
d an s  l ’a rc h i te c tu re  des  g ren ie rs .  C ette  p rése n ta t io n  
succinc te  de ces  motifs  conduit  à une réflexion  sur  le 
fondem ent  et  l 'idéologie  (au  sens  de lecture  à travers  
ses valeurs)  de ces  signes. Pourquoi “portent-ils"  ces  
v o û te s  ? A  quel  reg is t re  les  r a t ta c h e r  : c ro y a n c e s ,  
supers t i t ion ,  prophylaxie,  es thé t ism e  ? C erta inem en t  
un  peu  à c h a c u n e  de ces  c a té g o r ie s .  11 ne faut  pas  
o ub lie r  que  nous  som m es  dans  des  gren ie rs ,  lieu  de 
l ’ac c u m u la t io n  des  réco ltes ,  des  v iv res ,  d o n c  de  la 
richesse  gage  de la survie  tant biologique  que  sociale 
( a l i m e n t a t i o n ,  e n je u x  de  la  c o m m e n s a l i t é ,  b ie n s  
d 'é c h a n g e s . . . )  de la famille. N ous  so m m es  d ans  un  
lieu  v iv a n t ,  rem p li ,  vidé  dès  sa  c o n s tru c t io n .  N ous  
som m es  dans  l 'antre  même  où  se conjuguent  toutes  les 
forces  : celle  des  hom m es  qui ont travaillé la terre et 
l ’e n s e m e n c e n t  p o u r  e m m a g a s i n e r  le s  r é c o l t e s  et 
assurer  le maintien  de  la vie ; celle des  fem m es  qui,  au 
quotid ien ,  gèrent les stocks  en  présidant  à la cuisine  et 
à l ’échange  des  biens  des  greniers  ; celle  des  esprits. 
jâ n ,  adep te s  des  lieux  obscurs  ; celle  des  insectes  et
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de  l ’un io n  e f fe c t iv e ,  d e u x  ty p e s  d ’é e h a n g e s  ou  de  
m o b il i té s  : u ne  d 'o b j e t s ا1)(ءأا   et II ne,  e n t i è r e m e n t  
dépendante  de  la précédente,  de  signes. D ans  le cadre  
de la circulation  de  valeurs  liées  au  m ariage,  on  peut  

ا؛اا'ء ءاااا  “les b iens m atérie ls  son t liés a u x  personnes. 
I ls  en  d é p e n d e n t d e  fa ç o n  m y s t iq u e , et i ls  en ¡'ont 
p a rtie  réellem ent. D o n n er son  bien, c ’es t d o n n er une 
p art d e  so i-m êm e. L 'éch a n g e  des ob je ts  vaut échange  
(le s a n g s ” . Iü N o u s  a v o n s  vu  qu e  le t ro u sse au  é ta i t  
co m p o sé  e s sen t ie l lem e n t  ،le t is sages  ; ces  o u v rag e s  
fabriqués  dans  le village  par  la fiancée  e l le -m êm e  ou  
،les fem m es  de  sa  faniille  portent  les signes,  les motifs  
de  tou te  sa  t rad i t io n .  C e u x -c i  sont  son  h é r i ta g e  en  
l ignée  utérine  in interrom pue.  Les  motifs  “m argoum ” , 
،le type géom étrique  et respectant  une  sym étrie  axiale  
(ou parfois  centrale)  t ransportent  avec  eux  un paysage  
de  se n s  et d e  fo re e s  c e n s é s  a c e o m p a g n e r  la  fu tu re  
épouse  et la fu ture  mèi'e dans  son  foyer, sa vie اا  ا>ااا؛'اأ . 
Us sont  la t ran sm iss io n  in in te r ro m p u e  ،le fo y e rs  de 
m ères  en  filles  alors  m ê m e  que  la résidence  dev ien t  
v i r i lo c a le  à اآ؛وا'لنا' ا1اا  m a ria g e ,  P a r  les  n o c e s ,  tou t  
c h a n g e  p o u r  le s  j e u n e s  f e m tn e s  (leu¡• s ta tu t ,  l e u rs  
responsabili tés ,  leurs  l iens  affectifs,  leur ذ)('ا'رآء   sau f  
ces  signes  ; “In tim em en t instru ites (les fo rc e s  de leu¡' 
p o u v o ir , e l le s  s e r o n t  a lo r s  a p te s  à r e p o u s s e / ' le s  
m a u v a is e s  i n f l u e n c e s  d e  le u r  e n to u r a g e  e t  en  
p a rticu lier  c e lle s  du  m auva is œ il ” ا ا  .

R ela tions en tre  f ia n c é s  oit in term éd ia ires  m e tta n t en  
je u  la  stabilité , la durée

Le  rite, l ' im posi t ion  du  h e n n é 12, point de dépar t  de 
c e  ،le u x iè i t te  t y p e  d ’é c h a n g e  s e m b le  ê t r e  un  fa i t  
c o n s ta n t^  dans  les  cérém onies  de  m ariage  en  milieu؛ 
b e r b è r e  e t  a r a b e .  C e  r i t e  e s t  l ’o c c a s i o n  p o u r  les  
f a m i l l e s  d e  m a n i f e s t e r  à la  l'ois l e u r  j o i e  d e v a n t  
l 'un ion  ٤١ v en ir  et leur  inquié tude  l’ace  aux  éventue ls  
m auvais  coups ا1اا   sort. Le henné,  plante  de ؛آ1   jo ie ,  est 
s u r t o u t  là  p o u آ   s e s  p r o p r i é t é s  m a g i q u e s  e t  
^ • o p h y la c t iq u e s  (p ro tè g e  e o n t re  1^ m a u v a i s  œ il  et 
f o n g i c i d e ) .  L ’ a p p l i c a t i o n  d u  h e n n é  à l ' h o m m e  
(troisième  jou r)  se fait dans  la cour  de  la m aison  ،le 
ses parents, dans  un  coin  orné de  tapis  tissés  à  motifs  
et où  les f e m m e s  de  la fam ille  p roche  a t te n d e n t  le 
fu tu r  é p o u x  a f in  d e  1 e إاا n d u i re  le p e t i t  d o ig t  e t  la 
partie supérieure  intérieure  ،le la main  droite  avec  la 
p r ^ r a t i o n  tinetoriale.  L’ensem ble  est recouvert  d ’un 
foulard  rouge.

Un  œ u f  eru  est  tendu  au  marié  qui en  c o n so m m e  la 
moitié  et écrase  l 'a u t )e  0 bien اا  l ’écrase  en t iè rem ent  
d a n s  le f o u la r d  ro u g e  c o n te n a n t  “ s o n ” h e n n é .  Le 
henné  est  m alaxé  avec  l ’œ u f  dans  le foulard.  D ans  ces  
gestes ,  on  peut  lire  une  a l légorie  de  ١٤، fu ture  union  
s e x u e l l e  e t  d e  sa  c o n t r e p a r t i e  : c e  l ' i tue l  e s t  u n e  
heureuse  prém onition  de  ce  que  devra  être  l 'un ion .  La  
c o q u i l l e  d e  l ’œ u f  se  b r ise  to u t  c o m i t é  se  r o m p r a  
l ' h y m e n .  L ’œ u f  e t  le  s p e r m e  s o n t  a s s o c i é s  t o u t  
c o m m e  le  fo u la rd  ro u g e r ن،ااآ  e e o u v re  le tou t  l ' e s t  
a v e c  le  s a n g ,  le  h e n n é  p o u v a n t  ê t r e  ! ؛١  n ^ a tr ic e .

d ia loguent  dans  ces  dons, contre-dons,  m ais  également  
dans  des  va-et-vient incessants  et s ’affrontent dans  des 
envois  et je u x  codifiés.

Nous  n ’aborderons  pas, dans  cet article, le rituel du 
m a r i a g e  p a r  u n e  d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  d e  son  
déroulement.  Son  intérêt est toutefois  m ajeur  et il est 
n é c e s s a i r e  de  c o n s e r v e r  en  f i l ig r a n e  un  m in im u m  
d e s c r i p t i f  a f in  d e  s i t u e r  d e  m a n i è r e  c o n c r è t e  et  
e m p i r i q u e  les  r i t u e l s  ou  le s  m o m e n t s  d e s  r i tu e l s  
auxquels  il est fait référence.  Si l 'o n  isole  à des  fins de 
com préhension  quatre  étapes,  quatre  r ituels  importants  
et invariants  d 'u n  m ariage  sur  l ’autre,  on  note  q u ’ils 
s ’inscrivent  dans  un  échange  ininterrompu  socialement 
t rè s  o u v e r t  ( le s  m a r ia g e s  sont  p u b l ic s )  m e tta n t  en  
relation  des  maisons,  des  individus,  des  êtres  (humains  
et surnaturels) ,  des  choses,  des  an im aux  dom estiques  
et des  objets.

R ela tions entre fam illes (des fu tu r s  époux) m ettan t en 
j e u  le prestige

Le  d e u x iè m e ,  le t ro is iè m e ,  et  le c i n q u iè m e  j o u r  
(lundi,  m ardi  et jeudi)  des  noces, on  assiste  à la plus 
im p o r ta n te  c i rc u la t io n  d ’o b je ts  d e  v aleu r .  A ins i ,  le 
d e u x iè m e  jou r ,  les  fem m es  de  la m a iso n  du  f iancé  
transportent  dans  la m aison  de la f iancée  le zh êz  qui 
est  l ’ensem ble  des  affaires  offertes  par  l ’hom m e  à sa 
future  épouse.  Sa  com position  , bien  que  codifiée  (tout 
doit  se trouver  en  nom bre  pair  ; le sucre ,  thé, henné  
sont  des  invarian ts . . . ) ,  varie  d 'u n e  fam ille  à l ’autre. 
En  effet,  outre  les ressources  de  la fam ille  qui influent 
sur  sa  com position ,  il y a surenchère  d 'u n  m ariage  à 
l ’autre. La  future  épouse,  taslit, reçoit  ainsi une  garde- 
robe  com plète  (vêtements  m odernes  et traditionnels), 
c h a u s s u r e s ,  s o u s - v ê t e m e n t s ,  p r o d u i t s  d ’h y g iè n e  
c o r p o r e l l e ,  l in g e  d e  m a is o n ,  a p p a r e i l s  é l e c t r i q u e s  
parfois,  bijoux. Le  prestige  de la fam ille  est lié tant à 
la quantité  q u ’à la qualité  des  biens  offerts  (la  qualité  
dépend  de  l ’orig ine  des  produits8 : s ’ils  sont  achetés  
dans  la capitale, ou  m ieux  encore  en  F rance ,  ils n 'en  
seront que  plus  côtés). 11 y a une  concurrence  implicite 
entre  les familles  m ariant  un  fils la m ê m e  année.

Dans  la perspective  de la relation, la réponse  à ce 
don  intervient le cinquièm e  jo u r  des  noces  : la mariée 
est  conduite  au  dom icile  conjugal  (ou  plutôt  dans  un 
p r e m ie r  te m p s  d a n s  la  m a iso n  d e s  p a r e n t s  d e  son  
mari),  elle  ramène  le zhêz  et y a ajou té  un  ensem ble  
q u ’on  pourrait  appeler  trousseau  et qui se  com pose  de 
tap is ,  c o u v e r tu re s  t is sées ,  co u ss in s . . .  L a  f e m m e  en  
t ra in  d e  se  m a rie r  est  ici m o b ile  c o m m e  les  au tre s  
objets  d e  valeur  en  circulation  , c ’est  elle  qui quitte  le 
foyer  p o u r  l’extér ieur ,  atti tude  qui  in c o m b e ra  à son 
mari  dès  le lendem ain  de  la nuit de  noces.  “D ans le 
m ariage , co n tra irem en t à to u te s  les a u tre s  a c tiv ités  
socia les, la  fe m m e  constitue l'é lé m e n t m o b ile  don t la 
c i r c u l a t io n  f a i t  le  l ie n  e n tr e  g r o u p e s  fa m i l i a u x  
d iffé re n ts , l ’h o m m e  res ta n t au  c o n tra ire  f ix é  à son  
propre fo y e r  dom estique"9 II y a dans  ce tte  réponse  au 
zhêz  et dans  le déplacem ent  de la future  épouse  en  vue
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R ela tion  entre fa m ille s  e t choses ou êtres m ettan t en 
je u  la  baraka (sur le court term e)

Le  cinqu ièm e  jo u r  des  noces,  le jeud i  à la tom bée  
de la nuit, la jeune  m ariée  est  conduite  à la m aison  du 
mari  par  un  cortège  bruyant.  E lle -m êm e  ne voit  rien 
du  trajet p u isq u ’elle  est  am enée  dans  un palanquin  à 
arm ature  de  bois  d 'o l iv ie r  recouverte  de  divers  voiles  
so l idem en t  a t tachés  p a r  une  ce in tu re  d e  tissu  blanc  
sur  le dos  d 'u n  drom ada ire  : la ja h fa .  C ette  dernière, 
par  sa  forme  voûtée,  son  im pénétrabili té  aux  regards,  
ses  voû tes  d éco rées  ( ta jira  brodées  avec  des  motifs  
f i g u r a t i f s  e t  w a z r a  t i s s é  a v e c  d e s  m o t i f s  
géom étriques)  rappelle  le grenier.  C om m e  le grenier, 
la  j a h fa  r e n f e r m e  en  s o n  se in  la  f o r c e  f é c o n d e ,  
l ’avenir  du  foyer. C ette  force  incarnée  en  la fem m e  
qui est déplacée ,  fait  l ’ob je t  de toutes  les attentions  
afin  de  ne pas être  mise  en  danger  ou  de  mettre  elle- 
m ê m e  en  d a n g e r  la  f u t u r e  u n i o n .  D a n s  c e t t e  
perspective,  on  assiste  à une  débauche  de  r ituels  entre 
le m om ent  où  la je u n e  fem m e  sort de sa  cham bre  et 
celui où  elle  entre  dans  la  cham bre  nuptiale .  Si l ’on  
c o n s i d è r e  c e u x  qu i  s ’ a t t a c h e n t  à l ’e n t r é e ,  il y  a 
dialogue,  échange  entre  h om m es  et forces  ou  jâ n  ou 
m auvais  œil par  le biais  des  choses  (œuf,  eau,  fusil,  
bruit, musique).  Le  but est  de  s ’attirer  le m axim um  de 
baraka  en  avertissant,  en  parlant p ar  des  gestes  et des  
ac te s  c h a q u e  m o m e n t  d u  p a s s a g e  d ’u n e  m a iso n  à 
l ’ a u t r e  e t  d e  la  c o u r  d e  la  m a i s o n  d u  m a r i  à la  
cham bre  nuptiale.  Au  m o m en t  du  franchissem ent  du 
seuil  de la cham bre  nuptia le  par  la mariée  portée  par 
son  oncle  m aternel  ou  son  propre  frère ,  un  h o m m e  
situé à droite  de  la porte  à  l ’extérieur  je t te  un  œ u f  ؟•1
qui  s ’éc ra se  su r  le l in tea u  ( œ u f  s e u le m e n t  ou  œ u f  
rempli de pâte de  henné  m alaxée)  ; un  autre  hom m e,  
situé à gauche  tire un c o u p  de  fusil ou  imite  ce  coup  
de  fusil  par  le c laq u e m en t  fort d ’un bâton  s im ulan t  
l ’arm e  à feu.

Le fusil ne fait pas  son  apparition  ce  dernier  jo u r  des 
cérémonies  de mariage. 11 existe  un  jeu ,  pratiqué lors 
d es  s o i r é e s  du  m a r ia g e  qu i  c o n s is te  en  un  c o m b a t  
s im u lé  e n t re  h o m m e s  a r m é s  ; la  c h o r é g r a p h ie  es t  
toujours  la m ême  et com bine  la provocation  (regards, 
défis), la rupture  (m enaces  avec  les armes),  le combat  
(dans  un  c e rc le  im a g in a i re ,  les  h o m m e s  to u rn o ie n t  
s ’agenouillent et bondissent) ,  le com prom is  (serrement 
d e  m a in s )  et  la v ic to i r e  d e  l ’u n io n  (c o u p  de  fusil  
v ic to r ieu x ) .  11 p a ra î t ra i t  à l ’o r ig in e  q u e  ce  c o m b a t  
opposa it  les pères  des  fu turs  époux  d an s  un  com bat  
avec  des  armes  chargées.  Défense  de sa fille par  son 
p è re  qu i  p r o v o q u e r a i t  l ’a u t r e  f a m i l l e  o u  c o m b a t  
p r é c é d a n t  l ’u n io n  ( s e r r e m e n t  d e  m a in s )  d es  d eu x  
f a m i l l e s .  E c h a n g e  d e  v io l e n c e  s y m b o l iq u e ,  m a is  
violence  qui pourrait  deven ir  effective  si l’union  était 
menacée.

On  as s is te  d o n c  à d e u x  ty p e s  de  r i tu e ls  v isa n t  à 
s ’accorder  les bonnes  grâces  des  uns  et des  autres  afin 
d ’assurer  dans  la sérénité  1’ échange  fondateur.

L ’a r g e n t  ( le  m a ri  a p la c é  5 à 10 d i n a r s 14 d a n s  le 
foulard)  serait  la com pensa tion  donnée  pour  la perte  
de  la v irg in i té .  Le  fou la rd  est  d o n n é  à la  m è re  du  
f u tu r  m a r i  q u i  le  d o n n e r a  à la  m è re  de  la  f u tu r e  
é p o u s e .  L es  r e la t io n s  s ’é tab l i s san t  e n tre  les  fu tu rs  
é p o u x  m e tte n t  c e r te s  en  j e u  i r r é m é d ia b le m e n t  ces  
deux  pro tagonis tes ,  souvent  par  glissem ent  vers  des  
in te rm éd ia ires  ; ces  rela tions  constituen t  les liens  et 
les  s ta tu ts  d a n s  le g ro u p e  : re la t ion  e n tre  les  d eu x  
m è r e s ,  e n t r e  l e s  h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s  ( p a r  
e x te n s io n ,  la  m è re  du  m ari  p o u r ra i t  r e p r é s e n te r  la 
p a r t i e  m a s c u l i n e ,  e t  c e l l e  d e  la  m a r ié e  la  p a r t i e  
fém in ine) ,  et  en tre  les  deux  m aisons  engagées  dans  
une  r e la t io n  en  d e v e n i r  qui  les  p ro lo n g e ra  en  une  
t ro is ièm e  maison,  un nouveau  foyer. Dans  ce  fu tur  se 
p e rp é tu e  l ’o rd re  soc ia l  d ’au tan t  p lus  que  le c o u p le  
s ’aff irm era  par  leurs  enfants  futurs  et  conditionnels  à 
l ’h a r m o n i e  d u  f o y e r  ( b o n n e  e n t e n t e  d u  c o u p l e ,  
p r o b l è m e  d e  s t é r i l i t é  p o s s i b l e . . . ) .  Le  r i t u e l  d u  
m ariage  en  mobilisant  l ’ensem ble  du  village  rem et  en  
cause  la stabili té  présente  (le  m arié  est appelé  su ltan , 
le roi,  le chef, le prince  et son tém oin  w azir, ministre;  
il y a donc  une  dim ension  polit ique  non  négligeable  
dans  ce  langage  des  nom s  qui porte  un nouvel  ordre  
p o l i t i c o - s o c i a l )  en  se  p r o je t a n t  d a n s  un  f u tu r  de  
cohésion  sociale.

L e  p r e m i e r  é c h a n g e  o f f i c i e l  ( e n  d e h o r s  d e  la 
p r o c é d u r e  d e s  f i a n ç a i l l e s )  e n t r e  les  fu tu rs  é p o u x  
devra it  être  le rapport  sexuel  de la nuit  de  noces  du 
cinqu ièm e  jour.  Or, le premier  échange  a réellem ent  
lieu lors de cette cérém onie  d ’imposition  du  henné  au 
mari  : sorte  de  répétition  ritualisée  et  al légorique  de 
l ’union  sexuelle, elle  lance  l ’échange  dans  le foyer  en 
devenir,  de  ce  foyer  envers  les autres,  entre  les familles  
impliquées.  Ainsi,  par  la mise  en  relation  de substances  
par  association  (œ uf  /  sperme,  foulard  /  sang...), par  la 
circulation  d ’objets  (foulard, œufs)  et de monnaie,  les 
r e la t io n s  d é c r i te s  a n té r ie u re m e n t  d é m a r re n t .  C e tte  
v e n t e  a v a n t  l ’h e u r e  d e  l ’ h y m e n  p r é f i g u r e  la  
c o n s o m m a t io n  e f f e c t iv e  du  m a r ia g e  et in s t a l l e  le 
c o u p l e .  N e  s e r a i t - c e  p a s  un  m o y e n  d e  m e t t r e  
concrètem ent  en  scène  de manière  ouverte  et tangible  
ce qui sans  cela  resterait entièrement  interdit, caché  à 
la s o c ié t é  ? N ’y a - t- i l  pas  d a n s  c e t te  a l lé g o r ie  du  
p r e m ie r  r a p p o r t  sex u e l  une  idée  de  le u rre  a f in  de  
m inimiser  certains  risques  (non  virginité, impuissance,  
m auvais  sorts...) ?

C e  r i te  p eu t  é g a le m e n t  être  p r é s e n té  c o m m e  un  
éc h an g e  avec  rapport  de  forces.  R apport  de  forces  
m ettant  en  rela tion  la fiancée  et le f iancé  d ’un  côté  et 
les jâ n  (ou  djinn)  et le s ih r  (magie,  ensorcellem ent)  
d e  l ' a u t r e .  C e s  j â n  q u i  p o u r r a i e n t  e m p ê c h e r  la 
consom m ation  du  m ariage  seraient  en  quelque  sorte  
d é f i é s  p a r  l ’ h o m m e  q u i  b r i s e  l ’œ u f  e t  a p p e l é s  
p e n d a n t  c e t t e  p r e m i è r e  r u p tu r e  de  l ’h y m e n  a f in  
d ’é p a r g n e r  ou  d e  c a c h e r  la  s e c o n d e .  P a r  le  r i t e  
d ’abord ,  puis  dans  sa réalisation  effective  la rela tion  
a ainsi deux  chances.
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Schém a type d e  ¡a relation sans échange (l'ob je ts  
dans le rituel de m ariage

On  retrouve c e s c h é m a  type  (tous - deux  /un - tous)  
p o u r  la t ro is ièm e  fois.  Il est  présent  duran t  toute  la 
semaine  des noees  et également  entièrement le dernier  

ز0ااا • où  tout est rejoué.  On  passe progressivement de  la 
société  au couple naît grâce لااا)   ،٩ cette société ٩٧؛   le fait 
surgir des  divers  rituels. Le  jou r  de la consonimation  du 
mariage,  on  observe  une  reconduction  de  ce  schém a  
général fil directeur  du cérémonial.  La  durée  prise  en 
compte  est d 'une  journée  où  se rejouent tous les jours  de 
la cérémonie  écoulés. Cejour-là ,  il y a une  progression  
l، ¡راو 'heure  en  heure  lie la taille ،les espaces  aux  gens  
y sont présents ؛راو  et à l’intimité par  rapport à la mariée.  
C e tte  p r o g re s s io n  t r a d u i t  é g a le m e n t  en  pa r t ie  une  
constante,  à savoir  l’individu  seul ou  le couple n ’existe 
q u e  par a p؟.  a r t i c ip a t io n  à l ’e n s e m b le  m ê m e  si cet  
ensemble  lui pl'épai'e une  intimité.

Ainsi,  dans  la maison  des  parents  du  mari,  on  peut  
distingue،• les étapes  suivantes  :

1 ) dehors, espace  illimité, tous  : les gens  attendent  le 
cortège  de  la ja h fa  et la descente  de la mariée  portée  
par  un  h om m e  (fl'èi'e, oncle  maternel,  fils de  l ’oncle  
maternel).  H om m es  et fem m es  sont ensemble.

2)  dans  la COU1' de  la m a ison ,  esp a c e  c i rco n scr i t ,  
familles  et invités “privilégiés” ^  : le porteur  conduit la 
f i a n c é e  d a n s  la  c h a m b r e  11 u p t ia le ,  r i t u e l s  de  
franchissement (ااا seuil

3) première  partie  de  la chambre  ،les mariées  avant  
miit de  noces:  les  f e m m e s  de  la fam il le  é la rg ie  se  
pressent  autour  de la mariée  entièrement  voilée, rituel 
(!’installation  dans  la ch a m b re 18

4) deuxième  partie (le la chambre, plus petite, derrière  
le rideau: quelques  fem m es  de la famille  proche.  Le 
rideau  est à moitié  baissé  et il y ؛١  de  nombreux  va et 
vient afin  d ’apporte r  la nourriture  rituelle  et  codifiée  
(couscous  très l'iche en  viande)  à ces  femmes.

و ) m ê m e  p a r t i e  (le la  e h a m b r e  a v e c  r i d e a u  
e n t i è r e m e n t  f e r m é  e t  immobile-  : m a r ié e  se u le  un  
instant.

6 ) l'ideau soulevé,  donc  ouverture  pour  faire entier  
le mari.

7) l'ideau fei'iné, eham bre  close, porte  (!’entrée  (le 1؛ا  
cou،■ de  la m a iso n  fe rm ée .  L’esp a c e  e.؟ t ce lu i  des  
je u n es  mariés,  ils ne  sont  plus  (ju’un.

8 ) Le  m a tin ,  le m ari  sor t  et  la m a iso n  r e d e v ie n t  
publique.  11 y a partage  de  nourriture؟؛ afin  (!e sceller  à 
nouveau  le groupe .instant pi'éféi'é au eouple آااا 

Ainsi  s ’opère  !e passage  (lu village  au  foyer, de la 
f o u le  à la  f a m i l l e ,  (lu (!ehoi's  à m a is
également  (le la solitude  au couple  et au couple  dans  
,foyer اااا  une  famille,  U11 village.

Relation entre les nouveaux conjoints et des lieux e t /  
o u  personnes mettant en je u  la baraka (sur le long terme)

Le  vendredi  matin,  sept jou rs  après  la nuit  de  noces,  
u n e  visite  r ituelle  à un tom beau  du  sain t  du  lieu  est 
organisée.  La  visite elle-même  com porte  la procession  
p o u r  s ’y rendre ,  le tem ps  passé  sur  place  et  ensuite ,  
ap rè s  le re to u r  au  dom ic ile ,  la c o n s o m m a tio n  de  la 
visite.  Le  trajet  s ’effectue  à pieds  sur  un  chem in  balisé 
se lon  les espaces  définis  par  le sacré  local.  La  mariée  
a c c o m p a g n é e  de  ses  am ies ,  f e m m e s  de  sa  fam ille ,  
enfan ts  s ’ébranle  dans  une  procession  bruyante  tandis  
q u e  l ’époux  em prun te  un  autre  chem in  en  tout  petit 
com ité  (dont son  wazir).

La  p lu p a r t  des  gens ,  avan t  d ’entrer,  c irc u len t  (au  
se n s  prem ier  de  se  m ouvoir  circu la irem ent)  au tou r  du  
o u li ' d ’est en  ouest  par  rapport  à l ’en trée  orien tée  au 
sud-es t .  Certa ines  fem m es  s ’installent,  à l ’extérieur,  
su r  la gauche,  en  direction  du  sud, pour  préparer  et 
f a i r e  f r i r e  d e s  b e i g n e t s  q u i  s e r o n t  e n  p a r t i e  
co n s o m m é s  sur  place.  M anger  autour  du  tom beau  du 
sa in t  un  peu  de pâte  frite est une  obligation.  Personne  
ne  dev ra  q u it te r  le sanctua ire  sans  avo ir  fait  sienne  
p a r  incorporation  la  baraka  présente  et dem an d é e  par  
e t  p o u r  l e s  j e u n e s  m a r i é s .  D a n s  ce  p a r t a g e  de  
nourri tu re ,  les présents  em porten t  de  la nourriture ;  on  
e n  d i s t r i b u e r a  p o u r  c e u x  q u i  n e  s o n t  p a s  
p h y s i q u e m e n t  p r é s e n t s  ( f a m i l l e ,  a m i s . . . ) .  L e s  
beigne ts  ne  seront  consom m és  avec  du  sucre  q u ’une 
fois  revenus  au  dom icile  où  l ’on  continuera  la friture. 
A  l ’in térieur  du  sanctuaire  des  fem m es  dansen t  au  son  
d e  la d a rb o u ka , des  bougies  sont  allum ées.  Le  reste  
d e s  d eu x  b o u g ie s  b la n ch e s  d é c o r é e s 16 se rv a n t  aux  
d iv e rs  r i tue ls  du  m ariage  est  am ené  et  la issé  su r  le 
to m b e a u  du  sa in t .  A l ’o c c a s io n  de  c e t t e  v is i te  au  
s a in t ,  les  j e u n e s  m a rié s  se  fo n t  p re n d re  en  pho to ,  
s e u ls  et  av e c  leu rs  fam illes .  A n e c d o t iq u e  a p r io r i,  
ce t te  nouvel le  tradition  s ’inscrit  dans  la continu ité  ; 
en  effet,  pro tégés  par  la bénédiction,  la force  du  lieu, 
l a  p u i s s a n c e  n é g a t i v e  de  l ’a p p a r e i l  p h o t o  e t  de  
l ' im a g e  sont  annihilés.

S u r  le plan  du  sacré  local,  ce  j o u r  es t  sans  doute  
le  p l u s  i m p o r t a n t  d e s  n o c e s .  Il p l a c e  s o u s  la  
pro tec t io n  du  sain t  le nouveau  coup le  et  éga lem en t  
le  n o u v e a u  fo y e r  ; le l ien  e n t re  le  l ieu  sa in t  et  le 
f o y e r  s ’e x p r i m e  p a r  la  p r é p a r a t io n  e t  la  c u i s s o n  
d ' u n e  n o u r r i t u r e  s u r  p la c e ,  n o u r r i t u r e  q u e  l ’o n  
r e t r o u v e r a  p lus  d o u ce  (p ré sence  de  suc re )  au  sein  
d u  foyer. Les  deux  lieux  en  font  sans  dou te  q u ’un: 
g r â c e  à la  b a ra k a  du  sa in t ,  les  n o u r r i tu re s  d o u c e s  
s e r o n t  p r é s e n te s  d a n s  le foyer,  et  du  fa i t  de  c e t te  
p ro sp é r i té  il y aura  reconnaissance  de  la  b a ra ka  du  
l ieu  saint.  C ette  re la tion  n ’exc lue  a p r io r i  personne ,  
e l le  im p l iq u e  tou te  la c o m m u n a u té  ou  du  m o in s  la 
p a r t ie  qui  s ’est  nourr ie  m ê m e  s y m b o l iq u e m e n t  des  
b e ig n e ts .  E ncore  une  fois, après  le p assage  de  tous  
( r i t u e l s  p u b l ic s )  à la  r e la t io n  de  c o u p le  (n u i t  des  
no ce s) ,  on  re tou rne  au  groupe.
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N o t e s

 Nous pensons notamment aux analyses de Pierre Bourdieu ؛
pour la société kabyle avec en particulier, La maison ou le 
monde renversé & Le sens de !'honneur, Droz-Genève 1972 et à 
celles de Geneviève Libaud dans les montagnes des Malmata 
(Tunisie) avec. Symbole de l ’espace et habitai chez les Beni 
Aïssa, Editions du CNRS, 1986.

-  Je tiens à ce propos à remercier les habitants de ce village 
ainsi que leurs familles émigrées dans la Medina de Tunis. Mes 
remerciements  s ’adressent en particulier  à la famille de 
Belgacem Tounsi et Fatma Ben Talouba qui par son accueil a 
rendu ce travail possible. J’assume toutefois la totale et entière 
responsabilité de ce qui est écrit dans le présent texte.

٩ Nous incluons les nourritures dans les choses. Le mot chose 
ici n'est pas forcément fixe et sans vie. Un tissage par exemple 
est créé, se développe et naît ; pour sa naissance il doit être 
protégé du mauvais œil comme un enfant nouveau-né et passer 
par au moins deux rites précis.

4 Le village lieu de l’enquête, comme beaucoup de villages 
tunisiens comporte une partie ancienne (en hauteur, sur une 
montagne) et une partie récente  construite  selon un plan 
moderniste dans la plaine.

٦ Dans la perspective de l’influence néfaste du regard et de 
son influence aux moments cruciaux et fragiles de la vie 
(instants charnières comme le printemps, l’automne, le moment 
de l’engrangement, des semences...), cette particularité de 
l'absence totale d’ouverture côté rue peut avoir son importance.

0 Les murs porteurs sont montés sur des salles à arcades de rez 
de sol. puis, lorsque la hauteur est jugée suffisante, la pièce sans toit 
est remplie, bourrée de sable et de branchages ayant la forme d'une 
voûte dans la partie supérieure. Le tout est lissé, et sur la surface 
désormais plane, après une couche de sable, une première couche 
d'enduit marron constitué d'argile et de gypse est déposée. Des 
dessins (signes, empreintes de pieds, mains, outils et inscriptions 
sont alors tracés dans la matière avec un effet de miroir afin que le 
sens du dessin soit à l’endroit lorsqu’on le regarde depuis l ' intérieur 
du grenier. Une deuxième épaisse couche d ’enduit de gypse 
recouvre l’ensemble et comble les empreinies de la première 
couche, puis viennent les pierres et le liant. La technique de 
construction fait que le dessin est protégé comme étant la chose 
principale. Quand le grenier sera vidé de la bourre nécessaire à la 
construction, la première couche d’enduit sur laquelle avaient été 
imprimés les dessins partira également. Le dessin en lui-même 
disparaît donc après séchage ; les motifs en relief sont le résultat 
d’un moulage : le moule est cassé et avec lui les dessins qui ne 
seront jamais offerts au regard des autres.

7 Page 45. in Makilam, La magie des femmes kabyles et 
l'unité de la société traditionnelle, L'Harmattan. 1996

 On ne prend pas en compte le “trousseau” de la mariée qui ؛؛
est composé de tissage traditionnels et qui garde toute sa valeur et 
son prestige du fait de sa production familiale en ligne utérine.

؟  Page 19. in Jean-Pierre Veinant, “Hestia - Hermès. Sur 
l'expression de l’espace et du mouvement chez les grecs”, in 
L'homme, vol n°3, 1963

10 Page 64, in René Maunier, Recherches sur les échanges 
rituels en Afrique du Nord. Editions Boucherie, 1998. Paru sous 
forme d’article dans !'Année Sociologique en 1927 et ici repris 
et annoté par Alain Mahé.

Schém a type de la relation avec échange d 'o b je ts

Nous  avons  isolé deux  types  de relations  liées  à un 
support  matériel.

Le  p r e m ie r  re c o u v re  les  s ig n e s  qui  g u id e ra ie n t ,  
voire  présideraient  aux  échanges  ayant  pour  support  
les  g r e n ie r s .  C e s  m ê m e s  s ig n e s  s u r  des  su p p o r t s  
d if fé ren ts  (p ièces  du  trousseau  de  la m ariée ,  voiles  
recouvrant  la ja h fa . . . ) ,  sont des  guides  et  des  appels  
d e  p r o t e c t i o n .  C e t te  r e l a t io n  n o u s  é c h a p p e  d o n c  
c o m p l è t e m e n t  p u i s q u ' e l l e  f a i t  a p p e l  à d e s  
s ig n i f ic a t io n s  et  des  rep ré se n ta t io n s  o u b liées .  Elle  
n ’en  e x i s te  pas  m o in s .  D e  p lus ,  la g a m m e  d e  ces  
signes  et  d e  ces  déco rs  n ’est  pas  arrê tée  ; elle  suit  
l ’im a g in a t io n  des  fe m m e s  et  ne sub it  pas  qu e  des  
inf luences  intérieures  de  la société.  C ’est un univers  
en  perpé tue l le  e x p a n s io n .20 On  peut  rem arquer,  par  
ex e m p le ,  su r  les  tap is  tissés  du  sud  tun is ien  et  sud  
marocain ,  une  prolifération  des  poissons  et des  yeux  
(qui  sont  des  signes  de protection  contre  l ’extérieur,  
le m auvais  œil)  allant de  pair  avec  la banalisation  des  
té lévisions,  des  antennes  paraboliques .. .  Le  postulat  
de  base  étant  l ’efficacité  (sym bolique  et es thé t ique)  
de  ce s  s ig n e s ,  ce t  é c h a n g e  p ré se n te  une  s t r u c tu re  
inégalitaire  de  faits.

Inversem en t,  les  échanges  d 'ob je ts ,  de  ch oses ,  de  
n o u r r i tu re s  et  d ’an im au x  d o m e s t iq u e s  s ’in sc r iv e n t  
d a n s  u n e  lo g iq u e  é q u i s t a tu t a i r e  de  d o n s  / c o n t r e -  
dons.

C o n c l u s io n

U n e  c o m m u n i o n  de  s ig n e s  m a té r i e l s  e t  r i tu e l s  
p e r m e t  à la  s o c i é t é  de  c e t t e  é t u d e  d ’é v i t e r  le  
cloisonnem ent  des  genres  et la simple  cohabitation  des  
conjoints,  des  familles. L’autre  parle ou  est  parlé  par  
le s  o b j e t s  q u i  le  r e p r é s e n t e n t ,  l e s  r i t u e l s  q u i  
l ’im pliquen t ,  les nourri tu res  q u ’il ingère,  les  signes  
q u 'i l  laisse.  Par  ces  m êm es  artefacts  et leur  gestion ,  
l ' a u t r e  peu t  d e v e n i r  un  af in ,  res te r  un  m e m b re  du 
m ê m e  g r o u p e ,  du  m ê m e  v il lag e  ou  s 'e x c lu r e  (pas  
forcément  de  la manière  effective  de  la mise à l ’écart 
d ’ailleurs).  C ’est  la connaissance  de tout le protocole  
rituel et  technique  et son  respect  qui fait de l ’individu  
une  p erso n n e  soc ia le ,  un  pair.  De  la naissance  à sa  
m ort,  en  le plaçan t  dans  son  réseau  de  re la t ions ,  la 
s o c i é t é  v i l l a g e o i s e  n ’ a u r a  de  c e s s e  d e  b a n n i r  
l ’individu,  d ’assimiler  la personne,  et de s ’assurer  du  
maintien  des  relations  entre  vivants  et  entre  morts  et 
v i v a n t s 21. L a  r e l a t i o n  va  d e  so i ,  e l le  es t  p a r f o i s  
implicite  mais  jam ais  gratuite  et toujours  présente.  La 
société  se  projette  dans  le fu tur  qui  la constituera,  les 
relations  il lustrées  dans  le cadre  du  rituel de  mariage  
tout  com m e  les signes  des  greniers  parlent le groupe  
social,  sa  culture  et  son  ordre  soc io-politique.  En  le 
parlant,  ils les perpétuent.
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relation économique de type monétaire ? On retrouve cette 
notion en Algérie et au Maroc. A Timgissim. au moment de la 
défloration, le prix est demandé par la femme, le mari lui donne 
quelques pièces de monnaie et consomme l’union. A Fask. dans 
l ’oued  Noun. la femme doit se défendre  au moment de la 
défloration, le mari lui donne alors une pièce de monnaie "pour 
le prix de sa frange".

 ,On retrouve des rituels semblables mettant en jeu des espaces ؟ 1
des échanges entre êtres portés par des choses, objets chez d'autres 
populations  berbères. Ainsi, d'après Emile Laoust op. cil. : 
Chez les Nlifa de Tanant, un vase de lait est tendu à la mariée, elle 
asperge les gens qui l'entourent, on la conduit devant l'entrée de sa 
nouvelle demeure, elle écrase sur la porte la grenade qu’on lui a 
donnée  au moment de partir. Les femmes viennent avec un 
récipient et lui lavent le pieds droit.

Chez les Ichqern, la belle-mère lui lave les orteils sur les 
pierres du foyer. Chez les Inteketo. lorsqu'elle arrive à la maison 
conjugale, la mère du fiancé lui offre du lait dans un bol. Elle y 
trempe un doigt, le suce cela trois fois de suite. Puis elle boit 
trois fois dans le bol en le tenant dans les deux mains. Elle en 
verse un peu sur le pied droit. Un de ses parents la descend de la 
jument et la porte sur le lit nuptial.

*٥ De longues bougies blanches enrubannées sont utilisées 
durant la cérémonie du henné et les prises d'habit. Une bougie 
allumée est tenue au dessus de la tête puis derrière la nuque du 
futur  mari durant tout le rituel. Une bougie est également 
allumée lors de la prise de voiles de la future mariée, sous le 
voile tendu par les femmes.

٠̂  Etrangers, personnalités...
18 Dans la chambre, après avoir trempé son pied droit dans 

l'eau, des femmes prennent la main droite de la future épouse, 
la posent sur sa tête. Sur la paume ouverte, un verre est posé 
dans lequel les femmes versent de l’huile qui servira les jours 
suivants  pour les tresses de la mariée (variante avec une 
gargoulette dans laquelle on verse de l'eau).

؛ ؟  Bouillie de blé (Assida) accompagnée de beurre et de sucre 
ou de roh (sirop de dattes)

- ؛٠  Pierre Boulez. Relevés d'apprenti. Paris, Editions du Seuil. 
1966, Page 297.

- 1 Nous pensons à la fête d'Ashura. aux visites aux tombeaux 
des saints mais également à l'échange de nourriture qui a lieu à 
la moitié de Ramadan : chaque famille distribue à une autre 
famille du village autant de repas que de parents(pères et mères) 
morts. Si les deux conjoints ont perdu chacun leurs parents, 
quatre repas seront données. Ce sont les morts qui nourrissent 
les vivants.
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IE N T  □E  P A R A IT R E

Tahar BELKHODJA, Les trois décennies Bourguiba.
Arcantères-Piiblisud. 1998. 288 p.

reprend une série de conférences <اا؛، ,C e cours traité 
données par  l 'auteur  à l'institut du Monde  arabe ،!e 

Paris (1997), et qui prend  pour objet le eoncept  ،l'Histoire 
pratique 1 1؛ا est possible de  le dégager  ،le'ا؛ ا  en Islam, tel ،ا

ie n n e  ،les  p e n s e u r s  111 u s u ln ia n s  c o n f r o n t é s؛-h i s t o 
“p ro fess ionne l lem en t '’ à l ’ê t re -au-tem ps  des  sociétés 

stes,؛o>in؛i،lit<؛musulmanes -chroniqueurs, historiographes. t 
juristes... -, constitue un jalon  important dans  l ’œuvre  ،le 
l 'h i s to r i e n  m a ro c a in  : le p assag e  d 'u n e  c r i t iq u e  ،le 
l'idéologie, engagée dans L'idéologie arabe contemporaine 

(1967) et La crise des intellectuels (¡¡al)es: !/'(¡(¡¡!¡(»¡(¡!¡s/ne 
s/ne (1974) à une épistémologie ،le la raison!¡¡,؟¡)(('¡)'¡ ou 

dépasse  le seul contexte  arabo-musulnian ٣؛، historienne 
pour embrasser  l 'ensemble 
des  pensées  de  l 'H isto ire 

م enfermées ا’إ  dans  ce  que 
pourrait désigner  comme  la 

“c lô tu re  t r a d i t i o n n i s t e”. 
q u e ة ٢٠ N o n .  b i e n  s 

l'épistémologie  soit chose 
nouvelle dans  l'œuvre  d 'A. 
L arou i .  m ais ,  d an s  ce t te 
r é f le x io n  v é r i t a b l e m e n t 
apaisée, cette visée autorise 
u n e  d o u b l e  p r i s e  ،le 

la ؛١ distance - par  rapport 
par ٠١ tradition  elle-même 

r a p p o r t  a u x  r e p r i s e s 
lit؛'؛ c r i t iq u e s  ،lotit  e l le 

l ' o b j e t ,  ،le la  p a r t  ،les 
h i s t o r i e n s  111 u s u l n i a n s 
c o m m e  de  la  p a r t  ،les 

orientalistes. Cette  prise ،le distance est en même  temps 
la  f o r m u l a t i o n  d 'u n  d o u b le  p r o je t ,  s e u le m e n t 
p a r t ie l le m e n t  e x p l ie i té  et dont  oïl peut  so u l ig n e r  le 
caractère quelque peu paradoxal : “sauver” tout à la fois 
la visée  des  traditionnistes,  hujfâz  et inniiadditliûn, eu 

la n écess ité  ،le fonder  en  m éthode  historique ٤١ égai'،l 
l 'u sag e  ،les ٤١ (l 'é tab l is sen ie m  d 'u n e  snnna  ( t rad i t ion 

entendent  le rester,  et la ٣؛، sociétés  m usu lm anes  et 
٤١ ,p o ss ib i l i té  ،les  av e n tu res  ،le la ra ison  h is to r ie n n e 

laquelle  les m usu lm ans  ont  bien  sûr  part  co m m e  les 
autres “civilisations” - en témoignent,  entre de nombreux 
autres, M as’ûdi et Ibn Khaldûn -, qui ne renonce  pas  à 

a été ¡}¡؛١ •،ء (ا rendre  compte  ،le ce (¡ai est. par  opposition 
porte aussi constat ،lu rôle ،le “ la ؛راو ou devrait être , et 

Raison  dans  l ’H isto ire” . A. Laroui  a deux  “comptes  à 
régler” : avee  l ’intégrisme  et les identitaristes  de  tous 
poils, gestionnaires  d ’une norme  intangible  donnée  une 

fo ]،ا؛■ is  po u r  to u te s  au  fo n d e m e n t  du  p ac te  so c ia l 
mt q u 'h is to r ie n؛voudraien t  le réduire  au  silence  en  t 

rts dont ladite norme  fait l ’objet ; avec،؛'.،؛، attentif  aux 
l 'orientalisme  qui voudrait lui dénier  son autonomie  et 

la pensée  ،le sa propre “civilisation”. ؛١ son identification 
L'historicisme,  pensée  de la relativité dans  l'histoire, est

1 instrument de cette  double critique en même  temps  que 
d ’une  réforme  de  la société et ،le la pratique historienne 

.qu 'A.  Laroui ne cesse d'appeler  de ses vœux

U tile contribution,  dans un genre plutôt rare dans  la 
Tunisie  contemporaine,  des mémoires  politiques,  

sur  les  t ro is  décennies  de la T unis ie  bourgu ib ienne .  
Acteur  et observateur  privilégié de l'exercice  du  pouvoir  
polit ique,  Tahar  Belkhodja  a détenu  des  portefeuilles  
m in is té r ie ls  clés  dans  des  pér iodes  fortes  de  la vie 
polit ique  tunis ienne,  ! 'A griculture  après  l 'expérience  
socialiste  des années  soixante, !’Intérieur  avant janvier  
1978, l ’information  au début des  années  quatre-vingts.  
Il est égalem ent  fortement  impliqué  dans  la politique  
é t r a n g è r e  du  p a y s ,  -il  a o c c u p é  p lu s i e u r s  p o s te s  
diplomatiques  d ’importance-,  et nous livre à ce  titre des 
analyses  approfondies  sur la crise de  Bizerte (avec en

a r r i è r e - p la n  la q u e s t io n  
saharienne),  et les échecs  
des  en tre p r ises  un ita ires  
avec l 'Algérie  et la Libye. 
T r è s  n é g a t i f  s u r  
“ l ’av e n tu r e ” collectiviste 
conduite  par  A hm ed  Ben 
S a ! a h ,  il d é p l o r e  l e s  
o c c a s io n s  m a n q u é e s  de  
l 'ouver tu re  dém ocratique  
(1970, puis  les législatives 
de  1981) ,  d é n o n c e  un 
régime de personnalisation  
à o u t r a n c e  du  p o u v o i r  
politique, où les institutions 
s ' e f f a c e n t  d e v a n t  les  
hommes, dans des relations 
de filiation  ou d ’adversité. 
A m b iv a len c e  du  l i e n  à 

B o u r g u ib a ,  o m n ip r é s e n c e  d e  la  q u e s t io n  de  la 
succession, qui mine les “bons” projets (pacte social de
1977)  p a r  le  j e u  des  s t r a t é g i e s  i n d iv i d u e l l e s ,  
c o m p o r te m e n t  n éfa s te  de  l ’en to u ra g e  im m é d ia t  du  
P ré s id e n t  (à  l ’ex c ep t io n ,  so u l ig n e  l ’au te u r ,  de  son  
épouse),  le constat est sévère. 11 est pourtant celui d'un  
homme  du  système,  qui revendique  certes  le statut de 
“semi-opposant” , ambitionnant de changer  le système de 
l ’ i n t é r i e u r ,  v e rs  p lu s  de  l i b é r a l i s m e  et  p lu s  de  
démocratie.  L ’apport le plus intéressant de l 'ouvrage  a 
peut-être  finalement  trait à la trajectoire  polit ique  de 
l ’auteur,  qui illustre  de  manière  exemplaire  la gestion  
b o u r g u i b i e n n e  des  h o m m e s  : t r a j e c t o i r e  d ’ un  
b o u r g u ib i s t e  p ru d e n t  et  l é g a l i s te ,  s c a n d é e  p a r  les  
d isg râ c e s  (qui  se t rad u isen t  au  m ieux  par  un  poste  
diplomatique  à l ’étranger,  au pire par  l'exil ou la prison) 
et les  retours  en  grâce  ; trajectoire  d 'u n  homme  qui a 
intériorisé  la “réversibilité  des  situations” , évoque  “ la 
c h a n c e ” de  ses  mises  à l ’écart  du  g o u v ernem en t  en 
d é c e m b r e  1977  (a v a n t  les  é m e u te s  du  26  j a n v i e r
1 9 7 8 ) ,  et  à l ’é té  1983 ,  r e g r e t t e  de  ne p a s  a v o i r  
dém issionné  en certaines  occasions.  La fin des  années  
B ourguiba  est  traitée  à distance,  en  quelques  lignes, 
fin a n n o n c é e  d 'u n  rég im e  qui  n ’a pas  su  d is s o c ie r  
l ’E ta t  du  p a r t i ,  ni in s t i tu t i o n n a l i s e r  l ' e x e r c i c e  du  
pouvoir  politique.
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V IE N T  □E  P A R A IT R

F ra n c k  M E R M IliR ,  Le Cheikh de !a nuit. Sanaa  : 
o rg a n isa tio n  des so u k s  et so c ié té  c ita d in e ,  Sindbad,
Actes Sud, 1997, 255 pages.

D ans  ce  l iv re  s u g g e s t i f  et  a le r te ,  l ’a u te u r  nous  
présente la quintessence de  sa thèse  après  l ’avoir  

révisée et remaniée.  Déterminer  la place  et le statut de 
la  s o c ié t é  c i t a d i n e  à S a n a a ,  en  i s o l e r  ses  fo rm e s  
d ’expression  sociales,  culturelles  et politiques,  rendre 
compte  de l ’organisation  socioprofessionnelle  des  souks 
tout  en  tentant  de  retracer  cer ta ines  évo lu tions  de  la 
s o c ié t é  y é m é n i t e ,  te l le s  so n t  les  id é e s  fo rc e s  qui  
co n s t i tu e n t  l ’arch itec tu re  généra le  de  l ’ouvrage .  La 
formule  “ les souks, porte de la ville” , placée en  début 
du  l iv r e ,  e x p r im e  la  s u b s t a n c e  d e  l ’o u v r a g e  et la 
dém arche  de l ’auteur.  C ’est au miroir  des  souks  que  
l’auteur  appréhende la société citadine de Sanaa. Vecteurs

de co m m u n ic a t io n ,  relais  
du  c o m m e r c e  lo c a l  et 
i n t e r n a t i o n a l  e t  l i e u  
p r i v i l é g i é  d e s  r a p p o r t s  
soc iaux  dans  la ville,  les

m a r q u é s  p a r  t o u t e s  les  
composantes  de la société 
citadine,  tant  par  le biais  
de  leurs  transactions,  que 
par  leur  inscrip tion  dans  
d e s  l i g n é e s  f a m i l i a l e s  
identifiées  à des  corps  de 
m étiers .  Lieu  de  contac t  
entre les hommes  de tribu 
et les habitants  de la ville, 
l e  m a r c h é  a s s u r e  
l ’a r t i c u l a t i o n  e n t r e  les  
s y s t è m e s  d e  v a le u r s  du  

monde  tribal et ceux  du monde citadin.  Le contrôle des 
réseaux  et des  institutions d ’échange  constitue  le moyen 
p a r  lequel  l ’E ta t  à S an aa  ren fo rc e  son  em p r ise  sur  
l ’e space  yém énite .  Dans  cette  recherche  m enée  avec  
minutie  et rigueur,  les institutions,  les pratiques  sociales 
(tel que  le port de la janb iyya ) les mots  du  social  et du 
réel d 'u n e  manière  générale  sont pris  au  sérieux. Une 
attention  particulière  est portée  sur  la façon  dont  les 
acteurs  définissent  leur propre espace, se nomment  avec 
ou  sans  sobriquets,  déterminent leur  stratégie  en matière 
d ’alliance  matrimoniale. Les métaphores,  les emblèmes,  
les signes  et les symboles  sont autant  d ’outils  mis en 
œuvre  par  l ’auteur  pour  saisir  de l ’intérieur  la société  
citadine  de  Sanaa. La démarche  adoptée  pourrait  être 
qualifiée  de constructiviste. En prenant le souk  comme  
entrée  pour  appréhender  la société  de Sanaa,  l ’auteur  
s ’e s t  d o n n é  le m o y e n  de  d é p a s s e r  la  d ic h o to m ie  
habituelle  dans  ce genre d ’étude  ; ainsi, son propos est 
moins  d ’opposer  des  hommes  de tribu aux habitants de 
la ville, une  citadinité  à ce  qui la rend  obsolète ,  que 
d 'e n  saisir  la texture  constam m ent  changeante  sur  la 
trame  de l 'histoire  et du mythe, des  représentations  et 
des  pratiques.

M a k ila m ,S ïg /^ .s  et r itu e ls  m a g iq u es  (les fe m m e s  
kabyles , Aix-en-Provence,  Edisud, 1999.

L es signes  tracés  su،• les poteries  kabyles,  ceux  qui 
marquent les habitations ،lu sceau de la maîtresse de 

maison,  ou ceux qui s'inscrivent entre les !‘ils de chaîne et 
ils ،le trame ،les tissages ont un passé et un présent؛' les 

co m m u n s  : nés  de la réa lité ,  de  !’im ag ina tion  et des 
aspirations féminines, ils ont cristallisé tous les fantasmes 

n'a  eu de cesse de les ااا؛، de  l'ethnologie kabyle coloniale 
in terpréter  à l'aune  ،le sa propre  culture.  La lecture ici 
proposée se décline en termes de symboles  de fécondité, de 

nc'e autour  des  habitants.،!؛،boii'؛؛renouveau  de vie et ،l 
L'auteur,  femme d'origine kabyle, a pris connaissance de 
ses précurseurs ; elle n'a  reconnu de sa société maternelle, 
de  sa langue et de sa culture que ،les bribes classifiées selon 

la ra iso n  ca r té s ie n n e 
occidentale.  De !a logique 
de ses grand-mères, de leur 
sy s tèm e ,  de  leur  p e n s é e, 
peu ،!e choses  ou  rangées 

d e s 1، آ a 11 s l e  t i r 0 i 
superstitions,  histoires  de 
b o n  n é s  f e m m e s .  S o n 
anthropologie  s’ancre dans 
un l'etoui• aux sources et un 
apprentissage de la poterie 

l’a mise en contact avec ااا<¡ 
les potières  kabyles  : "En 
tant que fem m e et kabyle, 
c o n s id é r a n t le s  va leu rs 
fém inines berbères comme 
une réelle force historique, 

je  me suis fondamentalement 
i n té r e s s é e  à l 'h i s t o i r e 

oubliée de la moitié de l'humanité. La vie des femmes de la 
m 'a v a it .كم'اا,؟ tra d itio n , en to u rée  de p ra tiq u e s  e t  de 

e n s e ig n é  d ès  m on e n fa n c e  q u 'i l  I I 'e x is ta it  a u cu n e 
opposition entre les lu/mains et la nature mais une relation 

(l'un ité  magique. Dans une (//)¡)!'()(■¡¡e nouvelle, '¡'ai procédé 
(I une recherche intensive dans le monde intérieur et secret, 

)¡lus justem ent non révélé, des femmes de la tradition. En 
reprenant la mesure de la vie d'une  femme, elle analyse à la 
manière  cyclique de la pensée kabyle !es passerelles entre le 

réalité, les femmes et !e ؛!١ corps  et !a nature, !es signes et 
pas au coup par coup ١١٥١١ ,cosmos.  Elle rend intelligible 

n ia is  dans  une  vision  to ta l is te  de  sa  soc ié té  !c geste 
quotidien, le geste technique, le geste magique. Gestes qui 

mieux  se confondre  et qui rendent •تا0ااا s 'en trem êlen t 
impossible l'élude thématique de l'ethnologie traditionnelle. 
Cette  méthode est déconcertante pour  l'esprit “occidental” 

qui s’est fondé sur <اا؛، !  qui a !’impression de tourner en ااا(ا,
une  rationalité de rectitude. Le cercle part de !a terre (!a 

la lei'l'e. On  regrettera une analyse ؛١ potière)  et revient 
sémiologitjue plus poussée des signes répertoriés. Mais au 
fond  !’objet même de l'ouvrage était-il bien là ? N ’était-il 
pas  plutôt dans cette nouvelle façon de faire de l'ethnologie 
en  revendiquant  un regard, une subjectivité  ? L 'au teur, 
malgré  sa formation européenne, réussit parfaitement son 
pari en !l'acculant pas une raison étrangère à une logique 

,être faussée ااع'اااا qui ne pourrait
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J osep h  N IL  R O B IN , La g ra n d e  K abylie  sou s le  
régime turc, rééd., ?aris. Editions Bouchène, 1998, 154 p.

.
travaux  soutenue  par  Alain  Roussillon  en  ju in  1994  à 
l ’ u n iv e r s i t é  de  P ar is  111-Sorbonne  n o u v e l l e ,  sous  
l ’intitulé : Réforme sociale et identité. Pensée, idéologie,؟ 
société en Egypte. L ’auteur  s’interroge sur les conditions  
de l’intelligibilité de l’Histoire de  l ’Egypte de  la Nahda  et 
du “ Libéra l  A g e” et  se  propose  de  faire  le deuil des  
représentations  produites par  l ’orientalisme. Pou¡• rendre 
eom pte  de  cette  intelligibilité, nous  som m es  conviés  à 
rev is i te r  la problém atique  de la R éfo rm e  à t ravers  le 
prim at  de  l ’identité  et  de  la centra l i té  de  la question

intellectuelle dans  l’Egypte 
c o n t e m p o r a i n e .  A l a i n  
R o u ss i l lo n  ab o rd e  la 
dynamique  du  réformisme  
en distinguant en  son  sein 
trois logiques indissociables 
et  p a r f o is  a n ta g o n i s t e s .  
T o u t  d ’a b o rd ,  on  t rouve

(rena issance /qu i^exprim e  
l ’af f irm ation  prog ress ive  
d’un nationalisme (■¡¡¡¡¡)>'('١ 
P l u s i e u r s  c o u r a n t s ,  
révé la teu rs  de  la  tension  
existant au sein même  des 
représentations de la visée 
ré fo rm is te ,  t r av e rsen t  ce
n a t io n a l i s m e  c u l tu r e l  : 
c e r ta in s  “ in t e l l e c t u e l s ” 

ambitionnent  de défendre  la civilisation  occidentale  en 
termes  islamiques, d ’autres ont pour objectifs, en utilisant 
les catégories allogènes importées d’Europe, de restreindre 
le (■¡¡(!/)¡ا) d ’application (les catégories religieuses au nom  
¿le ¡a nécessaire séparation de fo i  et (le la raison. D ’autres 
encore aspirent à renouveler les catégories islamiques en 
le s  é p u r a n t  des  r e p r é s e n ta t io n s  d é n o n c é e s  c o m m e  
s u p e r s t i t i e u s e s .  11 s ’a g i t  a lo rs  de  r e j e t e r  to u te  
occidentalisation  de la pensée.  La  deuxièm e  logique  à 
l’œuvre  s ’exprime  en terme de m ouvem ent national. La 
formulation du nationalisme par les réformistes  est rendue 
p r o b lé m a tiq u e  p a r  la  c o e x is te n c e  d e  n iv e a u x  
d ’a p p a r te n a n c e  ٤٠/ de  lo y a lis m e  ( é g y p t i e n ,  ara b e ,  
m u s u lm a n )  d i f f i c i l e n ie n t  c o n c i l i a b le s  en  te rm e  de 
production  doctrinale .  Enfin ,  la t ro is ièm e  log ique  se 
formule  en terme de  “Libéral Age», c ’est-à-dit'e au travers 
de  la  nrise  en  p la ce  de  n o u v e l le s  in s t i tu t i o n s  et  la 
recom position  de  la structure  de  classe.  Aussi,  rendre  
in te l l ig ib le  l ’h is to ire  de  l ’E gyp te  de  “ l ’âge  l ib é ra l” 
nécessite -t- il  de  saisi،■ la façon  dont  l ’iden ti té  tend  ف 
s ’imposer  pour  tous les protagonistes du débat réformiste 
com m e la p r in c ip a le  grille  de d éc h iffrem en t de ce tte  
d iv e r s i té  du  m o n d e  ( . . . )  q u i p e r m e t d e  l 'é n o n c e r ,  
(!({finissantءاء quelque sorte !e lieu commun (le !ou¡ débat 
possible su¡- la réforme (le la société e¡ autorisant ¡()¡(¡es 
les conversions identitaires.

L a collection “Bibliothèque (l'H istoire (lu M aghreb” 
de  la dynamique  maison  d ’édition Bouchène  a été 

récem m ent  créée  pour  rééditer  des  textes oubliés, peu 
connus  ou  inédits concernant l’histoire لاه Maghreb. La 
première salve de réédition cible les textes d ’un officie[• 
des Bureaux  Arabes, loseph  Nil Robin  (1837-1918), qui a 
passé vingt deux  ans de service en Algérie : ce temps lui a 
probab lem ent  permis  de  p r e n n e  connaissance  d ’une  
documentation  turque concernant  l’histoire de la Kabylie, 
d ’y a v o i r  ac c è s  à l ’a ide  des  o f f ic ie r s  in te r p rè te s  
connaissant le ture (le connaissait-il lui-même ?) et grâce 
aux  sou rces  ind igènes  o ra le s  (en  kabyle)  q u ’il a pu

n o m b r e u s e s  a n n é e s  
d ’ e x e r c i c e .  L a  g r a n d e  
Kabylie sous le régime turc

l’ensemble  des deux  mille 
p a g e s  q u e  cet  o f f i c i e r  a 
rédigées  ju sq u ’à la fin de 
sa  v i e .  P a r u s  d a n s  la  
c é lè b re  R evue  A fr ic a in e  
e n t r e  1873  et 1875,  ces

a u j o u r d ’hui  une  so u rce  
intéressante  pour l ’histoire 
poli t ique  et soc ia le  de  la 
région  pendant la période  
o t t o m a n e ,  h i s t o i r e  su r  
l e s q u e l l e s  les  s o u rc e s  
e u r o p é e n n e s  so n t  peu  

abondantes  et lacunaires.  Ils nous  donnent  une  masse 
d ’informations  SU]• la vision que  les Kabyles avaient du 
pouvoir  turc : non pas la représentation longtemps admise 
d ’une  relation  de conquête  et d ’exploitation, mais  une  
coexis tence  labile  entre  les  inst i tu t ions  po lit iques  et 

' ،lu pouvoir  central  et le maillage  des
solidarités et des clientèles locales. Les quatre articles sont 
précédés d ’une présentation, par Alain Mahé, de l ’auteui-, 
du contexte historique, et de l ’acquis historiegraphique sur 
les rapports  de pouvoir  dans  la Kabylie  ©ttomane ; ils 
fournissent  matière  à nuance•‘ à la fois  le manque  de 
s o u rc e s  et  la v is ion  a d m is e  d ’un  p o u v o ir  o tto iuan  
militairement incontesté et fiscalement dominateur dans la 
Grande  Kabylie  du XV IIlè  siècle. Sous  la plume  d 'un  
officie¡■ des Affaires Indigènes, ce constat aurait dû faire 
mouche... mais il semble que ces textes n ’aient eu aucune 
audience. Ce qui rend ce  savoir  historique  reconstitué  
intéressant à redécouvrir, à condition toutefois de prendre 
€¡١ considération  les conditions  de  son élaboration.  En 
reconstituant un savoi¡• historique su¡• la grande Kabylie et 
en nous  permettant  de  la redécouvrir  à la lumière  des  
thèses  réeemment soutenues, cette  collection  de textes  
nous  invite également à réfléchi¡• aux conditions de leu¡• 
élaboration La conquête militaire et politique de l ’Algérie 
s ’es t  d o u b lé e  ،l 'u n e  e n t re p r i s e  de  co n n a is sa n c e  du  
territoire, de la population, des  formes  du pouvoir.
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♦  A lain  R O U SSILL O N , Réform e socia le e t identité. 
E ssa i su r  l ’ém ergen ce de l ’in te llec tu e l et du cham p  
p o li t iq u e  m o d e rn e  en E g y p te , é d i t io n s  Le  F en n ec ,  
Casablanca, 1998, 176 p.
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♦  Vols et sanctions en M éditerranée  (sous  la  dir .  de
M a ria  P a؛  D؛ Bella), éd. des Archives  contemporaines, 
1998, 261 p.

♦  L ’urbain dans le m onde arabe, politiques, instrum ents  
e t acteurs, sous la direction  de  P. Signóles,  G.  El Kadi  et 
R.  Sidi Boumedine  : CNRS  Editions, 1999, 373 p.

S i l e 1 ا’ه  a s٧s ء؛ا é peu de  considération  au sein des 
sc iences  sociales,  en  revanche ,  en  li t térature,  la 

figure  ،lu voleur  a em b rasé  l ’ i iuag ina tion  de  niaints  
é c r iv a in s .  Ils  nous  on t  l iv ré  ،les  p e r s o n n a g e s  qui  
stimulent, à coup  sûr, nos analyses - le vol comme  acte de 
séduction  chez Arsène  Lupin ou comme  quête de sainteté 
chez  Genet. L 'ouvrage  dir igé  par  Mafia  Pia ٥؛  Bella  
étudie  le phénomène ،lu vol autour  de la Méditerranée,  
hors  ،le tout a priori méditerranéiste.  C ’est d ’emblée  
dans une optique pluraliste que  ses différents auteurs ont 
abordé  les sociétés observées,  désireux ،le faire ressorti!• 
la richesse et l 'originalité  de chaque  cas  plutôt que  de 
r e c h e r e h e r ,  une  fo is  de  p lu s ,  le m o d è le  d o m in a n t

susceptible de s’appliquer 
partout.  Pourtant,  -et en 
dehors  de l 'ar tic le  de B. 
Johanssen,  dont l'analyse  
du vol du point de vue du 
juriste  musulman  nourrit 
u n e  i n t e r r o g a t i o n  
é p i s té n io lo g iq u e  su r le 
concept de vol- la plupart 
des  études  - notam m ent

ة;ئ;ق أ,ئ ، أ إ ق
une  m êm e  so c ié té .  Les  
p r a t i q u e s  de  p ré d a t io n  
p o u v a n t  ê tre  p e rç u e s  
t a n t ô t  c o m m e  u ١١ 
v o l  répréhensible, tantôt 
c o m m e ac أااا  te  de 

j u s t i c e  r e d i s t r i b u t i v e  valorisé.  Alors  que les cas 
é tu d ié s  é ta b l i s s e n t  qu e  tous  les  ac tes  de  préda tion  
pratiqués  dans  diverses  sociétés  ne som  pas  qualifiés  
com m e  vol par  le système  norm at if  en  vigueur,  c ’est 
néanmoins  presque toujours  sous le terme de vol que ces 
pratiques sont désignées par les analystes. De cette façon, 
la v is ion  n o rm a t iv e  ،le la so u s t ra c t io n  de  b ien  qui 
s t r u c tu r e  n o tre  p ro p re  s o c ié t é  es t  r é in t ro d u i te  
subrepticement dans la description de sociétés exotiques . 
P o u r  au tan t,  si les  d if fé re n ts  ty p e s  ،le q ualif ica tion  
juridique du “vol" ne sont pas toujours explicités par les 
auteurs,  leu،• souci ،l’élucidei• • les
diverses  modalités  de la réversibilité  ،les pratiques  de 
p ré d a t io n  a p p o r te  des  é l é m e n ts  s ig n i f ic a t i f s  à u ne 
interrogation sur les différents types de normativités qui 
parcourent le social. A ce titre, l ’étude sur le Roma est 
exemplaire  puisqu 'el le  montre  que  le rôle du vol (.. .)  
n 'e s t pas d 'accum uler (le ¡a richesse, »¡dis (le fa ire la 
distinction entre Rom a et G adjé. (p. 231). Pour  autant 
l ’a f f i rm a t io n  q u ic o n q u e  p e u t ê tre  vo lé  sa n s p erd re  
l'honneur est un gadjo, implique-t-elle que tous ¡es Gadjé 
peuvent être votés, (p. 234) ou ne signifie-t-elle pas plus 
simplement que, dans la mesure où au i-egar،l des Roma les 
Gadjo n'ont pas d'honneur, 1؛s peuvent être détroussés ? £١١ 
revanche, il n'y ؛١   vol qu’entre Roma  !

L e ton est donné d ’emblée : ce sont plusieurs politiques 
qui sont appliquées, selon les circonstances et les 

évolutions, en fonction de la diversité des enjeux autour de 
l ’urbain. En faisant ainsi référence aux conclusions  d ’un 
premier colloque tenu il y a plus de quinze ans, l’ouvrage 
s e  p ré se n te ra i t  c o m m e  un  b ila n  si les  au teu rs  n 'e n  
expliquaient l'impossibilité, déjà par son ampleur. De fait, 
beaucoup  plus que des politiques, sont ici présentées des 
in te r fé rences ,  les spécif ic ité  de cer ta ins  sys tèm es  de 
r e la t io n  entre  Eta ts  et soc ié tés ,  face  à des  m odes  de 
gouvernance exogènes, ces form es de gouvernement q u ’ils 
n 'o n t pas pré-pensé eux-mêmes. Nous sommes  en pleine 
mondialisation et les effets dans le champ  de l’urbain sont

m u l t ip le s .  C et  o u v ra g e  
présente  la manière dont 
ces interactions  affectent 
la  g e s tio n  d e s  e s p a c e s  
u r b a n is é s  ou en c o u rs  
d ’u r b a n i s a t i o n ,  d u

l ’E t  a t  a u x  a u t r e s  
con trepo in ts  p o ss ib les  : 
d é c e n t r a l i s a t i o n ,  
apparition  d 'u n e  société  
c iv i le  (d o u b lé e  d 'u n e  
démocratie  dans  certains  
c a s ) ,  ou  l ’é m e rg e n c e  
d ’ONG  en tant qu’acteurs, 
d e  p r o g r a m m  e s 
d 'ajustement  structurel... 
N o u s  s o m m e s  a lo rs  
particulièrement attentifs à 

la  m a n iè re  d o n t  le n o u v e a u  c h a m p  d ’a c t io n s  des  
a s so c ia t io n s  (au  C aire )  dev ien t  celui  d 'u n e  prise  de 
conscience par la société civile de la nécessité de participer 
à  la  vie urbaine,  les-dites  crises  urbaines  étant  en  fait 
r é v é l a t r i c e s  d 'u n e  fo rte  in a d é q u a t io n  des  m o d e s  
d ’organisation  sociale (et de gestion des transformations 
urbaines).. . Les réorganisations des financements au profit 
des  réhabilitations de quartiers populaires (Tunis) ou du 
se c te u r  tou r is t ique  sont cer tes  d ic tés  p ar  des  enjeux  
politiques  importants, mais dénotent d 'une  recherche de 
consensus  local jouant sur différents niveaux, alors que la 
variété des instrumentations légales à Alger pose de façon 
c o n c rè te  la q u es t io n  du fo n c t io n n em e n t  du  sys tèm e  
d 'a c te u rs .  Ind irectem ent,  la plupart des contribu tions  
montrent comment l’époque  des projets doctrinaires est 
révolue, et que  les contradictions d'une  maîtrise totale du 
s y s tè m e  d ’a c te u r s  en  p ré se n c e  o u v re  la vo ie  à des  
évolutions  imprévues. Aborder  les thèmes proposés par la 
question jugée centrale de la régulation offre l’avantage, 
au-de là  d ’une nécessa ire  iden tifica tion  des acteurs en 
présence  (et dont est soulignée la diversité des registres 
d ’in te rv e n t io n ) ,  de  r en d re  p lus  l is ib le  la na tu re  des  
nouveaux  enjeux de pouvoir dont la ville est l ’objet. En ce 
se n s ,  l ’ouvrage  présen te  de rée lles  avancées  dans  la 
recherche urbaine.
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La r e v u e  d e s  r e v u e s

n°25, 1998.133 p.

Cette publication née en 1986 au sein 
d ’un vaste projet, partagé par 
l’association “Entrevues” et l’institut 
Mémoires de !’Edition Contemporaine, 
et consacré à I"information, l’étude et la 
promotion culturelles et scientifiques des 
revues. Sa vingt-cinquième livraison rend 
compte en ouverture de la rencontre “La 
cause  des revues- Etats Généraux” 
organisée à Caen en 1997. Dans un 
dossier articulé autour de quatre points de 
vue sur cette manifestation, on lit des 
textes aussi lucides sur les difficultés du 
genre revuiste, mais convaincus de sa 
vitalité. Le besoin est affirmé d'oeuvrer 
davantage pour que les revues aient une 
place à la mesure de leur importance 
dans la vie littéraire et intellectuelle et de 
leur fécondité spécifique. Deux articles 
analysent les rapports entre création 
littéraire et champ revuiste: le premier 
fait parler  cinq  revues  parisiennes  
récentes qui, chacune  à sa manière, 
expriment la nécessité d’exister au-delà 
des relations  de pouvoir  et de 
délimitation de territoire ; le second offre 
une radioscopie de la situation éditoriale 
à Los Angeles face à une dizaine de 
revues à vocation souvent expérimentale 
et à diffusion plutôt réduite et difficile. 
Une étude de six revues représentatives 
du milieu socialiste et très actives dans 
les années soixante met en évidence un 
double  processus: l ’unification  des 
familles  socialistes  à travers cette 
effervescence, en même temps que la 
disparition de ces foyers  d ’idées de 
gauche et de combat que constituaient 
ces revues. La courte vie (21 numéros 
entre  1916 et 1918) d ’une revue 
genevoise  défendant  la neutralité  
politique et l'indépendance littéraire 
illustre la difficulté de garder une tonalité 
extrapolitique dans une Europe déchirée 
par la guerre. Comme à l’accoutumée, les 
rubriques “Chroniques” et “Lectures”, 
recensent les manifestations  qui 
concernent les revues, les ouvrages et 
articles  qui y ramènent. Des fiches 
signalétiques présentent en détail de 
nouvelles revues, répondant ainsi à l’un 
des objectifs majeurs de la publication : 
informer sur l’actualité et l’histoire des 
revues et rendre compte de leur vitalité.

L a  R e v u e  d e s  r e v u e s  
Paris, Institut Mémoires  de !’Édition 
Contemporaine, 9. rue Bleue. 75009- Paris.

R e v u e  m a r o c a in e

D’ADMINISTRATION  LOCALE
e t  d e  d é v e l o p p e m e n t

Thèmes actuels, n° 16, 1998.

Dossier très complet sur la région au 
Maroc, nouvelle  collectivité  locale 
organisée par une loi du 27 mars 1997. 
Les contributions, pour partie en arabe, 
pour partie  en français,  traitent 
principalement des organes  et des 
compétences de la région, du découpage 
régional, des relations avec 1 ’État, des 
finances et de la fiscalité régionales. On 
trouvera en annexe les textes légaux et 
réglementaires régissant la région, un 
dossier sur les élections régionales de 
1997. un ensemble  de cartes sur le 
découpage provincial des seize régions 
marocaines. La réforme parait à la fois 
ambitieuse, -le Maroc  introduit un 
quatrième  niveau  de collectivité  
territoriale entre 1 ’Etat et la province, et 
lui confère de larges compétences-, et 
prudente par les garde-fous  q u ’elle 
instaure. Ainsi le nombre relativement 
élevé de régions, seize dont trois sur le 
territoire saharien, évite l’émergence de 
grandes entités régionales qui pourraient 
se dresser face au pouvoir central. De 
plus l'exécutif régional reste largement 
du ressort du gouverneur, représentant 
de 1 ’Etat dans  la région,  et le 
financement du budget régional dépend 
principalement des contributions de 
F Etat. sous forme de réallocations de 
parts de l’ impôt sur le revenu et de 
l ’impôt sur les sociétés. Enfin les 
Conseils régionaux ne sont pas élus au 
suffrage universel direct, mais par sept 
c o l l è g e s  é l e c t o r a u x  d i f f é r e n t s  
représentant notamment les élus locaux, 
les chambres professionnelles, et les 
salariés, ce qui ramène à un schéma bien 
connu d'assemblées locales où les élus 
sans appartenance politique jouent un 
rôle décisif. Enfin, de manière plus 
conjoncturelle, la mise en place des 
régions est sérieusement lestée par le 
contexte de stricte austérité budgétaire 
dans lequel elle intervient. Il faut ajouter 
que la Constitution prévoit l’établissement 
de cours régionales  des comptes, 
instruments indispensables (et à venir) 
d'une juridictionnahsation des contrôles 
qui est une pièce  essentielle  du 
dispositif de décentralisation.

R e m a l d

33. b،l Ibii Silla, 11° 14. Agdal. Rabat 
B.P. 2069. Rabat, 10104-Maroc

C o n f l u e n c e s  Mé d it e r r a n é e

1999 !1° 2 9-Printemps

Année et pouvoir

Les diverses contributions ،le ce numéro 
traitent ،le la question des ]•apports entre 
autorité civile et autorité militaire dans 
la région  méditerranéen  ne. Elles 

ils dépendent  de la’ااا، montrent 
régime politique 1اا، structure de l’Etat et 

et qu’ils s’enracinent dans une histoire 
liée aux péripéties de la constitution de 

st>،l de la 1اا، l'Etat-nation. Dans les Etats 
ne conception؛ا Méditerranée, où domine 

 patrimoniale ا1اا pouvoir, l’armée a اااا،أا•
tâche principale d'étouffer toute velléité 
d'expression  autonome ،le la société 
civile  (Jean-François  Daguzan  et 
Laouhari Addi). L'appareil militaire tend 

se constitue،• en “paiti militaire” garant ٤١ 
de l’Etat. L’armée, censée défendre les 

territoire 1اا، frontières et l 'intégrité 
national, remplit principalement des 

intérieur- ا’ي(،ءااأ fonctions de maintien de 
En Turquie, l’armée garde la haute main 
sur les affaires civiles et judiciaires, mais 
ne parvient pas à enrayer les poussées 
islamistes et kurdes sur la scène politique 

^ean-Christophe Plo،|uin). Au Liban, la 
é e s ١• ؛١٦ reconstruction ،les f o r c e s  a 

s ’ a c c o m p a g n e  d'une  affirmation 
croissante ،lu comiuandement militaile 

va ،le pair avec une dégradation de la ٣؛، 
vie politique ; cette situation conduit à se 
poser la question de l'alternative que 
pourrait constituer l’armée à une classe 

politique dévaluée (Hubert Dupi'om.) 
L،)is،]ue ce n'est pas l'armée qui est le 
principal garant de l'oi'di'e intérieur, ce 
rôle est assuré par un appareil policier, 
plus ou moins autonome vis-à-vis ،le 
l 'arm ée  et placé directement sous 

chef de l'Etat. La Gl'èce, 1اا، l'autorité 
nous sont أااو !،ans les études de cas 

présentées, relève d’une probléinatique 
l ’ a r m é e  r e s t e •اا؛ء ?.;d i f f é r e n t 

subordonnée à un gouvernement civil 
dém ocratiquem ent  élu (Nicos  c. 
Alivizatos). En ex-¥ougoslavie,  on 
assiste à l’établissement d'une légitimité 
nationaliste, populiste, qui ne peut mener 

|،u'à une militarisation permanente des 
relations politiques (Bertrand Ravenel et 

(.Jean-Arnault Derens

C o n f l u e n c e s

Editions L'Harmattan . 5/7. lue de l'Ecole 
Polytechnique, 75005-Paris
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1999 A FE M A M

Un atelier Jeunes Chercheurs est organisé dans le cadre 
(1999 Congrès de l'A.F.E.M.A.M. (Tours, 1-2-3 juillet 1اا،

sur le thème :

M u n i c i p a l i t é s  m o d e r n e s  E l  CONTEMPORAINES  DE 
l ’a i r e  MÉDITERRANÉENNE : Genèse, formes, aetlons et 
enjeux des ins titu tions  munieipales

L'idée  de cet atelier a pris  naissance dans  un groupe 
informel de doctorants  qui ont été conduits à s ’interroger 

ces 0ا'ا mesure 1؛ا et à réfléchii' sur  le^ Ittunicipalités, dans
institutions mettent en scène : 

cteurs  ou  groupes sociaux ;؛، - différents 
- ،les politiques édilitaires  sur la ville en tant qu'espace ;

- différents types  des  pouvoirs  urbains.

Les  o r g a n is a te u r s  so u h a i te n t  rendre  co m p te  ،les 
r e e h e rc h e s  en  co t irs  et  e n g a g e r  u 11 d éba t  d an s  u ne 
perspective comparatiste sur les formes, les actions et les 
enjeux de la politique municipale. Différents aspects de la 

de quatre axes : •؛اهاااا،ا question sont proposés à la réflexion
- Genèse et modèle(s) des municipalités ;

- M unicipalité e! modernisation de !a ville ;
- Ville coloniale et institutions municipales, un outil 

(le contrôle social, économique et politique ;
- M unicipa lités e t p o u vo ir  ce/¡¡/'(/¡ : la question  (les 

travaux publics (enjeux de la décision, tutelle technique
et dépendance financière.)

L'atelier  s ’adresse  aux  doctorants  et enseignants- 
chercheurs  im pliqués  dans  la conduite  de  recherches 
u rb a in e s ,  q u e l le s  q u e  so ie n t  la d is c ip l in e  et  l ’a i re
culturelle d ’investigation.

ÉCOLE F r a n ç a is e  □ e  R o m e

130 L'Ecole  Française  de Rome  propose chaque année 
mensualités  ،le bourses  d 'un  montant de 4 200  FF. Ces 
bourses  sont destinées  à de jeunes  chercheurs  titulaires 
d 'un  DEA, en  cours  de thèse ou en cours  ،le recherche 

sont ceux لاا]ا post-doctorale, travaillant sur des domaines 
couverts par les compétences  de l 'Ecole :

Histoire ancienne (Rome -) ؛  et son Empire 
Histoire  m édiévale ,  moderne  et contem poraine  de -

l'Italie;
- Histoire de l 'Eglise  et de la papauté.

 La Commission chargée de distribuer les bourses se ا؛آاااقآا
les dossiers doivent être arrivés à l'Ecole ; ٤١١١ deux fois par 

avant le 30 septem bre pour les bourses de janvier  à
juin  de l'année  suivante 

٩، m a rs  pour  les bourses  ،le ju i l le t و aا va n t l e
décembre  de la même  année-

Dossier de cand ida tu re :
- une fiche de renseignement 

- une lettre ،lu candidat adressée au directeur de l ’Ecole
française ،le Rome 

- un projet ،le recherche

P our tous renseignements :
67 ,Ecole française de  Rome,  ?iazza  Farnese 

1-00186 Roma  Italia
11 60 68 06 (39: ) +t é l 

34 48 687 06 (39: ) + fax 
E-mail : http://www.ecole-francaise.it

A fpel à  c an^ ita™ res 1999

TROISIÈME RENCONTRE TUNISO-FRANÇAISE  
DE JEUNES CHERCHEURS, TUNIS,
LES 3, 4, 5 ET 6 NOVEMBRE 1999

Les données de la recherche et leurs usages

D an s  le  cadre  d ’une  co n fro n ta tio n  m éth o d o lo g iq u e , les 
p a rtic ip an ts  seront appelés  à  échanger  leurs  p ra tiques  en  
m atière  de  collecte  et d ’usage  des  données  nécessaires à  la 
m ise  en  oeuvre  de  leurs recherches, par delà  la  diversité  des 
sites, des thém atiques  et des problém atiques.

L es  travaux  s ’organiseront autour de  trois axes principaux  :
- Le  statut des sources ;
- Les techniques de  collecte  des données  ;
- L a  m ise  en  form e  et les usages des données.

C onditions  de  participation

C ette  rencontre  est ouverte  aux  doctorants inscrits dans les 
form ations  doctorales tunisienne  ou  française, préparant une 
thèse  nouveau  régim e  dans l’une  des disciplines suivantes  : 
a n th ro p o lo g ie ,  a rc h ite c tu re ,  d ro it,  é c o n o m ie ,  h is to ire ,  
géo g rap h ie , sciences  politiques  et socio log ie , urbanism e. 
L es  personnes  désireuses d ’y  participer doivent faire  acte  de 
candidature  avant le  15 ju illet 1999.

- pour  les candidats inscrits dans une  université  tunisienne, 
auprès  de  :

M onsieur  le  Président de l ’U niversité  des  Lettres, 
des A rts et des Sciences H um aines-T unis  1,

92, Bd  du 9  avril 1938 
1002  T U N IS/ T élécopie  : (1) 560-633

- pour  les candidats  inscrits dans une  université  française, 
auprès  de  :

M onsieur  le Directeur  de  l ’in stitu t de  R echerche  
sur  le M aghreb  Contem porain  (IRM C)

20, rue  M oham ed  Ali T ahar-M utuelleville  - 1002  TUN IS  
Tél. : 00  (216) 1-796-722  

T élécopie  : 00  (216) 1-797-376

L es  dossiers  de  candidature  doivent com porter  les  pièces 
suivantes  :

- un  bulletin  de  candidature  ;
- un  curriculum  vitae  ;
- une  présentation de la thèse en cours, et un questionnement 
se rapportant au  thème de  la R encontre  (dans  la lim ite  de 
c inq  pages dactylographiées) ;
- une  attestation  du  directeur de  recherche.

N ouveauté  éditoriale

Villes, espaces et territoires, Travaux de l’EHESS, 1998.

Le Programme  de recherches interdisciplinaires Etudes 
Urbaines  (EHESS-Paris)  vient de publier  un répertoire 
(assorti d ’un index) sur les thèses (en cours ou soutenues) 
d a n s  le d o m aine  de  la ville, et plus  g éné ra lem en t  de 
l 'espace.  Il permet de rendre compte  de la diversité des  
disciplines,  des  terrains d ’études  et des  questionnements  
relatifs à l'espace comme analyseur des processus  sociaux.
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11 mai 1999 TUNIS  
Power, pedagogy  and 
parole : foreign  language 
learning  in Tunisia
Coordination : CEMAT
19, bis rue d'Angleterre
BP 404
1000 Tunis
Tél.326  219
Fax. 328 378
E-mail : cemat @planet.tn

13 mai 1999 TUNIS  
La  cooperation  entre les 
rives Nord  et Sud de la 
M éditerranée
Conférence  organisée par  
TAssociation  des Etudes 
Internationales (AEI)  avec 
la collaboration  de la 
Fondation  Frédérick Ebert 
Coordination : AEI

Tunis Belvédère  1012 
Immeuble Babel-Escalier B 
Cité Montplaisir  
Tél. 791 663  
Fax. 796 593

14-15 mai
AIX-EN-PRO VENCE  
Pauvreté et richesse dans 
le inonde musulman  
méditerranéen
Séminaire  organisé par  la 
Fondation  Européenne de 
la Science  (ESF), 
l 'IREMAM  avec la 
collaboration  de la MMSH  
Coordination :
MMSH
Jean-Paul PASCUAL
5, rue du Château  
de l’Horloge 
13100 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42  52  40  00 
Fax. 04  42 52 43 72

18-19 mai HAM M AM ET  
Construction  de la 
modernité et pratiques 
sociologiques
Colloque international 
organisé par la Faculté des  
Sciences Humaines et 
Sociales et l’Association  
Internationale des 
Sociologues de Langues 
françaises  (AISLF) 
Coordination :
Vlme Lilia BEN  SALEM.
٧١me Dora MAHFOUDH  
-acuité des Sciences

ALENDRIER  SCIENTIFIQUE
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Université des Scicnt'es  et 
T^-hnologies  de Lille 

Villeneuve ،l 'Asc|، .؟.؟.%؟
Cedex

92 46 43 20 03 .Tél 
55 66 43 20 0.3 .Fax

abdelkader.djeflat@univ-
lillel.fr

1999 6-8 mai 
CASABLANCA 
Traditions 
anthropologiques 
en M éditerranée 
Colloque international 
organisé par l 'Association 
d'Anthropologie 
Méditerranéenne,

11 l 'Université  Hassan 
participation 1،؛ avec 

،le la Faculté des Sciences 
Jiiridiques, Économiques 
et Sociales de Casablanca, 
la Fondation Konrad 
Adenauer, la Fondation ،lu 
Roi Abdelaziz Al Saoud. 
l'institut  d'Ethnologie 
Méditerranéen]!،* et 

Comparative (IDEM EC,) 
le CESHS  et l ' IR M C.
Contacts : 

net.net.ma؛،is؛t 0 7 ^ c 
rahmouni@fsjes- 

uh2c.ac.ma 
Faouzia NOUARA

7-9 mai 1999 SFAX 
m er ؛!١ L ’Homme et

Colloque 01’ganisé par 
l'Assoeiütinn Histoire 
et Géographie 
Coordin;itinn : Faculté des 
Lettres et des Sciences 
Humaine 

4 Route ،le l 'aéroport km 
3019 Sfax 

544 670 4 .Tél 
540 670 4 .Fax

10 mai 1999 TUNIS 
Le pouvoir surnaturel 
dans le monde chrétien 
au M oyen-Âge
Conférence  organisée pa•] 

la Faculté des Sciences 
Humaines  et Sociales 
C()Qi-(lin;itinii : FSBS 

92, Boulevard du 9 avril 
1938 

1008 Tunis 
858 950/560 560 .Tél 

551 567 .Fax

Tél. 7 76 96 40/41 
Fax. 7 76 89 39 
E-mail :
ceshs@magrbnet.com

27-30 avril 1999 TUNIS  
Auguste COMTE  
et le positivisme deux  
siècles après 
Séminaire  organisé par  le 
Ministère de la Culture et 
!'Académie  Tunisienne 
des Sciences, des Lettres et 
des Arts Beït-AI-Hikma 
Coordination : 
Beït-AI-Hikma 
25, avenue  de la 
République 
2016 Carthage 
Tél. 277 275 
Fax. 731 204

29-30 avril 1999 TUNIS  
Le constitutionnalism e
Colloque organisé par la 
Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques et 
l'Université de Bologne 
Coordination : Faculté de 
Droit et des Sciences 
Politiques
Campus universitaire 
Boulevard du 7 novembre  
1060 Tunis 
Tél.871 828 
Fax 872 139

5 mai 1999 RABAT  
Initiatives locales au 
service du
développement durable
Journée d'étude  organisée 
par  la Fondation 
Abderrahman Bouabid 
Coordination :
Fondation Abderrahman 
Bouabid
121, rue de Palestine 
Bettana Salé 
Tél. 7 84 33  13/84 33 14 
Fax. 7 84 33 15

6 mai 1999 PARIS 
Réseaux et coopérations 
technologiques en 
Méditerranée
Séminaire organisé par  le 
(¡DR  EMMA  (Economie  
de la Méditerranée et du 
Monde Arabe)
Coordination : Abdelkader 
DJEFLAT

8-9 avril 1999
CASABLANCA
Regards
anthropologiques sur 
l'islam  : difficultés du 
passé et périls de l’avenir
Conférences  organisées 
par  la fondation  du Roi 
Abdul-Aziz
Coordination  : Fondation 
du Roi Abdul Aziz 
Bd de  la Corniche,
Ain  Diab, 20050  
Casablanca 
Tél. (0 2 )3 9  10 27 
(02) 39  10 30 
Fax.(02)  39 10 31

19 avril 1999 PARIS 
Turquie : la guerre des 
urnes a-t-elle eu lieu ?
Conférence organisée par 
le CERI.
Coordination  : Sylvie Haas 
Centre  d ’Etudes et de 
Recherches
Internationales,  Fondation 
Nationales des  Sciences 
Politiques
4, rue de Chevreuse 75006 
Paris
Tél : 00  33 1 44  10 84 96

24 avril 1999 RABAT  
Langues et culture au 
M aghreb
Rencontre organisée par la 
revue Prologues et le 
Centre Tarik  Ben Ziyad 
pour  les études  et les 
recherches
Coordination  : Revue
Prologues
Aïn Diab
Casablanca 20052
Tél. et Fax. (212) 2 44 95 51
E-mail :
prologues@atlasnet.net. ma

29 avril 1999 RABAT  
Transition  politique et 
changem ent : quelques 
questions à partir du cas 
marocain
conférence organisée par 
le Centre d ’Études en 
Sciences Humaines et 
Sociales) CESHS  
Coordination  : CESHS  
1 , rue d'Annaba

mailto:ceshs@magrbnet.com
mailto:prologues@atlasnet.net


CALENDRIER  SCIENTIFIQU

Troisième colloqiie 
international autour  de 
l’histoire ،les femmes au 
Maghreb 
Coordination : Université 
de Constantine 
Institut des Sciences 
Sociales 

92 4 213 00: Tél / Fax

E-mail : 
caramail^ ؛ @uech

2000 11-1^ mai 
BARCELONE 
Quel(s) projet(s) 
urbain(s) dans 
le bassin méditerranéen 
Colloque organisé 
par le GRERBAM 
en collaboration  avec 
l'institut catalan 
de 1=1 Méditerranée 

Coordination : 
GRERBAM 
Faculté de Droit, 
d ’Economie et de Gestion 
Avenue du Doyen 

?oplawski 
64000 PAU 

97 32 92 59 5 33: .Tél 
90 75 80 59 5 33: Fax 

E-mail :
henri.regnaiilt@univ-pau.fr

APPEL 

CONTRIBUTION

TUNIS 11-9 20هه mars 
Connaissance et 
pratiques des m ilieux 
et territoires
3ème colloque organisé 
par  le Département de 
géographie  ،le la Faculté 
dp.s Sciences Humaines 
et Sociales 
Coordination : Mohamed 
RaoufK A RR A Y 
Comité ،!'organisation 
du Colloque 
Faculté ،les Sciences 
Humaines et Socia!es 

94, Boulevard du 9 avril 
1938 

1007 Tunis 
950 560 .Tél 
551 567 .Fax 

E-mail : Raonf 
karray@fshst.mu.tn

1-3 juillet 1999 
DUNKERQUE  
La niicro-activité 
dans le cham p  du 
co-développem ent 
6ème rencontre organisée 
ا)ااأ • l'Association  

Rencontres  Euro- 
Méditerranéennes  en 
partenariat avec le Club 
Europe-Maghreb  
Coordination  :
Rencontres  Euro-
Méditerranéennes
36 rue Tiers 
59140  Dunkerque  
Tél. 3 28 63 71 87

F.-mail :
rencontre@nordnet.fr.

8 juin  1999 PARIS 
La m onnaie dans 
tous ses états
Conférence  organisée 
dans le cadre de la 
Chaire de l 'IMA  
Penser l ’éeonom ique 
dans l ’islam  médiéval 
Coordination :
Institut du Monde  Arahe- 
l , r u e  des  fossés 
Saint-Bernard 
75236  Paris Cedex  05 
Tél. 40  5 1 3 8  38 
Fax. 43 54 76 45

28-30  septembre  1999 
M OSCOU
Africa  a( the threshold  
o fth e  new ؛اأا1اااا؛ااااا 

8ème  conférence 
organisée par  l’institut 
des  Etudes Africaines 
Coordination : Institut 
des Etudes Africaines 
30/1 Spiridonovka str. 
Moscou, 103001, Russie 
Tél. 7 (095) 290  6385,

F ax :  7 (095)202  07  86 
E-mail :
riir@ in a fr .m sk .sn

27-30  novembre  1999 
CONSTANTINE  
Les catégories de 
femmes dans l ’histoire 
maghrébine

Centre de  Sociologie 
Politique 
Coordination  :
Institut de sociologie 
Avenue  ]eanne, 44 
1050 Briixp.lle-S 
Fax. 32 26 50 46  59

30  m ai-6 ju in  1999 
M ARRAK ECH  
Em ploi, intérêt, 
m onnaie : théories et 
politiques économ iques 
congrès  organisé  par 
l'Assrciation Internationale 
des Économistes  de 
Langue  Française 
Coordination  : Driss 
GU ERRA OUI  et 
Noureddine  EL  Af^UFI

2-6  ju in  1999 PARIS  
5èm e salon  enro-arahe 
du  livre
Coordination  : Institut du 
Monde  Arahe 
1, rue des fossés Saint- 
Bernard
75236  Paris Cedex  05 
Tél. 40  5 1 3 8  38 
Fax. 43  54 76  45

8-9 juin  1999 TUNIS  
Arabisation  de la liste 
d ’indexation  Ramean
Séminaire organisé par 
l' institut  Supérieur de 
Documentation  en 
collaboration  de  la 
Bibliothèque  Nationale 
de France 
Coordination  : ISD 
10, rue Kélibia  
1006  Tunis 
Tél 792  265/790  305 
Fax. 794  117

21-24  juin  1999 
M AHDIA
Développem ent urbain 
rinrable en  zone côtière
Séminaire international 
organisé  par  le Ministèle 
de  l’environnement e؛ de 
!’Aménagement  du 
Territoire dans  !e cadre 
du projet  intersectorie! de 
!’UNESCO
Coordination  : UNESCO  
7, place  de Fontenoy  
753,52 Paris 7 SP 
Tél.45  ^ ' ٨٨٨ 
Fax.45 67 1690

H um aines  et Sociales 
92,  Boulevard du 9 avril 
1938
1008 Tunis
T é l .560  950/560 858
F ax .567  551

22  mai  1999 TUNIS  
L ’état palestinien
Colloque  organisé j>ar 
l ’Association  des  Etudes 
Internationales  (AE1) 
Coordination  : AEI

Tunis  Belvédère 1012 
Immeuble  Babel-Escalier B 
C ité  Montplaisir 
Tél.  791 663 
Fax.  796  593

25  mai  1999 PARIS 
P en ser  le prix 
Conférence  organisée 
dans  le cadre de la 
C haire  de l ’IMA 
P en ser  l ’économ ique 
dan s  l ’islam  médiéval 
Coordination  : Institut du 
M onde  Arabe 
1, rue  des  fossés Saint- 
Bernard
75236  Paris Cedex  05 
Tél.  40  51 38 38 
Fax.  43  54 76 45

27-28  mai 1999 
AIX -EN -PR O V EN C E  
E n jeu x  économ iques, 
soc iau x  et territoriaux  
d ’une  libéralisation  de 
l ’échange  agro
alim entaire  euro
m éditerranéen  
Séminaire  organisé 
par  le GRERBAM,  
E M M A ,  INRA  
Coordination  : 
G RERB A M  
Faculté  de Droit, 
d ’Economie  
et de Gestion  
Avenue  du Doyen  
Poplawski  
64000  PAU  
Tél.  : 33 5 59 92  32 97 
Fax  : 33  5 59 80  75 90 
E-m ail  :
henri.regnault@univ-pau.fr

27-28  mai  1999 
BR U X ELL ES  
L ’islam  et l ’Etat
colloque  organisé  par  le
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CTIVITES  DE L’IRMC ET DU CESHS

Programme : Ingénieurs  et société  au Maghreb

C oord ination  : E ric  G O B E , chercheur  à l ’IR M C  

P roblém atique  gén érale

Ce  programme  s ’interrogera  sur  les dynam iques  sociales  engendrées,  chez  le groupe  
professionnel  des  ingénieurs,  par  l 'appro fond issem ent  du  processus  de  la polit ique  de 
libéralisation  que  com ptent  conduire  les pays  du  Maghreb.  En  effet, il est probable  que  le 
redéploiem ent  de  !'Etat et l’affirmation  du secteur  privé,  auquel  on  attribue  au jou rd ’hui 
toutes  les vertus,  transforment  tant  la représentation  que  la société  se fait  du rôle  des  
ingén ieurs ,  que  ce l le  q u 'e u x - m c m e s  s ’en  font.  Il s ’ag ira  po u r  les  p ro ta g o n i s te s  du 
programme  d 'ana lyser  la nature  des  modifications  sur  le marché  de  l ’em plo i,  les modes  
d 'ap p ro p r ia t io n  des  te chno log ies  par  les  in g én ieu rs ,  les nouvelles  se g m e n ta t io n s  et 
recompositions  des  identités  professionnelles,  ainsi  que  les transformations  du système  
de formation  découlant  du  retour  du  “ modèle  de  développem ent  libéral"  au  Maghreb.

Par  ailleurs, dans  le cadre  de  ce  program m e,  est élaboré,  en  association  avec  Saïd  BEN  
SED R IN E,  professeur  à l’institut National  du  Travail et des  Etudes  Sociales,  un projet 
d ’enquête  nationale  et quantitative  sur  les ingénieurs  en  Tunisie.

Le projet d ’enquête

L'échantillon  de  l 'enquête  sera  construit  à partir  de  l 'annuaire  des  ingénieurs  inscrits  
au  C o n s e i l  de  l 'O r d r e  d e s  i n g é n i e u r s  en  T u n is ie .  C e  d o c u m e n t ,  q u i  r e g r o u p e  
pratiquement  tous les ingénieurs  de  Tunisie  (il faut être  m em bre  du  Conseil  de l 'O rdre  
p o u r  o b te n ir  le t i t re  d ’in g é n ie u r  tu n is ie n )  fo u rn i t  p lu s ie u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de  la 
population  référence  : pays  de  formation,  type  d ’école,  date  d 'ob ten t ion  du  diplôm e,  
sexe,  âge  et secteur  d ’activité  professionnelle  (public  ou  privé). A  partir  de  cette  base  de 
données,  les membres  de  l ’échantillon,  seront choisis  par  un  tirage au hasard.

L’en quê te  doit  se  d éro u le r  su r  l 'e n s e m b le  du  te rr ito ire  tun is ien .  D an s  un prem ier  
tem ps ,  des  en q u ê te u rs  se ron t  fo rm é s  p a r  T IN T E S  et  se ro n t  ch a rg és  de  d if fu s e r  le 
questionnaire  auprès  des  ingénieurs  de  la population  de  référence.

Les  résultats  de l 'en q u ê te  doivent  a ider  à  ana lyse r  l ' im p a c t  des  fo rm a tions  sur  les 
m odalités  de  l ' in se r t io n  pro fess ionne lle  des  ingén ieu rs  tun is iens ,  en  é tab l issan t  des  
c o r ré la t io n s  en tre  l ' é v o l u t io n  des  c a r r iè re s  et  le ty p e  de  fo rm a t io n .  Il s ’a g i ra  de  
dé term iner  dans  quelle  m esure  il existe  une  d isjonction  ou  une  adéquat ion  en tre  les 
différents  modes  de  formation  des  ingénieurs  tunisiens  et leur insertion  sur  le m arché  du  
travail.

C alendrier
Octobre  1999 : lancement officiel à Tunis  en  réunion  plénière du  program m e  
N ovem bre  2000  : organisa tion  en  Tunisie  d 'u n  colloque  intermédiaire  co -f inancé  par  
l ' IR M C  et une  institution  française  de recherche

T raditions  an th rop ologiq ues  en  M éditerranée

La réflexion  menée lors du colloque  international  d 'A ix-en-P rovence  (mai 1997)  et de  la 
réunion  de  Tunis  (avril 1998) a débouché  sur  la création  d 'u n  réseau  d 'an th ropo logues  
qui ont  p o u r  centre  d ' in té rê t  la M édite rranée .  C ’est  ainsi  q u 'e s t  née, en  ju in  1998, 
l 'Association  d 'Anthropologie  de la M éditerranée  (ADAM ).
La rencontre  internationale  de  Casablanca  organisée  les 6-7 et 8 mai 1999 par  la Faculté 
d es  S c ie n c e s  J u r id iq u e s ,  E c o n o m iq u e s  et  S o c ia le s  de  l 'U n iv e r s i t é  H a s s a n  II, en  
collaboration  avec diverses  institutions  ( ID E M E C ,  1RMC, Fondation  A D EN A U E R .. .)  a 
eu  pour  objet les traditions  anthropologiques  des  deux  rives de  la Méditerranée.
A  la s u i te  d 'e x p o s é s  p o r ta n t  s u r  les  t h é o r i e s ,  le s  p ra t iq u e s ,  les  i t i n é r a i r e s  e t  les 
croisements  des  cham ps  de l 'anthropologies,  les discussions  auxquelles  ont  pris part une 
q u a r a n ta in e  de  p a r t i c ip a n t s  o n t  é té  c l ô tu r é e s  p a r  une  t a b l e - r o n d e  s u r  le m é t ie r  
d ’anthropologue  aujourd 'hui.
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ACTIVITES  DE L’IRMC ET DU CESH

L’assemblée  générale  tenue  en  marge  de  cette  rencontre  a permis  l ’élection  d ’un nouveau  
c o m ité  d irec teu r  fo rm é  de  : D ion ig i  A L B E R A ,  Je an -C h a r le s  D E PA U L E,  M oham ed  
TOZY, M oham ed  K E R R O U ,  Jocelyne  D A KH LIA,  Bojan  BA SKA R ,  Lisa  ANTEBY.  
Pour  l ’année  procha ine ,  il a été  convenu  d ’élarg ir  le réseau  d ’an th ropo logues  de  la 
M é d ite r r a n é e  et  d ’o rg a n is e r  un  co l lo q u e  su r  les  p è le r in a g e s  et  les  co n tac ts  t r a n s 
religieux.

C on tac t  : A D A M  - M aison  des  S ciences  de l ’H o m m e  de  la M édite rranée ,  5 rue  de 
Château  de  l ’Horloge  B P  647  Aix-en-Provence  13094 Cedex  2 tél. 04  42  52  40  48, fax. 
04  42  52  43  60

Les m ots  d e  la  ville

Réunion  du  program m e  de  recherche  M O ST/UN ESC O .
Coordination  : Jean-Charles  D EPAULE
Participants  : Farid  A B A C H I,  Le'i'la A M M A R ,  Jean-Luc  A R N A U D ,  K m ar  BEN DANA ,  
J a m i la  B IN O U S ,  A b d e l l a t i f  F E L K ,  Is a b e l le  G R A N G A U D ,  A b d e lh a m id  H E N IA ,  
M ’ham m ed  IDR1SSIJANAT1,  Nabiha  JERA D ,  M oham ed  K E R R O U ,  Brigitte MARIN, 
Im ed  M E L L IT I,  C atherine  M ILLER ,  A bderrahm ane  M O U S S A O U I,  Jean-Pierre  VAN 
STAEVEL.

L es  lim ites  de l ’an a lyse  économ iq ues  en  M éditerranée

C o n fé re n c e  de  H enri  R E G N A U L T ,  p ro fe sseu r  à  l ’un iv e rs i té  de  Pau  et des  pays  de 
l ’A dour,  P rés iden t  de  l ’a s so c ia t io n  G R E R B A M ,  D ire c te u r -a d jo in t  du  G D R -C N R S  
E conom ie  M éditerranée  M onde  Arabe  (EM MA).

D ip lôm és  m aghréb ins  d ’ici et d ’a illeu rs  : enquêtes  et études

R e n c o n t r e  f in a l e  d u  p r o g r a m m e  d e  l ’I R M C ,  F lu x  e t  g e s t io n  d e s  c o m p é te n c e s  
in te llectuelles, dans  les échanges  euro-maghrébins, coordonné  par  Vincent GEISSER.  
Participants  : Lise  A N D E R S E N -V O L L E N W E ID E R ,  Karim  B E N  K A H L A ,  Said  BEN  
S E D R IN E ,  K m ar  B E N D A N A ,  Victor B O R G O G N O ,  D jam el  F ER R O U K H I,  Abdallah  
G A BSI,  A bdelaw ahab  H A FA IED H ,  Françoise  HENR Y-LORC ER IE,  Larbi IBAAQUIL,  
A nousheh  KARVAR,  A b delkader  LA TR ECH E,  Kamal  M E L L A K H ,  François  SIINO,  
Valérie SIM ON ,  Pierre V E R M E R E N .

Transition  po litique  et changem ent : quelques  questions  partir du cas ف 
marocain

Séminaire  : Sociétés  en  réforme
C o n f é r e n c e  ،le  M o h a m m e d  T O Z Y ,  p o l i to lo g u e ,  p r o f e s s e u r  à la  f a c u l té  d e  D roit ,  
Casablanca.

Langue et nation : des relations problématiques. Exemple du français aux XVIIlè e tX IX e siècle 
Séminaire  : sociétés  en  réform e
C o n f é r e n c e  de  J e a n - G é r a r d  L A P A C H E R I E ,  l in g u i s te ,  s é m io lo g u e ,  p r o f e s s e u r  à 
l ’université  de Pau.

L yautey e t ¡’invention p o litiq u e  du  patrim oine
C o n f é r e n c e  de  R é m i  B A U D O U I ,  la u ré a t  du  G etty  G ra n t  P ro g ram ,  p ro fe sseu r  des  
universi tés ,  c h e f  du  bureau  de  la recherche  architec turale  et  urbaine.  M inistère  de  la 
Culture  et de  la C om m unication ,  Paris

L yautey e t la  valorisation  d ’un p a ssé  dans un fu tu r  exproprié
Conférence  de  Sa'id M O U L IN E ,  lauréat du  Getty  G rant  Program,  chercheur  associé  à 
l ’IPR AU S  (Institut Parisien  de  Recherche  : Architecture, U rbanism e  et  Société), Paris.

P résen ta tion  de l ’ouvrage ع،ا//ءء/ا  / Miroirs  maghrébins.  Itinéraires  de  soi et paysage  de 
rencontre, publié sous  ١٤، direction  de  s. Ossman, issu d ’un  programme  de  l ’IRM C  
intervention  : Susan  O S S M A N ,  anthropologue,  professeur  à l ’Université  américaine  de  
Paris.

5 - 6 ju in  1999

I 8 ju in  1999

-lOjuillet  1999

A ctiv ités  
du CESHS

29  avril 1999

20  mai 1999

21 mai 1999

28  mai 1999
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C o r r e s p o n d a n c e s  d o n n e  la  p a r o l e  à des  
enseignants-chercheurs, chercheurs  et  doctorants  
e t  l e u r  o f f r e  la  p o s s i b i l i t é  d ’infoi-niei•  la  
com munauté  scientifi،}ue de  leurs  travaux  ou  de  
leurs recherches  en cours.
C e s  p u b l i c a t io n s  se  f o n t  d a n s  le  c a d r e  de  
différentes  rubriques :
- Positions de recherche, qui tend  à  restituer  la 
teneur  et l ’actualité  ،lu débat  scientifique  sur  un  
thèm e  donné,  à travers  l ’ana lyse  crit ique  d ’un  
ouvrage, le compte-rendu  de  l ’état d ’un projet de  
recherche, une conimunication  scientifique.
- R e c h e r c h e s  en  c o u r s ,  qu i  a c c u e i l l e  le s  
p r é s e n ta t i o n s  p a r  l e u r s  a u te u r s  de  t r a v a u x  
in te rm éd ia i re s  dans  un  pro je t  de  rec h e rch e  : 
mém oire  (DEA  ou maîtrise)  ; thèse  en  cours  ; 
travaux collectifs, type séminaire.

- Thèses, qui  rend  com pte  ،les travaux  de thèse  
récemment ،'،chevés.
Ces  textes doivent relever  du  champ  des sciences 
sociales et humaines  et concerner  le Maghreb  et le 
M onde  arabo-m usu lm an ,  soit  par  le  cham p؛ de  
l ’étude  soit par  les questions épistémologiques  et 
méthodologiques  q u ’ils traitent. Correspondances 
privilégie notamment les contributions  qui mettent 
l ’a c c e n t  s u r  la  r e c h e r c h e  d e  t e r r a in .  L es  
manuscrits  doivent comporter- 33 000  signes pour  
respecter les contraintes éditoriales du  bulletin  et 
être  transmis sur support  in fô ^ ^ t iq u e .

ت ا ح و ر ط 3 أ
ق1 عين بم ء ل حا عل ل ن وا طا سل ل سة : وا ت فم درا لا و ح ت ل  ا

ق1 نماءب ق فم لاءجن ف ط ق من ط د نغ لا ب ل ا ين ب س ون  الت
ين خنإل ع القرن س ا ت ل ن عشر ا شري ع  .وال

ي ث ا ر ف ز ب س ا ي

ث و ح ي ب د ف د ز ص ا ج ن لإ ٦٥ ا

م ا ظ ن ل ق ا ت واللف قا لا ع ل س فم وا و ق ط  ال
س س لأ ن وا دي عا ل ه ا د ل ب ر1 ب ي و ث س ب بالجني ت1ل س ون لن  .ا

ث ب ن و ر ب و ف د ر ا ب

ر خ ر ما آ د 18 ص

ت لا ج م ل 22 ا

ت ا س ا ر ة د حل ر ه م ا ر و ت ك د ل 23 ا

ة م ا ن ز ر ل ة ا ي م ل ع ل 24 ا

ة ط ش ن د ا ه ع ث م و ح ب ل ة ا ي ب ر ا غ ل ة ا ر ص ا ع م ل 26 ا

ل ط ع ه ت ري صة س،إتماا/اامر نم ز الفر س در لم ين ل ق والبالئ طب  و

ه ءا ئن ك ير ا كب هم ص ل كار ف أ م والتعري له مها نمم بإ حؤ  .وبب

ف عن أ ت ن ا ي ا و  ؛أبواب ته 1ثل إلس سلانناا1اامر محت

ث٠* ح فب ق وا د **بحوث و **م د ع  .اااظروداتاا و11 زجاز،اا؛ ب

س واا باب ف ي ث1م د ذب ث إبران إلم ااق همي ه ا دان ف ن و ا ث ا ف ن ل  ا

ة ي م ل ع ل د ا و ر ل و ئ س ب ع ز م ل م لإ ل ن ب حل ت ل ا ا ف ل ؤ م لا م ث ل  و,ا

م ي ر ق م بحث شول ن ئ او الأءنباز طور ف ل ن ا د ه،م ب ه ا .ل م م أ ب ف  با

قا1 و د د ب د ع ن الاءزبان**يفةم ب حتو مر البا د س ة لنتاني1بأن ي ول لأ  ا

ل هم بمث نجشاريع ذ ع نجازها ب ه نطاق فم إ ل ق شما ص لت  فم ا

بمث ة أو ال ل ا ور1 ثم د ق عمال أو م1له ق1 البحت أ بماءي  باب وفم .ل

م اارإطروداناا ر ص النم اإطروداذن1 ث تما وف ذ ف ا يما من د  .ل

ب ز أن يب ف ر بمقدردة1 م النعي ت ا إ ا علوم بمبدانم مما تم  ال

ع،والا الاءنمانبق ءب تما ب ج بمفر  سرإمم،اإ1اكربم والعالم لبلدانال

ك ذ ساؤلات راسف الع ل تفي م ستي طس و ف،لا| والت د ود سميل  ب

ت ا ي ب م ن م ب ل ا ن و م ب ن م ب ل ب .ا و ا ** **مراسلان ن ن ت ع اإ م لأول م م ا ل  ر

بمبه الدراسات ت1اا شم شتم .نب م ؛1سمإس/نمراا يب ترا ح شروط ا  ال

ف فب ب طب ن ل ء ا ا نخ ا و ر ق ن ل و ل م ن ل م ما ن ل ها ا قا ل ت د ت د قمو|  ا

بمعلومانضيجب الاءرسال ^1 نثجاون لا أن ال مزا33 000 ^ .ر

L a  v il l e , l e s  s a in t s  e t  l e  “ s u l t a n ”  :

E t u d e  s u r  l e  c h a n g e m e n t  s o c ia l

DANS LA RÉGION DE NEFTA (TUNISIE)

a u  X IX e e t  X X e s iè c l e s .

Y a s s i n e  KARAMTI

R e c h e rc h e s  en  cou rs  10

O r d r e , l a n g a g e s  e t  r e l a t io n s

DANS LES RITUELS ET LA MATIÈRE

À  D o u ir e t  ( s u d  T u n is ie n ).

V é r o n i q u e  PARDO

V ien t  de  para î t re  18

R e v ues  22

É tudes  doc to ra les  23

C a le n d r ie r  sc ie n t i f i que  24  

A c t iv i té s  de  l’ IRMC  et  du C E S H S  26

S o m m a i r e

ة ا م ^0ل ه س ة،ه ق ت ح م ا م ئ أ ح م آ ع ه ي و ش ث أ ة ل ئ ص


