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ÉTUDE SUR LE CHANGEMENT SOCIAL DANS LA 

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

Correspondances II°56 //¡(¡¡-1999 ¡(¡¡¡ز



H È S E S

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

Correspondances n°56 mai-juin 1999



T H È S E

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

Correspondances n°56 mai-juin ¡999



؛ !T H È S E

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.

9Correspondances n°56 mai-fuin 1999


