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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

Correspondances II°56 mai-jilin 199912



RECHERCHES  EN COUR

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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RECHERCHES EN COUR

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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ECHERCHES EN COURS

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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٠ ٠  in Makilam, Signes et rituels magiques (les femmes 
kabyles. Aix-en-Provence. Edisud. 1999. Page 41.

Nom scientifique : lawsonia inermis L. Plante tinctoriale 
et médicinale  (propriétés  anti-bactériennes)  donnant une 
coloration brune.

٠ ١  Cf. Pages 58-61, Laoust op. cil. & Chapitres III et IV, 
Westermarck. Ceremonies o f marrioge iu Morroco. London : 
Curzon Press, 1914

١̂  Dans l'article du Père André Louis, on retrouve cette idée 
du prix de la fiancée ou compensation matrimoniale. Est-ce à 
dire pour autant que la relation de mariage est incluse dans une 
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.

17Correspondances II°56 mai-juin 1999


