


Recueil

des communications
Rencontre Internationale d' Imzad,
Tamanrasset, du 14 au 16 janvier 2010



,\r anf propos

§éance d'ouverture
l'lme Farida Sellal. Présir:lente cle l' Associ*tion " Sar-n,er l'imzad ""

l'I. Bo ubekeur Abderrah m ane, \\,'al i de J'amar:ras-cer.

N'Ime. Khalicla Tnurni. h4inistre de la Cultrire
Discours prononcé par lVirne Zahia Yahi. Chef de cabinet.

\Ime. Souad Bendjaballah. h{inistre déléguée auprès du h'linistre de i"Enseignr-mcnt
supéricur et de la R.echerclie Scientiirque. Cirargée dc la i{echerche ScientifiqLre .

llIme Nouara Saâdia Djafier, N{inistre Déleguéc Chargée de ia Famille
et de ia Condition Féminine.

iri

1i

16

1Ç

jg

Premier jour
Dr Mourad }'elles
La poésic f'eminine aLt L,laghreb entre traditir:n{s) et rnodeniité.
Qrle iqtrcs erutrFic. rrlg*ricns.

0r Faiza Seddik Arkam
A la conquête rle i'essuf : 1e n:ariage tùLiareg en Ahaggar.
entre rites traditionnels ct r.louvelles iniluences.

Caroline Card \\''endt
Some observatit-rns on Tuareg identitl,ancl lmzad Pertcnrrance Str,'les

Dr llohamed Aghali-Zakara
Anzad,' imzad - Emblème d'une identité menacée.

21

'i1

1il

_§ -_r.

Deuxième jour
Dr Edda Brandes.
[-'irnzad au nord du Ma]i - Une cause perdue pour cet instnrrlent en péril -r'

l[. François Borel
Le rôpertoire des airs d'anzad de i'Azau'agh et rie 1'Aïr'(Niger).

NI" l,Iahmoud Guettat
Place de l'imzad dans ia diversité des vièies mlrnocordes.

Dr Cvril Isnart
lJsages ordinaires du patrinroine cultiirel. La patrimonialisation
coûlnle usage Çontel.nporain des « traditions ».

Dr Nla_va Saidani
Eléments de stratéeie poru'une préservation dLl patrirnoine musical traciitionrrel
algérien et approche pédagouique dc son enseisnement.

NIme Farida Sellal,
L"irttzrtl par lcs clriflrc:.

Recommandations

:s

89

ilt

L)7

119

i31

1iq



Je dois d'abord dire à quelpoint,ie suis touché que Madame Farida Seilal. marquant ainsi une

estime qui me remplit de confusion, m'ait dernandé de rédiger le présent avant-propos. moi
qui n'ai pas participé à ces journées. J'ai réponilu d'ar-rtant pius voiontiers â cette arnicale
proposition que les vents venus dLr déser1 avaient itéià lait venir jusqu'à moi quelques

nouvelles de l'association « Sauvezl'lm,zad ». m'appofiant des infonnations encote un peu

floues sans doute, mais suffisantes pour susciter mon intérêt et rna sympathie .

Cette association,.ie I'ai bien cornpris, était née sous le signe d'une inqLriétude e t mêrne d'une

angoisse : I'imzad. cette vièle monocorde cûnnue de toi-rs ceux qui aiment la culture
touarègue. n'allait-il pas disparaître ? Vr:ilà des sentirnents dont on aurait pu s'attenr-1re à ce

qu'ils engendrent la mélancolie. Or, le moins que l'on pr"risse dire est que les contributions rci
réunies n'ont rien de mélancolique. Feut-être tout simplement parce quÊ lcs elïorts de

Madame Farida Selial ont dejà porté ieurs premiers liuits. Une école a été fbnLiée. qui
commence à former une nouvelle génération de musiciennes. Deux journées déià ont
rassemblé des spécialistes venus de tous horizons. Peut-être aussi parce que, plutôt que de

cultiver la nostaigie du passé. les contributei"lrs ont préléré célébrer ce qui adr.ient" Comr:re le

dit Mourad Yeiles dès l'ouverturc' de son texte. i1 n'est pas question d'arpenter ri'anciennes

routes, r-nais d'ouvrir de nouveaux chemins. Or. c'est ce qu'ont précisén"rent fait toi"rs 1es

contributeurs du volume. chacun à sa manière. chacun selon ses talents.

Leurs contributions parlent de 1a poésie tout âLitant que de f imzad. C'est que les deix sujets

sont 1iés. sans toutefbis se confondre" Ser:les ies tèmmes jouent de f imzad. tandis que les

hommes aussi bien que les lemmes font des vers. À l'époque où je vir,ais panli les Touareg de

ia région d'Agadez. les hommes seuls composaient ces longs poèmes" lointainement inspirés
de la qaçida antéislamique. où un naflateur désairné déplore la cruauté d'une aimée

inaccessible et rebelle. Les l-emmes se réservricut ces inrllroinptus pleins de gaîté" et soLlvent

d'ironie. que les solistes chantent lors des fêtes religier"rses et farniliale s en s'accompagnant du

tambour-mortier ou du tambour d'eau évoqués ici par Mohamed Aghali-Zakara et Edda

Brandes. Cerlains de ces chants. auxquels Paulette Galand-Pemet donnait le jr:li nom de

«chants-gazettes ». commentent des événements de I'actualité" Les chants. que de jeunes

musiciens aujourd'hui mondialemenl connus ont c{}mposés au cours des années 1q9û. à

l'époque où la communauté touarègue dur Sahel traversait des heures dculoureuses.
représentent une r,ersion moderne de ces chants--eazettes. Apparemment. les jor:euses

d'irnzadpeuvent,ellesaussi.sefairegazetières.tell'auteur delaméloriie«Akoli»àlaquelle
Caroline Card TVendt 1'ait ici ailusion. LJne allusion qui m'émeut d'autant plus que je crois
connaître le jeirne Akoii dont eiie parle, notre voisin à l'époque i1éjà bien lointaine où elle et

moi menions à Agadez nos recherches respectives" er où elle m'invita si sor-lvent à venir
écouter ses enregistrements. Le parlage des tâches poétiqi-res entre hommt:s et femmes varie
cependant selon les régions. ce dont plusie r-rrs contribriteurs se font l'échc. De plus. ia ligne de

partage n'est pas toujours bien net, car cefiaines joueuses d'imzacl sont poétesses en secret.
Dans la thèse admirable qu'elle a soutenue récemment à I'Université de Tr-rrin. Amalia
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Dragani rapportc que qr-relqr-res musicienne s ont choisi 1a voie de f irazad pour exprimer par ia
musique ce .lue la pudeur leur int*rdisait de dire par les mots. Une autre joueuse lui a confié
que ies vers psalmodiés par le poète qu'elle avait I'habitude d'accompâgner de sa vièle
n'étaient pas de lui. La poétesse. c'était e 1ie en réalité, mais elle se présentait au public cotllue
une simple âccolrpagnatrice. La pudeur férninine était sauvegardée, du moins en apparence

car personne n'éTair r,'raiment dupe. ct personne ne iui en voulait : soucieux de certaines

cûnveflances. les Toriareg ne sont pas bégLreules pour âutant.

Pour ce qu'ii est de I'irnzad lui-même. les contributeuls I'envisagent selon trois points de vue

: pir.rtôt organologir-1ue pour Mahmoud Guettat. plutôt musicologique pour Caroline Card
\&/endt. Edda Brandes et François Borel. linguistique enlin pour Mohamed Aghali-Zakara.
I-e uls cinq contributions ouvrent ;i une rét'lexion ph.rs globale sur 1a musique touarègue. qui
prolonge leurs travaux précédents (et qui prolongert aussi ceu.r de hiadia Mecheri-Saâda,
citée par plusieurs). 11 n'e st pas inutile de noter ii ce propos que les musiciens touareg se font.
eux aussi, lt-s musicsllogues de leur propre pratrque " colrlme I'a montré Anouck Genthon dans

un n-iémoire de maitrise récemment soutenu. Les ieunes guitaristes qu'elle a longilement
interrogé au Niger. et avec lesquelles eile a joué. car elle est violoniste. réf-léciiissent à la
meillelre manière rJ'être tldèles à la tradition tout en s'olrvrant à la modernité. Cerlains.
mêtre" tenTent d'adapter à la guitare certains traits de la musique de f imzad. C'est sans doute

une gageure. car, poLlr emplover la terminologie de b{ahrnoud Guettat. "i1 s'a-9it pour eux cle

transposer sur Lln instmment ii corde pincée des traits mélodiques produits par Ltn instrument
à cordes fiottees"" l\.1ais ces tentatives ne sont-elles pas une manière. au tbnd. de « sauver

I'imzad» ? Le groupe -fartit dont nous parle Edda Brandes ne mène-t-il pas une tentatir e

sernblable. lorsqu'ii fait voisiner f imzad avec des -uuitares ciue je suppose électriques 'i

Évirler:-rment. nous somlres loin de ces jours où. alors que les Touareg du Hoggar étarent

depuis plusieurs années en gLrerre contre ceux de I'Ajjer. des guerriers r.aler"rreur

s'alTiontèrent pour f imzad de Tehît orilt Hedjîer. dont ie Père de Foucauld nous rappofie
qu'elle était l'Lrne des plus belles parmi les femmes du Hoggar. Un homme de l'Ajjer I'ai,ait
razzi* lors du cornbat de Tanhart. qui vit 1a défaite du Hoggar. Deu.r ans plus tard. Bâdi agg

Oughalla ie retrouva pan-ni ies dépouilles de I'ennemi lors d'une seconde bataille, 1e rapporta
à sa i:elle propriétaire, et composa un poèrne pour céiébrer ce haut fait. Nous sommes loin
ar"rssi du terxps où la belle Dassine oult Ihemma. armée aiors de i'amenokal Moussa a-r:g

Amastane et dont le souvenir est si cher ali crrur de Farida Sellal. posait avec sa vièie pour
une pirotographie reproduite aujourd'hui dans tor-rs les bons iivres. La noble Dassine

s'offusquerait-elle des innovations de nos jeunes urusiciens si elle revenait panni nous ?

Pe ut-être pas : les grandes dames ont I'esprit larse.

Un autre apport de ce vcllume est de faire apparaître que la poésie des Touareg. si elle est

assurément à leurs propres yeux ul1 des traits définitr:ires de leur culture, est traversée de

courants qui la rattachent à f imrnensité du monde. Mourad Yelles rnontre bien que. d'une
région à I'autre di,r Vlaghreb et du Sahara. rics tl-rènres poétiques se retrouvent,
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reconnaissables rnalgré leurs r,'ariations. On lui sarit gré aussi d'évoquer ie grand l\{ostefa
Lacheraf-, lequel allait plus loin encore lorsqr"r'il rattachait la poésie fën:inine du Maghreb au

monde méditeranéen. C'était au temps où l'éqriipe des Cairiers du Sud aurait voulu, par ia
célébration de « l'homme méditerranéen >>. conjiirer ies drames qui s'annonçaient" Un rêr,e
peut-être. mais on sait gré à Mourad Yelles d'en avoir t-ait revenir le souvenir. N,loins

rêveusement, Paulette Galand a. plus tard, mis en évidence la persistance, depuis le Hoggar
et jusqu'au Maroc. de ce qu'e1le appelait le thèrne de l'errance. Mohamed Aghali-Zakara nous
conduit pius loin encore. au-delà dri klaghreb et rnême de la ll4éditerranée. Derrière ie
personnage d'Amerolqis qu'il évoque dans sa contribution et auquel 1ui et Jeanine Drouin ont
consacré un impofiant ouvrage, on reconnaît sans peine un personnage illustre de I'Arabie
archaïqr"te : le poète Imrû'l-Qays. À i'Antéislam arabe, les -Iouareg n'ont d'ailleurs pas
emprunté seulement cetie fislrre à demi légentlaire. mais aussi le fameux thèrne de la
déploration sur le caupement abandr:nné dont piusieurs traditions lui attribuent la paternité.
C'est que, colline l'étude des poésies antéislamiques fut tenue depuis l'époque omai.yade
pour indispensable à la bonne compréhension du Coran, elles se sont diffrisôes très tôt
jusqu'aux extrémités du monile musuiman. avec 1a geste et le nom de leurs altteurs sripposés.
I-es Touareg. on le voit. ont toujours été oul.erts au rnonde, au monde berbère dont ils font
partie. au monde aratre dcxt i1s sont proches. Mahn-roud Guettat fle nous dit pas autre chose
dans sa contrihution. où nous âpprenons que I'imzacl appartient à une famille d'instruments
dont on trouve des représentants clepuis I'Andalousie jusqu'à l'Asie centrale.

Autre signe rle cette ouvcrtLlre au:nonde : les croyances dont Faïza SeddikArkarr nous parle
à propos des rituels de lrariage et de nomination. On prenri _uarde. nous dit-elle. de ne pas

laisser se ul 'un noln'eau-né. ile crainte que cies esprits nialéfiques, les Ke1-essufl. ne viennent
subrepticement le dÔrober pour lui substituer un de leurs enfants. VIais c'est là une croyance
qr:i courait encore ii.v a peu dans 1es campagnes européennes. l)ans I'ancienne France, ceux
qu'on soupçonnait d'avoir été substitués ainsi à des enfants véritables s'appelaient les
chanjons ou changeons. ct les folkloristes les appellent les chanselins. J'ai rencontré cette
croyance chez les Touareg d';\gadez. mais je ne suis pas sûr qu'on la prenait tout à fait aLl

sérieux. Je me souviens d'avoir entendu des garçonnets taquiner 1'un de leurs compagnons en
clamant que. gourd comme il était, il ne pouvait être que le fruit d'une telle substitution. La
taquinerie était un peu mécirante... Ces chairgelins ont peut-être un lointain rappoft avec le
thème tiu double qr:e des auteurs comme Gérard de hierval. Edgard Poe ou plus récemment
Siri Hustvedi ont magnitrqLlelïent i l1ustré.

Sans doute la préseivation de l'imzad et de toutes les vaieurs urusicales, poétiques. culturelles
qui lui sont attachées demandera-Î-elle de la vigilance et de nou'u,elles initiatives. Maya
Saïdani décrit fbrt bien les voies que ces initiatives pounaient emprunter. Le problème,
colrlille elle le montre bien, sera de sal'oir dans quelle mesure on poLlrrâ lormaliser
l'enseigncment de f inrzad selon les canons scolaires aujourd'hui en usa_qe. sans dénaturer
pour alitant une pratique qui s'enseitrnaitjusqne-là en dehors de tout cadre formel. Dans cette
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affaire, il faudra prendre garde, comrre Cyril Isnart nous y incite, à ne pas dénigrer les

pratiques de patrimonialisation « sauvages et ordinaires » qui ne manqueront pas d'apparaître.

sous prétexte qu'elles ne seraient pas conduites par des experts patentés. De toute façou, nous

devons nous attendre à ce que I'enseignement et la pratique même de f imzad prennent des

formes inédites. C'est déjà le cas pour l'enseignement délivré dans la Maison de I'Imzad

fondée par Farida Sellal, où I'on voit bien que la modernité se mêle à la tradition. Mais nous

savons tous que les traditions ne survivent qu'à la condition de changer sans cesse, en un rrlot

de n'être pas si traditionnelles que ça I C'est précisément là le sens du rappel salutaire de C"vril

Isnafi, auquel on sait gré d'avoir mis en avant ce concept d'<< invention de la tradition » forgé

par Éric Hobsbawm. Or, le présent volume nous invite précisément à saluer 1'« invention »

d'une tradition. Chacune à sa rnanière, toutes les contributions ici réunies poftent à ia fois
l'écho du passé et la promesse d'un avenir que nous ne pouvons connaître. Voilà pourquoi elles

n'ont rien de mélancolique.

Dorlinique Casajus

Centre d'études des mondes africains - (CNRS )
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Ouverture de la Rencontre Internationale d'IMZAD

Madame Farida Sellal,
présidente de l'Association "Sauver l'Imzad"

Mesdames et Messieurs les Ministres^ Monsieur le Wali de Tamanrasset, Messieurs les

Sénateurs et Députés, E,xcellences, chers invités, honorable assistance.

Cinq années se sont déjà écoulées depuis le premier Colloque international sur I'Imzad
organisé par I'association en 2005. 11 rn'est dilÏcile de trouver les mots justes pour vous

exprimer le bonheur que j'éprouve à nous retrour.er tous réunis autour de I'irnzad. Le destin
ou le hasard ont fait que ia fête de nos retrourzailles se déroule à l'Université Hadj Moussa
Akhamok... Feu Hadj Moussa Akhamok qui a été le Président d'honneur de I'Association
«Sauver l'lmzad», est celui qui m'a sensibilisée pour réhabiliter non seulement I'imzad mais
toute cette culture en voie de disparition.

Je voudrais, au norr de tous les membres de I'Association « Sauver 1'Imzad >i, et en mon nom?

vous exprimer toute ma gratitucle d'avoir bien voulu assister à cette rencontre intemationale.

Notre reconnaissance va particulièrement à Monsieur le Ministre de l'Énergie et des Mines
qui nous a soutenus dans notre quête de la résurgence du patrirnoine culturel immatériel des

gens du désert.

Monsieur le Wali et les autorités locales de Tamanrasset n'ont, du reste, pas manqué de nous

assister et de nous accompagner dans notre grande (Euvre. la construction de notre maison
commllne sous la protection de nos ancêtres tuté1aires.

Soyez tous remerciés car la tâche est rude mais. aux gens de bonne volonté, 1a difficuité sourit
dans le royaume des déserts, « Ce royaume de la vertu unique » comme le disait Albert
Camus.

« Sauver I'imzad » fut, il y a quelques années, un gémissement de douleur car, nous assistions

à une mort cefiaine de cet inshulnent ancestral. Les détentrices de ia tradition disparaissaient
et la relèr'e n'allait plus être assurée . Tout récemment, une des plus grandes figures de I'imzad.
Dmeyla Edaber a été rappelée par Le Créateur.

ll y a quelques mois à peine, la jeune et belle virtuose. Tabaghorl Oumeydi. formée par
I'Association, disparaissait ar-rssi. laissant un vide poignant.

Le cycie naturel de la vie risquait de laminer I'lmzad

Beaucoup de jeunes artistes ont repris goût à leur culture ; la relève a cornmencé à se faire. Il
suffisait de les intéresser et de les former. La fiction était-el1e devenue réalité ? Ne dit on pas

que dans le désert, ii existe des perles de lumière ?

« Sauver I'imzad » est devenu aujourd'hui un message d'espoir. Peut être !

Peut-être, tout cela n'est-il qu'un beau rêve. Soit ! Mais le réalisme n'a jamais tué les rêves.

At{ourd'hui. ce rêve doit nous pousser à construire davantage, à tendre jusqu'à son extrême
limite 1'arc de f imzad en l'enrichissant tout en le maintenant ancré à la tradition.

Comment inscrire alors la culture de ['imzad dans la vie culttirelle universelle ?

Les Touareg restent profondément attachés à leur culture.
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Marcealt Gast avait souligné que « les réunions auiour de f itnzad, r,iolon mr:nocorrle. joué
uniquement par les fbmmes, représentaient le niveau 1e plus élevé de i'échange poétique et
atTectif chez les nomades. C'est autour de I'imzad que les plus belles poésies sont chantées,
c'est à cetie occasion que la r.,ie collective s'exprime dans son histoire passée et quotidienne.
dans ses critères esthétiqries. iïoraux. culturels et polrtiqr-ies. Bien qu'en nette régression. r1

est encûre très apprécié par tolls les Touareg »"

hious qui sommes réunis aujor"rrd'hui à Tamanrasset. il nous appartient de participer à ce

détrat et nor"rs dire : " N4aintenant qlle nous sâvons d'oii vient I'imzad, quei en sera le devenir'l
Que pour.,ons-nolrs effectivetnent faire pour accolrlpagner son ér,olution entre la tradition et
la modernité'1"

Comment ie protéger por.tr le prêser\rer sans ponr autant lui fàire perdre son ârne 'l

À 1'aube du troisième millénaire. I'humanrtê entière a-spire à I'espérance. It doit en être cie

même à notre nil,eau.

L'imzad. corrme la civiiisation universelle. est un patrimoine commun ele I'humanité. Il a été
patiemment construit depuis I'aube des temps par le génie des peuples et i'intelli_eence tles
hoinmes.

Chacun d'entre norls va écouter. chacun va parler. chacur.r va réfléchir et chacun va proposer :

so-yez-en tous renrerciés"

Rêr,ons donc tous sous ce beau ciel du Hoggar r-t participons ensernble à planter un nouveall
et authentiqlte décor pour i'âme de la cuitrire touarègue" i'imzad, car c'est I'esprit qui veillera
sur ie foyer de notre maison commune. S'il a du soutfle. aucun esprit malin ne saurait
i'éteindre.

Dar El-lmzad l'accueillera à tout jamais inchaliah ; car elle a enl'ie de laire l'histoire et de
poner le flambear-r de la cause.

Tout naturellement. notre gratitude. nous l'exprimons à toutes les bonnes voiontés qui
par-ticipent à ce projet grandiose qui démare aujourd'hui : merci aux autorités locales. à

soI'iATR-{cH, à SONELGAZ, à costDER, àAIGLEAZUR er àAIRALGÉRIE;merci à

tolts nos mécènes pour la confiance qu'ils mettent en notre projet et brat.o à tous les
organisateurs, les metnbres de l'Association et tous les aniis qui ont soutenu et assuré le
succès de cette renconlr§.

Est venu le moment de pousser la porte. de rasseirbier nos idées et d'en remplir nos sacs. Est
aussi venu ie motnent de reprendre la route, d'ouvrir une perspective plus large pour notle
berceau culturel commun qui tlevra être porté par ses enfants. dans le cadre d'une vision
comfflune et d'un avenir parlagé tel qr-r'il fut incarné, dans les temps lointains. par les
princesses du désert : Tin Hinane. Dassine , pour ne citer que celies-ci.

J'invite Monsieur le Ministre de 1'Énergie et des Vlines à bien vouloir procéder à I'ouvefture
olïcielle de cette Rencontre lntemationale sur I'imzad.

Je vous remercie pour votre aimable attention.
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Allocution d' ouverture officielle
Monsieur B oubekeur Abdemahmane.

V/ali de Tamanrasset

- Mesdames les Ministres. fuIonsieur le Ministre"
- Messieurs les memhres des deux chambres du Parlement.
- Monsieur Ie président de I'Assernblée Populaire cle Wilaya.
- Madame laprésidente de I'association << Sativer I'lnizarl ».

- Me ssieurs les profe sseurs et chercheurs.

- Hanorables invités.

Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue dans ia capitale de I'Ahaggar Tamanrasset.
citéàlalégendairehospitalité,àl'occasiondelatenuedLr 14au l6janvier20l0delarencontre
internationale sur l'lmzad sous 1e slogan << I'Imzad de la tradition à la modernité ».

Cette rencontre dont I'objectif est 1a prornotion du patriinoine culturel séculaire que recèle 1a

région va cefiainetlent mettre en exergue cette évidence et le rôle que joue la femme Targuie
dans la présenation de l'héritage culturel que constitue l'Imzad, svmbole ancestral de

l'identité de 1a société Targuie.

C'est ainsi que je saisis cette opportunité pour présenter mes renrcrcicmeltts. au nom des

habitants de la région et en mon nom personnel, à l'association « Sauver I'lmzad » et en
paniculier, à sa présidente, N{adame Farida Sellal. pour le choix judicieux de Tamanrasset
comme réceptacle à cet heureux événement et pour I'intérêt et la bienveillance qu'elle
accorde au déveioppeurent de 1'Imzad depuis ler création de I'association.
Cette rencontre traitera des thèmes irnportants dont :

. La poésie féminine entre la tradition et Ia inodernité :

. Le rnariage targui entre les us et les inlluences modemistes :

. Remarclttes sur f identité des Touareg et 1'exécution des différentes variétés d'imzad

. L'imzad et la modernité :

. La stratégie de sauvegarde du patrimoine musical national et la pédagogie de son

enseignement.

Mon voeu profond est que ccs importants sujets trouvent l'écho voulu auprès des chercheurs
et des ferus de la culiure Imzad et que soient traduites. en actions pratiques, les

recornmandations qui couronneroltt cette irnportante rencontre.

Enfin. ie souhaite à cette manifestation succès et réussite et présente à tous ceux et toutes
celies qui ont contribué à son organisation. rnes vif-s remerciements, et je souhaite un
agréable séjour à l'ensemble des pafticipants.

Merci une fbis encore.

lls
Rencontre Internationalc d'lnizad - Tamanrasset. du 1,1 au I 6 janvicr 20 I t)



Discours de Madame Khalida Toumi,
Ministre de la Culture

Représentée à la Rencontre Internationale
par ZahiaYahi, Chef de Cabinet au Ministère de la Culture

Mesdames et Messieurs.

Je voudrais d'abord vous faire pafi du bonheur qui est le mien à la tenue de cette impoftante
Rencontre intemationale aritour du tlrème de l'Imzad. Les motifs de ma satisfaction sont de

plusieurs ordres.

L'imzad, vous le savez. est d'abord d'un genre littéraire et musical qui rend compte de la

richesse poétique et musical d'un pan irlportant de la culture nationale d'expression

Amazigh. Cette expression, probablement plurimiliénaire est orchestrée par la fèmme. Et

cela ne me déplaît guère que ce soit la femme que la légende et la réalité placent à 1'origine de

la genèse de i'lmzad, qui appelle à I'apaisement par f intermédiaire de cet instrument qu'elle

réalise de ses mains. qu'elle joue de ses doigts, qu'elle appuie contre son coeur, qui lui
appartient en propre et auquel elle fait délivrer mélodies et hamonies.

Cette expression est un haut lieu de la culture de mon pays que le Ministère que j'ai I'honneur

de diriger, a ia charge et la mission de conserver, de promouvoir et de revivifier. Vous savez

tous l'apporl des expefts du Ministère de la Culture à l'élaboration de la convention
internationale de sauvegarde du patrimoine culturel immatérie1.

Comme vous savez que l'Algérie a été ie prenrier pays an monde à avoir ratif-ié cette

convention en février 2004. Au lendemain de cette ratification, le Ministère de la Culture a
procédé à la création du Centre El Hadj M'hammed El Anka pour [e patrimoine culturel
immatériel qu'i1 a rattaché au Centre National de Recherches Préhistoriques,
Anthropologiques et Historiques. Le Centre et d'autres établissements comme les Parcs

nationaux et les Musées nationaux sont chargés de l'enregistrement. de la conservation. de

l'étude et de promotion de tous ies patrimoines ci.rlturels immatériels algériens. Il s'agit 1à

d'une tâche immense, d'un programme ambitieux, mais quand bien nécessaire, gratifiant et

de toute thçon, vital.

Ce sont 1à quelqr.res unes des actions menées par le Ministère en faveur de ce patrimoine
culturel, mais cela ne suffit évidemment pas pour sauvegarder et resocialiser des genres sur

lesquels pèsent de sérieuses menaces d'altération, d'obsolescence ou de disparition. Cela est

de la responsabilité et de l'honneur de tous : les organisations internationales, les pouvoirs
publics, les centres de recherche, les universités. les praticiens, la société, le réseau

associatif.

Vous êtes aujourd'hui rassemblés à I'initiative de l'association « Sauver l'Imzad » poul'

éclairer la décision, pour apporter vos connaissances et savoirs sur ce pan inestirnable de la

culture saharienne qu'est 1'lmzad. Vous avez notre soutien et notre adrniration. L'association
"Sauver I'Imzad " a situé son action exactement, selon nous, 1à où il est urgent et salvateur

d'intervenir. c'est-à-dire au niveau des processus d'apprentissage et de transmission de savoir

et de savoir-faire plurimillénaires.

Il s'agit, je crois, que cela fait partie de I'entendement général, des actions sur lesquelies

I'Unesco insiste beaucoup ; des conservations et des préservations devant se faire dans le
respect des genres et dans le sens de la revivification des conditions de milieux qui ont vu
naître et se perpétuer ces pratiques. I1 ne s'agit bien sûr pas de maintenir les populations hors

du champ des mutations et des changements sociaux voulus par le progrès, mais bien de les
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accompagner dans leurs aspirations d'un mieux-être social et culturel dans lequel la
préservation du patrimoine immatériel prend tout son sens comme facteur définissant notre
être au monde.

Mesdames et Messieurs,

Comme vous. je connais la fragilité de ces patrimoines qui peuvent disparaître par pans

entiers si on n'y prend garde, qui peuvent s'assécher si des actions voiontaristes ne sont pas

entreprises ou se peruefiir en de faux-semblants désincarnés si on ne les juge avec déférence,

à leurjuste valeur.

Comme vous, j'ai la conviction que sans eux, I'avenir est privé de la sève nourricière si

nécessaire à la vitalité et à la dignité des peuples.

Tout en renouvelant notre appui à ces initiatives de préservation du patrimoine, ainsi qu'à

celles de re-création par la société, à parlir d'elle-même, je souhaite plein succès à vos
travaux et un bel avenirà l'Imzad.

Je vous remercie.

lll
Rencontre lntemationale d'Imzad - Tamanrasset, du 14 au l6 janvier 2010



Inten ention de Madame Souad Bendjaballah
Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Enseignement

Supérieur et de la Recherche ScientifiQue,
chargée de la Recherche Scientifique

Monsieur 1e \\'aii.

N,{essier,irs les Élus.

Mesdames et Me ssieurs.

Je i,oudrais tout d'abord feliciter Maclame Farida Sellal. pollr sol.r engagement et la remercier

de son invitation"

Le monde est devenu un imnrense village où, avec les rloyens de communication et de

transports modernes. les distances entre les hommes et les régions se réduisent de plus en

plus et pennettent à nos amis d'être présents en tbrce à cette rencontre.

Et pourtant, ce rapprochen"leni entre les homures. les pa-vs e't les peuples ne doit pas et ne peut

pas f-aire illusion sur ce qui sépare les nations.

L'enjeu de toute nation est de permettre à ses eniants, à son peuple. de ne pas être exclus du

déveioppement.

La dérnocratjsation et la gratuiié de l'enseignement ainsi qr-re I'obligation de lii scolarisaTion

ont permis I'accès. polrr tous nos enlànts. gârçons et Tllles. du Nord et du Sud. au savoir. Ce

qui a constrtué des vecteurs et des constantes cle notre politique nationale depuis
i'indépendance. Cette université à Tamanrasset et cette présence à ce colloque en sont la
preuve.

L'eflort engagé pour I'enseignerxent supérienr et la recherche scientifique est 1à pour nous

rappeler notre del'oir en tant qu'universitaires de transmettre et laire lnrctif,ier. au mieux, les

capacités de notre savoir pour nolls intéerer à l'économie iondée sur la connaissance" oir la
force des naiions se rrcsrrre moins cn termes de fbrce oir de biens matérieis. et plus en

capacité à accumuler et transfonner le savoir en richesse.

Mais lace à cette mondialisation de l'économie des échanges et à cette iliusion de

rapprochement entre les peuples et les nations. un défi rnajeur est à relever. ceh"ri de la
présen,ation de notre patrimoine culturel qui fait notre différence et notre force" Les peupies

sont forts par ce qu'i1s savent et par ce qu'iis font.

Questionnet'le passé, comprendre le présent poLLr mieux se projetcr dans I'avenir, te ls sont le s

lbndcnrents dc notre action conlnune l institutions et rnou\ crnenl a>sociatil-).

Et c'est pourquoi nous accordons une attention particulière à cette initiative mais aussi et

surtout à sa durabilité.

.le r.ous remercie
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1--'atli--ur c*Lrrl{}i§. l* n*rriaii.isn-:e *i l'}:r:r::reu;: gucrri*r. aLit;ilil cl* ;-i:*ssages *tbics riiü{}iirrrr
p*t" r"i*s si:nt:rit*s ilr-r,qt!tr{: st-ur1ii1i.Lt'riics de l'ir.:rzai r;ui lit;*r,c s*,jr;st* r,nieur itar.:s sr:r;

i;l'iginallte .

5i l'i::rzaii c{i}llii}uf it ;'*si:utiet'i':. lr;1,,'c:"E ir-r te rr:p,t c'*si gr'âcc ;:ii Ei::rre iie s iin:meu *i à lci;is
s*r'oir-iail"e a*u1u*1s ii r:ii:éit scLrs i"e l'li:t nragiq::* d* la i'inesse d* leur-s Ciirgts *t ii: rnéliiati*r-:
rii: ie ul sil*n*r fhc'; à l* nt;r.jerTr!"

T,e-. ict::tt:e.! qui etai*nt. u1l JaiLir" il l'o:L'rgin* r,1* i'inrrn*rtalitt: i'ie l'!m;ra'-i i:nt p*rp*tr* pi':ur
iuluitlt-u:3 iin* l:isti;irt:" uri p:issé:ine *s'Llal. riont ïa .<ain'egai-de *si e la r:iriirg* rie ii;rii un çiracirr:.

L.'*st ainsi. que S'iadat.::c I'arieia 5*ll;rl. rr*"{iLienle ri.; i'assl:r,:iatior: ''§auver i'lu:zarj". *n
gt-tistl {:1. l-ecixrnaissance à ia iitrr:ie aisrri,inn* et piL;s p*rti*li}icl'r:r":reni;i I;r ierxme lârc-Lrie . a

cit" iltpr.iis lcs ann**s Çti" la icuebi* i;rrtiati.,c iie créer rriïc ilssûL:;atir-rn ei ii'r.r*r,rcr ii le
saitveg::rde cl* c* palri:-ltilit"i* itt.ttit*l*riel elui-"'rhie ulc d*puis ties siùci*s rii.l rîirs-câge i1"*r;rcur'
*t de Tol*rancc.

li e'\t clair {*r cet i:ngâ*cffrnt nécessit* h*auc*u1r ii* irers*r'eranc* i:T d'elïilfts rt c'csT ilolrr
c*ia i1tleie ir:* dois el't\1-t'jnrcr ïr]r!l,J llrJ r"rlrr.rilnili-cJr'1[c c1. l1x'lr lir;ri;i à i'assrciiilior: p*ur tres

actiot:*r rlltrrprisis, à I'ii.rstar rie ia r*ire *n place ql";cL:lts d* ci;r;:s ri'lrnraii" la crâ*tion rie
''Ilar i:i-iilztri" el T'iirgafiisatiot.: *'evr:neinsr,\ ct ienùrltllrlt5 iilt;t"11nti*rale,c nuTûür dc ie
.",a1eu:"e r-rx instrumer:i d* inusiqu*.

Bien que "1'lr::zar{ *sT itrih 
-f*uar*g 

Lr: Lluc i'Ê;i:r'.: csi. âLi c*y'i-:s'". i1 reste ir:di:r:rahl*r:ten!.'!-jjtr

i:iécicuse priipri*tÉ t:roraic et ur hier: imil;rt*r'iei ll'rrn,: naiilx: ili:r".. il'; sa cliltiii* iilcr.'tlilall";
trâ* §i-l-r i sr rje qénéraii itn * n gén tirat i*r:.

Àr-ri,"iuld'hr-ri. bir"n qLi'i;r rilnslate iL-l.*'c rh,iriin iL rlntc'ri,.]iltL LlLtr ies ri*lil*s jr;ueuses ije
i'lr-:tziid si]t"ri cir r,ili* rie disparitii;r.i. i1 n"en ri*:"i:eur* pas l"i-roin: ç;-r'r:iles srrûni é1*n:eiiemrnt
pr'-senir:l ,:1 çn"e iles r*nei'lroni:lver ,*ilar-ruc slti: e l::;nié par !'inrzaii. e lles rer*tl tori"ir:urs ià ir
i1';1\''crs ieur-c ciignes lrériti.Jrcs qui saurr;rt. ayrr;ir":1ilur" tidelit*,;t siili-:ir-hire. leiu'r*nr-ire
hi:m::rag* rl'i pr*nânT le re lais et e11 cûllslrrvani àiantais un le ss rle s piLis ','ale ure Lir : f irnzad.

d* Madam* N*uara §aadia *jaffer
ü*1*g*** Cl:argé* dr Ia Farcillc
ds la C*r:diti** F *mini::c

t lç
i{*ncixrtrc lnt;'rnaiionalr il'Itl;rad - Iru'irniasset. rlu l.l :rLi It j:rr'. rtr )l}1r}





La poésie f"eminine

Quelques exempies
au il,{aghrei: entre traditicn(si et xrodemitÉ{si.
atrgÉriens ,, --- ilr !,lour":iri 1'e li*r

Eiiogrursi*

- 
IlrMr:urari Ye li*s

M*ur*t.l Yt:Lles csl *t:tueliç!fieflf rursîiy* de c*nfére#{{:s €tî {irrcr**te"Es'
r*ogkrôf:ines à l'lN,Al.{ü, ins{i{tsri** qu'i! # intésré *;:r'â,r ut* rgttisz:r,t.istt:

d'ûnfiees d'enseigrcent€fi{ ilrr tlép*t'{*:zttcnt *l*.fi'snçitis tlc l'us':iz;*:'siti d'Âi*er
ptrls ** sein r{es üé1trsr{ewt*nls tie. !itlér*rurs .f,"*tsçis!.çe cl *:t;*s!;;*"et i{es
ut'tiversil*s Paris Yfl{ t:î P*t"is l{1.
SSsit:i*{i.rte r{e,,t littér*tures t**ghrébine,q i*.s.t ut'uhe m*"glerébiti cî tl'*xpr*.tsirsrz

Jïrsnç:*tisc), w*is égtriem*rsl int*res,ré p*.r Je.! pr*dsrr:lir.srs.s iitt*r*ircs
jt"«wcsphurces d'Ànçérit1ue eT des Àntillts, ss:: îr{}Tüsry l}ürt€fit tl*pui.t ;tixs tl*
vi*gt ans sur !es S:hénotnànes t{e môlisstsgr tles_frtrme*ç. des 7sr*ritluts cï tles
iwaginitires à {r*vers l'étttde crsmsa*"é* d* r:es {iTlàr*luycs {,:t"*!*.s e î ét:rite -ç,i.

P*r*d scs pulslicttîi*tts :
- Le H*wfi. P*isie {éneinisee €i tr"üditian *r*fe uu fr,lughrcb 1A{ger t}ÿ{|

i ÿÿüt
- Les Mir*it's de Jattzt,ç" {,iitér*turc:; *r*{t:; c{ érri{ures gstssTcrsirsnirsles ÿ\fger,

üPL,2fiü:)
- iss l* dir; Huhih TengisL*" *u l'anr:r*- el lu vugue. Ts.*t,erscs et di-i.i*trs rïu

Terte m*ghre hin i ÿari,ç, Karrf'tslç, 2üü3 i
- f-e,ç F*»ttômes tle {'idtntité. Élist*i;.e *tltw"eile €t y?lé!*{}irt:s *lgeritn*ts

(À!ge4 édilitns ANËP. 2ü{.i{i
* Cultures e t wélis,t*ges en,,llg;ér'ie . Lç rc.t'îtte {:t Sü tr*re {?itri,E, {*'lltst'mritî*.rt,

2üü: t
- Hahih Teng*t*: {-'rirc er l* l;v,t"* iAlgeq {ush{th é.ditit;tzs, 2{}#{:i
Prsr *illeurs, p*t'*lfàfentenl tt:;cs {rcïi1,ités de ret:het"t:fue. il Ss*ut's*iT ux p*slet
d'ét:riILire qui ts dôj* tl*nne {ieu ti tgu*ltgues puhlie*ti*nç ric*.ç t{es ret:u*,g

{Àlgùrîe {.itrerçtureitltti*ns, Fhré*tirsttr:, Le Jrx'dix des"i*r, lsru*ir*s,
P*ésic) ott clçns tl*,ç retue ils t*l{ectçf,t {l}rsur i\ier}imit, lt ewme s de V'imitnrsutt"
l,ç {endre r}es rrursls, Nouy,e{les d'Algcrie, {rsuleur,ç soliJe,ç, S"crriidges
schariex-t).

C o**unication

Lorsqtte les arganisateurs rie lapr*ser.:te rÊrlcûiltrr intcrnirtionale ccnsacrér- à « I'irr:zar1.de l;t

traditirrn à li'l morle rniié » m'*rtt sollicité pr)ur une intervention" j'at,*u* quc j'ai quelqi"re pci-i

lrésit*" Car, s'i1 est vrai qLrÊ irllln intérêt déjà;urci*n piiirr ia iittâratLrre ci:r'nparee et
i'antliropologie ne tne ilisqrialifiait pas a priori pour in'engager i:lans pareiil* entreprise""ie ne

suis malher"lreusemetlt ni ethncn:usicciogue es-iiualité, ni enccre m*ins b,;rbérisant. Ne
disposant rle surcroît que de faibles h"rniières sur les questions liies ii 1'*rgar:isiiiir:n
sociocullrir*lle dr 1'aire saharienne" 

-j 
'ar,air donr tr:riT*s i*s raison-c ci:je*tir.*.u dc craindre
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d'aifich*r- sincn ilnr totalc ir:conrpétence. à L*ul ic nroiris r.rirr: slii;stantielle impertinence et.

p{}rij: tilut r"iire" rlon inuiilite pratirlue e1r rette ccrasiçn. §ufiaut en plésence et aux ciiies
d'*rniricnile)s spéciaiistes rle ce s iiuestir:ns.

fu'lais lc r,ieur rei'L*rr iii-i ch*rclter-rr. 1a cr-i:"iosité plrur uni: iégion qrie j'ai eri l'occasion de

visit*rpr:ur la prcrniàr* fl*i-t il y * r:rainlc*ant plusieurs déc*unic-r, sans *utrlier 1e soucr de

rÉporidrc p*silivetneni;\ rrn* del:ra;irie arircsié* dc manicre à la ibis si arrieale et persuasive.
ïous ces élér:rents ünl rii lii:iil*meni {pr*sr;Lrri:'âisr-rn,-ie tr:*s ciaintcs pren:iàres et m'ont
*i:nr.htit auiaui"il"hLri drrrrult r'ous. {."est il**c airc l:earicrrr4: de plaisir mais aussi avec
quelqucs lestes d'appréi;r'nri*t: qrre j'in;rug:"ire 1e pri:n:iel vclel des interr.cntiilns
programt:.iées iiatts le cariir: dc noire rrnc()ntre. Ce vi:lrt est intitlriâ « Pcrésie ei tradition >i.

Vaste qu*sticn qui a iait c*uler iie s lleu"o'rs d'enclc de pLLis de s lustie s rt .le par le vaste monde

I h4ais si t*r.rt a riejà ete llit (cLr i'r:i'iti -c;lnt rlor:t* d*piiis Bab*1. n'esl-ce ilas ii l* lbis le devr-lir'

cx;rltal:l et l'exirar:ldinairr: pi'iriiège ilLr r:hcrci:eur - coi'lli)* ii':iijleurs dn pi;àte - que de

poursuivr* l'ç*Livrc entl*prise ilâr sss lnlatigahles prédecesseurs et i"lc {{ cent fbis sur l*
rn*tier Llernettrel son Llltl'rage i'':'I)';rilleurs" le prolerbe arabc ne nilus prér,ient-il pas

lor.qrr'il:rJ'llrrrir :., lil 'iiLttltt it,i,l,t,' '.'

ile fait. enqu*lani rlepuis à nrésenl près r-'le quarant* alrs sur les littératur'*s du futaghreb et

â3'ant cc",nsacr* 11* ncmbr*ur travatlr à i:n enserlble ile r*pe rtoires 1ëtlinins
transtnagliréL'tinst, j e ne i'ourlrais pa s r.iiLls accal: l*r d'entr*c de j eu {puisqr-re j'ai ic re c'ioutable

honneut' d'être plae * "e n prer.niàr* ligne"; p;lr Liir e xposé irâr trilp spéciaiisr' d* nron sr-4et de

pr*dile*tion... Jc s*r"rhaiterais plLrtôt cc matir-1. très rnodestement t:t aveÇ vûtre aide, evoquer
c1u*lqrics questi*tts à propos rJe ia tradiiii:ri poétiqrie iêr:rinine dans notre région et suggérer
ilueiques pistes de reche rche s sLrr sc]n,,se s evoiulioni5l.

En eilet.;i I'ir.:slar cle ces r, hi:;l1rn,;s rir:;iéseri )) Llr"li i"lûus;rccueillcnt aujourd'hui cirez enx. à

I'irlagc de ces lnertl:ill*ux \.ovagellrs et pasler-r1-s de 1égericles qui *nt hanté nos mernoires
magi:rébines cle$uis eies sic":ies. dê: l*rs qf ii s'agit d* rr:;"rtt'ibi;e1 ii *lcnelr* les espac*s de la
connaissat:cr:Lr:"n$! si-rciét*:';i Ii{is eiriti-tres il i:'re ,{*mbie qae si n*i-is vûLilorls tenter
d'applrter un rLibul de répons* à i"rnterrugatilrr"i c':r-ltliiic rie nr--tre rcncontre - telle qu'elle
ligr:re dans i';lrgunientair,; iic nttrc ienlrsiltrr,, illie sisniiir qauler i'irrizad l) Sauver 1'lrnzarJ

rel'ient à quoi ?;; -. piutôt fiLir [i"arpenter ii'ancieflnrs r{}'-rtrs en*ornlrrries rle r,estiges
poussiéreit.x et ile mirages dange lcLir. i1 imporie â\,ânt tûLrt de baliser cle nlnrv*aux ch*mins"
d'ouvlir de ncuve 1le s pisie s r.'ers de nour.ell*: aasis iltellectuelle s *t scientiliqr-ies.

X,{on intet'r.en1ion .-c'articuj*la ciotte cn trois ïf1itts. Je ccmtlencelei par ér,cquer la question
du starut de la t::aiiitrr-,.n *rair tén:iniue au h4agitret-r : cûijr.nclit cléfinir cet ûb-iet scientilique et

dar:s qitel cûlrtf,xtc éÊi.c1ér-nolosirpre et iiléolcuiqLr* s'inscrit-il 'l En second lieu.

.i 
'e mpruntet'at quelqucr e xcrïrl*c e rnprun{e s aux rélrerroir*s ltininins citadir:s poulmontrer

ia cotnplexité ci*s p!:§crsslis iic pri.'riuciion. de irens:lissian, ele mên'ie qr-re les mutations
rée entes iËlervirilLrrs lrilur üe t'vpe rie réprrti-,ir'*s. Ilans i-rne troisiôme et dernière parlie ..ie me
risqr-r*rai à é,,oquer,;erÏaines pist*s rie recherciies iiu'ia poésie illminine maghréL:ine dans

unc perspL-cTive r*miraiatist* ;ti,'ani de conciuie ,c$r des prr:prlsitions de Travail i:h-rs
rlirecteuicnt iiées *i-r ilrü"iL't.lui irillrs rasselnble arqour"ri'liui a T'anianrasset.

l.,.{'e;t'i'r', i:'iriliiiir)1!jnei;sirl;i*:..11,111,,.

ril,lienee:dç're1urlcti:L:tl:r'i;:î:-iJ:rIi:niL,lc.;tr.riibi:-,iiitourclsuIlabiL.s:ii1 lt1lr--inel..
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1- La tradition orale fôminine au iT{aghreh : rln ahjet pr*blérnatique

Pc;ut ctt:tn:encer. ii *rt bon rie préci"ei'que d:ins l* ecnt*rte magl-tr*bin. l* que stion du -qtatuf
de ia littÉrature ctraie iërninii'rt: {n:ô*l* si c*11r-r:i rr*senTe des spécii'rcit*s que nous
détaill*r*ns dans un instani) *si insép;r;'i:ble ilc c*il* du sTali-it de lii « i:ittérature popuiaire »

dans -ccn ens*mbl*. tr{appel*tts à ce pr*pçs iiu'il *rixc *n i'ieur contenti*ux idéolr-rgique à

pfûillls ile cette traiiitior: ]itteraire, e,ûntfit{iL-it\ riiti .t'ntL}l1tc;-rtr itroins;ur L,{crven Âgi:" Eu

cfi"et. sauf"e.xcepttons - au prcrniur liii.rg d*ri1u*ii*s ii *rr-ri n:cntionl;e;: I'in:m*nse lhir
Khald*un lcs'lllrjllto-,ç is;n,anisi ûi-rt *;i:*i:llen:er:r n:*:rif*sté Linc itdiiférelce
ren:arqi"lable . r,oiLe r:nc hi-rstilit* i-1alÇntf vis-;i-'.'is ilct,.Jir rrs*s f*r;:ies Ll'*xpressiol cglturetrle
pr*prfs à 1a « mas-le » i'âtl:ria). Dans ce csnte.:if- et maiqré s*s crraiités rstir*tiqurs et son
importance hisTcrique dans la sîrLrcIUration r"les i;naqrnaires eoliectils. la poésie 1ëminine a
iongtemps sor:i'fert d"-tn* *rir:orisaTi*n,marginelir;rtrorr svstém*tique de la pafi des elites
maghrébines et dt:s milieux lettrés" La raison pr^incipaie rrent à -qûn stâtut stci*culrurel : en

tânt.lue pcésie orale. i'épertoire iéminin Èt r.l.pr*ssion « riiaieciak: >> (ciit'il s'agisse des
ditTëreltes variôtés ele berbere ori r,i'arabe ilaghrebins].

Dc :nanière pararl*.raie. ii a iallu atlendre ia piri*iie caloniale pour assister à un débur rie
prise e n charge se ie ntrlique {sLri','ant le s e ri1*rcs rte }'épi:c1Lrr-) de se s ncmbreuses
manilestatir:r:s. C'est dans r.l* contex.te épistér:ralû!.ir-lue Iargetnent marqué par i'icléalogic
positii,iste et cok:niaiiste rie ia fin iiu 1Ç',<iE\cI* er Lir:s d*buIs du 2L]'siàcle" qn'un certairi
not.t.:bre 11e chercheurs Êuri:)iltûi'ls, e rse ntie 1lt'ir.]r-fit clirire tlrlilgLtes e1 ethnoiogues" on1

e erlrmencé à s'intére sser aur prÛr1ue tions lénrin i,tcc ,r.l.iShrcllints

À cet egalrl. il cst bsn i1e r':rpi:r1.:r que dei;rri." le si:ccès rentilr,qii*bie ries pl"el:riàres

traducti*us 
',ies 

"h{ilie *t Unc nLlits'" fari di:i:ui riil l.!'sie*l*i,!usqr-i'au Sa1*n d* l3l"l ou
Delacroi.r expû:e ses côlèbrr:s "Fcmrnes d',à1g*l dilis leur ;tili]ârtetnel:t", ]'univers
lï\'stériÇL1x et capxivanï de l;r qi tnar.tr*sLltic,, i;,\ct'Çu- utic attracfir]11 pcrlli.)l'lftitc sur
l'iflaeinaire europ**n, *t i1e maniàre siins C*Lrl* i:lris spécilirlu* dans sa dimensiou
calonialistr:. ["a n:oltre orientalisaute dr: <i Iiare*: nriisulr::an ,> aji:uté* au pittcresqLle arlhigLi
d'r"tne certaine vision de la culture urbaine arabr i:x;-:iirlue en grandc partie l"rmporta.nce du
ph*notnèn* rie fascinatio:r exercri sur: Lil1 pui:lic e urcpê*r: ii"iand 11'aventures exoliques. En
tout élat r1e car-ise. ce tropi,<me a dr:rniné la scène acadén:iqu* r'i artistiqlle duriint des
décennies. associiint ,.lans un tnôme ensenible il* reprcsentations iantasrlatirlues érotico-
esthetiqr-re s la sultant dts vieilles << rnédinas ». 1* *oririisane bériauiii,".' et" tians unc nroindre
tre sure. ies « nobie s damcs targulrs ', ily lli-rggai"et du 

-iassili.

Reste que sur le plan slrictement scieniifique. 1':s résuirats rles cnquêtes de terrain et des
recher*hes menées sur L:s répertoires Ërninit:". ,lit },laghrei_r sont p{_}ul- le moins iimités"
Etparses dans des rÊ1,'t!es scier.Ttifiqucs iia Re vr-ii' :.i.iii:;ine ou le Jçlirnal asratiqLle ) ou dans de
rffrt]s 1ïlonûgraplries. les corpus publiés nc r*preir;i::'rient à i'evid*ltce qile la partie à peine
émercée 11'un gigantcsqlie (( iceberg littérair* ., drnt *n s* clenlande si l"*n sûLlpÇonnart
irrênr* scr: t--xistr-r:ce I De thit. ce sûnr les pubilcrtir:ns d'une petit* dizaine d'auteurs - tels

L irr:i:r une part i1t1pi)liaitia. il s"agissart de tlar uLir ,;cntrÉs srrr. Its r*p*rrr;ilr.i r:itai1ii.l"r.

l. l lirtrri.ie 1es lri stc!l1en1 cillèbfL.s h a1,1it ât I t :1 itruertes naïr'cs »l tir irr t.cgirxr de IJoLr Saâi:l:r.

i'r ocli;e iei eutrlLtles snliL,-rL:lilr-r-iics do.: Ii».r,i;ci::.
1<.httIl: ':r$1\.!:1:lrrists.orq'liancaisialirrgireiuorks it[6'it]iïiiLiiàrriii.itim:].

surtouiirserilèbres.lronr.ur..hlei-is))ijrirler*nIl'ilLriciil"urri:rcriiiihiern:t1:*iogie.
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§iumme. l-r*l.'*nius" Hanr:1eau.5r;nr"ie*k, \Yiliiaru §1arçlis" Bassel o* l)esparn-ret' - qui

c*l]§titi"it'l1t i,ruji:urd'hLri encrr* i'*sscr.:Tiel rir"i fi:nd il'arcl;ii'es aueiuei p*ut âv{}ir accès ie

r:lr*r*herir mi:ghr*:bin. f-'c1 *nsembie -sci*r-itiîlilue ic*mpte tenu des lir:rtcs iristonqries de

cette n*ïi*ni nüils lirre un fiperÇu c*rt*s irreinpl*çrrlrle sur lrs pritiliues littéraires et

p*étiqLl*s ile te lle villc c',,i de t*ll* regi*n. f ependant. ii ii*r::eure ltrihlemen{ représeutatif,iie

1* di." r:r.tilé rt de ia rir:hesse el*g pr*ducTi*r:s iin:i;Tines au hlaghre b.

*n aurait pLi p*1lscr que la r*sistancr: des peu;;lcs rnaghr*l-.ins lace à la di:nrination coloniale
d*ci*ncheraiT au n-x-'ins ch*r l*iirs elites cette '< rel,endicatior: il'une cullure nationale

i:ras-rérl r1u'ér.i:qire Fr;intz Fanriir da*s "l.es IJlrlnüs i-lc 1l tcrre" . L".r: r'éaiite. il n'en fùt rien.

L*s ccrns*qiie ne e r p*iitiqurs *l les r*p*rcuticns sccio-ciiiiureiie s de phis ou plus violentes de

la rl*n:inaLr*n rrliluialc vollt *n fait litr*ral*merx « barr*r >r (au sens tactique. rroire

psvr:hanii13,'tique dLr trnrci.,;r ft)ur des d*cenni*s. I'ém*rgence 11'un regaril praprcment

nTaghrébiri sur la cuitur*'" :reiionai* ". §r:un:io l un lcrL ,? trrririsnrL- ariental » riu fait de 1'aura

crllsidcrahlt: d* l= l{al:r-ia" ûLr,c*drs par i* l*hrs de d*nner r:n e r,entuei gage d'abjectivité à ia

*qci*ncc ci-.,l*ni;il* consici*i:cc e{-rrnr un* rntrejlrise il'aliénaLi*n identitaire. ies quelques

ralre s aLllf Llrs "' indig*n.'s "' (ulgt'r ir-irr. tiia|ocains. t'.uiisiet:si qui ae cei-1tf fit de s'engager sur la

r.r:ie d'*:l* rriritabl* reci:r.inaissance c,le ia dchesse artisTiqr"ie et de la.,'a1eur cullurelle des

ploei*rti*ns iittéraires en lans** " vuigaire " ibnt preuve ii'rin* sltrênte prr"lelence et câmpenT

*n iait ur rles pc:itirins s$u\.ei:t arnbiguës .\ ;..1 *gar.l. ùt safls reil1onleï allx tor.ltes

premières ÉtLliies,1'*xcmple iie ceili:s signees i:ar §4ostela l"achernldans les années 194t1-

1 951) parait larg*ment repré-centatii"de la pr*riuction scie ntitjqLri: « lnrligène ».

l]ès 1947. r1ar.:s *u ârtlcle i:ui:lié dan-r la re1're " C:iliiers rju SLul "" L'lerstej"a La*heraf se fait le
<Je{"enseirr enthcr:siast'; d* ce i1u'il riêsiglie scus l'apireliation génér'ique de " Paésies du

5u<1"'. Il v er:ta::ie s*n plaidorr,'*r *n r*ppelant i'importance ile la traclition orale dans la cuiture

aigânenne. I]'ernbiée. il pase sa i*gitimité sacii:-esth*Tique e* sor"riignant ainsi que « la
iittÉrair-irr p*pulair*. qu'*n deri;:ig*e parlois" â porlriant srs beautés ». h'lieux. ii croitpoul'oir
ailiriner i1u'<i en À Igéri*. e lle *.rt perit-êtr'* pliis ieconde que la littératulc *clitc ".

üans cette rnêr:re iir,'i"aison iies " flahi"'rs du Suri '" , h4*sIt:i"a Lach*ral signe également la

tradricticn d'un,: etiz:rine de " Pctits pc*nres d'.\lgcr"' rccu,--iilis prr sûs soins. Ii s'agit en l-art

d'un choix de textes tirés d'un vaste répertoire poétiriue compi:sé de quatrains féminins
traililrorrnellÊmeiltTrgrlruiresentrcisgenr*sma-j*Lll"s.'çrûL.it,âl,l:itt1alut.*kv"if*t.

Ilc tait. I'intérôt cûnstânr iie 1,{*stefu Lacherai poi;r 1a *réaliorr p*pulaire et ptrus

spéciiiicrnent pour la D$ésie iemini*e se e*nfin:re err iÇ,{3 par la pr,rblicaiion cirez Seghers

ii'un* anthoi*gii: intitul*e " L'har.isons rles .icunes iiiics arabes ". Elle rassemble rine

cinqirantaintdeb{rt1ttiLi{ etde tcirrrr'lcrentrarluciio::h"ançaisc. D*dlre "auxièmmesrie mor:

pii.1.'s ", eile c*l::pr:rte par ailierirs uile relïarqual-rie intror-lucTirn sLrr iaqr-rei1e il convient de

s"aliald*r quelque peLr. En ellèt. danE c*s riuelqu*s pâges il'une granrie intensité. Lacireral'

s'c*rploic à rcstitu*r dc i:raniàrr à la lbis rl*nse cl *rudite lr context* littér:air.; et socioculturel
ric prrduetian *t *e tian-crnissi*n de c*s ,r e ha::isons aLabe s ,i.

i .,\:irriLreii jl coni ieltt d'ariioiirüre lt' l-ere ii* I'i;Lieliilt ltri:i -rcs irai iii:r sur la litirrltu:-c Llii I ii,"ggar icL irrtia]

rt lrl Fa,'çj p*i:r ic lleicr'.

-1.iIc:'iiri:l-..r]lnidli:lii:li1i;'àc*t1e1r;j'ilxie. 1,1r)-{teIril-:irirerafe;trler-]rbi*tlLrP.Ir..\. \l.l-.1..i).

-{.}'iorteii':i-lrcl-iera1'.tl}Lr*l!eiriitsud*.in(:iiiiei'siirr sL:ri-n'spéi:ilti"i-isirûretl'{-}ccidc;rt". 1L):}7.p.-:li.

i-.. lbiti.. ;-.p. 3,ii)--1-.12.
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D'emi--iéc" il e:"*rl pc:-tyr:ir deecl*r' r:tt* parcat* c:'iii*nie ai'** ies gr;ir:iir:s ïr'aclili*irs ilr lii
pr;ésie ttlailltrébr:-arrLlaiorisc {{ ir'itt*Âil.131**sic li tant ii'Égards:tfi-icain* i1*i s'r:si 1i:rrgi*l:rps

épanoriie il-ux 11'tl.]nles ct::rjLl{ri*,t rlr: lit lie rhÉr'iqu*" iri'*hr: ci l,n*rL:*i* " 
' 
\'1ai: il r-o-strtLr,-'liirrsi :,:

ce trlrf us sa dil":"iensi*11 pr"rliliclrcill ::r*dii*n;micnriu :

Jl,l'r,' rrlr.ç.-rl, r:r.rlr-t ,re:rjl&lc-:-ii. un<' i'r)tu' iî t:Lilrl{i lisitl*;'iqtic itzt.iiit*,;-t'u;;i;i-;rr;r. i7;rj.rrr

i'fuelÿ ri;:oll.-o rillrl.t.vr'..; gt"t*idr:s lrgr;r-.r.. !t,rL',yiy iîisll !i;s"îç;;;t,t'sl lt;riti!si. {'etft

ili{5El.t{:ti.t;t;tts!*t't-.r,tt.-r'-tl.lrl.} li;;rt;rilc*ottlu'r'tti,r'.!{'t'1t!isnsi*tt,iliilgt,iit'çl;t,ti'-,}!,:el'it"

N*n';*ntent rJe câlei:r*r ia valeiii c:-rliul,;iic ui:i.ierseilc rle *rrs {( chfilt5 ile i'c::i::.tr::

aigérieniles », hir:stci;r Lacireral'tirr:1. a ti:irr-r i'eiiig,* ri':s ci:t"irp*t*:c*s jltlilarr*s ilc. l*u;'s
cr*atricesitrai:sn:*llric*s an*ilr:r*s. l1 slr*iiel:e :rir:si i'i'abi:ri ls.r qLr;:riit*s ri'*lic i;::lgiic
poétiqLre:

rl'ttnr t'kttlctt;'e! tl'u;tt_i*-iiÿ^rsi, t!'iti;t,:.s1!ittt tlr,;ttsr;tle.t ic.t lt*t;;:t"s ila t:J;s: t;{}trs {rït
ia sttre!. f:llr miritE. S;lu.t gue ç*!!t i:iti;'-" lt i;r;;;: tii ,, l{;lr,*',t, r;:i;!ti'r;<"!/t r.'. r'r,,.iJ-*i-

d!rr lctui;;iilt f;{t{ e.vtt:l!*tt':..-.ïËrr.r.!icil t';'iiii;'iit..!.{j;irri" ll;'t,i*iit'i," ir:iiiiitr'r,
gr;;;errtr.rr'. lillt: i*'t"1t't ti tr*t{r.iitt'. üi:e i !ti ;'i!t'{ !};i!?;?Lîii'. iri ia;ttui.rit llrlrllre, e i ie rivt
- t,ù lst;!gttt:tt! qutlqttts*tint.v tti. {'r.r,?rJr"r.! -;;;ir;r.l i.i:tt- tti': !t !i,t'iti: t:i-j!i, tit..t *t;t;;it:+'::,

g * n é r « i t ::t c t t l ;s i ;-t.t .t e * t t: t i t' i e u s e, e yi il i i ! { r-/, r, ci r, i-s,ri.

lJ'alitrt ÊafT. à tril\'ers ecrlains ïspÊi:ts ii:*r::aïiçr-ir:l ii,: er: it:i:*rTi:;r"* i:.:*Li,-1ri* -..1r pii;:ii*uli*i"
la t:ris* etl scene cie s l'appiirts ir*r':rrnes-llcrrrlcl -. llirsteià L;iil'i*r-;rf'c:'r:ii 1:i;:-ir r:i: *ii:::i*: r1*l
rais$ns srill'jsanres pour t{}ntçstür Liilc ,, i:i*n ré',li:eiril'e iic il.: ,i ii;::r:':* i:iit-l-:; r;. r'isrrin
largett;ent {r:lklorique rliïiirse* ii*pr.lis lcngten-:ir> *:: {icciii*r;t ri reiliiir.a. p:r ir, i:l:*r:l:-,ràr:*
coloni;-ri :

{.}wt.t te:t r:ls*n,gts.tç r'e^.t! i'inp*;",,ittst;'it t,tiui i)t;i t;t;r!*'!'it;tiiir*. !"'llt:'i':; !i;.i; t*'rt
tti.Eiitt:e . !ui ;trifr tle s tr*li*tcs?l^t i.,,'i;i.ç t t t?{. !'{ri'.'ii?}!r p*.s î*t$ot;t's. ^ToL*,r:ii riiittt:
t:lle le rcgsptilr t).Ee.t tleti;it'..t t:t it"litit.!rrr'- rri liitt -!r'{;1.'i: ç:i t,:;!rtrri:. {.ht,:ii it;i:s dt !.t

lege nrl*irc srsurnis.tlrsn iir: tç f?**ç t*"itllr .''

Llutre tra pertircnce ric l;i posture" *n cl-rserl.erij iliir le pctr-rt ii* I ire qr;i s'imp*s* iri *st c*lLri
d'ltn ;ruthentiqri* coinpar*Tiste . I-.cin ri* r ouli;ir r:nl*rmer crTtr lll'rldiicîirln iëi:'ri*ir";* riai:r un*
sot"le de "'ghetto litttrairc'" or.r "i1'cucii;-,'e iri*r:ijtiiir*"" l-acheial'rr* s* privc pi,i,r ii"; rcr-':i*r des
paraliàie s part'*is aur-lae ie u:i e t qr"ri visent n:aniie st*ilcnt à ir:scrit ce : éprrt*ire r:";liiil jonr:ci

dars un fûntexto ci-ilturel pàxs large ; r::aghréi-rir;. lirlii* rriétliir:ri-ar:cen. 'I"iu:*in : i-r*tlc
r".lllsr{lrie on nr pellt tr-.l*s jLlritcieLise sl}r le i';:it cil.it' i< ce1le p*csi* pr:ssèri* t"..} lc ll-lcnlr
cachct. six 1y;:isnre csf it 1-:*u près ie i.:rêr:r* à Àlg*f. à i3ttiia, ii Tl*rntctr *l j Fcz ,, L'tl ùt.ju[]fe

ct: tt* réiérence inte I"e ssallte âu:r;,llril nt;ighrÉb,-r:iur1"ii,"'i; ùl i,]rll.l'ù-= Lr{Iilâs .":sp;igtr,:;ie i.

À cet egard, ii conl'ient iic r*ler cr i'*nginaiirt ii; ii:i ik:;:l*rchc dc l-a.e helai* *t ç*. rlafi.! ul:
colltexie p*lltique parlicullcr*rni:-'nt {lill:,*ili: {à la',*ilie iiu dec}*nchci.ncr:i,.je !"inrurr,:rlir:rr
artlee ). En tânt qu'iicTeil,* dr-i mou\ ri'rf nt ilatri*niri. s;i irr-.sitioll ii-rtell*i:tu,;lle rsi

l.\1i,;siei-aI.âch"r'aI.i'h*niorsil*s.lei:rc,'iiiiirs.\t'itb*:.i]:r;-l-""i,:ght;:. l.)r.1.il..i.

L iilem" I. i]. i lLt rJlfûu\ lle 0ir.:Iquer anrr,.,t: lt 
jLt, t;rli j;i r:.iÉil; iiia'rrr-tlii,rliirl ail;i j rlld aiiiiia ii'iijl(-

arrbitiru.çe prihliie ;::ir Saail':iidinr llcncirrr-r;b i.< l)ii nrr cLr d. ijr'.:i i1!._\ irrilitg;.: lLi-tcil dc h iiii,lli
cl'Llud;:s {Jr'irntaics rl',1lge r. iq5ô. l!t- i I l}.

3. ldeni. pp. 1 l- 1 3.

-1. kiem. p. i3.

5. Idrni, r. i 0.
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ii;]i.trtiirlr:1.r"]r .irih$i;lirü ri'u:r rnsctr. iilc iie dct,;;:mir:::iior.rs ii1*r;ii:gi*u*s *rixçueiles il e:t
r:onTr:ii;ri,;L: sf lLt:ur:ietLr"ù Iurit ari sr r-*\ür'\:ttt i* r"1ri:it" à 1'r,rcc*silrn. d* !*s iii-cri"rtci'" vi:ile d* 1*s

:"éârte r riai:s i::re irius *ii r"rr;ius i;irge n:csur'*. Arnsi. de*s iin* pe rsp**trr,e no* diËr:r:ru'** r"l'Lr;r

.{:rT*itl r*i:rnlt{ist:rc rér,*iLiti*nn;iire. i* -i*rir.:* ir:teilcc'Luei *}geri*r: r*rrsid*Tr cûit1:lir
l"t*c*ssiiir,r dc,,,;il*t'iset'!; ri piitr"irnciir!t',i litier-lu'r lrar-iiticr*r":ei i:igéricn" r'eo*.lpris:a
ciiti.lpûsâl1iÉ itrlinin,-'. {,ler:i *tatrt" i* srii,i.iijc iaire ire }e *nni:ltr* ,-in cnser::bi* de i--ruriiiciiL:i:s
prr.i {}t"l pas *Lurliee r *ï ci* :',;!'rr*r1*ir*s tr'*p si}Li1. cl:T i:'r;i::H.-inaliiés s'iiccû:1i}:}aglte ,;irez iui ri'i;n*

"'olirt:Trl 
ciair'*ltiet-'t rriJlcl:ôc ri'iviter à la 1i:rs ie ii iirli<l*re » *t l'iilusioi-': it*pulisre iqi;i re

*riinil'est* ii traler:;*r"t*irres deriv*s iiiÉol*gique s eiri;:r*xr,.*l:reninat!*i-lili,l.

:\Lr final. n:êr:rc si l;r perceptit:n des pr*ücssus il,; cr*alii:* p**tiqile .;t 1â ilriiu'e i:rrrii:nrie rlc.r

dvnan,iii*cs cLrltur*l1es à i'ccii'il'c ri:ii:r l*s i-":r*r1i.i*truns iëminjr"rcs s*nt irii:r:lairçs,"i'une
*et'iaine lislon histoi"iriri*tr:*nt ijatée"iir ia,. rrarlrticlli » rnâcl:rc'biliu" ii n'en eicii-:cure p;is

tr:*i*s icctxtestable qu"^ i*s ;'echerches de [-;:rhcral i;,-lpiiquent unc r*elle r,i;lr:nté rie

réhahilitatii:tidelaparoL"pcétiilLreilcsi*;:rlr"r.sdir lvltghr*b.{-"estcr.lLlrpï{l!-r1entri';riii*urs
,;le t:rauiàre txeLrl-"lxi1f, s*s { l:ans*nr; C*s irrui-ie s iilie s ar;rbcs.

2 - Les répert*ir*s urt,âin§ ; prâtiquss poétiques ct dynamiq$ss §oe iûrultureltres

l-a prenii*re i-:tude i:crtant {indii:*e ti:nre rlt} s*r iies rei-r';rt*irr:s pi:Étiilue s f"*minins e it:idins a*
L{aghrclr figure rianr i* ce ie brc $iiviâg'i iie *i:r!rciiilr::gir p-ribiie par\\iii}iar.i: §,{*r'çais cn 1Qil1

*t ir:titLiié " Le lhaiect* itr;ibe parie ii T!cr-::e cn '". Pa*ni d';ulr-es gt'nfrs pilplii;lires" i';ii:t*L:r -r'

el*qui: 1a pratique riu,r hâuli :i u1*'ii rlciii:it cilillirir

trit t Jt;;ttt ti* ,qt'u;ri.l i;it". r.;r;e ;:isi:,iic tli' itit'iit;s" ili:tti!ttitr !'i:rt l,: jctt ilt ltt h:;iiuiç{;iiir *'.r,'

i* gritrtrtt' tii .r!t"tti'!ii;n tit't itti;;;tt::; i!: 7"iei;iti:;t i...i yt it i;i;tiii, t'lttitîe riçn.t ii:;

stt4)lt1'gt?t{tî/rl"l;,ri*ll:i, i.t{'t;{}!t?riit,:iîtll.,';;t'itii,;lliii,i'{'lîLd...{i;i'i}i}!{,#":!}i'iïiiili.t'c.r-;ili:t
ir ftitttii r: u:;t çlitte tl'ltt;tr;ri,ti;'ili;;ry it-.t ;,1i;;'{ir:, i/e rii:it!:'{li.tj;t. i{}i?!ürt çLr {ct;tltt ;!r
Àtrlrl.5'I{'ilr.i. Irifr.t.çJi'rt.ttl{'!!{r-}t't'iitt!,;;t:;"ti'!tt:!i'i-,titi.tit.t:il-,.}j*",'(r\ T!{jtrLL;tîiL,rtt.

Â c;t;*lc;ues iat"i:r:ri*s trlrès. cetîe descr':ptii:ir rr!ï- *nciiïa laiaL.le r,i'u* i:*ilt à tr'autr",; du
L4*g}:r"eb. Ti:xs 1cs autrLir"s li3iççgsli:grr*i .:i ili"rt:iii:r1:sicr ,: r:rl ;inii':ri,'p*i*g*es qui ri"rt eb*rdi'
çe si,ri*t s'acc*rr-lËit1 :i"ti ilr)is rlir':icterrsrirl;-tr-s tl-!s*ltttûlit-. rir if t'irpc de pri:riilciiillls
poétiqurs:

- ttttt prutityut' itlitjtst"i{.:tii'ct:t*:;ii i';;itiiiti: !i;iit;te .ri rJl'i,-ç'i;i.çirrrl ilit*:; u;: t"iitti}.}}':
t'rtrstStiett et sti{eli..rtii;'t, i; !'i:t;;iit't pit'i-t;i'b::itt: i;i;r.t:.,'{ttlt4'}. {i:mi;titie iri qtielqi;ts
!):{'ti}ti{}t?.\ !}riti, nt;t;-;'t;rtlrt.ç!t;nti+,:i!c t'r i*;i:iliitic :

- tttit: Sttt''{i;rü;$ritt qui *.:;sts:ic i'J;iiitî t;Lt t'it'iittii,il. it,Li rl, c'.,t\t{ue i!.*nt€il/, t'ite 
"'

- un riptr{tsj;r rilJ.i untiau. ris.tcrti i':t lsitt.;ic:t:'.;.tçtt.c-!'i!;t:rit,llt'.i â ri"{i1'{:r.\ rlil,r,r':,t.i
ligicr:,r t{t.t.\éug*reh ituk;t il.''l;i;ii'-il* "iit'ititi"* 'ir..,'i r?"r.

S':rgissairt du rrrÀrr'il il*mc*nier: ci-i aigcrr:i.. c ilL rliirul i,.)LrT ur ciiant iie plein air ct ile
rrij*uiss*te e * i*:,;ltâil.1",1ênl'; rj::i:ii le > ci':e*:bl"e s et lcs petios où i! lui arrir.r: de sc re iïgi*r. il
tés*nttc r!t-tcLlrr d* i'appei ijri r'*nt el- 11* i'éch* iles roir à iravcrs lrr ca*ipaÊnc. l,ln rie,{ rexLt's

5;tâdr-r.kiirri: tl*n,:i:tit*l-.. ,r ( hançl,ns dc i';..t';:rirciriti ;r. I{s., r rs .r r r'l-..i; nc 3Ç" i il,.l5 
" 
pp" E!l- l {)1.
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italiit d';:iil*r,rrs txplicitem*nr ic lie n rfitre ccs d*ux aspects fondanlentaux dn poème chanté
et, rü qii,rlque ssrir << iltcilrpo:-é r, :

.Tto* ':ot,ur ititrrt !t f tit'i.lln: i! *iwe ou,_;si l'estrtrS;rslelte
!l çin;r {iiîi:*iir.r Ie, rc,r.*gr:r;1.tur le f nîtr t-/,e l'û!it'ie r
Tttnrii.s r.Srra jt: .t;,ti.t uyet'$t.ri.je tlicris eI qLti: lr.rg«i"s t:ous r.;*t rnt,iés
i fi <, xt it<,*t h ! Ç,! -,; : ÿ 7 ;

l]çnhic diicrn:in;l{ii:tt dr"r lal'rui/': a la trois course de l'escarpojette qui, pal'son rythnle,
r;'i*r:L:1* I'ivre sse . et piaisir dri chant parn:i les rumeurs champêtres cor.ïlllte un contrepoint
r:ér*ssair* à l'cxitltatior: dur'dr's sens. De fait. 1e vertige causé (et entretenu) parlaproximité
lii: la natrirÊ et par les osrillations de I'escarpolette figure bien au cocur des récits
*ii*l*giques qlue I'on trûLrire àTlemcen ou à Blida. L'étvmologie arabe {HF) él,oque. elie
irussi" f idée de « d*boriie ment ». d'« excès » {au sens littéral } et pe rmet de metire à jour une
d t : tr.' n. r, r rt r.i t ue I lc i olrti.:tn.'rr t r l c .

l)'un p*inT rle vr"l* nrusic-'*1" er: rè§Ile géncrale. ,* nrr7r.'1,ry'se présente comme un chant libre"
:ritr;:ne. tni,:rprêtô à pieil"le r,'cix et sans acc(rlrpagnelnr.nt musicait" f)'un point cle l,ue
ltlrlirturill. olr ÿrut distiilui"ier qL'tatre â cii"rq sâquences mélodiques individi,ialisees. S'agissant
i1*= ;'éperit,-ii'e: algériens (Âiuer. Biida, Tlen:cen), naus ltr,ions proposé. dans un précédenr
i:';,rvail. i-tn mcdèle-tyir* à << f...1 cinq séquences musicales ayant toutes la même incise
:i-,i't*iitsit'e e{ qui soni utilisées en functilin de la lcngiteur dn poèrne par répétition ou
r;ljssiill: {... i ;".

L.* rrlqilene e tn6lsdlçû-poétiqlLe introductir..e {couplet} est inrerprétée rn solo par ia prernière
pnilict::antr (et ]es trois rrri qLlâtre suir,.anies. ér,entuellement e!t choeur). LIne autre
parlicipante ch;inte ensuite un sec*nrl << coripl*i » en observalli le ntôlre protocole. La

i;rcn:1*re iLri répor:ri a 1'airie r1'*n trcisième << coupiel » et ainsi de sr:iie jusqu'à la fin de la
:;É;,tttie . {}n * ià atlaire à r:n tvpe rie joute poétiqr"re et n:usicaie très répandu dans la ph-rpart ries
.,; I I rtr.'u rrrfdil-'t rtt,tc.'nr] -': .

{'{}i1.,;l1i* tenu rii: son ir::il*riai:ce fi;nctiounelie. il n'est pas surprenant de retrouver le thème
Cr:1'r petilc fiile à I'e,rcnry1s1çi'c danr de r:*mhreux ktint,îf-s. Selon les c;rs. ce sera soit la
;lrrlil rrli s*it la ii llett* ;:iie -n:crr:e q iri s'*xprinte :

,i'!t; !i!it e.yr * it; hci !trx<:rtirs, t,it ste tlt .sr.trt r:g/i*n et:urlçte
{.}ti $ euï'o.r'e vsreve tti;'sçtr t.-*ti-\!{:, rsu'il se hti{e, qst'i!*rrivt à îemSt.s

li tit;rne rç {'Çiit €t t{t.t{ i}iit,t.s d'or et les Sserles d'Alep
il dr;n*cru {{:ri! €! t'cttt y;"ie t,es d'or el lu stcgre sse prsLrr élct,er !es e nlu.nts

{X{nrt'uis tÇ{}):222,

{'e li mcn to*r :i la balanÇoirc. ô liilettes. \'oici ie printeirps venu Les r-riseaux prenneni
i'rsi.:,r *r i*r'ie nnent à la plaii-re Qriant à rnoi" je 1es suivrai" ô Madame lTdiga (Bencheneb
I t;-{,1: i ii I i

L it Ilil *l:i :igre jj'rrr I'ltitis rlLlssi prophr laclirlrr.-s ou de pass;rue^ ian,' oublier !e : iii urls de tt pe hagiouraphique.

l. !tltti*ri:*rriiLrlt : ij erf ;\ !' .lue le Laiin ii figL::"e iians 1* préluele rl'Lrn cone e ;'t ile mrisirl Lre n:aghrébo-anrlalor:sr..

i "r p,.r*lrir esr:,1*rs clnnté ;:li lt :,.riirt* r: lrr nréL.iiie inierpr'étéc par Ltn ilùtrste.

,1. l"lrlLrad \tile.-('haouche" l.e Ii;iu'11. Poésic timininc ct n'aditior oraie ilLr §Iaghreb..,\1ger, Ollice tlcs publications
iili r .:r :ii:rir:q. I r)tl(). l:. 7.1.

i. 1..' nr*:i.tiei' \ al:s il'i111 céièi:rc harl li nt*tilirlnre d'tilicLirs ir's condiiiùils de la perRrnnance eû ces lennes : « Si tu chantes te

iiliiirl:ritt:'.{.. idcsiiite§ancr.qcr-rnp;itirbi*sàc*licsdes[Juco]iquesdeVirgilc.r;iop.cit..p.9l)
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Du point de vue thématique. avec l'éloge des pa-vsages famiiiers et la giorification du

Pro'ohète de l'lslam et des grands saints locaur, l'âmûLirreste, de loin. le sujet flar,'oride ce

type de prodirctions poétiqi"res" N1ais on parle bien ici de l'amour dans tûLrs sr:s états : filial.
rnaternel, mystique. érotiqu*. Parlbis malheureuse" voire t-nême tatalc. la pa-rsion arrourelrse

bouleverse littéralement 1e sLriet et lr monrle autüur ile iui. I-e poèrne emprunte alors

volontiers les voies de la métaphore andaiouse :

S itl i F e rruc lt ! S itl i { r r r u c h.t,l e y sux trt e rë i o Lri r cltt .s S'; e t r rt c I e

Et nous pass{rofis'!.ut€ tlLtit sout/es tendre s rçmeau: cle s r'éilrcttiers

Si lo pleine lunc disitarctît. ton hrtts ttrxts éclui.t e ru
Si lopleine lune c{ispctr*îT, hisse tes voiles e t riçns t:ers nous

{Bent"ltcuel; t ç45; ç91

h{ais que i'on ne s'y trnmpe f?as : cette poésie de grand a.ir et r1e lumière" d'eaur vives et de

verdnre est:ru fond une créaïicn de citadines qui transportent al.ec elles, lors de ces esc*pades

cirampêtre s. un irnaginaire eucore plein rie s hume urs et des rumeurs de la ville :

û roi tlui prstrsse s r{cuts ln t'our, ôji'ône ,'

Ses rscine.y ,stsrtT gingeruhre er s(s T'ertil{es rcrT-tle*gris

1,{o nùre rz'u nise en gortle conTre les slutiou.s c} lu porTe clt lu muisrsrt

Te rçt:tsntet'cti-fe, o mu tttet'e , r:e t1u'est I'uttttN.tr tltt y'oi:;in ?

lls se regttt'tlent dofis le -t t,çtt, n, ,, t'oeur est t'n.fbu

{}bl I es-Clt«ouc he I 9ÿA : 3 2 3 s

Étonnante confessian qr-re celle-ià. et qui peut légilimement surprendre une fois replacée

dans un contexte traditionnel. Et p*urtant. florc:e est cle recr:nnaître que dans le tuhv'îf'
rnaghrébin. la femme n'apparaît jamais commr rme lictinrc sor-unise et {-:onsentante de la

doxa ou de la I-oi" An nom de la passion. elle en arrive ainsi à contester de manière oblique,

détournée ou fi'ontale cefiains des fcrndements éthico-normatifs de l'ordre etabli . Dans

l'ivresse iégère d'r-rne fête familiale. stimulée par i'érnotion des retrour,,ailies. par la

connivence ludique ori par l'émulation poétique. elle ose alors chanter. sur le mode de

I'allusion à peine voilée" t"le l'humour souvellt caustique. les non-rlits et ies tabous de sa

société :

J'ui griruSté en hctut du jrtrc{in cn nte c«tltunl tlsrière lû branche du limrsnier
Pres de moi e,tt ptss.sé ce.ieune komme. So llurbc rçsée hrille
Pour lui, f 'nbaudorncrçi ntutt ettfotrT, pow lui.je c{i:,orterqi,

flrsw" lui, je rendr«i ,4lger un clc.sert et j'en frrci une écuric
(Btxclteneh 1943:ç7 )

Ncxobstant leur caractère emphatiqrle et iiûndeur. de telles pnses de position ne sont pas

rares dans ies répertr.rircs qrri nous occupent. Au-deià de l'anecdoie personnelle. elies

renr,'oient de tait à un r,'écu collectif d'Line -erande coraplexité et à des in'ia,{inaires

socioculturels dont 1a rl-vnamiqrie se Leirouve jusqLre dans les mutations lonctionnelles
interl,enues dans 1es production-t féminrnes. Ainsi. au cours d'un processus hrstorique ou 1es

phénonrènes syncrétiqr"res oni dû jouer un rôle déienninant, 
.la 

pratique du talnrîf'a c{-lnr.ru ur')

certain nombre d'ér'ohrtions portant sur tres trois paradigmes fbndamentziux : le magique. 1e

dc la bcllc-rnèie ).

,-I Rccue'il ctres comnunications



iudique et le pottitlue . f:t c'est T'inalement lc rlit poétiqur- {chant* ou irasl qur a pris ie dessus

sur le ritr-rel sans ililur auTâni élinriner la rljn"lensi*n ludiqr-re cümme i'attestent certaines
expériences récentes.

Ainsi" 1a itttérature algérienne s'rst sûLrvent essavée à l'adaptati*n de certains chants de

I'escarpoiette. La première irntalive est ceiie d* h4ohanted Dib qui. dès l9-s4. intègre un
/lcirÿidans un passage r1c son granri roman, "l"'Incendi*'". Plus tard. en 1980, dans une des

nr;uvelies de son recueil Fenlmes d'Alger dans leur appârtcment, Assia lljebar campe le

Jlersonna-se de Sarah. itne jeLme cinéaste algérienne passionnée cie c*lture populaire qui
entreprenrl une rechercire sur le /:rrrrliet ies chants tërninins traditionnels. En 1987, dans i.rne

pièce intitulée "Snu'/ en-*is.çu "'{La Voir de s fe nrme s). Kateb Yacine fait appei, à son tour. au

&sriy'i tlemcénien porir illustrer le courage rt la valeur tJes feinmes rir"r Maghreb. Publié en

1985, " Sur les terrilsses d'anian ", de Laâdi Flici, se présente colnme une chrcnique
rcmancée de la révolutian algerieilne vue depuis la flasbah. Il s'agit d'une chronique
ponctuée à intervalles rôgriliers par Llne ér,ocatiixr poétiqu* tiu rituel âccoillpagnant la
hûqal* "

Enfin, *n déceilbr"e lÇ9ü. tians une Algérie de-ià en prr:ie aur convulsions politiques.
Siin:ane Eenaïssa créait " §ûl; kkott\,çs v'art,t ,'hktttiru'l '". [-c tabieau XI iie la pièce est

pai"ticr-rlièrer:nent saisissant : de r:r sûeurs désernparées par l* situalian clue c:onnaît leur pays,
prisonnières d'un'- r*latir:n all'sctive inte nse mais confl ictue lle *r'ec 1e ur lière" angoissées par
i'ar.'enir et par ia tnontéc du péril intâsriste, cünmentent à leur i-nanièrc- c'est à dire sur le mode
parodique 1e programme pclitiilue des dillerents pâl'tis en lice p*ur les prochaines élections.
Ponr ce faire. elles utilisent des h:,rtît1ul qu'etr1es "riétcnrrrenî" et actualiseni au gré rie leur
humeurilrumour. La t:rétaphore traditi*nnelie erplicite ainsi, de n:anière burlesque. ie
«lnessage » (1e prograrnme 'l) de chacunc d*s fcrrmaiions politiqr-res efi ùornpcitition. A titre
if illirstration. s'agissanl du trr"i"S." la ciidette ii nouÊra.)) rette bitqtilu:

["es ge ns sut:t:tdenI ctLt-t ge*s
l! n'v a il'éterne{ tlue l)it:tt
Je pl<:ttre !es jr;:tr.; tlt licrse
Le t'r;ty.,r t:.çl it'! eT le t'o€ut'€t:l lt) lst-ts.

. t 1tr.;t'te ir: tieuil rlt: rtu ri;;Lt/*Tltsn

/'/tl. ll'ir,, 4itr. t1.:()!

.trttjaurd'kLLi il n'.l,ttt tt ls*s.
I§*ir;i.l'.çn ] 9ç 1 ." 3 t )

Par ai1leLrs. et riepuis une bonnu'r,instaine d'années. la presse et la comixunication audio-
visr-relle ont permis à certaines productions Jèminrnes traditiannelle s d'entamer une seccncle

carière. À tirc ri'exemple" la presse et 1a téiévisiûn se sonr avisées cle I'intérêt du pubiic
iëniinin (rnais pas seuletnenT i) prur la hûqalu. Ceriains quotidieils essentiellement
lrancophones publicnt en particulie r durani le rnris rlc Ramatian des textes t1e hitqr)ltit (p1.

bursâ/s\ ac*otnpaenes cie quelques expiicatiorls orl commcntair*s. I)e stn côté, efi riiverses
occasiorrs. 1a Radio-T*lér'ision Algérienne {RTA} a Frûgramlré des émissions de variétés au

e ours desquelles I'auditeirrr'trice ou ler'la téle spcctateur,ltrice pouvait tiédicacer (« ilouer r)) uil
poème à ia personne de son chcix" Ce.c émissions o11t de iàii remporté un franc succès. Enfin
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l'une des demières *daptations. parmi les pius spectiiculaires, s'est opérée récernment par

f intennédraire des opérateurs de téléphonie mobile et rles agences publicitaires. L'une des

compagnies parmi les plus importantes (Djezz.v") a ainsi i:roposô à ses abonnéf e)s d'envoy-er
des SMS-ârirlutat à leurs proches au ami(*)s à des tarifs prélërentiels (tou-iours pendant le

mois de Ramadan). Pius récelnnlent encûre" la bùqalu a rejoint le vaste damaine des réseaux

sociaur {tels Faceboûk) iil ies nombreuxises am;}tenrsitrices peilvent rlés*rmais éihanger
r-ies poèrres sur inteniel.

Nous voilà évidemment bien loin rles l'ergers et des patios dans lesquels se scnt épanouis au

long des siècles les cllants de l'escarpolette nTaghrébirrs. 11 paraît ér,ident qlle nûLls avor:s ici
affaire à de nouvelles illrstures culturelles et à de n{}uveal:x efTèts de sefls transcrits, tradurts
etioir adaptés dans uiie langue étrangère, integrés à un autre modèle littérairc
fondamentalement exagène {roman. nori.",elie" tiréâtre). rettrrntatés pour s"adapter allx
nouveiles exigences technoia-eiques. e"cthétiques e{ praticlues des consûmmateursl'trices. les

poèrles anciens bascuient de facto ijans i'univers ri'Lrne mode rnitc métisse .

Même si l'cln pcut colnprendre Assia Djebar Iursqu'e1le ér,.oque â\iec une ér'ide nte nostalgie
les « 1...] chansons des terrasses des jeunes f riles. qLratrains ri'amour des femnres de Tlerncen"

magniiiqr"res thrÈne s tunéraires de celles rie l-aghouai. toute une litterature qui der.'ient liéias
de plus en pir"rs lointaine. pour linir par ressernbler à ces oueds sans emtrouchure. égarés dans

les sables... r)', on ne saurait cependant pilrttgcr sori pessirnislllc quant à l'ar,enir rles

productions féminines traditionnelles et i1 iaut certainerflent s'attendrc à de prochaines
résurgences musicales e i poétiques ...

3 -Pourune approehe comparâtive des répertoires fémi*ins au Maghretl

Comme on aura pu 1e constater à l'ér,ocation i1e queiques aspects d'un st-nre transmaghrébin
(pourlant pamri le,s plus imporlants ). uorrs sonlnres encore loin cle disposer de s informations
et des outiis qui nous permettraient rie préciser les cortorrs lristoriques. les caractéristiques
esthétiques et les tendances socio-cLritr"ileilcs de j'ensembie dcs réperlcires téminins en

Algérie. et, à piLrs forte raison au h,laghreb. {'eci riit. il seriiit à la l'ais inconect et injr"rste

d'ignorer le s ef{brts entrepris par ie passel et pr--ursuivis aujor:rd'hr-ri eucore . fl'est I'occasion
de rappeler ici les traviiux §lenLls ciurant 1a periode colonial* et rlepuis f ildépendance par
une poi-enée rie chercheurs,enses panni lesqueiiies) je cLrmpte persounellernent certains de

tnes maîtres. Il convient atnsi cie rcndre hommage aux recherches pionnière s des Ei Boudali
Saf-ir, r\bdeikader Azza. Ahn;er1 Tahar. \,{ouioi,rei \{ammeri. Tans :\mrouche. L4oiratned

Belhallhilui.l'ouceft'l-acib. Kaddour i\{'Harnsadji. §{ais i1 importe trgaiement d'ér'oquer les

proclnctions scientiliqLres lunircr:itaire: tlu pas) des générations plus récenTes. Panli ces

collègues et anri(c)s. i1 me plaît de citer Ahmed Lamine. C. Ougouag-Kezzal" Abdelhamici
Bourayou, Marie Virolle. Mohamned Souheil Dib. Rachid Bellii, Abde lkader Bendarlèche,
Camille Lacosle-Drgarriin. Ahmed Amine Deliai. Tassadit \âcrne. Nadia fulecheri-Saâda"

N{ehenna fulahfoufi, N{eiha Benbrahim. }{adi N{ilianr. L"e-st grâce à leur passion et ieur
persévérance que nous riisposons aujor-rrcl'hui d'un socle de données doci;mentaires et

théoriqLres" Reste que cet etlort intellectuel et scientifique rlont ies résultats souvent
tizrgmentaires sor1t. de plus. susceptiLlles d'être réévalLrés à la lumière de nour.elles

I . Assia Dicbar. Fclnntes d'A1 gr'r dan 
" 

lctu apnartenreni. Pari s, i'tiit rons [Jes Fenrnres. I 980. 1:p. i 8.1- i S,,i.

2.[:tcluelqr:csaulresci',1'rçhei]rs'euscstiue-j'oubliecertaillctl].ütetaulquel{les)jepréscntel)ari.i\.lnca!ollrrslnesextusesi
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dicoul'erte s detneurc nr:toirement .insuffisant au regartJ des urgences et de f immensité des
cl:amps d'investigation. À titre d'eremple et sans parler d* la question (complexe) c1e la
rectnsion et tie 1'archivage. nous ne riisposons toujours pas d'une cartographie précise des
pratiqu.s et des corpus à 1'écheile nation*le.

Fanli les rec*tn:nandations que je me permets cl*nc de snurrefire ici. la priorité de l'heure
reside incontestablctnent dans ia nÉcessairc: entreprisc de constitution d'une véritable
banque de iionnées actr:aiisées et numÉrisécs sur les liitératures féminines d'Algérie (tous
senres conf-ondus). ponr ceia. et en dehcrs de i,appoü essentiel des nombreux/euses
bénévoles ries réseaux associatils {à l'image r1e celui qui nous laurnit 1'occasion de nous
l:etrouver ai-riourd'hui :i Tatnanrasset), i1 serait souhaital:le de mobiliser le lbnnidable
p{}trntiel hltmain qr:e recèient nos universités. S*r ce poinl. on rïe pemlettra de déplorer une
relative ,r il-liosité » et stlrtoltt uû lxanque rle coordination de la part des instituts et
r1épartements dits de « cr-rlture popuiaire >r {Tizi (Jr.izou. l-lemcen. etc.). A cet égard" si les
étudiant-c en post-graduation sont évidemmÊnt concernés. on peut rmaginer que les
éturiiantes le sont encore pir-rs I Ii irnporte donc que les responsables scientifiques et
périagogiques eltcouragent autant que fair* se perit la constitution d'une véritable relève en
matière rie recherches sur"le « patrirnoine » litte raire lëmirrin.

Autre rlimensioti cruciale ciu dér'e klppement des études dans nos domaines, le
comparatistre. lnutile d'insister sur les nombreuses sirrilitLrdes et proximités entre des
us;iges socio-esth*tiques eT des processus de eréation qr-ie les ilitJérentes communalltés ont
vu produire difïërents répefioires féminins, en précisant qu'il ne s'agrt là, à l'évirience. que
de quelques échanti iions aussi reprôseniatifs que possibie ...

:\.. Aspects poétiques
- Frcrntières et dénaminations génÉriques : hticltîlu, 'urubî. izti, ahetlit, tctgerrabt,

/ssri\'ii, etc.

- Siatut (spécificlue ()rl pas. suivant quclies modalités) ries productions t'éminines
- Statut de a « doutrle voix » r'du doLrble sujet de l'énonciation : combinatoire

rna-'culin [érnirttn
- Passage dri chant i de la récitation à l'écrir iors de I'enquôte de terrain et de la

pubLication: influence de ia transcription sur la f"onne finale (statut du titre, de ia
strophe, du vers, de la rime ?)

- Récurrence de ce fiaines strllctures flon-ne iles (fomes « courtes » : du tercet au sizain)
et tie certains procédés versificatoire s (c1écoupage strophique. usage de
1'horlophonie).

Exemples':

J'ai cltanté des hrntfî-s en plein srs/eil, {et) de .s fbuille.s de ntririer..sonr tontbées
I I .t' o du rç is in ttaus la n'eille, el du prsi.ssart tlans lu rigole
Ceci concet'rrc /e /ils de rua ntère, e{ il.teure celui clui t,e ut utourir .r

()'e I Ies-C kcouc ke t II0 : 2 67 )

J' é r ais « t c' o utl e e, j' o c t: o.rtl ui s nt o n y,i o ks rt { imz utl J,
Lorsqne s'uccroupil stLr mrsi. utt sr.tur:i lottrtl ttswune ntille"

L ii'oueaLildl : Père de FoLicaukl. Plésics torLaregires. Dialecie rlc l'-{har:gar. Torres I et L Paiis, Eclirions Emest Leroux. 1925-
19.1i) 11ror.,n,"ri] :Mouioud\{ittntneri.L'.\hcllii duCourara.Palis.tiriitionsdelallvls}I. 1984-[\'aci1e] :Tassadityacir:c
Titoulr-i-'lrlioul'nmotirchrtttléenkablle.Paris"t:clitionsdelaMsl:i"l98S fltllcs-Chaouche] :Lclïarvti,op.cit.
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!l we dit "' « Çue te tlit'tri-f e, *tetrre Ton ysà*: "l

{'homwe *t wéiluri blunt,, ott te dit qu'il g:as,;t la nuil !ù-btt,t, !'tr.uta le 1.:€rt'ns p{ts L'€

soit'{. » {f nucçuld lç2):7)

,\lL:l'C { ll('l'tC

P$L*,t'a çls ntrsi r:ui çi égN;usé tsz ntarithottt

Çua*tl f t wri.,c iAi{e le lir
{/sc nrct à.qes ptz1siers {}Ztcitrc } Ç88"'871

- lnl'luences des formes iloétiques iiu t1'pe '*riid cf-l:rilrid {li:n Ki-raldoun) et. pius

génér'alement rle iap*esie str*phique rraglirébo-andalause {:ittij*{). Plus généralement

influcnc* des réirertoires masculins (ex*r:rpie dLr rae ihûni

- Inlluences rles lïrrnres poÉtiques dr,i î3'pe untti el-btikil {lbn Khakloum) et. plr-is

généralement r"1e la iroésre strophique maghr'ébo-andalouse {:*djal)" plr-rs généralement

inlluence de s répcrtoir"e s m:rsculins (e re mple d* tnclhnn).

SiTristion des répertoires citaciins. bédouins" <, r,illageois rr {au sens de L4ar"çars et

§,{ahfoutj), montagnards. Pertinence de ces catégolies e t p}rénornènes de « passa_ees >r et

rle « métissagrs » entre catügories. Statut des répefioires « li'ontaiiers » {t,vpe h«trzï otr

çhellilj

- Style allégorique et el'fet-! de "satnration" poétiqiie : préclominance de I'a1lusion et de la

métaphore dans 1a producticn fémrnine {souvent clairement revenrliquée dans le texte)'l

- LyriqLre << personnelle )i et normes collectives : le su,iet et 1e croilire (hommesrfemmes)

B. Aspects performantiels

- Flr*nonrènes de rolvvalence entre répertoires "contigus". Ex : berceuses. ho*'lî-s,
chants de travaii. etc.

- Prar:édés de ccimposition ct rhétoriqLre de la r,ariation (r:ourbreur cas de i,ariantes avec

substitr"rtionr inte rpoiation ). Specificrtés de ce t-vpe cle procédure s (par rapporl à la poésie

masculine )'J

- Récurren*e de certaines ccnfigr-rrations du tvpe « chant altemé » ou joutes poétiques

impiiqLrant rleux cu plusieurs panicipantieis. Exemples :

Lni
Tlolre tlemar.r"e rsî €ley€e. uvet'/'é,:htlle, le peLLy\: tltoilte j"

Ibtre lille e.st 1.,oilée, jr ysetu ttér:rirc.çr,.r r"«il.-c

"§i /esgars we déme nlc*1. nttt hogue e.st tt sr»t r{rsigT.

Ellr
Ttt m'us tlifTituüe, o betu jrutrc lromme ! Puisse üieu t'expasr ti la tli't'fàmutirstt .t

Qu"ll làsse qu'on le rnnène ît r* petite ffid*u{üi ûrec Tes en{roilles c{sns les mains .'

Je ret,èIirui rles h*hit.ç ile soic el"lt:vienilrui ltr'ésanler *tcs t:t.tntlo!éttnt:es

Et le dirui ; « {) l.totr iettilL'hoflüta. t 'esï 1'elf et de w,:truslérliclit;n ! »t

1 lLt I I es-C lruout' fu I 99ü : 2 7 I )

Lrii:
Fille folâtre
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Tu;zt'cr,s dit ; Je t'embr*,r,yerai

J'ai reyêtu l;trrnrtus l'tlttnt: !
Pttis lte.suis prssté stu'la thetuin {en voin) Ë

nLllc; S
,{tz:c xttt trLtclte sur lu Iite 

=Ttr sut'ttis que j 'olltri.r ù l'ecur Ê

Je ne suis ystts une fille de rier
Çtri s'en y,ctstt'Ltlsnt les ve nelles .'

{Y'rrcine I ç8,9: t4l)

Ch*eur tle t'iei!/e s lbnt*z<:,t ""

Estouser un *dole-scenl u'o rien ie brsn ;

c'est istrsrtscrtles hruilcltes epine uses dortr lts.fbttilles.sanl totnbée,s.

Choeur tles jeunes htsmntts ;

Epouser r.tne vieille,f emnte c 'cst éprsttse r de.t raseuu.r

ou le diçb!e. mctrt:h*nl Ssnre tle lsour:les tl'ot"e illes.
( Foucauld I I 3{} : 3 3 8-34 I }

- Rapport public féminin I public masculin dans 1a pralique poétiqr-re et le déroulement de la
pertbrmance

- Statut de l'auteur{e ) : tradition orale et << anonymat poétique »

- Liens entrr strllcturcs poetiques r-t structures musicaies (rythme et phrasé mélodique) et,

subséquemrnent. rapports âtrrec les répertoires musicaux .( savants » (ex :

tnaghréboandalaus. medh) eiiou « populaire » (ex : harvfiiachlr'îq)

- Rapports elttre pratiqlies poétiqires et pratiques rituelle s, hidique s oir socioéconomiques
(au sels large) : religion. magie/divination. travail. acti\ ités domesrique. rnarerna[e. jeux
(escarpoiette). etc.

.!e vou.ç en prie, o lslr.ç les ttntis dufiolan.
ne luissez p{1.\ t'nü host'he sctu.f{ïir de l* soi.f'{en ne \,€11{tt1[ 7scts c) l'aha! aù f e t,ous
.;tîen(.1s,

t'aus d*ns le trst:ur t{esquels.j 'ai mu Ttcu't S;r.sut'toujours..fttssic:-\'otrs tn{}t't.s.

Ce tlue j 'ui chuchate it I'arctllc de l'honme ttu méhari acalott cloiy',

.jc rre.snr-r .s' i I I' a é couté ou s' il,- « tTa .ç au rd
{ Fout:tt u I tl I ç 3 {}. 69 - 7 ü )

S o ga c c D unte l,{ e ;s, ct rt't u

Fille cte saint, je wtis ëcrire des ver.s

Et cltlnter. dites : Àmen .'

Lct wqriëe u {ait parvenit'.çon sulut r) /« pleine /wte,
Le hien-ai*ttl {à qui elle dit :1./"ttime mon {tniolu'

{.)
(Mçn'trueri III4:267)

.l'çi ckontë cles hou.'fî-s en Sslein soleil (eti les.fàille,ç t{e mttrier sonr ksmbée,s

Il,t,a tlu r{tisiil duns /a treille el tlLt poisson tlttns lç rigole
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{tr:i ttwtr"et'ne le lil"s cle mu utàre, eT *te urt <:r!ui t;tii vctit ntrsttrit' .'

{ 7clles {lhaouche I 9ÿ() : 267 }

- Comparaisons entre les conditioûs et les sTrituts ile ia p*rtc:-1i1a;ict' r'ri:::s le s**ii:tr
masculine ei lôminine. en n:ilieux urbains et mrai*s" r":or:rades

- Probiérnatique de la tratrsurission (lronirles ,'le n:mes)

- Dialectirlue rJu locai et riu global. Impacts des technciagies inr'iii*-l'r':,i:s il* l'inibr-i:uttii:l-l *r
de la conrir:rinication. des nor"rveaux rlédias : i"aciio. i*iivrsi*n. e lnél:;;i. rass*itc. L'l].
té1éphone. Internel.. etc.

- Phénamènes de réécriture et d'ailâptiltion par <i'au.tres lyp*s iic prod,-rL:ticrir ,;uiiur*iir-c :

théâtre" rclm;ul. etc.

- Rôle(si et impacts d* la denrande : marche meiliatrque, t*urisliclue. int*r'1.*ri:.r*is r-xi*ri*lir:
: chercheurs. institutionne is. associatifs srir l"ér'aluti*u de la perior;lt*,;c.

C.Àspects thématiques

- Rapport entre ic rny'theiépopéel f"able et l'anee rlote iér,énen:*nri. E,xempi*s :

],{umère, ô muîlre"çse, r;it ittr');s rçt:cnle t't ÿitr*iis t'T.\{}fi €nt!";L).

De jrss»tin e.ct sü haie, cl cie txusc sç p*ttssicre
Lslla l;sîwrt-Zohru es! t.tssise clcsns su ch.utstbrc hçutr:
Det,unr elle Sidi.4/i Bou fuleh {uit iu gueri'c sçinlLt

E / l e ti ent S i di E ! - H {} s s on c t S i cl i E l - Ll Lr.çsslr: .çirr.çss {:er?ûrl.r

§otre Seigncur hlohoutsxed ie Bietllitiî€tr;'e.el ril {t"iiin tit lui.,e;tit'u*t < {:;it'{t".titi!it;t
{ }'ellrs -C huou che } ÿ I {} ; 3 2 7 s

{"..)
},tuîlre Sitli ifoLrsn

L4on ci'eul

l1 t c o tu p ! i.s r?s.ç 1.,0er,.r

Fuis tyue c'e clue je de sire .yoi{.

Àli le pt'e ux

CouS;eur cle û.rt:.s

À exlern'tine tle nonshreu,\€s lt'oilües

l)'int:raïanls
Il .ç'est lic à Frtrinttt

Datt.ç lt'.s t'it'tt.t

Ils tn;oienl pctur lémoins le.s ange -t
l.{ithael el Azrnel

{ ..)
(tu{umnteri I ÿ84:297 t

- Dialectique du clos et de 1'ouvert, naturelcuituie. Figr-ires iie l'entr*-ileur ihar,r'r't;t1ii).

Exemples:

Figuier

Que j 'oi ceint cl 'une ltcie tle lrrurie r.r roses

Sur usi le jeune hrwtmc u grirupë
lla nrcrngé tes Jirit.s en plein lziws.

,-l R*cLrcil <.1es clr:rnrunicil.ticr rs



Mangé et bu

Sotts le,ç regart{s cltt maître
(Yacine l9BB:217)

J'étuis utt t'onflLtenl de lo tallée d'l-n-eis.-l '),at,ais dre"ssé mu tertte :

.je vis paraître Akou en toilette élégante, slrr son méhnri :
je le regut'dcti et.je souris à moi trsute,çeule.

D'antour; f e I'airue ; poltr ce que.j 'entencls, I'ai entendu dire de lui
qu'ilviendrait en ce lieu,

. (Fouccttrltl1925:161-162)

Bab El-Djiutlest t?lotl qucrtier (et) Aiit Er-Rbat la limite que je ne.fronchis pas
Les roses pafiilrnent le.jctrclin et le.;iasmin (entbatnne) rlans nta ttuirt
Si j 'aperr;ois ttn beau. (jeune homnre)..f e rurtrc'he (en cun'tbrant) la tuille
Si.je vois un impoli, j 'incline !a tete ('et ltaisse le regnrd)
(Ye I le.s -C haout:he I 990 : 2 4 7 )

- Dialectique du Même et de I'Autre (ex : figure de l'étranger). Exernples :

Mère j'ui ér:rit une leTtre

Avec du sayon des épi.ces

Je I'ttclresse en France
Où l'avisé la liru
Dis ctuJils cle l'étranger

QLte Die u I 'a.fiappé er m'a./i'appée plus encore
(Yacine l9BB.167)

()
Oi,çeau blonc.

ÿh, sois tr1ûtr messager

Je t 'ëc:ri ro i une lelTre

Fuis-la pun,enir à la tille
À nton.fière aimé
(Beau) cotrune Ltne perle
Dis-lui Fanrte Aziz(t

Te tlit
Qtt' iI n'.y a n i tentlresse n i prctection
En t,ille, rien qtrc l'e-ril
(. )
(Alarumeri 1984:105)

J'tti trctuvé un (beaul jeune homrne tlui c:ueilluit des /ïuits sltgç. re77 r11fiys

(ll était) plus rose que le-f asntin er plus blanc que le cristul
ll m'a loncé sû potltne :je I'ai reçue r{an,ç ls cotrr de notre tnuison
Epouser le cousirt ltoternel, (c'est épouser) ut traître.fils de troîlre
Epouser le c:ousin ntolenrcl, c'est la l:rulure sans le.f'er (rougel
Epouser l'étrangar, c: 'est (boire) du lair dans un (vase de) o.istol.
(Yel I es -C hsout:he I gg 0 : 2 44 )
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- Rtrrétr:rique d*s rapports alrolrreu.l : la renccntr*. ie e,inip rie tbudre. la relation (i'union.
les abstacli:s. l'éloignenient. lcs oilposâüts eï ies ;idjuvants ier : le messager], la
séparati*ni. k r:rariage. le r-livorce. Excr:rples ;

..1 'cri r.'ri ute l:çt'be nttire ."

.i 'rn çi iri disft'uite au poix.r tlr !çiy.yer lr;mhcr c* tlue f e tettuis it ls mtiin :

vitue rlt: lrriis rul:*:.ç. i! me,çewhl{tit e tre nut.
l-'*t/uitrre, !r *e le c*urnrc!tr*itrti.ts, t:ur ili'lesltrsnrsre ,'

tnon s*ttltisit, t"e.ct d'etre rissutliie "

{ ltsLtccwltl I Ç 3 û : 3 66- 3 {t7 t

"/'élciç *.ç.çj.rr ril.i:r.r !c jurtliu, rur tlthçnT tten'iàrt !'*muntlie r
t'Çuattll Ssassrt Sst'is dc woi ttn t;tnu {f cu*c liaxwlt} r€ilül1î dcsns lu ru{iiil une lsogueTte

llle ur
{l lsrsrrait ,trs r:ké&i* iuclinee .yut' lc côte ct .\e t'ttttSte" de theyeur luisttit tl'tm lsel éclst
{}*tu'lLti, i'ubçnr{r;nuet'olr rlc.ç er.fiutt.t. eTpour lui f e me .fer«.is réstudiu'
fi{ pttw'lui je t'uinet'tiis lç ville et e*}Lt'ttis un lrsnclt;uk

i | * ! I {.s -{-- k atttt c k t I Ç Ç {} : 2 4 ô i

C t: ! t t .\ € t ii u i ; t c j' * I I * i p * r" I e t t' h e tfi i tr.:;

fJru-r ci.-cr:rlti x ut' r t nt h e I é e

{ls m'*nt tiit "' Psr Dbt.lî!le
!)oui'wur-ti ;te /rourt.9-. tr p{tr ls3 ,?,ûl! .r

"jc ue lxtt*'gplit.i lrrr'r ttt(il.\ pt)!!t'tttott ai*tt
ÿ*rti sur un fi'êle e.sr;uil

{Yut'ine }988: }ÿ3}

- Rapporl aur interdits e t tabons sociaux iex : éros ct religian). Représentations de la norme et

du l;.r tri;-rlue . l rl'mpli..'

1.4*t tt*ttsur *ri-r l;orur'&,-l' ttnde s

Tu es tsr lrstwltt

Ayet tt;n r:cilier sur ttq r'y';ryerr-r

üie u t'ü gt'itti/iëe t! 'une bt:ttuf e

"9i rure 1t*ttni leç /i{les

Çu'on lu t{it'uit d' Nfi ftrg{

Àlt "t tlot"tnit'1tràs dc toi dt:rtr htrtres
C 'esr i 'Edt*

C'asi Stlus rSLte t'isitti'{-* l.{e cque
(Y*tinc 1988:245t

Le .{i !.y il'À lsei{tttrttt 1'ttu{ ilt ictt.\' tlut: il'ais /:uudriers
plttcis tiltr€ l'épuule, lc cau e t lcs lress€s.

Puruti lc,c hontmes tle^E v*l!étr,y dt Touksc*tin,.f '{time Kenail, nte.s tunias.

Pormi le s 7"ege he-n-E{is, i'cime AoLtonetl eî.f 'uime un uutre .jeurte hontme

Tottl.f t:uttr, tyue le flro1shàte u.fitr,'onné de .çç ruttîtt.
('*tut:ts uld I ç -3 0 : 1 5 5 )
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Tt ntt;n{e s au.f unlix (SstNtr} t'rrysrtrer lt: thord*nrerct
l,f t; tnàre *intt: ltt Tsrièrt e 1 wou pàre *irue lu rtligi*ti
Et t:ni I 'cinrc teiie uux.,'es.t,r !:le us

i tre ! I e s. - {,1 lt u tsu t' lr e } ÿ l) {) : } § {) ;

lotline ilil pcilî l'chsen,er â trar.,rrs *,:s queiqucs échantlllatls ds ïextes *niprrintés
volontairement à clcs corpHs à première vue tràs liétérogùnes. les similarités et l*s paratrlèles

sotlt refil;lrqLtablement troixilreux" Nu1 doutc r;r:e rie s enquêtes de terrain plus étenriues et de-{

aniilYses cot.npiiratives phis pouss*es ne i.]{}us iournissent d'autres raisixrs rie pcrsister â

voulcir enl'isager la pr*ririctii:n littérai::e {énrir:in* algérienne et lnaghr*hjne rillrime lilt
coütil1ulu1t iristoriquem*ni et culture llelae nt coirére nt c{ 11o* .ouilne,;:re série i-lise ontinue rie
praticlues et ri* corpus is*lés 1e s *ns rle s nutre s.

Les tâches qui naus tttendeilt sorlt. oil ir voit" à ia i*is immeuses et *raiiantes. [,"est
porircluoi. en gulse de conclLisioir.,le ne pe rix qur nte r*jouil" de coustatel i'clthr.;usi;rsmr eT la
r1étenlinatlon des n-:*utbres r-le l'associati*n « Saulcr i'ir:rzad ), dsris ieur c*mhat i:aur faire
eoi:traitre et réhabilitel'cetfi- palt si nnpr.rrtri:te et st helle du ricmaine litterairc ilaiiûnâl qur
représentent ies iittératul"es lërr"rinines â1!'érien*es. .l 'adresse mes reuirl'ciements lcs plLls

chaleure ix à sa présidente et à ses cc.rilaboraleurs,'trices pour ieur accr-reil et icur disponibilitÉ.
À l'instar de nies collèsues inr,ité{e)s. "ie me per:rrets dc liirmuier le vceu q*e ie present
colioque pi-Lisse riébouchcr sr:r iies actions concrèie s cn iar'*ur de noire palrir.l.:tine musi*il.l et
p*étique et qu'il soit ér'enr,iellement possible rie nous retrouvel'lcrs d'une proctrraine

re ncüntre scur prolonger nos écirange s d'inirtrniâtior.l rt iie pcints rie r,ue .

Je vr:us rer:rercie iic lotre aimat:lc atteation.
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A la conquête de l'essuf-: « Le
rites traditionnels et nouvelles

mariage touareg en Ahaggaq entre
infl UenCeS )) 

- 

t)r baizaSEDDIK ARK-AM

Eiiographiu

C o**unication

Rituel de nomination, isem

LIne série de rites reviennent ainsi de façon cyclique dans la vie des Touareg. commençant dès
sa naissance par le rite de la nomination le septiètne jour de la naissance. rituel nommé isem en
langue touarègue, en tamahaq, ettasmitl,a.en arabe qui donne lieu à des festivités. Par la suite
ily a celui de la circoncision qui n'a pas fait l'objei de description et qui ne donne apparemment
pas lieu à de grandes festivités. La circoncision d'un enfant se fait souvent à l'occasion de la
naissance d'un autre enfant vers quatre-cinq ans. Elle accompagne un autre événement,
comme celui de la naissance du petit dernier par exentple. Il v a aussi 1e rite du por du voile
tagttelmottsl du jeune adolescent à son passage à l'âge adulte. Le garçon pubère est alors pris
en charge par son père qui f initie à toutes les activités de la vie à l'extérieur du campement,
teiles que I'apprentissage des techniques des voyages sahariens, I'emplacement des points
d'eau, l'orientation par les étoiles. les routes, le maniement de l'épée, le chevauchement des
chameaux et l'apprentissage des marques de ces demiers, ainsi que torites les connaissances
liées à I'environnement et aux piantes médicinales.

l3e

DrFaiza Seddik

DocTeur en socio-anthropologie à l'universi.té de Franche Comté à Besançon,
chercheur associé. Elle a soutettu une thàse de troisiènte c-v-cle en 2008, sotrs la
clirecTion de Bertrand HELL ; La baraka e.t l'e..ssuf ; paroles et pratiques
magic:o-thérupeutiques chez les Tburtregs et sahariens du Hoggar Son
clomaine de recherche concerne l'étude des prariqttes rituelles Trctditiorutelles
(naissance, nruriage) aittsi qtte cles ntëdecine,ç traditionne{les touarègue.s et
saharienne"ç et dLt rüpport à la maladie et à la mort (chants eî musique tle
Trû.nse er pos.;ession, planTes médictnûles et rites religieux Thérapetûiques)
chez les Tbuaregs Kel Ahaggar (Suhara) et approclte comparative avec les
saciéTés voisines (A-frîque de l'ouest, Maghrebl, Elle s'esî penchée égaleruent
sttr l'étude des ruodalités complexes de la transmission des ssvoit s et des
pottvoir"s de guérison, celle de la transmission symbolique de la baraka c:ltez
les tradipraticiens locaux (savoir"s.fëminins uncesTraLtx uctLtalisé,ç et infiuettce
des chorfa-tncrobouts et atttres nouveeux ctcteurs religiettx"
Elle est présidenre à Besançott de l'assot'intiott "irnan tarnedourt ïlontcul€"
(sory/fle de vie nomode) qti travaille à l'organisation de projets culturel,s et cle

clév"eloppentenls durables autour des populations touürègttes et sohariennes.
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Àu mtmen{ de n:ettre un enf"ant ar-i monde. la lemme tûLlarègllr se lait conduire au

campement des parenis" Lh*te {19,{4} nnLrs relate q*e pi}r:r accüucher. la lemme sÇ lient

ac*r*upie srir les genoilx eT s'arc-bc)*te au piquet de la tentc. C*néra1e ment i'*nfant tombe sur

une ci:uche rie sal":le iin prépar*e à tr'avance. N)e nos.iours tncüre. pcrt ncmbr*uses sont celies

qui vr;nl accoucher en *:alcrnilÉ : elles se fr,.nt g*néraler.nent assisier par d'autres f-emmes"

ÀLrssitôt le pèrs égr:rge un meruti:n destiné à tourrir sa fenlme ei ceux qrii I'ont assistée .

il est c*asidéré qLle les l{ei r:ssul'attaciucnt lors d'ér,ênernents iniportants rlan*c la vie des

h*nlmc-c, tels qrie ies mariages *11 L-ileûrû ies naissanccs. Lrâr il 3,' a des *njeux à ces nivearix.

l-ln Kcl essuf peiit al,oir ch*isi une lbmme parui ics llrmains et décider de i'eurpêcher de se

merier. La mên:e cirose est susceptible rl'arrir.*r à iln iti:r:rms si un g*r:ie téminin ie convoite.

ile nombreux réeits râüûntest cûmlrellt tles lènrmes dant ia beauté est inégalable, des

cré;rtures n",agniliqries sofiies rie nuile pirrt. iles ferrr:res à la bciie chevelure noire.

apparaissent aur hornmes" qui, sulrjugr,rés par lerir beauté. ies épouscnt et rejoignent leurs

câfipements. Ces demiers dcir,ent aici-c s'aclapier au ln*ncie de vie cies gênies ei respeeter

ceriains interdits, *n écha*ge ils scront pûLrrrns rle pcuv*irs sumaturels" Au c*urs des

naissarrces, ce s{}nT les échanges ci'eniants ,< ihiidul >> qui s*nt le pir-is redoutés pa ni les
"i'*uar*g.

l"es f'emmes et 1es enfants sûnt ilagiles riurant cÈs lrorreËts ile passage d'Lin éIat à uit autre.

Les géni*s Éünt à i'al'fût du sang qui couie durant les accouchements. L-e saug iles menstrues

représente un risque rle p*llution majeure 
"

Un rapport cûnstânt est établi i:ntre ies K*l es"ruf. le sang et l* *ouleur noire , certaines

femrnes s'enrluisent le visage de noir lrne langc d'ar:rim*ine et de plantes) pour s'*n protéger.

Çuant à la signiiicati*n de ce rrasque. l*s tèmmes repcndeni qri'elles i'*uieni ainsi éviler de

se fiiire lécher ie visag* par les g*nies. i):: a pri cbserver ce masqr-ir lors d'une cér*rilonie de

manage chez les ncmaries nûtâmmeni *Jrcz les Âguh r-r Tahlé" Les femn:es riu cnrlÈge rir.ii

âccompagilaient l'anin:ai du sacriiice "ce sû11T içLrlrs enduites 1e visage rl'i"rn raasque leur

donnant us asprct repollssant c*irme po*r sc prütegcr rilr-reilem*nt ri'une agressio:r iiée au

n:arivais æii ei aux Kel *ssuf. L*ur attitLrrje corpcrelie et leur démarche étaient erlpreintes cie

réserve, âuctu1 soulire ne der'*it lransparaiTle" Àl*rs q*e ie lenrlemain. rians ilne autre

manifestatinn ritilelle, ne craignanl plu,t l* maur..ai-* æil" eiles r*','iennent au eampernent i1e la

:lariée" parées de lerr-c piLls heaux at{}nts. }r*.billees er: bler-l ir:digr', rt pûi"tanT I'aleschr,, le

voil* féminin, après avoir passé des heurcs à .re laire i-''e1les poul ia cé:"érnonie. à se maquiller

à I'r:mbrc d'nn acacia avec beauccup de délicate s-re.

I)e même. la grossesse d'r"rne iemnie doit être discrète . eile n'est jai.rrars révélée au grand jour,

nrais annoncée de maniere allr:sivc et m*tapirorique . on dit par ere mpie " t«c1* I elsin e{line T" "

elie est der,eirue deux personnes. ijn attrihue I'infécondrté lénrinine le plus souveÉt à une

attaque de génie -s qui s'installent rlans 1a matricc rt rnangent I'enlant in utcro.

Tour d'abcrd. ii iaut ér,itei" rie faire p*ur à la iirtr.u'e mère. I1 ne faut pas I'exposer à des

situations *u à iles images ieffiilantes et il faut surtoul ir,ri épargner les manvaises noln elles

Çonlnre ie déeès d'r"xr être cirer. La peur d'un ol-rjet. d'un animai i}u d'une persoÊne peut

également provoquer cies malfbrmations. Le foerus risque de prendre la fbrrne de la chase ou

iie 1'être qui est à 1'crigine de la pe ur de la f*rnme enccinte.

Ces représentations existeni rlans de nombreuses autres sociétés, la môme chose s'obserue

rtrans 1e Nord du h.'[aghreb, elles sont aussi souvent mises en rappor-t a,,,ec lrs envies des f'emmes

-'l Recueii des Lorrmunications



*nceinte,c : Jorsqu* qLi'ulre tbmme *cceinte exprimc urre enrrie et qne ceüe demicre n'est pas

satisfaite" il sullit qu'elle se grcTte sllr une parlie qnelconqr-ie ile §oil cütps pour qus l'enia:t
naisse avec des ia*hes à cet endroit, ressemirlantes à i'ob"iet de ses enl'ies. Âinsi. toute
fi'ustration doit être évitêe. sinon prér,'enue en comblani les ri*sirs de la future tnère avant même
que cel1e-ci ne les exprime ûu ne subisse un éTat de maniiue. P*nr ia même raisun. larsqu'unc
famille égorge un animai dans un campement dans lequei se lrûu\.e une lemnre enceinte, l'cn
dr:it tcujours ilii t'éserver unt: par.t de viancie . A cc :u.ict. \\'allcnrur itc}r i2ût}3 : -i 1 1) relèr,e chez
les Touarcg lxesle rxtn ,At'lotvnri seslü1t au itiger un rite trôs signitlcatif qui cunsistc à nouillr
I'accouchec rl'Lrn jus ile viandt sans sel : « i.a l:rontr:e de iait est fa.",*risée uar tr'ingestion de
.'.iande sans se[. issu 11* pretnier sacriilce de naissance ofreii par ie fl'ere rie l'accriuchée. Cetrc
prâtique étalrlit un* alliance avec les genies qui vehiculent également d*s l'r:rces vitalcs de

I'univers et essocie i* tiÈre à i'engcnrlreinent de l'entant par le lait q*i prenil lc reiais du sang

nliutti cier intra-utérin ».

Le sel. jeté aux abords, élnigne le s géni*s. Un rrets. p;rs -ralé. lue m:risi:n où ii n'y aLirait pas rle

sel. e st :-ure invitatian à lcur presence .

La péri*de cle grossessc. coirlnc tout autle êtat r1e sarltê, e,cT peïÇue comlïe lier-i de passagr,
inten:rédiaire entre de ux t:rond*s, le monrle prolane et le mcncle srirré : ri La naissance ii'un
enfant me{ sa mère dans un éTat r1e rainteté, appelé {tnz{}ttï qr-ri r:éccssite si:n isoi*ment. à

i'exception des amies intimes, riu mr:ncle ertérieur penriant qlrarânte-ciilq jorirs ri (Badi Ilida
2ûû4: 132)"

Cette périocit est êqiii\.alent* à cell* rtr'un der.ril. Fenriant eeite rftraite" ia lemme esr

extrêmement fiagiiisce. e11e craint f influene e des Ke i essui. Paur prér,enir ie danger eile clait
toujours avoir à prorimité un ûbjÊr rrêtallique {une épÉc. un ccrule ali.

Il y a aussi cette granrle peur de I'er:flanl qui s*rait ihttisl 1t)" x:ahdulia). *charigé ** *li:rs
mukletoufkidliappé par les Kei essuliiurant la gros-qrsse et éga1e ment jusie après la naissance,
ce qui explique le namtre de préc*uti*ns à prendrË ixlur eviter qLre les géni*s ne se

rapprochent de la mère et de I'enflant. Font partr* de s gr:si*s de prote ction, 1e l'ait de cor:r..rir de

sable le sang de la mère après i'accouchement. et i.le protÉger la rlere et I'enfant s{lus rlne tente
ou sous un grand voile à f intôrierir de la tnais,:n des r*garris *rtÉrier,irs di-rrant quarante jours.
ûn laisse en pt:rmanence au lit de l'accoucirée une épée iiu un coutrau. les Kel essuf craignant
le s iames i1e {br ou d'acier. Ils n'aiment guère nr:n plLrs le s enceÊs. L'enfant e st allaité durant de
longs mois par sa t:rère olt par une noun'iue si elie-mênie n'a pas beaucoup de lait. Un regard
envielix peut tarir le lait c1e la mère: on observe un phénr:niène -qirlrilaire dans de nolnbreuses
sociétés.

Un sacrifice << lzrzi>» d'un bélier suit la cérérnnrie d* nomination. Ilicclaise* admet aussi rlue
le béherpuisse être assimilé à tr'enf"ant {ltiicalaisen" t 96 t }.

À ce sujet. Casajus nous lait part d'r-ur jeu de mcts qr:e 1i:s-icuareg aïïer:riçnnent. r*latiT à cette
cérémanie : « Leurs destins itiË:hc{us} sûnt 11és. drt-ii" car c'e st au mo}nent précis irù i'un se

meufi que l'autre reçoit son nom" ». {.n forgeron coupr les cheveux d* l'enf'ant ainsi nomnré.
On entere ainsi sa 1-orce nuisible" Un autre rituel cons.iste riès la fin de I'accclr.ichement à

couvrir les poches de délivrance i1e placenta), dit en *rabe kkrssr*t esghir (ie iiêre de 1'enfant)
ou titxiclswiru {cotnpagn*n de l'enl'ant} d'un tissu irlanc, avant de l'er:terrer^ Le caul'rir ainsi
d'une sorte de linceul blanc cansiste à clonner f iliusion aux gênies que I'enlant *st bien morr et
qu'ils n'ont plus rien à coitvoiter. C'est aussi une fi:nae d'olTrandi: sacriilcielie qui paLrn"ait
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bien tenir ses origines du meuftre du pre mier enfant par les bédouins d'Arabie afin de pouvoir
préseruer le reste de la descendance. Chelhod nous parle d'un rite similaire encore plus

explicite chez les arabes païens, qui offraient ieur premier enf'ant aux dieux, en sacrifice, afin
de pouvoir garder le suivant.

Ces rites mériteraient une analyse qui aille plus loin, en s'aidant des éléments de la
psychanalyse. La circoncision et le rituel de nomination pendant lequel a lieu le sacrifice de

la chevelure de I'enfant peut ôtre interprété comme étant le substitut du sacri{ice humain
originel.

Les djinns, êtres malfaisants, ont ia réputation d'êtres hirsutes, al,ec des chevelures

broussailleuses. lourdes et désordonnées. C'est à cette relation que I'on associe le rituei de

nomination de I'enfant intervenant le septième jour de la naissance et qui coïncide avec la

première coupe de cheveux.

En recevant un nom, I'enfant acquiert une individualité, ii subit sa première coupe de

cheveux qui vont être peignés et ordonnés. il ne risque plus d'être la proie des Kel essuf. Car

c'est par ia cheveiure que les génies prennent les hommes. Par ce geste, il s'humanise. (( c'est

que la virginité de sa chevelure est précisément ce qui distingue I'enfant des autres hommes et

ie rend semblable aux Kel essnf. >> (Casajus 1987 : p 272). C'est par ces gestes rituels qu'ils
feront softir I'enfant du monde des Kel essuf au monde des hommes. C'est l'octroi d'un nom
qui permet à l'enfànt d'exister au sein du groupe, cette opération intervient le septième jour et

coincide avec la première coupe de cheveux le séparant ainsi de 1'utérus de la mère.

Le rite de tasmit:aen arabe est un des moments forts qui accueillent le nouveau-né. f)es soins

particuliers entourent la cérémonie de la nomination de l'enfant. Le nom est souvent donné

par un lettré qui transcende de par son statut les catégories de ce qui appartient à l'humain et

de ce qui est de I'univers des Kel essuf. Ce nom est pris le plus souvent de la tradition
religieuse, parmi les noms des prophètes anbiya ou des compagnons du prophète de f islam :

qu'il consulte ou non un écrit arabe, on considère que c'est sa science des écritures qui permet

au lettré de choisir convenablement le nom de 1'enfant. Un second prénom est souvent donné,

on procède au tirage au sort, plusieurs candidats se présentent pour donner leur norn au

nouveau-né et la mère choisit panni les brins qui lui sont soumis représentant chacun un

candidat. La personne dont le nom est choisi est désignée par le terme anemmeghrott
(l'homonyme). Cette personne sera en quelque sorte le pamain ou la marraine de l'enfant
jusqu'à son adolescence. Elle se doit de lui offrir un cadeau, appelé ahett,ouf, à I'occasion des

fêtes.

Cette cérémonie est marquée par un nombre d'opérations propitiatoires destinées à écarler
les esprits malé{iques ; on considère en effet que l'enfant est parliculièrement vulnérable aux

forces rnauvaises du fait qu'on le dépouille d'une pafiie de sa force vitale.

On prend soin par Ia suite de vite effacer les traces laissées par ie corps de l'enfant lorsqu'il se

traîne par exemple sur le sable.
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Photc 1 : Unc jcuttc iràrt e;ui irlllitt son enlarri. un coirteau e-{l posé st;rrs i'trrcillcr iritur le protéger
ries Ktl cssLrt.,{nkoui'--l-lnr:iri rr rsrt :i)iil.

U n mariage ritualisé

Le mariage chez les Touareg Kei Aha-egar est tràs rirualisé, sa seliie étude rn*riteraiT qll'on y
consaçre une recherche spécifique" telle que 1'avâit r'éaiisée l)on:rniilue Casajus chez les
Touareg Kel Ferrvan du l{rger, mariage qili se cr;nst!ïit sur la base de l'opposition tentÈ

calnpement s'inscrir.ant selon P" Bonte « dans un ensemble rle représctitations svmtroliques
qui s'organisent en référence à la distinctron du sex*" à la coexistencr temporelle (le monde
des origines. fémiriin et incestueux) et spatiale (1a tente. I'intérioritê fërninine: et I'es.srif

l'ertériorité, domainc d*s hommes et des génies) d'un monde iéminin et d'un monde
masculin ». Pareillen"lent à Casa.ins. j"ai été iiappée par la place qri'ont les Kel essul, ces

génies du désert. dans ia ccsmr:gonie tcuarêguc.

Sans présr:nte r une vcrital:le monographie du mariage tosâreg cirez les Ke1 Ahaggar. travail
qui nécessiterait à lui seui une thèse, je snulèr,erai néanmoins ies n:oments rituels les plus
importants Êniourant ce rapport à I'essui au ciiurs riu mariagc. Le s ritui:ls varient seion que 1e

mariage a lieu dans un l,illage. dans un câmpem*nt ou encLric rians le eadre d'un mariagc
citadin à Tamanrasset. Ce dernier est parf i:is très influencé par 1es coutltmes du Nord et
I'espace où i1 se déroule ne permet pâs le dérouiernent cie la niême cêrémonie.

Le rnariage touareg consiste à habiter une tcntÊ et à reprodukel'ebtr,ç'el : i1 est I'un des

événements majeur de la vre de I'hor:rme et de la i"en:me touarègue conlmÊ l'est aussi la
naissance et la inort.

En Ahaggar. le mariage a pratiquement toujorrs lieu au sern de 1a même câtégorie sociale, il
est fortement endogarnique. et cie prélërence al,ec la csusine maternelle ou paternetrle. Avant
de rejoindre sr:n mari, l'épouse touarègue rlispose tcr-rjcurs d'une tente" de mcubles et

d'animaux rie traite se lon les capacités de ses parents. Elle rejoint sori nrari avcc un capital
qu'i1 doit préserl,cr vüire laire fructifier en accord ar,ec eelle-ci.

11 cci-rvient de préciser que dans le rnariage. c'est le régime de la sÉparation r-1es biens qui
prévaut. Aucun mari ne peut disposer cies biens uratérietrs inaiiénables nommés ehuy'el de

son épouse. sans son consentement.
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I-a ;en-liile t*uaràgrie choisit gon mari lorsq:-ie c*ilr-*i a i'*ccasicn rie ïe rencontrer au coilrs
des lôtes i;rganis*e s à l* rniiige rle s *an:p*mcnts t:r: aii!curs. *u al*rs tra 1àmille le choisit avec

si»r ac**i:d. §a pr.3fér'er:r:* est prép*nilerante m*me si e ll* dr:it *béir e1le aussi à des critères
flrii prêsen'ent }a dignité et 1'l-itnrer:r d* la l'amille. de ia iair,çi/ tr.r de la 1êilération. §a dot est

tcrij*i:rs éqLrivalenle à c*lle rpii * été donnée à sa inàre et ce. quei que si-rii le *ombre iJe

r::ariascs qu'eile âura cûrltrâct*-q I Ule j*une ilile est mariee rrrs tôt, rlès sa nubiiité. Ce
tnariag* e st en ue::r'riil eph*me re . mais que i*i in:l:*fie " car elle a désonirais une terltc, ct pour
ti:uiours"

Lcs i"emt:':es iiïsllrrtlrlt que c'cst ssliyent à l*ur scco*d mariage que lei"rr vr;ri choix va sr
pa$r"r sur i'éÊ*ux" h4ais ii arrive qu'e lie sr:iT r*eiler:.:ent consentalilr et qu'eiie !'ait ch*isr par
âmalLlr Êl ll{iti pas s*;:lemeni pr}$r taire piaisir à sa l*milic. Bien qr-te r.:-lusuln:ane depi-ii-r

L:n{teurps" la {"er:rme t{"-i.rarègue méprise i"*.valemeni la pol.,,gai;lie" Ë11c mci à profit 1e statul
qLre iur c*ni?r* la s*eiété p*ui" impos*r ia monrigarnie . Pcur el1e. si i'islai:r t*lère jusqu'à
qllaii"r ép*uses. i1 nc crntraint eï rrvafici:e ai-r,c;:n mari à etre poiygai'ne. Lcs To*arcg si:nT

*ss*n1 icii *mcnt f nd*sat lir§.

Les dilïér*nts ritucls du rn*riag*

Àir:si. je d*r:rirar 1e n'iariiise i*i que je l'ai obserie simr:ltaréru:enT ehez rles ncmades ilag
Chali *r éSlairnre*i Âguh n 

-!ah,ii: 
. La cérénionic a lieu dans un srar:d citmprffient installé.

La prc:nièr* dâmarch* à 1:rire par:r la r*aiisariori d'u:r mariirge cst la demande. Le père.

acc*lupagi:e ile cer-tarns pr*cires, r,a faire ia d*:narrrie aupràs de ia lar"riiile de la.jeune fille qui
scra eircisie pûL*-§{in fils .ri'ec i'ac*i.:rd d* ce riernirr. §i la répans* ilc la jeune fi1ie est

pr:silir'*. cette d*i".:ii*re d*it *n i:rincife d*nl:er -co* ;lcc*rd a-,.ant iûus les i:rembres de sa

flar:rille. À ce mcincnt rera fiNé 1* r:rcirt*r-lt el* 1a t*gg*/r" ele la eiot. en tbncticn ile la classe

sr.;e iale d* ia raariÉ*.

ALr d*but riri siàcl* C*mt*r. tll* *tait t:irée a rept ':1':iur:ear"rx. Âcïue liement. el1e est reévaluée

srlli:1a ccni*ncl*re il.i.iis,\r,)ir nrr'inl;iili r*stc c*lq;:i sirr 1'ancien sl,stèm* âvcc unc certaine
tïarg- iJ'ér'aiuaticr. 5i natur-'. :on rlrû1runl et s*n ltri:de d* rigi*n:e::T l'ont i'oL;jet d'une
iliscrissiil;r e r"itre !e r i-i*mt"::e ,c ile s ri*ur tatr"rille s.

La riat* ti,.l 1:-iiàl iâg..: t;t ii.ri:e g,';;r"1*s rir:ux lamille s. iais"tanT le temps à ia i":rêre de la mariée ,Je

pi-âp*r'er l* rc*rse*it iie s: i:ile et Taut ie::éc*ssaire i:nlt'cx parr::reubier la lente ou la
*:ri;s** qu'ellr: r'a i:;rbiter. La ra*guit iir:it ên"e acc{}mi-ragnée de eadeeux coùteux et

pr'*silqiellx:tiss:"rs irriig*. bijaux f,n argcni iparr:ii eux la Âll+rrj.ç.l'rii" de i'or... L*rsque
s'appt'oche ir' date dii l:':ariage" la iai:rili* iiu marié s'apprete à prés*nier ia taggait trois_jours
ar,,ani lll nr:ce. {-'e dtu*i r:st norul:ré en arabe T* rlfii. ll consiste à ailic}rer ci* manière
cstenlai*ire iss na::rbreux e aeleaur oilerts a la l:rariée"

Cc ritr-iel a srii:i des variaiir-rns" ilé-ià au niveau rlc I'ai-.pcllati*n. et de la nature r1e s cadear:x, cle

ia maniàre rle les présenter. IJurant c* mûmrnt ritue l" i* tnari r:e 11*it pas dLt tcut se mantrer. 11

est protégé de s*n r,*ile de tâte et mis â l'écart r1e la cr:r*rnonie jusqu'ar: jour de ia noce, de

peur d*s mauvais génics.

--l i{ecueil ries comrnunications
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Fi.iL:1. I : rilliej jlil. ùu l'.r11 l-1r*saiila iai aiiiji:iir.i:: !ri*f|:lr ie m::irçc r1.,r'ip.ÿ.

;l TJg!ru.iLri:iaiil" !i<i:iri;i irur jt . ili.j :

La cérémonie du henné et i* mûfi1âgs de l:r tente

Uire cérémanie de henné . ü?r{!{}. se ixr"rrsriii *11 Lû*lpitqlii* d*s ieiï:r:rcs cI prôcèd* également

1* joul elu mariage . E11* a 1;cu le §r:ir. au ciluçirrr du sole j1 pi:ur 1* î-larirr rT LTussi püLrr 1e ll]âi'ié
mais sépâTêment. La mariee n'rst pâs *rl:iL.** ;::ais pr*te*e* des rrgards durant ia pose du

lrenné.

« l-a marié. a:otrre lc nou-' r3u-r-iÉ. c{^rrrin.rL' le *adil"'rt. .r**t ili.irls rf * sr-i}*qïanc*s oricr:iuie s.

quaiifiées rie prcTer:tri**s et qr-ii rir;nbleni 1'ei:i-*i*1ri--* 
':r.-ti:r:r-*11e 

d'** *t:'e Tiagilisé pâr sâ

sjtuaiion de " pérégrin s*c;é " : r"i:r;1. i:riii*r ei 3rrl+lii hen*é. C* iitr"r-rier prrrduit, pâr sii

couiclu' pilr"issi*rc" pr*ch* r-i* c*ile i1* sar:*. i]tir 3a i:;olyi'âlrrnc* \c'rc|uc. JCeùrnfûgnc ti;ni
passagr er serï de :1l*.r{juagr *.Jri}ûi"L-i priiër*r:ti*i r,iâirl e *s rirrc;isia:rle : »

i"a fêtc se prr--1*n** ir",'ct: i,i';s ':l':iinar Lk: rll:iii *i rl'aitr.,,e l:.

Le mr:*I;rg* d* la i*;rT* ::rii:tii:l*. rl+"r.i i:jrrr;, pa:'1*s i-ec-:rnes iiu viliagr esi *nr extcnsi*n de la

le;:te ik i;: l'irèr*. L.f -oii-r.lir irrcrr.'içr jriut. 1;,r ïe;'*::-ics appar*r:técs à la rrèrc ilrl eflles
*ranri;iTÉesi:arlainèr*srrelliicnlâi'*§q,lf,-=iiar)lrrrrlril*LLrrlrorrtùl irliirl*sai:ie ;:cSeJ.scrte

de sièg* de cinçua*tc ec;:1i:a*lr*s. au-dcssris *iiq**l i,';r dir,qsc Llil* I*11if, *r*l'isoir*. []es
piquets sont pia:rtes" .cun:-l*nî*s iie p*rchcs iroriz*ntales snr iesqu*1ies *sT ienriu ie velunl
ionslitué de peaux c{}r"rslle s e nse nhl*"

l-a tente esi ilécor*e à i'intéri*ur rie srarids sacs rn pe ;tu cû1.)rrs et brorir:s tanilis q** la natte de

paille serr,ant de paiissaile rs*ber cst i:lacée âLrtr,-rii. Âr-r Cer"rxià:ne .ji:r-u'. cst rnrint* un iit rie
sabie ia tatlebut m*nté au *rüirr Cr l;i irntc rt qui est beaucoup i:lus ha*t quc i'adbrl. ün y
accroche une pai.r* rJe saniiaie s et ure épée *ppr)fiéc par le mari ipresen** du fer qrii éloigne
les génies).

La mariêe ne se séparera pas de I'ahal*u ri*i a sei-r,'i à cr*us*r ics ti*r-is p*ur pl:lcer 1e s pique{s

iie l* tenIr, tout co;i1ill* lc mari riç: sa /ri/.cu&a {âpée). dles il*ux instmn:*nts que sûnt l'ahalu rt
Natskoulsu sont fabriqués en métai" I"'objrt tranchant esT eens.,l ckiign*r les Ki:l rssuL L'crlri;lr
sembie être ren:placé par r,rn simple c{}uteall da*s *ertains cas" Le corrtrau ne ii*ii pas quitter
non pir-is 1a letnmc qni vient d'acc*uch*i.

IRcnconircinlu-rirationalcri'llnzari-'[':rirrni;issct^dLrl.l;*rl6iiinricr]iill) ,l;i
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itrlirlos tn ser"ic i -l-.1 ): ir4rilligc dc i:r iartt pri ic-s iinrntes. Izcrien

En chernin I'ers lâ tente, le crrtège

Quclqr-res he r-ires âpLès l0 eL)'Lr{i1cr du soleil, le lriaiié. après ia pose dli henné. est accompagné
de chez-iui ii.'u riu lieu qLi'i] {}ccupe pûur lâ circünstancr!. par.un imporrant coflège
ri'homtnes. jusqu'à la trnte nuptiaie r,iii iturt le manrle vâ s'asseoir pour 1a recitation de la
lrtrihit. La c*l*irralion Ce ia Fatih* par ies ironl:r:e s lS*urate d'sllvel-tu1'c scellant 1e mariage
reiigieuxi" est un eleinent c*ntra! du ritLlei niené par 1t-s {neslruer; et il est précédé par une
lenie proeession chântant le celeirre poên:e lri Borrie tl'El llusiri. Cette cérémonie a été
intrr"rit"iile i1 y a sr:uierrctlt ulte sr-rirantaine r.l'années l_rar ies fu:làc nonvellement installés en
Aliaggar" E jle iait mainten;mt pa1-rie int*grante du ritue L

llans certair:es rôgi*ns tli-isult:-lanes. ces 1'ers jcruissent d* propriétés miracrileilses ei sont
récités lnrs de grâyes li;aladies cu ali clrrirs iies enterrem*nts. Llc chanT pror.oque toujours de
vivcs é::rotions el r:nlrain* tcui le rnnnrle ci;:ns un tr"ai éiet de crmmunion.

Tl'es Tarcl rians ia nuit, duranl le cllemir: qui mène ia mariée à la tente nuptiale. le cortège des
tbmrnes qui I'acc*nllagüe cn processir-ln chanianl des a/r:rlcr? est an"êté. intereeptê
brutsquement par les hourme-c (les cousins crtisÉsi qr:i perturbcnt la cérémonie et exigent
réparati*n ; ils r*riament comine un dir rin* paire d'ighatinien (sandales de type raiis" de
c*uieur rollgc. i'abr:ir1uée,u à i\gaeiè2.t. Ce rituel, celul du don de la sandale ile la mariée au
cilusin croisé est ae cûtllpagné par ies e hants d'ale."r,en des tèiar:res.

Celle scène rsi théâtriilisée : pour I'ohservaler-ir non ar.er1i" 1a vir:lence de I'inreraction entre
ies femmes ilu r:o*èLe et l*s har:.:mes qr-ri i'anêt*§I fn chemin fait craindre un vrai conflit.
Après d'âpre s discussi*ns si-rr le choix clLr prultrrii r't le qralité de s sarrdaies" le don est lait au
cousin le tnieru placé" à 1'aîné en gi*éral. au sirnpien-lent à celui qui est présent {...). Ce rite
accompli. le *rr1ège rcpafi ell chantant. i{iast 19j8-1Ç79: ll3). Or tou{ ceci n'est qn'un jeu
ritueltrÈs th*âtral qui a une pûrTêr: s1.rnb*1rque que (iast erp§e1,rc ainsi : « llans la tradition,
ce rite est partaitem*nr ir"lsér* dans un* chaine d* re latii:ns -cr)*iales cohÉrentes qui tendent à
rendre Eg* heritier Cu frere de sa lrère" non seuielr. e nt de droit. en ce qui roncente l'accès au
commandeile*T. t"nais au,qsi héritier rie la ijlie de celni- ci^ que ioute Ia structure sociale
pûusse à devenir sou ép*usc » ifiast 1 Ç82 : p 73 i.

l!-ous rt:trcïr"tvilns eni-:or* une lbis la svmboiiqr:* de la chaussure et rlu pied qui sont les
suppûrts de rlitTérentes ccnnotations concernânt en gros tr*is dorlaine d'après Cast et qui
sont : la st:xualité e t 1'érctisrne" ies culte s lirn*raires et la rlagie . ie pr;uvoir et le riroit.

I-'avancée de la rnar"iée vers ia t<:nte nupTiâle est acccmpagriée par les lemmes de la parenté.
elle sera précédée de sou rnari qui, lili. scra accon:pagné de ses aniis. et d'un ministre
mandaTé. dejà au tait des choses di"i mariage. qui 1r"ri prodigu*ra de précieux conseils pour
comlllence r hanr-ionie uselrcnl \a \ iL- c0nj ugalil.

I{ccLre iI r:lcs ccinnunicatioirs
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Certains ritu*ls elttûurailt I'entré" i1es n.:aiiés dans ia tÊnte nilptiiile scnl ré:,,élateurs de ce
râppûrt aux lilrces irrl'isibies. À la difiôr*nce de ce qui se fait dans ia r ie quotiriientre.
I'hon:me se voilÊ r"ie façan à ne laisser apparaître ârlcul'i cheveu iru sûmmet du crâne, les
cheveur étant une des prises lar.'orites ii*s Kel *ssuf. Lii femme est eg:ilen:ent entièrement
dissimulée. Toute s e e s précautions ûnt p{}Lrr obje ctif dc se protégrr iies Kci *ssul, le s f,emmes
accompragnanT le cr-rtège dr I:l lnariée agitenl d*s er:censujrs dans lesquc"ls se crnsuinellt des
préparations;ibase iic benjoin {j*r;Lti}.l'*ncÊns a\,ant le pcui,'oir il'ék:igncr les génies. On
I'utilise aussi iors des abiutr*i:s de ia n:ari*r ir: pr*niicr soir : cette derni*re est lavée, purif!ée
et encensée. I-a feurme *sl plus expcsée qur- son rï{ln ciil' son cirangernent iie statut est
radical.

De mêtle que le milrié s* doit dc rcster l*ilc ct r.i.' ne pas sc urr)rlrreï, sa i:.ruche notamment
cloit ôtre sans arrêt cour,çrtfl" car e lic ,: st :russi 1e iieu de 1a prlluti*n par exc*llencc. Toutes les
marges sonl riang*reilses... 11est logique que les orifîccs du r:orps s,i,.mbaiiscnt 1es points les
plus vulnérabies." Chez les lauareg, t:au rt parcle sr.int iissociees" {-re qui ressorl de la
s3,-mbolique dLi port riu voile. i1e latogelmusr chrz les hon:me s.

Pour les empêcher de nuire. un ensemble rie ritr-rels est mis cn place iors d'impc(antes
cérérnonies telles que 1es mariages. cûmlîe chanier à tu*-tête des pr_rèmes subversif-s et
transgresser ie code de latung*!t (1a parole pÉn*mbreusc) iL_-asajus lgE6 ) l*r:s eiu cortège. Ou
réaiiser des ritueis d,inversion : produire de s obscénit*s (lu/àlg/li) ou 1rânqller tle respect à un
ancien rcncontré sur ie cire min du corlêge. p*rter cles rnaquiilage s conure de s rnasque s, Çréer
le désorrlre et faire u* charivari por-rr distraire ies Ke i e ssul. Four faire ccsse r leur rlomination.
leur violcnce, leurs agressions. il faut des actes appropriés et il exisre rjes lois. ries règles à
respecter. Un rapporl constant rst étairli entre les Ke1 *ssuf " i* sang et Ia couleur naire,
certaines t'emmes s'enduisent le r''isage de noir (n"rélang* d';intimr:ine et d* plantes) pour s'en
protôger. C'est aussi le n:oyen d'éloigner ie mauvais u:i1.

Par ie biais des chants ritueis du mariage nornmés alett;cn " ce s lèrnir:e s rngâsent un dialogue
ilans un jer"r d'opptlsition rituel el ei'échanges de paroies (iiialogue enrre les rieux groupes),
allant de l'éioge de la mariée à 1a satire"

147
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La marié* ÇüLitricn* colnplctem*nt" n'ai:parait jar:lais eri ;lublic sauf lors clr: cortàge rri on iui
cûu\jr,i] er:tiàreiï*nl l* visagi: i:our la sr-:nstrair* a* r*garcl c*,ie Lrx h*sse r!. itit au tehot) et à

I'agr*ssi*n ries Ke i cssuf. Sa Ttlx,e:trï assistânte ,"ie la r:ranée " sera t*uj*urs à proximité pour

hii re r:iç:nte r ie v*iic ari ca.c {}ir il t*mire" cui ia griidr'il*ns se s rleplaceme nts.

CeT eré*er:cni est re*s* s;-lsciter Ia jalciisie dc Tous les hrulmeg et fummes encilre

céli"natair*s ;:ratiqrurnl l* iih*rté amsllre Lls{: l;u'i, c*mrxe si I'cneage mcnt de iiiléiité nruiue llil
de s époiix ia lcur dérst--ait à.!amais"

Ânx fe n:n:*s ene r:re cÉlibiriaires. elles ailrsssent par exempie ce poènie :

I n st ct,t i t i,\ tr l)fi t i ri .; t.t rt c I lu l: ç

Ilis aux.je nr,s:s l'111e s: *nivrrz-r,'ûul de tabac

Wl4l; *!r,; re:§itr L:tftg;i: ai ilel

Ce t lliln:*:e *st cléscn::ais iiiins un endrait in;lcce ssibl*

t\rir l:*m*:*s :

.,4 *'*rtglt tir,{itlirs ''ye iil:ei;k *i;Liu?u,\

Ca" ce §onl lÊs f*ml:re s. {}i"r fir: pe t.tt prls i*s avoir p*r ]a force

lÿet ihei; *r f i:/l* i.l i.t'€r'§ \'eirLt -s-us-t

f 'esï üi*u qui ie s d*nn* u qLri ri i, *Llt

Dans le texTc d'*ie,x'cr?, c'est la iemtt* qui a ic ménTe exclusif de l'ér,'énemeni tandis que

I'h*nir-*c scl:rbie.j*u*r i"in rôle rniièr'esiet-ll passil"ih"Tecireri Saada 1986), contrairement aux
apirarcfl{rs exTéiirues r'ie ia d*lrarl.ic cn n:ariage eT cies préparatifs où on a f in"lpression

qu'rlle r un rôle rrassii. tlu h-li proiiigr:era rle precieux consciis ct ûn vantera ses mérites.

beaul*. int*llig*nce" l-a f'ernr"ne est an eelrtrr ries convriitises. [J'autre pzut, la f'emme

toi;aregue *sT si adLrléc qri* la p*é.tic 1ui cst e ssenti*ilemeiit dédiée. E1le y est décrétée comme
u:: âtr* *hérissahî*. rny'stérieliN. érrign:atiqire à c*rquérir. Eile est autant appréciée pour sr:s

qualités spir"itile lli:s. Ë*ur sûn inte lliger:ce et sa vivacitô d'esprit qr-ie pour sa erâce femini*e.

C*nrcienie de sair impcrtanc* ct r1"* m*h* q:-:i l'r:ltcur*. eiie a su exploiter en sa fal'eur les

réaiitÉs srici*cr-rilr-ireiles et hist*riqr-ies rie s*n r:riiieu" Elle est rie *e fart en position de fbrce
pr:ur *xig*r et r"ri':tenir i:e qu'cl1* v*ut. C*1a élaiï d'â*lant plLrs laeile car elle disposait ii'une
cerTainr auton*iriç sur 1e plar"' écon*miqne que lui e *nlérait le droit à la propriété.

I-a mariée ne relltre elans 1a tenle nuptiale qu'après en avoir f,ait tr"ois lbis le taur, de s pratiques

similairrs se rrtTr)§vefi1 iians r1'auIrÊs groilpes tiluareg. cirez les Kel Fem'an : « en s'{rul.rant à

un épour. §ne tililtc s'oLi,u'l'e par 1a m*r:re occasiun à I'un r1e ceu.r qui la hanteront plus tard
e offime Kei essuf. de sofi* qui: le iianger lié aux l{e 1 e ssuf ne peut venir pour une tente quc du

côt* dt: l'époux, c't-.st à dir* dr-r côtô nlascuiin ,> 1ü liasajus. 1987 : p24t)).

Casajus decrit un ritur:1 aù riire r.ie iile femme portâr1t ia mariée sur son dos entre dans la iente.

En Airaggar. un rite similairr décrit p*r Lhote ccnsistail à ce qri'une vielle t'emme décrépite
vienne s'âsse$ir à côlé du rirari à ia piace rir: iaieune iitle (Lhote 1q55). San rôle consiste à

troinper 1e s mau*, ais génie s qui savent que du sang va être versé et qui voudraient en profiter
porir *ssâ-vcr d* s'emparer de ia jcune tllle" la vieille fcmme s'altire ainsi les mauvaises

int"luence s et le s e :npi:rle avec e ile .
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I"e rite de I'aiguille. lranst*nl"us

I-e rite qui perrnet à la jeune tiile ri'intégr"er le n;*nd* Ce s ibran:es est lxlui de i'iistanïLs, r-ie

l'aiguille . Da*s le m*niie Tauari:g Ta s1'rnboiique d'une aiguille à c*uilrc est iissiici* â son rô1e

protect.ur" dans ute mcinclre ine-{iure que i'est l'épée p*ur e r qui *st d'*loigr:er !es Kei cssui".

Charies lle Fcuca:"rlt sign*l*it ilar.q scs «1cr.t*> k-aiiâi.-S rl jlri!§e )).iuü ics Ti:mir"res de

l'Àhagg*r ofi;'aienï des *igriilirs corllr"rir ilortc-biir:i:e Lir ru,': h*ir:rn*s Ëart*nt rn r*zzsLis"

l-a marie* ârrir,ant r1*r:s ïil tüntr *Li rnaisci: llr"iptiâle est enii*ren:*nt vr:iiée, s*ustraite aitr
regards. Lc r.oiit qu'elie p*rte est lr:tnspercr: e t:-ilessri:"rs riLl menTrri: pai L1lie aiguilie , c*ile -ci
ilclit êtr* cassée par l* n:ar.i, c'*st sap*siïion dans l* c**pie qr-ri est cn,iai. Ik nos jr:urs, s'il n'y
atrive pas, il cloil camilefisçr cr g*siü i:11 oiïranT rlnÊ sû1rlne r1'arq*tri à s* ic:r":mr. ll:rnive rlur
pour faire une plaisanî*ri* à un ixari d'u::' pracire parcnté. tra lrère ile la marié* *ixlisisse un*
ffès grosse aig-Lrille quasin:**t incassabte . Ce iJeniier r-re cl*it pas s'e* i:if,isquer m*is *t: l ire.

Labrisurc rle l'*iguill* est un ritc de sépalatia* du i;icnde iies-ieures fillcs *t ii'une i:nirée dans

relLri des fcmi:r*s n-:ari*r:s. ûes ril*s similaircs s'üi:serr,*nt à Âleer" *ù i'*n doil casscr u*
ob.1et, rine paterie all passâ-qc rle ia marré*. Un g*ste de nLptr;re. rie sép*i'atirrn, de passage <i'un

étaT ii çn autrc. ün jeite aussi Ce l'ea* par rlen'i*re, aux piccis de la mariéc, à la scrtic riu seiiil de

1a maison fiunjliale, ax depart du cott*ge cûmlïe un ge siÊ de p:.u-ificatron.

La cérén:onie rir"t port r1u vnile chrz la feurme toriarèguc qui sun'ienl h la pirirerté rc*ged
précède celie du mariagc" Four ics tar:illes qrii tient*nT à m:rqurr ce pa"c$ilg*. une fôTe est

dannée. penriant iaquelle im r*alise rin rite âLtirlur d'une aig*ilie qui ré*nit l*s pans dir v*ile,
qrii doit également êtri: briséc pâr un courlisan. ou un c*nsii: qr:i. seion les préeepies dn
mariage préférentiel. est en honne position pour demalriier sa main.

A la sr-rite de l;r cérérnonie du rnariage. les ép*ux vûnt iflster seuls rlurant les sepT jorirs

isskckrn sans ia compagnie rie leurs parrnis ; la trailiticn \.ûut que le niariage ne sr:it pas

consomn':é la pr:erriiàre riuit. C'*st la irierrséirnce r1*i est alancér pr:ur,justifiel c* fait, la
mariée ci*it s'habituer à la pr*scnce dc sr:n rxari sans s'effr"av*r. naus eiit Cast iiÇ85i. Un
phénorlrène asse z réceti c*r"rsist* * ritualissr ri'unc façon assez discrèt* l'*tat de virginiL* de la
je une épousr : potlT ceia le mari s* driit le ienrlcmain n:atin ilcs n*ces l*r.r'l:rr* r1'oiïr"ir un
préseni, souvcnt un bijilu ct: or à sr'rn épouse ct Lrn allire prrsent à la m*re pclur lui âssurer quc
Tout s'est bien dérc'ui*. Lts 1em*res vüll1 railpûrler la nouvelie à la mÈre en disanr qu'e1ie a eu

son "rl;sJ: (rion c}"r matin) . deruc 11u'e11* a bien édr"rqu* sa iillc. si cette cler:riàre n'a pas rfçil cr
présent, 1a tnère h+nteuse ne s'habillera p*in1. Llela n'entraîn* ni répuriiaTion t:i scandaie
pai"ticulier mais ce ia reste queique pe * mal r,ôci; par les lar::iilcs.

Ar.r trilieu de la matin**. an'ir,ent i*s fenlmes qr,ri ap1-.alticnncnt à la famill* du rnari. I-es
helles-sæurs tresst:nt les cheverix de la mariée dt: manière hea*coup plLrs élaborée. On la
rer,êt rle son alesciro, r1e ses pir"is beaux bijr-rnx trarlitionireis ien argenti. C'est ie bleLl indigo
pûur ioutes ies t"emmes qr-ii est à i'lranneur eî les i:rjcux cn ârgent. i-es invit*s qui viennent de

loin reparte*t avec de grossc: pror isrons. souvent il leur gera renrhr iiutant qu'ils onl apparté .

on leur otlie deux ml'rutons, de la sernoi.rie. r1u beurre. eles iégumes. . 
"

I-es.iours suivants serilnt consacrés à la iête, les épr:rix se jÛignent lux_juiLnr-.r gens au collrs
rie lajournée "

A ia veille dr"r septième jo*r. ia f"emme quilte *n premier ia tenTe , sLuvi* d* sorr époux. Elle est
habiilée et parée comltle au lendemain rles noces et r,a rendre yisite aur niorts (tombes t;u
cimetièi"es à proximite) rt saliler 1es r,ieilles perssllnes présentrs. Tar:dis que 1e marié rejornt
les lromme s 11*i lis*tt et récitenl r:1. fhrhc-la Fatiha.
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Après cette péricde de sept_iours d'isahdan qui sont anirnés de musiques . d'illugcut (can'ousel

dc cl:ameauxl, les deux épour reji:ignent chacun son campeillent. ou sa nlaison. Ils vont
devoir attenrlre ensuite la célêbrationdeT'azol*t'. Ce rituel uzcrlql, est appelée l'aztrl en arabe,

il consisie à ronipre I'isolrment des mariés qui se déroule lors d'une grande cérémonie
festive. Après une période rle séparation. les rnariés l'ont pouvoir se retrouver offrcieilement
et vivrc ense rnble soris ie môme toit I avant cela" c'était des rençontres quasiment clandestines
la nuit. Cette période pei"rt être raccourcie lorsqi"ie le mariê possède suffisamment de moyens
pour accueillir son épouse Êt assurcr sa subsistance . Il peut néanmoins durant ia période du

rrul lui rcnCre rie s visites nûctllmes" lui ofh'ir des cadeaux et continuer à la séduire. Cela peut

rlurer une année clu môme tr;ius ilans cerïains cas. Les par*nts tardent parfois à confier
tctalen'icnt le ur f r11e, jusqu'à ce qu'ils s'as-rurent trien de la e onduite honorable du mari.

C'est ie cas pâr exelllp1e rie la jeune Karinta" {ilie r1'un k{oi;ley qn'on avait donnée en mariage

à un jeune hornme *wghid. un tributair* qui sc vantait d'être un grand commerçant

{contrebandier}, qui reprôscntait donc un bon par1i" Lle chi:ix n'a pas suscité I'enthousiasme

cl* la part ile l'cncle matemetr. ni de celle de la jeune tjlle en qliestiûn qui n'avait que seize ans

rnais qrii était dé"f à amûureuse d'un antre -ierine homnie, un arabe châamba. Son père lui
relusera sa nrain car il eonsidérait que sa lille encore jeune ne supporterait pas le
clois*nnement rians une ville et ie mode de yie des arabes. L'expérience de ses sæurs qui
s'étaicnt mariées aves des arabes trop jaloux de la liberté cle leurs femrnes le dissuadait
d'accepter cette a1liance. Cette demière rr'ar'ûuera avoir dit cui à ce rnariage car c'était la
seule coneiition pour qufl sûn pèi:e la iaisse vovager auprès de sa mère dont il était séparé,

remariée actuellement en Lrb1.'e.

Ce mariage au f;rit la libércrait eT elle s'atlendalt à ce qu'il soit éphémère. El1e me dit qu'à son

second rtiariage, c,'est e11e qui chr-risirait son conjoint. Dr.rant toute 1a période du azul qui
s'étemi-{ait por-rr ie rnari, la jeLrne fille se refusait à iui et 1ui avouait qu'eile ne l'aimait pas.

nrais e e dernier n'âr,ait iliis asscz de iiignité et rie fiel.té pûur cornprendre de lui-même qu'il
rlevait renüncer au mariage. [rl]e avait trop d* respect et d'amour pour son père pour
I'sfiense r" rne dira-t-e lic. I1 est vrai que ce demier ar,ait toujours cédé à tous ses désirs. Le père

a dn sentir que quelque chosc n'allait pas dans ce coriple, car ii retardaitl'azalav prétextant

mieux préparer sa iilie. Il lui avait acheté des meubles pour s'installer dans sa nouvelle
maison, ellc ccci-rpait une chambre dans la maison familiale, et cela durait depuis plus d'un
an. .lusqu'au jcur oir le beau-fiis conrmit un impair in'éparable. insultant sa 1111e et son père,

laut" ckerif qu'i1 était lors r1'une dispute conjugale. Le père. all courant. mit ainsi fin à ce

mariage avant que 1a jeune l-emme n'ait pu rejoindre son époux.

Le mariage fst un acie d'alliance accompagné d'une série d'échanges et de transactions, c'est

aussi r;n rite de passage mobilisant un pote ntie I s,vr.nbolique de pratiques sacrées.

Il est ar;ssi une étape très importante dans la vie des initiés. L'absence ou la fin d'un mariage
signifie la ruptnre sociale qu'ils vivent, mpture qui sun'ient souvent du fait de la mort
successive des ntaris oü encore des enfants. Le fait de n'avoir pas été marié (e) est souvent
mis en relation avec ul1e alliance invisibie.

I-e mariage consiste donc à reproduire l'(bay'el, par 1e biais de la transmission matrilinéaire.
Même divorcé*s. les femmes continuent à jouir d'une situatiûn assez confortable, leur frère
(l'oncie maternel) se doit de leur assrrer la subsistance, à elles et à leurs enfants" et c'est

seuleme nt dans ie cas où e 11es auront contracté une union exogamÊ, dans un contexte culturel
ditfurent que la flemn:e perd cet acquis. Lorsqu'elle rejoint un univers dont elle ne maîtrise
pas 1es cccles. suit un époux issu du ,.r-ord en ville pal exemple" et dont le mariage obéit à
d'ai:tr*s critères qui n'avantasent pas toruours la femme" Lorsqu'elle se trouve séparée de lui,

,-l Recucil dcs comrnunicatioris



elle devient extrêrrement fragiiisée" elle n'est assurée de rien, pas même de la protection de sa

famille restée au village et qui ne peut 1ui assurer une vie contbrtable dans la r.ille otr elle

décide de s'instal1er.

Les transformations et nauvelles influences

Le mariage rituel nomade qui est décrit dans ce paragraphe correspond à celui qui a iieu dans

les campements ou mênre dans ies petits villages semi-sédentaires : dans ces derniers. ils sont

souvént célébrôs en plein air, comm* les nomades, mais ces rituels subissent des variatitins

en milieu urbain. Pour illustrer mon propos; je prends l'exemple du déroulement d'un

mariage touareg qui avait tout l'aspect d'un mariage conventionnetr et traditionnel,

endogame, d'une jeune fille noble Ke I Ghela à un de ses cousins germains. I)ans i'espace

rituel où se sont installés les conr.ives, une salle réunissait notammeilt les serils proches de la

mariée, ses consines et ses iantes et quelques aniies" Les espaces ntuels sont bien définis.

Celles qui s'attèient à ia criisine et aux corvées ne sônt pâs celles qr:i vcnt s'asseoir dignement

entre elles, habiilées de leurs plus be aux atours et du traditionnel sle,scho (voile indigo), mais

il n'empêche que l'ambiance générale était à la convivialité, et on remarque aisément que

i'espace urbain réduit quelque peu le s dilïérenciaticrns sociale s.

C'est au cours de cette tëte de mariage que j'ai eu la suiprise de voir intégrer des musiques

arabes urbaines à audience mondiale, tels que le Raï. dans la fête, qui faisaient danser les

jeunes fiiles dans la salle. Cette séquence musicale sera suivie un peu plris tard dans la soirée

par des séquences musicaies traciitionnelles de Tindi, chanté adrnirablement par ùne lûnet,

une torgeronne, la fille d'une virtuose de i'imzad. Khaoulen. dans I'enceinte même cle la cour

de la maison en plein air. Le'findi ne se joue jamais traditionnellement rlans un cercie fermé,

il prend ains.i un caractère plus intiitiste. Un autre point est à remarquer, c'est la séparatiorr

des espaces féminiris et masculins : dans un mariage nomade en brousse, les hommes sont

présents et pafiagent l'espace rituei avec ies femmes, ils participent activement aux tâches de

cuisine, c'est généralemnt eux qui cursinent. Et lcrs. des cérémonies f"estives, iors des chants,

ils sont tous autour des femmes et ils les acconlpagnent lors du 
-findi 

et durant les illugcm (la

danse des chameaux). Dans un cadre urbain. I'espiice e st bien dé1imité par un mur d'enceinte

et il est bien sûr impossitrle pour les hommes cle réaiiser des illugan, des prouesses

chamelières.

.l'ai observé un autre mariage chez une autre tribu aristocratique les Kel Taîtoq. Il a eu lieu

également dans la vilie, où de grandes tentes étaient installées dans un quartier de

Tamanrasset, à lmechuwen " pour recevoir les nomtrreux invités. I-e cortège bmyânt des 4 x 4

remplaçait celui des chameaux.

De nouveaux riïLrels ont été égaienrent introrluits par les gens du Jriord. notamment celui du

d-lû, où I'on alÏche de manière ostentatoire les nombreux cadeaux offerts à la mariée, des

vêtements essentiellement et des bijor-rx en or et en argent. Ce rituei s'associe à ceiui déjà

existant de la taggalr, la dot de la mariée. constituée traditionnellement de chameaux, de

tissus prestigieux, de bi-ioux en argent et de nombreux autres éiéraents traditionnels (u/escho,

ighatimen\. Le cortège bruyant des voitures dans la ville. fomre « morlerne >r qu'a prise le

mariage n'a pas la charge rituelie. ni le charme qu'avait un mariage célébré en brousse dans un

carnpement nomade. Il ne permet pas non plus ie respect des ritue ls spéciflques qui ont lieu
en milieu nomade où il est plus aisé d'observer ce contact avec i'essui.

Ce genre de rr-rariage nomade" je l'ai obser-v'é par contre chez leur irughad (tributaires'1 Dag

Ghali. réalisant une alliance avec ies iklan n Tawsit. ces derniers ayant maintemr nne vie
sociale au campement. C'est Lln signe de la modernité et de l'évolution sociale, pendant que
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les anciens esclaves i./r/rlr Ëaraelaiünt en charneau, uil peri rnaladroitement, lors des
prtstigierix i.liug*ti. tradiïi*nneiiemeilt réservés aux nr:bies pasteurs gueriers, 1es nobles
parad*ient, cux" rn ville , en cofiège . dans de s vcitllrcs trlrt tei'rain r:u sirapirinent à pied.

L* sit*t i:giriemc*t ccs tttômc's catriEoncs s*ciales tf iklux * tl'i;:cgls*rrr qui. dans des
asscciaticns *uliureiles revendiquent et cire:cli*n1 à pr*u:aurr*ir ia culturc nomade. des
lnwhugit (l:*tnmes lii:resi *t de tous ceu.x qui se r*r,,enrliquent dcs Kel tamahaq (ceux qui
parlent la ta*tgitcttg)" Lerir statut a liirg,:nrenï évoir-i*. Ja scolarisation rjont ils ant bénélrcié a
lavcrisé ieur totaie *mancipaticn s*ciale et .*c*nor:rique. C'est rnajirriiaiemcnt r-ux qui
rér:upÔrcnt le ;:restige des lmuhçt' et I'exploiient etr vue iic paraître et aussi de promonvoir'
rette cilltllre.
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C o**unication

lntroduction

i-adies and gentiemen, distinguishecl quests. it is an hcnor and a pnvilege to be with l,ou at
this ealioqLrium in celebration of the in:zacl. the syrr.ibol of a great peopl* ancl cuitilre. I wish
lcr thank the Algerian authcrities lor making p*ssiLrle this conlèrence and for the rvarm
1l elcotne theY have shown me. i con:rnend most highl-v the As,cociation Sauver l'hnzad" its
rnetlbers and supporters. firr tlreir dedication anri ;ichie vernents in prescrving the endangered
musical traditions o1'the l-uareg. ,\4y special thanks go to fu{adan"re Farida Se11a1, President of
tire Associil.tion, ii:r her kind invitalion. hcr gracicusness" ancl her rireless ellbrts in bringing
this confèrence to fl'uition. Ând I thank you Tbr this opportur:rt,v- to share a l"erv thoiights I have
concernins the meaning and evolution *lirnzad playing styles"

The Imzad us a l\{ulti-Faceted S,vmbol

lVhen I rl'as in Agaciez in 1971 I asked a ,vûu11g rnan namerl Arafèt u.hat the imzad ffieant to
him. Iie replied, '"41îer: he aring the music of the imzad I couid riot perlirrm an unrvo$hv act. It
restores mv soul and riglrts rn.v rninil." { I )

Aratèt's lvords echo those of Père rle For:ciluld, n'ho ser.ent,v r,,ears e arlier wroie:

The inrzad is the favorite musical instrument. noble ancl elegant par excellence; it is
the one prefèrred above all, sung about in verse" longerl lar."vhen one is far fu-om the
land of,ivhich it is the s-vn"iirol and rhe rerniniier of ali goori things. (2)

All sources indicate that the Tuareg have lorrE regarclerJ the irnzad as a porverful force ibr
goor1. I'he instrut.nent. played only by ll,omen. lr,as be lieved capabie of inspiring men to
heroic deeds. iT ll'as once thought to give ûilurâse to u.arriors in timc of battle anci to speed
iheir return to the l&'omen u'ho rvailed i-or them. its music er,*kes ini;i-{e s of heroic behavior.
anrl it symtrolizes the noblest ideais ard sentiments in-luareg culture .

Much of the pcrver of the imzad u'as in re aliry tire pcwer erercised by the women who played
it" The tvarrior society demanrieci repeated r,ecognition r:f heroic ileeris and constant
revaiidation of the l-;ehal'ioral irieals that prodriced them. The songs o1'praise sung to the
accompanitnent of the intzad lvcre â potent force torvarri this end. Dr,ive,"*rier wrote in 1864
thar ivan"iors ir combat -rouglrt air.lavs to act in i.t coul.âgcous l1lânner iest their lvûmen
deprive them of music. The prospect of silent inrzarls on their retunl was Llsually suificient to
renew their coura_{e in the f'ace Llf defeat" t 

j 
)

In more reÇent times. \\'orxe11 have piayed the imzad to ensure the salery of nren on any
mission taking thern fhr from horne. Faitir in the protective pùtver of the imzad persists" i as
testiiled in a modern melody plaSred in Agadez in 1g78. entitled .,Akoli."icomposed for a

,voung man ofthat name who l-rad gone âway rû studt, at a universilv in paris" 14)

À''[any musical gatlierings centered around tir* rri:zad lvere also c,ourtship occasions featuring
love songs. pi.)ÊtT\'. and gai:res of r'vit" Presiriing overthc event. knor,vn as at1 ahal, was the
imzad pla,ver. According to lioucauld, "So closelv assi:ciated is the imzad u,,ith the ahal that
tire mcntion of one is sullicient to bring to mind the other." Tlirough this association. the
imzad r'r.as also a symbol oflor,"e and youthfui passion (5).
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From some religious points r-rlvie*', the imzad lvas a pagan s-vrnbolthat ilistracted the mind
fi'om ihoughts of Allah anil tire Propiret. lt aggranriizeci tlie position of women and

encouraged licenticus i:ehavior ân1ûng youth. they sairi. And ra'orse. the rnystical powers

contained in its rnusic. rvcn in the instnrnreilt itself t6). derive nat fi"ornAllah but fi'om earlier
beliefs. In some encalnp1r1e11ts and settlelne nts it rvâs strictly i'orbidden { 7).

It's little r,'ondcr that luch religir:us convictionr rliscouragert nrany wûmen from playing the

imzad. fulany talented, older \vûmerl rvlio had e*jo3lecl the imzacl in their yoLlth. turned ar.l,ay

from it. clioasing instead a more submissivc and pior:s ri:le in accord r.,,,ith the demands of
fundamentalist rnovernents swerping thr:ough the Sahara. Some u,onren nrade compromises.
ln Tamanrasset, Dameillâ continried to play, buI she pansed at the hours of prayer and refused

to pla-v at ail on hol-v da-vs. In i\gadez, l'inia could he persLrarled to pla1, on r:lre occasions. but
she re luserl to heep an imzad in he r tenI.

The in-izad. thereibre, s,rrmbalizes different things according to time. context and point ol
vieu,. On one hanr'I, it connr:tes behavioral ideals anii intellectuai and spiritual pr-rrity; on the

other. it sllggests gallantrv. sensLlorisness, and -vouth. [t el'okes images of a distant pre-

Islarnic past, and lhe traditir.rns su-rounding it re ilect the traditional role and high status of
ruonlefl. Yi:t rvithin this iliversiry there is no contradiction. fbl in each of the designata lies a

part ol'the essence ot-r.r,hat iî rleans to b* a Tr-iiireg. The imzad is, tlieretrore. a rnulti-faceted
sr rnl-.ol oll ualcu idcntily.

Reginnal Styles

The Tuareq believe tlral the irnzad uriginatetl in Ahaggar. and r,l'ithout doubt it is e-losely

associated r,ithAhaggar traditi*ns. Àli ilgreeii that the Ahaggar st-yle oi pla,vrng is oider tlran
1ïost otl-lcr style s" Acccrding to §1. Rouani cl'-fallanrassrt.

Altuggur nrusic i,s fiftt'ïe{tïs older thun th*t rsl the south. l'lte ceilter ond lteurl of
Tutu-eg cuhLtre *'tre in Àhttgg*r cluring lke tliste af the ttruenLtkul Musa ug AntusTane

{} çûs-2üJ.

.1iter lti.s deulh llzet'e \1,{ti; .\Trüng opSsosirirsu ro Tuureg t:rtllure in Àhaggur / and
t{evelopruenl t:ecsetl. 8ut in Totnesnc sntl soute olher ltloces Io the soulh {herev,tt.\ t1o

oile T{} (4)posc the Tuareg on.cl tltt cuhure {'ontittued to /lourisk there. (8)

N{anv southern Tuareg rr,ho took pafi in mv study regarded the Alraggar style as "old
fàsirioned." a nrusic of the past. The playing styles heard rn Niger. the1,' said. are more
moderri. Some rlidn't like the r\haggar style. not onlv because it sounded old fashioned, but
because it belonged tti a different region and thr,rs didn't communicate to them directl_v. The-v

ciicln't kno*, the songs ol the Ahaggar rrllertirry nor the people and events they
cürrlmeirorate. Some foLrncl the dialect hard tr undr:rstand. Tuareg ol the Ahaggar, on the

otlier hand. regarded their tradition as the "purr" one and took pride in the antiquity of the

style. Some even looked disclaintully upon the .couthern styles, which they say are mixed
rvith other traditions.

ln 1939, Francis Nicholas drstingr-rished three major traditions of imzad playrng ancl

repertory'. lrhich he designateci b,v- the regional name s "Ahaggar, "Aïr," and Azarvarh" (9)" To

test his theory. I asked several grollps of Tuareg assi.ctânts to listen to recordings of imzad
music lrom r.'arious pails of the Sahara and to tr.v tc identi§' tliem by region. h{ost n ere able

to recognize tlre regit-rnel sûLircc of a compcsitii:n, e r,en if tiie_v had tre l,"r heard it before. just
b5, iistenir:g to its musical st-vie . It appeared that the l{icolas classification had some basis in
fact. antl transcription and anaivsis revealed some regional characteristics.
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'l-t'pical t;i'the old i\hag*arst,r, 1e. I forinii" is its ii:rmLllaic srrLrciure. {§*e 
-[r:rnseriptian l.]:\

cotr:;:ositi*n llsuaiiv c*mpnriscs a s*l'i*g o1'nie lodic lormiilas ieadrns io câdenccs. Ea*h
iomrnia ci:tt,cists ola ctrrislcr oi'rapid îrxres tirai surr*unii a nucieus *t rrne or ffiorr prir.rcipal
prtchi:s" 'I'h* clu*rters. hitl"rt1 c-rnametrieri" iink trg*thcl'io l'r:ri:r phrases uf r.ary,.inu ler:g1hs,
di:iincat*el not il_y illeter hilï ir."-'tli,: t*nai cad*nce.q. 11Àhasear sr_vie, rhvll:m is snharriinate Lo

m*ioriy'. anri pr.rlse is *ften diïitcLrk ro riisi:*rn.

Anaivsjs lrl''"Âïr'- r*ccrdings lSce "franscriptirn 2.] rcr'*aleri lcimrilaic r:ralerial. b*t ti:e
t tttits te nri to r'l*t'e lotr and ra.join t{rge{her 111ût'e -ciïoolhl-v" rn sucir i::anner that it is i:ttcn hard
to r"ieter"init-r* rltrerc otre ulit eneis and ariotirer b*girrs. ürnan:eutation is less pr*fus* than in
Àliaggar. iriirtlt!-ll;rly itt ihr:.re eûrïpü-ciii*r.is saicj tri be ;x*re rlrcLiern. Âs in Ahaggar stvle"
Ëhrase teirgths r,ar-_v ilnrl rhvthm is Llsuallrv sr-rboldinate io n:e l*dv.

The '"Azar,r'arh" ûr "'u.esl*rn sI"vI';.-' isee Transeripfi*n 3.) aisii c*ntain*rl ionnr:laic m*iifs
in rapid tetïp*. bui t'ncre r:licn n'iti: strc*sh. ;icccnieii. isomctric pulses rn rluple ffiete:-.
Rh,vthmic haniicl;:pping could ile h*;rrri {}r1 rîani, iecorrlings. [Jrn*nrei:ti,rii<]l: lr,a-s iirnit*ri,
:ilid rhvti.rn: 1'f its the dr:t;rinant itature . In ti-:c.\zar.r"erh st3'le . rr:*lrtdv lr,as r.:sual1,r, s*bilrCir:afe
t* rh,vthn:.

Ciassiiicati*n b',, region" irorl,er.cr. is neler *iear. 5ot'ne selection,r fi-ai:r Âïr, *speciallv rlder
*nÊs. rer'*al the ttore ornat:rented str.le usuailr a-cs,ociared lriri"r.{l:raggar'. And;:rusic nitl'r
st:'$ng. equai-beaL rhvthm is not 1-:earC rxcli:sileh' il-] 1'r'eslern a;:eas. îhe Âhaggar repertory
alsc ii:ciudes sûllEs and ilaucc muric rr,,'iilr accente i1. e r;u:ri pLrise . qsee Tianscripticn 4.)

Sar-rniJ recotlings oi'in'izuii t-rrusic ruarle in 1Ç5ii i:-,.' Carl and P*iit ar Dia**t and fulêles" ibr
exa*r1-rle. fbatlir.: si.:ort pltrases *,iiï: acc*rteri isi-rmetric pulses. Th* titles gilren lo Thesr
rec<-rrriings n-iake rcf"ererlct lo Snclan. t*nili. aird ikian {siar'*s}. iuggestiric Ih,it the in,zaii
mLrsic {.arl anij Peiit rccilrclecl in .{lqr.ri;r lvil,r if{lrri:ri'«i ji.*ur ol iniluenr_:rcl b,r, 6i1", genrr§
anrl tradititns, especral Ir, 1}*m'Lhc soutli anii rr.est iliji. ilesi:ite rilc-qe ;inornalies, ircrvel,er.
the concept r;f region as ii cl)l-nilsncnt ot' in:zari stl,ir appearrd r,;levant tll tr{}st Tgareo
listencrs

Pers*nal §tyles
A giftt:cl pr:rl'ormer can d* t:rilch to rie iine tlrc s4, le r:f a rcgicn. À talented irnd imaginatir, e

uiûir.ll] n*t t:nly e.xcels in tl-re tlariiti*n ihc i*lielit*d. she t'eshapes it a*ccrdins t* lier vision.
\'Vhile cust{lr-!.r it"nrlrses .i t}leasltrr r-rf stabilit-,.'" indiviriualit,_v intr*duces ei':ange" Iinzatl
trariitiat-ls iire iiilt slafrc. Tha-v erolle in eael: gellcirlTi.)11 thrüueh the talents of'their grestfrsl
perfonners.

Âja
At a galhering in Agarlez" .Iima *'uit i:n'rir:i, kncr.l"n as Ajr;" rccei:,eC highest pr*ise liçr:.r her
audienci:. Wh*n T askeri ih*rn ri hr, Iire} thoLrghr herplayrng u.as suprrir:rtc orirerpei:f'ormer§.
thel, ri:pliet1 ",vitlt sirch conrlrnts as. "iTr:r"pla1,ir:g has saul." r:r "!t's iike f*Lrd witir salt""
implyir:g tliat ir*r't'llr-nic cr,.uTlrincrl an ir:greiii*nt lacking in rtti'rers. S*lne çornn:erteti *n her
rxtÊnsive rcpertixï at:d i:t-r tht'clarity'ancl r.'olume *f her tone. Âli agreeri That -che l-ias goorl
technique. tirerugi: n{,}t neeessarii3,'the l-:csï. but that tccirniqLre aicne is not the solr: rerluisire
îr:r supericr pl a.r,ing.

Obsen';iticn ol ilel listeners rev*alr-'d that certain p*inrs in l.trr music u.ere particularlS,
tffectii'c. notabil'piissetges vl'ittrr pr*longcri enrpl:asis *n the aLrgmenter.l fourth abor,e the
tonic. Drtt"ing sucit il piissâse in "UTlizabaten" {See 

'I"ranseription 5). listeners inr,aria§lv
stici<er-l ir: their breath, thret'bacli ti:*ir heads. and releaseci sigirs cier-rt:rt.i; pleasure. Latrr
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analvsis of onc hunrired-fiile*u r"ccorrled imzad perii:n:rance s b--v play'ers irom various times

ar.:d piaces sh*rved iicqueni usr oi'the *ug:n*nted l-curTh. brit in not"re u.as it pe riorn-teri u'ith

more insistcnce ihail irrAic's rec*rriing rif "llhizabate n." f}i:servatii:n r:lA.i* in perfbrmance

indicated that she rvas Lvcll an.arc *lthe efi*ct *t this ckvire on her listeil*r.c and that she uses

rt tc fr"rll rrdvantâgr. In sc d*ing she rioes:r't i:r"^ak u'ith trar"litiorr. but she leads it sr"ibtl-v ir her

olln directii:n.

l{ot every Agad*r Tuareg rvas m*r,eri b,','rx"jü's playing to the rxTeï}t descnbed. 
-fhe your:g

nobl*. Arafet. pleferiecl th* pla-ving *i- §inkrel:ane, a rveil-linor,vn peri'onuer fr*t:r Taiek. a

ferv niiles r1ûrtii ûlÂgâclez. Âralet saiii that:\"jr:'s st;i,le rs m*dern. *r'en x,iren shi: plays *lrl
ci:n:positions. tvheleas §inkrehane's rs oi lhc clder s9'le" ûiil'.alric- rtcre ittrptlrtllr']t ts

Araf*t. it,hil q,t,;uld gladly' rftuïn iit tire bush rf he could i:irfl1 efliiugh nlûile]-' tu i:uy silme

anirnals. Eut he irad n* mûtic)'. ar:d trrir earnii-igs as ar: unskiiieri t,crk*r in t*.'r'n \i,:ere l,'er]'

smail. Thus, tlre akler im;rael style rvas lï:r hil:r bi..th a s-1,'t::boi and a 1:oi:r*.

Tinjo

Tinjo *,ult Enabsser is a noblcr.r,oman r"rfth* ikaskazan rvl:otr I tnr-t ir-r ,.\gaciez. ii u as e lear

that she deriverl great ;:lrasr:r* liçr:r pia,vrng;rnd talkinq ai-r*rit the ir:izad, tiraugh ;lt tilât .lin1e

sire piayed r-rnll,rarcl;,,becausi- *liie ep*neil re iigii:*s tlns'rraints. §i:e n,;,r ionger posse ss*ri an

iri-lzai1 ofh*r orvn. l-rut sire ll'r',ulci ilccasionally ili;rv 1*r me i:t.t ltrinc, Shg s!lûr.. e ;l tle to reccrri

irer in pril'iiri:. but r*flrrscr'l to plav tilr a iive galirerinu" Alier an licul'or-so oi'pra*tice. lrer

technique imp::r:r,ecl antl her in*1ioryj *f tl:e rei;erIon retllnlacl. iler styie q.as rieiil-:eratelv

sma1l and deiicate. Sl-:e erpleineil. ''The ir-l*ai 
-luar'*g 

l-=*hiiliot" is rcsirained and ilignifieri,
r,r.ith contl"olled cmoti*ns"" 51ie .ieTilonstr;tlf,d Tiie r:ial:ner-in rr-iricli a 14d3,' 1\,'â.'c rxpeciÊd to

dep*r-t iierseifl" "rlire shoulci ri aik rviih staT*ir'" nleâ-cl-rr*{l !ro\-eir*nts""' she sairj" "airrtr crcss

her legs rvith de*orunl r,r'iren sh* sits. A n*bii: \1'ûni.1.1"- si:c cr:ntit:r-ied, '"alsc c{}1"1\ rvs ThLlsr

viti*es in the u,av she play'.-t ti"re ir:rzad""'1-i:'r-iii's gri;;i .,ras io pr*'rd"Licc. a clear birt inTinate

slrund. rvii ich shc be li*r'e d q,as be st pr *duci:ci r-.n a s*.:ir.iie r inrzari lr'ith -cir:ali ltii leE cul into the

top and less hair in the imrad string i I 1).

Às might l":e erpe*ted. I"injo. lik* Arafut. did noi eare i*r Àj*': -rl-vie . It's true that Ajo play-s

u.itir a big tone pr*rluced r.i'ith fir11er. heavier borvstrc'kes t* praject ti-rr' sou:1d. Ajo once

boested Tû rne. in hei *LrTsirr;ketr rl'ay" ti':at her sounri can be iri*rri for ten kil*nretersl Bv

contrast, 'finjo arirlires a qui,-,t s*Lrnd a*d oliier- teclrnirlues. l*t:scquentl.v" she took an

inierest in n:-v recordings iion"T ;\i:aggar. rlhi*h thr:i"rgh unlarnilitr. she flounr-l pleasing. She

likeri e specialiv mv rec,*rriings of IloLnhii birt L,ol<i *t -l-amanr&ssrt.

Bcluchit

IfirsTmetBouci:it"am*mbertfrlreKeiRela.ir: i971.:\tthattirlesireliveclmosttfthe.vear
in Tamanrasset rvirere s*me *i'tire rnen of"irer Tarrril.v rvere etuplil3'ed. !n a iarge eourtyard

stood a leatirer tent, around ri,liich thc activiti*-q *f d*ii,v liii iook pliice. lnueh as thL',v w*uiri
on the open cii:sert.

Bouchit \ïas it wolrlan *f" rega! bearing and autiiriritatile r:ranne r". §ire rieplared tlie sociai

changes she salr,;ilront her and lcnged far tirc *ld r.r,a],s. Like a tru* griardian of her cLtlïure.

shc took pains rvith the documcrriati*n oieach conipr:siTicn sire pla-r-'er'l lor l:ie . Sl:e lr,'rote in

the sand in Tifinagh îh* names of the piec*s and g*nres. iind alst-'' the rrar.ncs c1'pers*ns anrl

event.-c commmllornted in ihc music" lJer riivelse rcprrt{.riy ineluried such ilenrs as

Tihadanaren. Ilatimud. Amaduien. u,an Sen:ber. I)chianui, Buneti. u,an Iliisarr. and olher

traditionai iterns"
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Bouchit's plaving stvle u'as the most e laborate of all the pert'crn:ers I hail heard. particularly
in her use ol harmonics. or flageolels. Thesr- high" flute-likÊ tûne s, * ell-knorvn to yiolin.ists"
are produced w'ith a very ligirt touch of tlie finger at certain points, callecl lodes. on the
vibrating string. Bouchit's frequent use of the third hamonic abûr,e the fundamental
expanded her rzinge to a perfect fifth above the octave. "franscription 1 illustrates her high
notes and u'ide range. Most imzad players do not exceerl a one -octâve range .

Bouchit's repertor-v also includeri a fèu, pieees in a rhythmic stvle. (See Transcription 6.)
Her rendition of El Bourda" a Koranic u,eridin-e song that slie playeri often^ rvas a curious
trlixture of the equal-beat structure heard in Azawarh combined with ornamental. Ahaggar-
type. meiodic clusters. Occasionally children rvoulci dance and clap their hancls as she played
this song.

lYhen I returned in 1976 she rccorded asain most of'the repertorv she hari perfbrmed earlier.
Tliis time , holever. she r.r,as not fèeling u.e11 ancl she erperienced occasional memorv lapses.
One or tlvo of the okler women trieci to help her r,r,hen she faltered, but none of the vounger
1vûmen could do sû. nûr did the,v sltorv mucir interest. Out olrespect they kept their voices
low while she played. but their attention rvas elsewhere. fhev sholverl more enthusiasrn f-or
tende music or for the new tahardent recordings from Nlali antl Niger, just then becomins
popular inAhaggar.

Dameilla

Not all younger \vonten at that titne u,ere strangers to the imzari. Dameilla wult Muhammed.
aiso ol'the Kel Rela, was perhaps twentv years yollnger than Bouchit. I rrisited her several
times at her te nt in the desert not far from Tarnanrasset. Darneilla rvas a quiet. elegant lvoman.
with an air of grace about lter. She was a fine musician u,ith solicl technique. Her clear.
articulated playing defined the traditional ;\haggar style, antl she had many adnrirers. Her
playing contained feq, if any hanlonics or notes fingerecl above the octave, but was in many
respc'cts silnilar to Boucitit's stvle . and their solo repertorv wûs ne arl-v identical.

Most of the compositions that Dameilla anri Bouchit perfomed in the lg70s had been
mentioned by Foucauld and Rouanet in the 1920s, and sel,eral are included in the sound
recordings ofZôhrer made in I Ç35 and Lhote in I 948. Later collections by others include the
same items and attest to the continuity olthe n-aciiticnalAhaggar reperrory.

Dassine

The literature also mentions reno*'ned perfornrers ol the past. in par-ticular the legendary
Dassine. who enclranted Aliaggar liste ners early in the 2Oth century. All reports indicate tirat
her criltivated style had unique qualities. \Ve can therelore assume that Dassine, like great
perfotmers of anv era^ instilled somethins of herself in the music she inherited. and that lier
rvay of playing lielped to shape the tradition u'e have colre to knoll, as the Ahaggar style. W.e
have no sound recordin-us. unfortttnately. from r.vhich to str,rdy her playing. We have. of
cûurse. the stylistic legacy' she le11 to the rvomen who follorved and imitated her. but therr
playing and that of their daughters surely contained occasional innovation; that subtly
changed the tradition. Thus, we cannotknow Dassine's personâl style of a century ago by
listening to her modem descendents. even thou-eh they be of the same region and play the
same colnpositions.

MusicalChange

Stylistic change occurs in small u,ays. Ajo's memorable use olthe augmented fourtl1 is not

Recueil des comlnun ications



11e'w in imzad tradition. Man,v plai,'ers use it. \&hiit's significant i-c her errphasis or.r it, and
tl:ose ra'htr imitate her rvill firllorv in tliat directir:n. Bor-rchit's use ol iramonics is not ii"! irself
nerv. Flageoleis are occasionally heard in tlie mirsic of other perfonners. Bouchit sirnpll.,
made tlore use olthis device than is conrmonplace. Withor-rt cloubt, change iras cccurred in
imzad music everyr.r,here to some degree, cven in the most consÊtr,atir-e areas. Over tilic
these changes accme. and the tradition evolves.

Increased Volume

In et'etv iime and place. tnr-rsical change t-olisil,vs geneial trends" In a recent account of the
making of a Westem vioiin. Jchn Marchese n'rites that "the trenri in all nrusic fis] towarri
more r''olume." (12)" Iucrcase in tlre size of auriiences and playing \e1llrcs neccssitates ntore
porverlui techniques and instruments. Tire notion that the Ei-rropean violin is unchanee{i since
the day's olStradivarius is untrue" The rise oi'large concert iralls in tlre lgth centnrv brought
significant chanEes in l'ioirn techniqrie and coustrr:ctiulr to 1nccl lle1v musical ilemanils. The
necks rvere lengtliened. the bridges raised" and thc strings rnarie longel anrl tigirter. u.hich in
turn reqltired internal reinforeetnent to enable the instruinents to withstand the greater
tensions. All modem violins incorporale these r:hanges, yet still the performels and their
iuthiers seek lxore polr,er ancl proje ction ftrr the music of torlay.

f")o n'e see signs of this trend at rvork in Ajo's more lorcelul imzad pla3,'ing'i Perhaps so. A_jo is
a popular and trar,eled per"lbrmer. Ilerhaps she. too" del'eloped her larger sound to
accommodate iarger audiences at hot:re anci in Parisian csncert halls" We knorv that slie takes
prir-ie in producing a big souncl. Perhaps the makers of nerv imzatls. like those of violins. wili
gradually respond lvith changes that prorlLrce riore r..ohrure. N{uch depenrls on rvhere tlie
instninrents r,vill be played and the size and *xpectaric:rs of the audierices.

Expanded Range

Expanded pitch range is anorher long-terrn trend. Anv string play,er can produce higl.rer
pitches mere13,' b,v fingering closer to the bncige . Violinists have rlone this increasingll.. since
the 1 9th centllrv ll hen changing Tastes in music reqLrire d plaving in higher octaves. ün a more
modesl scale. t'e have seen that this is done eflèctil,e l) an the imzad. too. A r.l ider ran_Êe ancl
higher notrs ofler rhe pe rfr,rmre l'lireâter hrilliance. Bcuchit"s expancleci ranse , sprinkled n,ith
sparkling harmruics, proiluced a kaleidoscope cftone cr;lors.

Borrolving

Borro*ing from other musical traditions is another source of change. ;\s u,e have seen.
Sudanese traits rvere evident in itnzarl music a long tinte ago. Borrorving t'om the repefiories
of other vocal genres, and melodic instruments sucir as the flute . have also been noted" As t'or
virtuosity, limzad perfbrmers have a head startl l'ears of practice to ircquire the expected
perfcrnnance skills harre long been a part of imzad traditions. The potential for grog,th and
der.elopment in imzad music lras alrva,vs been present.

Change and Counterfûrce

[1's retnarkable. thereïbre- tliat imzad music changed as little as it diri lhroi-ighout irs history.
That rapid change did not occur otlèrs testimonv to trhe role of the inrzad in Tuareg culture .

The music of the imzad. even the instrument 1tself". ,/ has ailvavs el,oke<l memories of the
heroic heritage. the galianfry the esteemed position ol rvomen. lt entbodies tl-le social values.
ideais, and identity oi the people to q,hom it belongs" It Iies at the core of Tuareg clilture.
Nothing like this can Lre said of violins in §,'esrem cuiture.
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;\lthougi: llr* iu:zac tr;rditi*r: has alra'avs iilster*ii and re r," arde d creatir,it)," ,' it has aiso s*rve d

a$ il couilterl'rilce agairsi *xtren.'r*s clcliiln*e. 1Â,e har'* s*en ti:e outer 1i:nits *f thi.r il,vnainrc

ill thc *ilpi-lsing xtiitLrii*s {r::v:rrd triiiiiiicn aril i:rorier"nitv ' in thc u'ords and acti*ns ol'
inliir'iiiual pcrfi;r;n*r.";iirri m*:ii"b*;'s *ï"Ll,eii audi*nc*u. Sr:me rv*r* rlelighted b--v stylss 311d

eonrporitiuns r,r:llecTintr -nûcia1 iharge: ctliers firulld hop* anr.l iuifi11;lent in dr*an-is

rng';ndr:red b;,, ir1,i.r. nrr;i"e l'aurili*r suuild.!. ltt lherc is n* c*ntradictian.-fhe hearl of i,''haL it
rrrâns tc be 'ILrar'*s i*iia_v ii*s in ih* iirsi*n *fth* irnzail past anel prrsrili. The imzad is stiii a
r"r, Lr I t i - 1a c * t * ri svr:: b * 1 c i'1- Ll art- g i de r rt it.'-' 

"

The ir&tdrrJ Fast and Sfi Ëure

Thc revivai *f th* ir:rz*r!is inextricablrl,linirerl i* the -*e li b*ing anri se lfesi*em sf the 
"luare g.

r ani,i prcsen,ati*il ùi'1hal mrisical hlrritngr is vital tou'ard this enrl" It is to irr: i:operl, hû've r,rr.

Tliai iire n:ulicirl tritditi*ns d* not bcr*r:re lriiisÊillr-r iricces. lt'the-v:ire lruly tc suryir.e. the),

i:-:usl cr:rTinLic t* ri*r'*lop in tl:rir i)\l'n 1r'â\' .:nd at ttrr*rr rliÀ n FiiÇe , â-\ thev alwavs have, g*irleei

i;,v th: e re ativc spark oi* n*lv g*;re r*ti*r.: crl'g!iied pe"r'Jcrnre rs.

§*urces

1 . 1nær"'",i*v..vith Âr"afet ilamid. Ag:ldez. Niger. §cpte mi:e r ] 8. 19?7.

:. ['l:arles d* ]-*Licautrd" {}icii*nnaire louaret-t'i'arrÇais: iiialecte de l'Ahaggar"
f :rri-q: Impd::rcrie nalii:i'rale iie F r;i*r:e. t ç5 1 --{: }. -1 : I Iii}. Tri:n>i,rtiorr nr inc.

3. Jin:a iÂ.ir;) remit Lririni- p*rti-'nrrrr". Car*lir:c Carii. coliecti:r. Â;;adez, Niger,
J.r13,,5. lÇ77. 

-l;p* 
12. track 7. iT*rir" I.

+. i{enri I}r:revrier. {-,-'s Tci-r*reg rlu. n*::rl. il\er:dein. Li*chtenstei*: Krauss. reprint
i ç71i,.i5ü" §e * *lso li*nrl l"h*te " l-e s 

-fi--uare 
gs tir,l Edr,ugirr {}}aris: ltrayot, i 955). 32q.

5. F*ueiiuld. ilictierr:nairr. l:i1iil-1]j1" *§ce iils* "lch*nnes l\ic*laisen" "Essai sur la
le ligion ci i:l r*asie touâreglrrs.' F*ik 3: I f 4.

{:. Nicolais*n."Lssar,curlar*iigion." ll-1.

1. Tleter Frichs. Thc I"a;-rd of Veii*.i §'len. iLor:dr,rir: \&"*idenfctii anrl Nicoism1 1955)" 67-71.

Pie lrc ,,\ugie r, "[thnar.r:r-rsierrlogie siihiiri*nr:e. ies rloe iutr-nrr sonLrrL-s recuciliis
rfcfrl1Tl1f fit e:: Ahaguar cl au lrourara." Lii:,:;r:a 2{i i t 972 ): 30 1 .

8 l*lerr,ieu'r'r'ith M:-iira:ln-i*ii ltonar:i."far:'r:ir:r'assel..T;inuar-v 16. 1q7?.

E" Francis Niccla.c,'"Ii*lkl*re Tr,,'*reg. Poesi*s *t chanscns rie 1'Azar,r,arh." Bu!1etin de

l'lnstitut liançals d'r\fiique nair"* 6. Ç.

lü. i-riuis Cari anrJ.los*ir1i Pr'tit Ticki ci-,ilecticn olrounri recordir:gs, irom Flcegar- l'ibe sti

Experliti*n. I95û.

1 f . intcrvi*."v rvith T-inio »'ult Enabssar *lthe lkaskaziii"r. Âgariez. Scpter:rber 1 8. 1977.

12. Jchn h'larcltese . 
-ii":c1ri*iin h{akeriE*:r lbrk: l{arperf'ollins Publisliers,20û7),2-5.
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Transcriptions

1 . "Tiilacianaren"" Pcrfurm*r: Ilouchit bint Loki ag r\miian of the Ke l Re tr:r of
Ahaggar. Rer:crded bt'{Jarolir.re Card at Tar.nanrasset. 1976
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Transcription I
R-apid tone chister, or me iodie i'orr:ruias. frrcused on particular prtches. 1bn1 phrases
of varving lengtli"t leadir-ig to car:iences.

Bouchit's use olthe tltird hannonie C abor,'e the ftindanrental (nreasures 4,5,8)
expands her range to a perfect fliïh abave tlre octaue. Sccond-octave D and F
lingerings ocçur throuqhour.

163
Rencorrtrclnicrnatiilnale d'lrnzad,l"arranlasset.du l':lau 16 janlicrl0 lfJ



ii

L

aj

ç
r:

l. "'Âitr:ir:ili." ÿr:'liii::rci: .iit:;;t {.{-ir;t -s.iii i:r::ir:i. Él-*;i..;iieii by i{*illi; Hig*r
.rt Â::itii,;,r" i -{}i;-i.

+ +

'§"ra*:+eripËi** 3
'l-t:* Lnirti ;"u' tr:r"-.i r,ui iî'.:T
illiiiJurt' Ii.}. l'L.c su,*irt:
.ji-:i:i;:cf it ar: cttii ;iii '.r'

r1ri:i.-{r:: t' I ::r*i1riiriitr ii'i-,::: r,r

ilttlri"ll ii] a 1.r;:g e;i',iclti* iir-i L

ill:ir: a ,oi*gi* pirriis,':.

I,:.-]lxii .,iiriùr i;l'C tc lt-l1at through
' !r ;:re*sur* i I hrings tire nrLrsical

*-l It*;Lrril ii*s i*r.r';rnuirications

Jt c.llètltl



3. Untrtleel. F*rf"cnler: ÂlglT aria-n iet
Recr:rried b3. RaLli* Nig*r at ln {,i;rl.

J.rro nn

rr{' ti:e Jnesiemal: olihc
lÇ{:1.

K*l ilinnck i-r1'Az:iwagh.

-:;
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.J
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Transcription 3
The m*ladie llilils are containeil rr.,ithir: a streitd-r,'dupie ineter i'e inf*rced b.v hanrlclaps.

I65
I{encoutre lnrcrnationaic d"{rnzad - Tan..,anlass*t. du l:l aLr 1ô.ianr,icr iûlll
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,1. "lsouhar n-eklan." Perfbriner: Seideta bint Sicli Ali of the l(el R.ela of Ahaggar
Recorcled bl,Louis Carl and Joseph Petit at Ideles, iÇ50.

Transeription ;l
A single tritonic arpeggianclo cluster. rvith variations. is set to strong. duple meter,
reinforced rvi th handclans.

J. to+ rrt

,, I I{ecueil dcs cornmunications



5" "Chizabaten." Perfomrer: Jima (Ajo) ri,ult F"rnini. Recorded b), Radio Niger
at Agaclez, 1964.
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transcriptirn §
Tlic *rigmented ,{t}r. llrst ircard in
ilppears again in lrleesur* I u'here
n:easur* l ü.

rl:eâsurr i. contiuu*s to
it is repeateil insistcnti3,

the cadcnce in r:reasLre 7. lt
until thÊ câdrnLrc at the end of

-'l RecLrcil des cornnri-rnicatiols



6. '"lrl iior"irda
-l 

arrianrasset.

'" Perlrmncil: Iloui:hit bint l-oki. Rcci:rd*d by Cari.rlinc Carri at
1nî1tY,_
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'franseripti*n 6
{,lmair*nted iirrmuiaie liuits ar* conliii;reri ri,rt1:in an *qual-beai rhvfiimrii strrctllrr

I6s
Il*n.i)li1rclnTt:r"rratiorralcrl"ll zad-Talit;rnras!i,l.driI'traLr Iiiianl'i*rIl)I(l





Anzad I imr-ad,-Embième d'une identité menacée
Dr. Mohamed Aghali-Zakara

El:gæPlg

I)r Mt-rhamertr Aghal i -Zal<ara

Enseignant - chercheur â I'lnalco ou il dispense des cours de berbère (touareg).
Prolèsseur invité à l'Institut Universitaire orientai de Naples (italie), il i, dispense un
enseignement sur "Histoire e t Cirlture du Sahara et du Sahel". tl a pubiie divers travaux
sur le monde touâreg - langue. ps.vcholinguistiqric. littérature et écritures libyco-
berbères ainsi qu'en Sciences de l'éeiucation. : Techniques modemes et formatian des
fbrmateurs en éducatii:n corni:arée.

Ouvra gss pub I i és par A-eha ii-Zak ara (Moharned)

1q92, "P.çycholinguisqtrc Tauriràgue , intet'lëreures culturelles ". Public. Langues'O,
Paris.

I 996" " ElérustTs tle ruorSslto-.tr:tittl:.€ tauurègue ",CRB/GETIC. INAI-CO.
1979. "Trnclitions *tttrtregues ilicéricntles ". en col1. J. Drouin. L'Hamattan, Paris.

2007^ " ltrscriptiotrs t'Lrp€sTres !ib.t'ca-be rbi:re.-ç. Suhel nigéro-rnolien". en coll. J.
Drouin. Pref. L. flaland. EPHE, section des sciences histcrrques er
phiialcgiques, Droz, Genève.

Quelques articles pris cians les pr"iblications de h,f . Aghali-Zakara
2406. "t,angttes, éc'riîurcs lill:t:o-lterbères et. lien,s sahut'o-scthélien.s ", dans 1-e Sahara

et " l'homme-un stsvrsir pour sot,air.lttir r ". Actes du colloque organisé par M.Fl.
Fantar à Douz du 27 au 29 c1éc 20CI3. Université de Tunis-Cliaire Ben AIi Pour
"' 

1 e .D ia l ague tles' C it' i I is a Tio n s ct de s Re ligia n s " : I 3-30"

2Aü6. "Temmol. Pot)mes religieux en tou{!rcg, ElesttutTs d'inventaire"ç", Studi
magluebini. r,ol. I\'. Napoli : 1- 14.

1997, "Ecriüre,ç l.iht,c'a-berbère,ç - t,ittgt-t'irtq siùcles tl'histoire ". L'aventure des
Ecritures, coll. .T. Drouin. Bibliothèque national de France (BnF). Paris : 9B- 1 I 1

et 200-203.

2007, "Lc./hil religieux eî les cro.t,qnces Ssapuluires Etre tnu.gulfian uu N{ughreb et uu
Sohel ", Osmose ethno-e ultureile en N,1édite rranée. Acte s du Colloque organisé
à Mahdia 26-29 juil. 2003, Liniv. de 

-funis: 
13-26.

20A8. "Marque,ç de propriéte unimoles en touçreg et identi/icatirtn sociule ",Actes du
XXII" Congrès intemaiionale des Sciences onùrnâstiques. Pise (Italie) : 539-549.

2008, " Oncsntuslitlue lterbère - itioms propres et Tr*rluc'tion " t*Proceedings of the 2 1 st
lnternati«rnal Congress of f)r-lornastics Sciences \/o14. ICO52. Uppsaia, 2002,
lnstituttet for sprak och {blkrninnen, l.ippsala. Suède:25 7-264.

De nombreux articles dernt ceux de la l-ettre rlu Rêpertoire des Inscriptions Libyco-
berbères.

2008, " Epigruphie er pr{ttiqtrcs rituelles, " Lettre tlu Rilb l4 : 3-5.

20A9, "lnsr:rQttions nrpe.ttres: stution du borthomrne de lu vol!ée de Lt{ctmrxunet
(ittiger) ", coil. J. Drouin" . l-ettre du Rilb 1 5 : 2-10.

NB : Les lettre l4 ct i5 du RILII stmt sur le sitc des puhlications <ie I'EPI-IE de ]a Sorbonne.fr

llt
Rercoutrc Internationale d'Irnzad - Tamanrasset, du 1,1 au l6 ianr,icr 2010
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En préairL"rul'* ii cette cl:r"rtrr':Lrnicati*:r ai:rég*r:.-j* ticns a tiiicrtei. iri: si.ucùrcrlcnt" touiÈ-\ ies

prrsonnes qui cr-rt initié et rnis r:n *xécutii;n un sagt i;ro-jct vis*nt à sauvegardcr ce noble legs

rles Ancirr.rs" un rirs i:mblèr.:res iiu patriirri:ine cullure I tüLtiir"rg.

Ën ci1'er" c*!1in-rc *t: le sai{. queile qLre ,r*ii ia r.'arii:nie te;'nrinol*giqur - lçt:riii el"rez ies r(<,1-
'llunttk*t7 iu norri d* Sahara {*n:\lg*ne i:t en L"ib;-'*}..{;l:çJcr-i l;r:ilrlchez ies Kel-Tanrash:li'1

*t l{el-Tarnaj;:rt}. *!"r sLiri rlans ic Sahel {h{aii. }rr5ler rt l}r:rkinil} - i'it;;:utl rst f instrurneflt
privilégie d* la n-rusiqLr* trailitii:nn*lle .

Il firit pxrliL' des principaln t'rrnd*r:ients identit*ircs iies Touars:s" l'i:il:ilrj acco:'i:pagne 1a r r*
soci*-euiii:rell* ries pâsteurs *pris iie lii:er"tc! riairs lcs vâstrs eI agrri;rbles espaces atlx
ri:ultiples rélerenccs n*staltiques el'rur glorieux pâsst.1, il i'ait parti* ries in,ctrurilents de

t:iusiclue traditicnne ls qui or:i Été àtudies i::lr nr:mbl* de sp*ciaiistes. aussi l*i.rr menrion i:e

l,ise qu'à rxieux sitrier /'iri:rirlpanli e ur.

Ü* note essentiellcn:rni trilis tylrr:s d'instrurrelrts Traditionneis : à ci:;ril*s. à peicrissi*n et à
vrllt. Ûutre cctTe dernitrc eategarie *t lii ri:rllrr;rl*rrt des ar-tis;urs i.tNgttt{t{t riu §{aii. scriies ies

I"emt.nes jnr:ent dLr torl§ ies aliirr:s instrr:rr:enis ct ri*i:rcur*:rt. rie *e luit, l*s vraies déientrices
rie la rnusique" Ce constaT L*sl rÊlevr pni'iiiver,r alrtrurs dant lJorel cit;rnt l* pr*pos rl'li:r
"Iouai"eg 

tie s Kel-F arla1.'{ } 9S 1 : 1 1 }. ltappe iors l*s principaLrx inslnul*nis toilarrg :

i. Instrut'nenis à ccrries : c'esl rlans te Erorll,ar qr-ic i'on trsLtl'e le <, r.'i*lc r:tonocorrie ,,

i*t:utl ,tun:rulet la,, r,rèle ;i tlois cardcs ». itsitt;mlriuT: la guiiare él*i:trique nrorlcl'nr
se sribstitrie rie ph"rs e n piris a ce s insTri-rrrlenis h'editionni:i*q.

l. lnstrurtet:ts à pct'eu:rion ,. iu'trrlbcllr-i::*rtier" ))" îç?i{i*",r ie grand tarubr:nr de

nrusique.» i{.{:{t1t ü! - ri ie {at.:rbour d'eail ,.,. ayuiitl,-i:ts , ustttltlrtl*hl:* ,, *.tukhciol'thc. e t
!'efrehei "tanrbolir rJ* c*r:rr:ranrien:erit. sr.'mbolisant jarlis le pouvoir des

lntnokçiii*.'intnitktrlà* rr che l's tracliti*nne1s >r (r i:ir ra tor:ction dans Nicolas 193Ç :

585. trÇ,c{}:192).

-1. lnsil"umet:ts à r ent : "la llùi.e" dite à embou*hure iemrin:àlf . lLt§{t?süq" "la peiite i1ûrc

sais*nnière " . hilii_t,uro" gén*ralet:rcr':l ctir"ii'ecliilnnéc et.jr:uée p*r les jei.me s berseis
i+rsque le s liauts-q herbes ri'llixtrcnt 1es nrares.

Panni ces rlivrrs instrur::u-t.t{s brièr'en:*lrt rappel*s" i'int:*i .' t.tsr:si! Llcclrpc une place

plir,il*giée en raison rie son prestigr : cc r.lnstai i* r'ir èi* dans 1es s*iinces ccrrsaerées aur
soirées galantes agrénrentées de .joutes. réritalrle-. "rliieis littéraires". L"'inr:'isd peut êTrc.iour

s*it setil soit acconipagne cle s ii.ii rlc3"'poesie s iiéc1an:ées" *il r1* chants . isttkkitn {sg. r;,rcÂ).

et d'ilutrcs instrutleni,q avec lcsqueis il p*tt pall-airerleni s'accorder. I-,; plus soul.ent lcs
itiitteme nts de r:tains. eliqij,{. conïril:ue :-it :i:"e tlbrcri'le :r..111sç c*1itn1e ie chrrur rle I'auditoire.

L'Ltrt:ttr{ i î*t:ud, est iir.1 casLir i1* 1a r ie culiureli* !.}uarequf . C.*l inrtrunrent esf dilnc. ar,ei: la

iar:gue. i'éclitrre des caractàres {ilixit':li. i: liitératui'*. et principalemcnt la pcésie" r:n iies
factcurs iilentitaires traditionr-reis. La légendr- dit clue ce,r principaux élenrenis auriiient été

inr.'ent*s par uri liéros civilisateur. llrero1çir. il aÇcolxpilgne la rie dcs past,;rlrs et",jar1is.

encculageait les grietriers qui partaient a* ci:n:l-r;rt.

{-'olume t:n va je csnstattr. i1 a iles ncms rruitipies 1i:urt. dans cerlains cas. I'instrrl}lent et

I'instnimentiste" ct est sorivilllt él'oqr"re par des figlirc.c rie rhetoriqr;e scllicitant la iangi-re

porteuse" alors" rles iliarqueuts i1,: I'e xpre ssi*r"r silciale .

,. I ItecLr*il de,c conrmiinicatiols



I l,ninEtrume*l

(Jn uie nT de voir que " seltn le-q régions" ii pe ul s'appe ier iut:ut!par ics K*l-Atrras.sar ct lcs Kel-
Aj_ier au tti:rd rl-i §lhara s:u tts;:ûtl par les !v'.t:llewrue den et *ti:ud i'ïru:*r1par L:s Ke1-;kar au

Sairel. Ce terme rst hahitrrclleiïerit traduit *n 1i'ar:çars par "r-ioian flrûnqlcorde". bien qu'ii ne
goit pas à proprcmeilt parl*r url "viûlün" qui n riuaire cor.l.es ct 1tt- \r.' jouc nt nL- sr. tiL.ltne

cilrrlnrel'i*t:uti . Le termcicplusappr*priéseraitpluiô'r".iilcqui rst*ciilemrntun ifistrumenT

à corrlcs frotté*s, clue i qr,ie soit le not:rbre de corcle s.

il peut être de signé ;r',rssi ttr r*fblence à se s ciémenTs e or:rpitsil*s :

- çt,sklti-r tttt sialitn.c "cliissr rlc r'ésonânce". ttr.isliiuée el'une t;rikast "c*lebilsse" que

Ie touïrf d'un r:l;rr .rl fu?ira;1."pgiiu r.ic *hevre "" une rsl:lirl r itshursh "man*lie e:r boiE" :

Lll1 #:,r.,'r1 , "corde" ccni-cciir:nnee ar'*c Lies criü-c rie cher';il. ceIle-cr t*ndlie entl'e le-s

rJe ux erti'émitcs ilLr n-:iinch* et mainlenr.re *u-dessris cle 1a peaLr par ile s Ti:it','t,t; "petiies
tiges" crxrstiilrâi1I rxl chclaict:rleu:- ouïes",rrltlui; "veux"" soni pratiquées rlans iu
peair. l dri:ite *t ii gaucl-re rl: c]ier aiet d* j'i:lÉiid : ils pemeti*ni la diliusron des sons

.lc i.t ..t is.c tlù r;.tit,aitcr'.

Pal r:r*toi:yr"nie, ie "crin". ri:.l ri. dulsignant la ci:rde de la vièle et ce lle de ia

larg *nhet'Tugitït:{'" "arc}iel" rst rr1 fait utilisé pour iiésigr:er tûut i'iirttrument. li est *iors
syn{,lnytne dc irr,':lilr;-l et rra.rl/iir.ç. et clc Llieli. tern:c bcau*or:p p1r-:s làmilicr p*ur llrtmtner
i'iut:*d dans i'Alias,gar. A eÉ propos" Fouca*lii iMq78. lll i:;CI)" donne d'ampi*s
precisioii-t:"iauslesci:insapp*iés,r:i'i1 sûnil,?,:ri(1 "{Fo*cauliil\rlç;E"illi:7{,}l.Eup**sie"
ilper:t être appe l* l:l rii? "iur à i'oi.tïe " iF*ucar:iil. Po*sies n'. 2).

I-er t*rine itu:çil,içtr:tttl "cheveu" p*il. elir;" pcut dé:iignür !-urc riuanlit* negligcable. rar
e.re raple . ttr iltt *u:srl "ii n'a rier". II pe ut être utilisé rl;ins le langage quLrtidien pi;rir"i1ésigner

une qLrantite equivalente à t'ien. zéro *i-r porr qLraliiicr clucique chi:s* ci'insignifiant. fette
expression prilt se riire de iolit hûlr:me satis inip*rtanrr. i,r' it:;ô.y ut;:lii: lir rir:r;s rlnli;. "i1

tt'est pas iin chc\,eux,'poii ". tl:tis ar,issi cilnrme e q Lrir,a lrnt r1e "ce n'r'st rie n" ce n'r:st p;rs grilve",
*fin de rninit.niser une situatiol:.". {Jans ces derniers cas. le Tn*t n'a plLrs aucuu râppofi avec
i'instrut:rent bie* qr-r'au se*-t preirier il rclire au n:*me cbjet" Il se u:ble parildorai que cr mûi
soit devenn péioratil dat:g c*rtains ilsilgrs. eir:rs qLl'ilest toujours iaridatif qua:rri ii désigne
i'instrurnentde n:usique et i'instrum*niistc qr:'il ginritie sans relâr1rc.

L'insTrurnent et I'in:trurn€ntiste

L'insTrntrrent et I'instl-r"un*utiste eansliluenT *n Lrinôr-ire, nn ro:.tple si éiroitement lié qu* la
joueuse e st ide ntil'i*e par de mrltipl*s *rirr*ssians intégrani lericalen.:cnTl'ins:cttl t l'utt:uti :

Tu n int:*tl *u.7b n itx:*i "celle d* I' im:çd *tt i'{i*:{ti!". desig*e lajoueust:

,,1'f.:.ç.rc-s sr iut:*tl *u,].lr;r'sil .r n tirt:sd"nsaitressc. spcrcialiste qui pratique f i*t:utt'
"{* tsggitttt int:ctd *u lt; tataggil tur:oc "Ce iL: qur liappe " ou "Ce1le qui 1*it I'irr:aJ". *e ll* qLu

sait ie jor-re r.

C'est ie verbc .;i,r'.at, "liappe r" et;gu. "fâire " qui car*cleriseri ies pe rfi;rmances rie la ioucuse .

appelée artssi [rrrnrritt n i*;:ud ** Tinuttt;'itt n iu::ttd. "Ce lle ilrii li"iippe .tiipe ou râgente ccr
instrument".

Le s diverses fbnires rfi us:ige clie z le s I'ie l-"fti*ut*u {l süni consignées par I--oucauld (Dict. IlI :

121{)-127-r). LlLii llûtr qlle ln forrrt genéririr-rc est;r}1,rr iw:*d "fi'apperiji;itcr du r,iolon". Dn
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vÊrl')t ,11'.i1 clôrive le ïerrne i.sLut'n! utiiisé ar-r Sud. en toncurrellce avec shal att Norrl, pour

elésigner les soirées galant*s autoul'de l,irn:ad ei, pâr extension" des soirées musicaies. (r.,oir

K" Prasse et Faucauld...i. L'animatrice principale est donc nl n sttv'{tt ou Ta n iru:atl ou

Tktncs n: ttT "la joueuse de violon" 
"

La Ta n im:ad ou L{.;ssa-s n itn:ad incarne l'image "d'un personnage eniblémâtiqlle dont la
personnalité et leieu nourrironl la nostalgie t:t I'errance du poète et des amants au souvenir
des can:pernents abandonnés. Elle est le svmbole de cette vie sr:ciale dont e1le est

I'animatrice e ssentielle" (r'. Drouin, 2{i02 }. Par ailleurs. ce dernier alrteur relève, à juste titre,
dans un ar-ticle sous prrsse. des précisions irnportaûtes:""..la vièle est 1a métaphore
conrrentisnnelle de I'iustrumentiste dont les représentations ponctuent les poèmes : rn ri
itrt:utl : ti n à:l'tl"celle de 1a r,ièle - celle du crin".

En poésie. des figures de rh*tor:ique évoctuent I'égérie par f instrument, selon une

constructicn svntaxique di lTércnte :

t,t h u l ;s st -itt im:rrrrl "saluez le v i olon " i id. 1 : 5 ) ... I'i nstmmentiste

tall,tyurr i irn:ud"fais-le savoir au vioion" (id. :7 i ) = id.

De même pour" 6:i1,u'" le crin" rle f instrument :

ÿ';sntnta cl s:i-t'tt" 'Fe mma il,-'ec ie crin" : Fcmrra et les jouer:ses" (id. 67)

ti n àlt*l d int:orl "celles de la réunion salante et le violon" - et le s.ioueuses (id. 263 ).

Les connotations culturelles de joie et de douceur sont allssi celles attribLrées àl'iw:atl qui en

cst a lors la rrtr'tlrpirorc :

/alley ti rt itnti tr int:atl "j'ai quitté cellc à la bouche du violon" ,: qui a une bouche douce

comrrle celle dri violon (id. 289)

t--e sont ces Tigures qui i1ésigrient I'instrumentiste dans les poésies alors que" dans la vic
courante. c'est son nonl ou ses surnoms habituels qui 1ui sont donnés : la dénomination ta n

l.n;ad r; st alors une cléterrnrnation qui peut s'ajouter poLlr re nlbrcer son identité. si nécessaire.

por-rr la ciilferencier d'une homorlylne. par exempie. En poésie. la dénomination ér,oque son

rôle el sa fbnction. dans l'usage cluotidien, ces spécilicités sont complémentaires de son norrr
t.nais non-embiématiqr-res. même si elle n'est pas tout à fait une femme "ordinaire".

La situation est dilïérente poLrr les égéries dri poète qui ne sont pas désignées par ieur nom de

baptêrre ou leur sul'llonl mais pal des appellatior-rs métaphoriques oil métonvmiques. souvent
lexicalisées qi"rancl elles sont devenues des stéréot-v-'pes, figures connues et attendues.

con"espondailt aux canons de I'esthôtique férninine. Ces figures resteront dans 1e domaine
poé'tique ou i'écart est rrince entrc un nonlpl'opre vir.ant et ce qiri n'est encore qu'une figure et

peut-être le reslera {Drouin 2û02). Pour plus cie détails sur ces thèmes et les "images de la
fellule". 

"je 
renvoie aux études littéraires de P. Galand-Pemet ( i 978 et 1998).

Fonction sociale de [a musique

L'instrument et I'instrumentjste sorit inséparables dans la r.ie sociale. Ils y jouent plusieurs
fonctions : une ionction ludicy-re. une lbnction t'e stive et une fbnction thérapeutiqr-ie.

Au cours ties soirées galantes, ohsl avisuwat ou r«liliayt.l'im-,:ttl est le pôle de toutes les

attentions. "ladis. r:e pcuvaient participer à ces rér-rnions que ceux qui en étaient jugés dignes
par le rang sr:cial. les valeurs morales. 1a qualité de la tenue vest.imentaire et le hamachement
du chameau quand son maître venait d'un campement on d'ur.r qroupe k:intain.

Cette a.ssociation de l'utr:stl aur réurions noctnmes entre jeunes gcns )' joignaicnt des

connotations de galanteric qui éLorgnaient les personnes âgées ou respectables eu égard à leur
rang social et de parenté. Ces connotations sont actuellement en partie amoindries.

III
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Ajio à la f i"rrc salée d' I-n-{}al au Niger (\,.I. ÀGHÀLl-ZÀKARA. 1989)

On note ici deux attitudes expressi\ie s de laiouer"rse : dans la premir\re" eile s'adresse au pLrblic,

dans la seconde. le lisage m{rntre la concentration lavorisant I'expression r.l.rrisicale.

Les rencolrtres diLrrnes admettant un autiitr-rire plus large" aninlfllt les iëtes familiales jadis
consacrées par ia traclition et cerlaines n-ranilestations à caractère national ou même des

soirées culturelles et récréatives relevant cies multiples acti\ités toulistiques cians ia société
moderne.

La-ioueuse et son iustrument irrtr'rr ic'nnent aussi dans Ia société fclminine quand I'une d'elIes
e stprostrée. atteinte par les génies. La mrisique est alors sollicitée colrme thérapie à laquelle
participe, non seule tlent l'ûr;*r/ nrais aussi le s instruments à percussion tels quel'oghtlabha
o*ct.togltolal-;bo i q.saltholcthbts <t tambourd'eau >) rlt 1.1 t{t:tt1t,{tl t<rirabale ».

,.1ghu!ebbu ,.su LtsuÀhu|ohh.r « tam'lrour cl'eau». catlircurcnt
<les Kil-Àtrrr:i Tt!ri-n-'lhbitrtttlrri iF.Borclroiit I 971 ).

Cles deux instruments u.ççkkalobho et t{t:{nral: une calebasse qui sert de caisse de résonance
est retoumée à tra surf'ace de I'cau peuvent être joLrés en salo, rnais souvent ils accompagnent
l'cttt:atl autant que 1'cr7r7c.s » batternents cies ineins.

I
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?ir:rrrr r;l ,< ti:lir:Lle l). c.iilip*1ira!li 11*s Âi,,r-.\'a;;" i*;tii:n ilc Tciii-n'I'abarad;n iF. fli;::cl août liiT l )

Lcs ilcrnnies ir-rm:eni i,ur grrliipe r{}lnpârt participl}nl ii la séance ll'erorcisrlle en

ac{rltlrlliigirailt$arlflLrattt:inenisrle n:aiÊs. (t!g{it. [-ar:rusic;*e def int:ad etle sÛr"rtienr.le 1a

saci*t* t*ririnine srfilblcnt bicn *il'lcaccs" rians i:,:aLic*r-rp rie e as. plrur chasser' le s ltirce-c du

mtil prûl'tnalrt iles Â;l-..r.çirl'"d*r:lons'lnilr-*,iiis qÉni*s". \{ais ies seiinces conlir.iales et

rôcréativcs d*lterirenl ies pius pr"isees car *llcr c*nlribucr:T à iirire aubiier ies n:aiaises en v
sL:bstitu;rnt le partag* ries *r*nr*nls ngreable s cluranT l,:siluel-r on savüurr la yie clans ce quelie
a dt 1:lLrs i:eau" Lcs i:oôr:*s chnnt*s par ir's houimes rél,rlent l* ienranluahle richcsse d'une
pcesi* ltarmonie us*ment svnçl:ior:isÉc à ia doLlc* n:*kliiie d* f i;r;zr;rf que l'on Écoute dans

e et'L* ai::biancc c.{;}ltarlte et pl*lne de nuslalgie . {-l'est 1e irisrlent des se nliments ilrdicibles oir
i'*n rrssasse Lin giûTiL'Lt.;i passé de tribene face à un iuondc incertain r-fl fcrlrlàuclrtc- nrutation.
Le riôsir de vaincr* t*us i*s cataclvsr:res. rlc sur*ronicr i*s multipics otrstacles et de vivre
her-ire u.r iacite aide mlrl,; r.rt à une rÉsistai.:*e visilantc anim*e 11'esp*ir.

Se ltrariilest*r-iT lâ lcs ii:nrleinents d,: l;; r,i* culture lic ini.imernenl tiée à ia vie sociaie qui ne

peut:urvil'ie que rians un i'r'rnctior.rnr:i1eui ci:lii:ctii" oir f inriil'iilualisnre serait mofie l.

Ajjo dcs Kel-A.t'ctr. célèbre joueuse dcl'un-utl (P.M.Decoudras, 1994 : 38)

* !*.;rtre n i*t"z..uil"l'appe I rle l'irr::ad "
isI-uk iwt:t;tl '"qLtc f iln:arl t'*ntendc"
igitirt * irt:*tl "ï*s trraLrts tarts eie I'im;ar-i'

,-l Ilrrcucil ric:; coi-nrnunications



L es ,--rptcsst()u\. i')tu-nti tanl rl'autr'e:, sùnI tlLrs r]1cli,,illâtiûns d'arlr:rire:icn. ri'enl]rolLsiirsr-ne. ;
L"'esi dire que I'instruurent *sT à ki lçis Lrn oL:jet excepticnnei par sa lbneli*n mais est aiis.j §
partic inT*gi:at:te ile la .,,ie r;rr-linaire *t int*rr.'i*ri dan"c la iarr:lue rie tous le s joilrs pour rir,cquÊr ry
lj\tl'ilrll'dln;l lla. 

=:tli *st lié à I'in:age de ire ar-ir* ci rle raiîne n:ent tie Ia i"erriir:* : {
i sitt au .u i^ttt a§.!{J-.r i? lri:rrrl "rie nts <lc jir io ue use r1c r itr li;n" 3

ë
est à rapprilrher de : 

=
ii st in"ti,,r irr;rlrl"unc ii 1r,r iriauiei b*uche ,ir: f,i6lot:'" 5

f ie s crpre ssions poi:tiques. app:311ço,,nt à l'e stirétiqLlr l-é:t:inin*. iiepasse nt I* d*ncir::inatirn ta
t; itti:tsr.l. la joueuse. p*ur ilerenir uu concept ile l'ideal i'éminin pârticipânt a la p*siticn
il"nine nt* de 1a F emtt* d*nt 1a priponriérar:ce dLr lignage e si c11{ore âppilïrltr ii;;ns l* lexique
rle la parenLe .

La sanvegarde clc r--ette r,i* cultur*lle iioit se faire aLr l'egard rl'Lrii islan: r*iiicalste et cxlûnslf:
antinom i que des cari]ctéri stiqLr*i crilturel lcls trrii il t'cs uc\.
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L'imzad au nord du Mali
Une cause perdue pour cet instrument en péril

C n**unication

Infroduction

Dans les années 80. j'ai pu e récuter des reclierches srir la ilusique d'imzad cles Kel Ahaggar
dontj'ai eu l'occasion de présenter queiques résultats d'analvse et de comparaison des stvies
indivicluels cie sioueuses à ia première rencontrr d'imzat1" en 2005. ici à Tamanrasset.

À 1a fin rie 1995. la vie ni'a amenée au norcl riu lVIali. à Gao et lzlenaka, et au début de 1996, à

Tombouctou" J'étais avec Llne équipe du X,{usée National de Bamako et I'objectif de nos
missions était ia « docurnentation et sauvegarde de l'héritage musical » du pays. Dans un
ensemble de neuf villes, villages et campements de la région. r.lous avons adressé la même
requête à nos partenaires des diflër"entes populations : nous donner leur "carte d'identité
musicale" " Nos enregistrements térnoignent d'une partie de la diversité musicale à la fin rlu
siécie dernier.

Pendant le premier contact en 1995i96 , mes recherches au nord du Mali se sont limitées à

deux joueuses d'imzad. Assagha agAlafa à N{enaka, etAnnatu Traoré à Tombouctou. J'aipu
enregistrer deur autres joueuses d'imzad l3 ;ins plus tard. en 2008. Tikida dite Tin Tirikde à
Menaka" et Tabokat weilet Finclag r.vellet N{ohamed à Tazizguirt lMenaka). Au nom de la
F ondation Jutta Voge l. 

-i 
'étais revenue pour redonner ce qu'on avait enregistré l3 ans plus tôt,

et n-iaintenant publié sur disque compact. Dans mon bagage se trouvaient également deux
stations ar:dio pour le Musée du Sahel à Gao et la Raelio Communautaire de Menaka pour
f'aire écouter à la population une partie de nos crrregistreulcnrs antérieurs. À part ces deux
joueuses. rnes inibtmants m'ont rapporté l'existence de cinq autres joueuses dans la région
au sud d'Adrar des lf"oghas, dont j'ai retenu les noms de Rairmat Timazaren. lbrgeronne
d'irnnaré dans la comtrlrne de Diébok (environ 4CI Km de Gao) ainsi que d'Aminata walet
Yakouba et Hadjata *,alet Jebinja, Dàousàhaq à Tissalaten (55 Km tle Menaka), que nous
n'avons pas pu rencontrer.

Eliosr"nhi*

Dr Edda Brandes.

Etut?es elhno-musit:ologiryues tlepui.s 1Çr1. yuf;.stet'ilrtiunt ti l'{'nit,et'sité Libre à
lSet'lin ,sLtr l'<tTltnahis{oire. Thèse sur lu musique d'in:otl des fbn:nrcs Kel Ahaggur.à
l'Ünit,er:;ité Gearg-Àugust ti Gôttittgen. ].4iysion.ç ethttotuttsit:ologiqtrcs, recherc'hes
el Tsrttiec'ts di//ërenls en Chine (["u ruusitlua dcs usinorités,t, A.1i'ique du nord eI de
l'aue.st tÀigérie: Lu rtut.tique des Tottttrts. l{alî; f)ocuutcrslalion etsaut'egctrrle tly lct

tttttsiqtte trçcliîirtnelitt) er ri Berlin {elhnomu.sit,olctgie w-buine}. Réuli.satric:e tht lilnt
"Ainsi rs la vie" sur l'excision de,s.filles eT fetnmes otr Mali. Fondo[rice tle
l'ctssnciation "Benlicdi Llulture Espctce ,4fi'ic1ue" pour la promotion cle lct y,ie

ai t ure I le e n.4/i' icy ue.

Publitstion des Comput'ts 1)r^rr7ur.,s,r ous /e Luhel B<ttkutli.fôli se.rie.

Dr tsdcla Brandcs.

l7s
flencoutrc, Intcmationaic cl'lmzad - Tanranr.asset. du 1,1 au lt-,janvier 2011)
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I. Lieu dc rerherche et po;iulatians

f t';nr:ernarit la r*partitian des dialecti:s et paricrs Tiun*sti; au ncrrl du l\'1ali" nons suirons
i'etlin*irrgue et rnélkcin Ilans I{iLter. un gra*<i connaiss*ur de ia cultr"rre tiluarÈguc cl

,rpécialiste il,* leur langue. T*uï r*cer:rn:Êr:t. ii a publié rleur grands vciumes le.ricarix" les

d icticnnail'e s 1n'are g-Françair-Allenianrl ct À11*r:end-T* areg'. Se lon se s éiur"l*s historiquct

et sils priiprrs i"e cherche s. ncLrs d ifiérenc lûn-c dans l* sr{.}u}le rie s lbuare g clu suri-or,re st i §\Y i'.
dcilt iirit ilamie la région d,;-r 

'l*uareg 
au l'{aii. le territ*ire d'iruplantati*n des Ke I Adrar rles

ili;gi:as avcc le ch*f lieu ilc i*rcle Kirial. i*.c In'eller")m:edan de l'oue.'ci. Kei-Ataram iians 1a

regio* cie ü:io et \-.'{er-ralca. rl ie Tcrritriire iie s Ke l-{r:iasar r-lar:s la r*gion Aza*r-iad" qui signiire
1a b*r-tcle du Niger ar'*c les r.ill*s1'*mbilLtctoLl et iioLrnrlam. Kel-l'adamak*t désign*

1'cnserul;ic iies trii:us nol: hvellr-nrnr*rlan êgalcn:eirt -':iluées ilans I't\z;i*uaii. frpenrlant les

nrusicie*nes enr*gistr*es à"IiimhoLrr:tr;u" cn l9ÿ6, ,ce r-lésiglaient e lk:s-m*r:re Tai-naseq de la
'5r'ar;. 1i" PuuIi Lorbi.

lI. I-:rsituatianclerech*r*heen IÇ951*6ef 2{}CI81ûq

l.cs r:-lois de iiÉcrr.ilbre *t.janvier l9Ç5'Ç{r s{)nt. au nord r,1u \{a1i. Lrnt périi:de de réc*nciliali*n
*t ric comrl:unication. Àpr*s ia rébellion. loul l* n:*nde ctrerche la paix et la nu"rl;rliré. 11*

non:hreuses rrncoirtres n:usicalcs en tén:i:ign*nt. E* r1épit d.- {ollt crlâ. 1'eqr-ripe dLr \'1Lrs*e

National du §{aLi exécutant sn dixiêrre missii;n au §'laii n'arrile pa,t à Kidai. TJans r:res

pr*ti-coies. -i'; trcuve rjsr-rx notcs : l-e r*nclez-\'{-rl1s :1rîc r'les ressixlisiants d'; Kicial * ete

*nnulé pârcr qu.: les membres dr-r gro:-rpe n'on! i:as *té iib*rés du sen ir:r: rnilitaire à court

ieffie . Un* nuit. i.ipr*s le x*lûLlr 11* A*cie ranebçukane " Arouricini i-t scr {Èfis nrlri\ r'eildâient

visrte. r\pr:às avoir enr*gistré le musique d'imzari ries Kel-Ataran-r" iis riisent i1u'ii l'allait

enregistrer f iirrzad des ldel-Az;r*,agir. à Ànriuzougrène cù il v ar"r'T une j*uense de 6û ans.

T*bsil. aiil"ci rlue le i*n:b*r-ii"traditirinneT. ti;bol. iic 1a chellerie. IIs rcgrettaieill que rlûtre

éqriipe n'aitilius 1e ternps d,y aller. 1,{on_1*urnal s'an'êtc i*i.

F.r-l2{,X}ii" j'ai pris l'ir.:itiative d'cnregisfi'er le répertr:irc ries ileln.jor,cLr'e' ur*ntionnées plus

h*ui n:ais. pour la rleuxi*ttrt iLis" ler.iruirnrtancüs irü u.l'ont pas permis d'arrirer:i Kirlai.
l-ci:t rec*mlletlt. *1 décembre 2{}1i9. lcs cl'cn*rr:*nts politiqr-res rn'r'rrr empêché d*:"éaliser un

âutif '!'oyagc au 
-h- 

r: ril.

Cependanl j'ai eu l'ii:ionraiictr riu'il cxist,; une ecol* rf imzad à KiLi.il. Arec l'aide d'Lln

hailleur i,à* li,rnil" r-rnc.ir;ueusc d'in:zad cnscigne cinrl fcis p;rr semair:e à l0 elêr.er. ll piiraît

qu'un travaii iirip*rtant re ste à iaire pour déc*r"r.,,ril le s trésors musicanx r,i'Adrar rle s llbgl-ras.

IIf. Le réptrt*ire de I'imzad ct premières :rnall ses musicales

i . À 'frrmbotrctoil. 
u11 groupr ârltûur d* la.joucuse if inrzad. Annâirl Triioré il'origrne d'Aglal

{p}r*to i .i" se prÉs*ntc en 1996. El1e est accoillprignÉe des jilr"i*uses dc tinrle" tamboiir d';
r.ncriier. et rie batte ment,c de ma.ins iphoto 2). Elie r*ste lii seule jouer-ise enregistrée ici ct
exéeute six mi)rccaLlx" dansés assis ilar les femmes" danl i*s titres soili:
iabbc§.Touri-rLrsso. -jahbe" .iell*. haourvas. ialj - tlcnttt. lls r*s1ent uniques dans toLrt 1e

r*pertoire d'it:izad el ne sc rL-tr{}uvrnt pas nonplus dans ie réper"toire tlorlerne ries _uroupe.r

Tartit. Tinarirr,,en ei T*r;ikafi r"i'apre s rrre s rechsrche s"

h-ttre pre tnière anall,se cûne Êrne ic tncrceau intitulÉ iubl:e i, qui a été traduit pâr {{ Eonlle
an:biance » irir"ir'ée 3':0" ). f e rncrceail est très int*ressai:t à cause r1e son entrËcro15e trlcnl

Ritter. Hans : Wôrterbuch
Wiesbadcn: Hanassou,itz

RitterI8et9.

zur Sprache und Kultur dcr Tu.areg. I Tlr'areg-Franzôsisch-Deutsch. ll Deutsch-Ttr,areg.
2009.
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de deLtx écheilcs p*ntatrlnielitel : ré-ià-sotr-la:d* et rio-r"É-nri-scl-ia *r,*c icur i;ctar.e. donl
1a deu:tieme rst intr*dnite rei*tir.eir:enl uird en rieur.ième position rt augmcnte l'éclre lie
pret::ièr* du n:i. l-a sirte rie,qeendanîe iiu 11* - *t arccndante vers le ria donne f inrpressirin
d'êrre en suspeils et Çf, l* st dcr:*;:e qu* pâr i'arrivée sur le ré conme tr:n 1bn,-iar:rental
ar,'ec ]a tierce n-iincltr"*" 1il quinte et l'tciar *. i,rt, ie i. sur r:e se ul 1o* rri s'élèr,'e le chant ntoflo-
tor"r r-ie iajilLreuse .

Les sir lxorÇr*ux de Ârr:aiiru Traolé à Tor:rhor-ictûLi sûiit repartis en trois ar: rythme de
ô;'8 re sp" j.8 , l,'li e{ .lrrlx ;i:-t l'vthr::e de 4i4 re sp" §'"§. un rl1ûrc*ali .ce iï}ble hcuq*r entre lcs
deux. L'absettc* des pi*ces de r-v{hmc libr* lait qu* chariue rnélorjie csr. â{r*}llpiignee i1e

b;rttements de s mains. l-e baTtemcnl se Tr{}Ll\c au ilebut sul l* -1 ct i* 5 si c'cs1 du 6r'8. qr-ranil

le tetnpo ricvicni pius dens*" ûn ai*LltÊ sur I ct l. i:endant qLre 1* tindi est tapi sLrr: le 1, f " -j.
4. -i et laissc le 6 sans bâlteu-ri:nT. Uue autre iaç*r: ri* claquer" qLiuuri il s'agit il'un rrrtirme cte

6:'8. est rJe fi";rpp*r le s n:ains sr-ir ic I e t: ri:tr.

t)

;

.i«ô&s.i {;r S :

linde :

nrains :

ül_r:xx
ûtt:xx.

î{}t)rouss{}u

tiniie : x
mains :

Ûti:XX
oLi:li

i:i45{i
xx.\xx
§x

1X
XXX"T

,:i" ';1

.x1;
X.X

lLti;l:u ô18:

tiiriic:
n-:ains:

i2i45fi
XXX

XX

r.tljr/t,rt,r(, I : I -r 
j j 5 b

rinde : .r
rlains:.rxx

ll--1 4irlfu.,
4,,;i

É'8 haourr-ai 8,'8 :1 2 3 4 --s 6 7 iJ

tinri*:rlxrxx
i.u;rins:rxr(x)
cor"ltrf-cilllll:xxx

?

Le h;rut ieffip{) ,-le .!""! ;t itiltllTlg ccns*i1ç*r:cc q*e les tcmrn*s clatiliet:l leurs r:raint
dans au mcius iierir groupcs aiicrtratir,.'en:riri.

Les échelle§ : ilit;r"r;tr,ç.i{}rJ 111t}r.tt1'c uuc éci:eile }}riltat(}niqLre !an5 r.len-:i-tr-nns srir rÉ-la-
sol-la-rlo. 1-'ambitits est ia s*piiÈme diminil*e. L-'c!cl:clle rie 1r,,ôl;a consistc cn inômes
sons. t"trais un nLrvilu se ct'isiallise âut{llrr rlu sol aprês u*e rle sc*r:te de ilc-la-Tai I'octftve
iio e st atteint. §elfu-: ct flcr;liri.ci 1rûnlelli arisli l'éch*llr pentatonirlLlf siit"ls rlemi-tons sur
ré-mi-sol-ia-dc. 1'*ctavc cst atte int. Suli - iit:tsrs cst râdiii{ à une éi:he lic te rra-ioniqu* ré-
mi-sol-do"

À Cao" 1tûus rençot:tr{,-ns cn tÇg5 Is r.irii*:r ir:*n*ccrde:{Jr"i!r.{ aics f"entmcs S*nghai ainst
qrre le grsqit',l'iusïrlin:ent rlcs homti:es So*:q/t*i-/-*";l* qui acclrmpagne ia ii:rnse rles
possédrls holet"-krsre.r'. L't*t:*t{ nc lait1:as i:artic rie nos enregisrrements ni 1à ni dxrs les
praches erllirons.

À lHenaka" qilartier Bougriut*u. noris enregistrrns ia n:risiqire ti'inr:ucl ctr* Assagha rlg
Àla.ltt {* In Elqar},'"itt* fbrgeronne Â si &rgrrirr,«11 {Phoio 3)" La pluparl tic son rép*rtaire e s1

instrnn:enta1 . i*t:itd s*io: un tilre. assalxtgh. est *.r*cutÉ ril ilcc{Jfltpâgfi:ult sill meri, Ie
chanteLlr ghilass;ig Intavniit. ri'ai-rTres sflnt a.:ccillilagnés rlu tirtrie" ct du tanrilour cl'cau
aghalaba.

81I
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Vov-ant 1e répert*ire des trois joueuses de la région l,Ien{tliu, rlolls co,nptons r ingt-cinq titres

diffërents. Ljne dizaine de morceaux d'imzad appafiiennent au répertoire d'Assagha. dont sir
se retrouveni égalerncnt dans le réperloire de Tatrokat au Tikida. Il s':rgit des titres : dahint.

ibàgàwàn. tayri agassan. tizigeriin. iiiikiet ener. Tai:okat connaîtquinze morceaur de plus qrir

pûrtent des titres : tûzgil. ima§r,r,an inzimben. i-iha. ekarben, adila. aniddagh. tattult. aghmt.

bismila- irnajeghen, mr-rsa, akuten. almusradi. in zigeren et aggedilü. Tikida partage les titres

dehim. taghri egessan,idiki. ener et bisrnila avec Assagha ou Tabokat. D'autres titres sont

igallirian. mas en'imzari et maiga"

Le deurième exemple 11'aualyse est ie morce:ru dehitn d'Assagha. Cle tuorceau. enregrstré à

h{enaka il ,v a I 5 ans. a été ciroisi à cause r1e sa tbnction rie rlébutant. signal de marqlre des Ke1

Ataram ele l'ouest et pour des i'iiisr:ns r1e comparaison entre les differ:entes joueuses. Son

échelle est puremÊnt pcntatonique âvec demi-tons et surprencl grâce à I'arnbitr.rs d'une

onzièrle : ré-mi-sol diese-la-ilo dièse-ré'nii-sol. atteint par les sons du flaseolet. Un accent

significatif est rionné au ton rie base, Ia qirarte auE:reniée et la quinte. Une "figure deieu" est

erécr"rtée slrr un trait d'arc st tollte le rnr:rcear: se dér,eloppe dans des quarts se jor.rant

lentelnent. mais rès éiaborés. l-a rlLrrée totale est de 3 min.

Au retour à Menaka. treize ans plus tard. je dois décor,rvrir que Assagha ag Alafa est décédcre.

Sa fille est en ville. rnais elle ne joue pas l'iurzad. Avec I'aide de Sidi Barka de 1a \4aison des

Arts. je tais la connaissance de Tikirla et Tahokat. Pendant notre rencontre. iL' peux

enregistrer leur répertoire et liiirc dcs enquêtes.

I-e prochain erernple e.rt dahim de Tai:okat. -fabokat (Photo 4) est dans la mênie pièce

accompagnée i1e batternents rle mains. ce qu'indique clairement 1e rythme de ,l ,1 de dehrm.

ChaqLre qliafi a un claqriement. sauf le riernier cû1rme on a vu chez Anlatu à Tombouctoi-r.

L'éclielle est en principe [a môn:e conrrne chcz;\ssagha. le do majeur sert seulement de note

cl'ornen:ert pour l'octave peniiant qu'ell* a.joute ie si pour donner I'accent à ja : ré-mr-sol

dièse-la-si-{do dièsei-réimi-sol. Les mâmes acci:nts sont r"lonnés alix tl'ois tons : r'é-so1 drèse-

la. La durée e st cle l'35".

Le quatrième exenipie est d:him de Tikida. Tikirla (Piioto 5) identil're dr'him aussi cor.nme

répe rtoire des Ke l Atalarn. Elle emploie la même échelle, les femmes autour d'elle battent des

mains comrne chez f'akrokat sur les premiers trois quarts d'un rythrne 4i4. La durée est de 4

rlin. Bien qu'elle comm<:nce ave c ie ton de base et son octave, elle n'atteint plus cette hauteur

et reste sur son ton principal. le sol r1ièse" Selon ierir importance suir.ent les tons tni et la. le

dernier surtout au début d'un mouvenrent de scendant r,ers ie mi. Le do dièse joue 1e rôle d'une

note d'ornement pollr I'octar.'e- colrlme note d'ornerlent du la, 1e petit doigt entonne un do I La
conséquence de cette iaibiesse dir do rlièse donne I'impression qr.r'il s'agit d'une écheile tetra-

tonique.

Les analyses lnontr*nl une forte caractérisrique similaire du titre dehini pami les trois
joueuses : l'échelle pentatonrqire avec clemi-ton" ia pulsation du pouce sur ou sous la corde

vide, aiors le ton de base. et la préférence du ton du 3e degré sol dièse. c'est la quarte

augmentée" qui jor-rr un rôle srgnilicatif. En même temps, nous avons remarqué la

construction de viiriantes ind i vidLre lles dan s chaque interprétation.

-, I Recueil des corrmunications



Les airs exécutés elr accoltlpiignant Lln ou pir.isieurs chantelrrs sont rates" parilît-i1. Assagha
était ia seule .i*ueuse qr"ri accompagnait le chant d'un ironme, son mari. l-a plus grande
su;'prise a été cependant la découverte que ce chant - ziutref'ois appeié assahash - esi identlque
au riei.iim, nor-tttltcl différert:ment quanr.i cxécuté instrunnentalemcnt Ighilass ail Intavnot
entonnc tor.rt lc poème sur ur: scrrl ton. le rÉ louttr c1.

La courparaiscn ar''ec le réper"tair* pr-rhlié par Borel et I-ichtenhahnr de la zone rle l'Azarvagh
montre utt {iire contlrlltl : shin ziggarel.} rcsp. tin ziggaren (;\ssagha) et ti zrggareir lTabokati.
nûr'n d'un chan:p dc bataille entre les Ke I Geres et I{el Denneg.

I-aissez-nlci aioriter quelqr,r*s intirrmltiq:ns collcernant les occasior-ls poLrr une periomance
avec i'irnzad. Lc genrc issouat. maniiestaii*n, l;st. rians la plupaft des cas. un i:llscn:ble
eomposé de l'imzad. teildç et aghalaba. Ll'est durant les fêtes cie m*riage et les Tètes

reiigietrses et pr:pulatres ainsi que des situations il'accueil et de ritstraction que 1'on peut
écouter eette tnilsiqite. La rnusique tirérapeulirir-ie pirLtr srrigner les possédés t'ait aussi partic
rie ce genre ri'activités et'l"abokat s'est préseniée coinr:re guérisseuse ^ irrii,rrtant le répertoire
re ste 1e mômc.

Quelquss caracféristiques du.ieu d'imzad tles KelÀtaram

Irn bloc. on peut drre qur les instrunienTs dcs Kel Ataram sont acc*rdés L;eaucor-rp plus iras
clue i'instrutlent à Toml:oucTou. presqlle une qriinte. ils ont un seul trau de réstrnnance. en
Ahaggaril .venaileur. L-etentpcde-je*estchezlesKel ÀtaramLinprLlpiuslent.Chrciuc
ioueuse a 11ér'eloppé son stvle indrvirlucl.

Cepenilant nous reirouvons dans ia tnusiq*e d'inizacl du nord du i\,lali exactente ilt les tnÉr:res
caractéristlques i1e jeu insttumcntal que ci:ez les Kel Ahaggar. c'est â dire tout ce qui est né ilc
f instruilent mérne e t qui est égalerncnt lirnité par I'insirument. Je répète ce qui a ete rlit en
2tx)-5:

l- l-c.lctr tla l'im:ttd s'*Ttpstie surîorrl sur lç tou.slt'ut'!itsn rle l'irt.çTt'r*tryl sstiutt.

2- {t quilitit aufot'irü du*.q ilt st}'Ltclut'e dc lu ut.t.ritsttt,ttf qtrc!t1tte thase {!u'{}tîlt€tit tts.s,teler
,, lLt ttttl,!it'(f r!!tililtt j(rt!t.t. ,.

3- Les !l'!.ûttvt?fieil!.\ ttl{}leu!",\ eî i'irtttgitu.tlietr dr thuque .!oueu.se tlilernixtttr.rr;ir .rli.ls
intliyidue/.

4- Üne scprtroli*rt sxücîe €filre er"nçttrctrfutirsn ])ut'c t:{ tles ligtres t"riulrit:cs n'€,tî 1to.r
ptsssihle'.

Le changement est la constante sur Iaquelle on peut compfer

La situation de la nrusicienne Tikidri. dans la r,ille de \,{enaka. n* p;rrait pas être satisltrisante
à cartse du manque cle chanTcurs et de clanseurs, coiîltïe elle-rnême l'a exprimÉ. Elle i:st
entaurée par lrois femme s qui battent des mains et chantent. E lle diflèrencie son répertcire en
de r-tx "n"thmes"- taggayt etr tama§*q. et appelle ie pretnier Azau,iigh" le cieuxièmc Ataram.
Elle n'a pas ri'élève s.

Cependant" il paraît qi"re krl-rokat se sent tr'ès bien srtuée et se fait estitlr-r par son citLoilrâge
par ses qualités :nusicales. El1e se dép1ace vite pour rne rejoindre à 

-Iazizguirt. 
ce petit village

à 51.)knr de Menaka. ei rassemble autour d'elle tous les habitants qui sont sLir place. EIle a
plusieul's éleves qui ont leLrr propre lletit irTrzâden. Tout de nrême. je ne pouv;tis pas

I li jcer. \'lusiLlue cles-loulre3. rol. I : ,\zl*agh. Iitrc,.1.,\t]\{p I.X\rlil (ienerc : l(Xlj
'i }locrburger. Fclir : 1!)66.
5 ll:-endcs^ hdrla : l(){t5 : :6
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m'etnpêcher cle sentir qu'une certaine pression de temps avait provoqr:é 1a présentation

extrêmement rapide de son répefioire.

Pendant tûut ce temps. l'évolution musicale dans 1a régiot ne s'est ér,idemrnent pas arrêtée.

l)epuis les années 80. des groupes modeites sont nés. fleurissent sur le marché de la musique
du monde et captenl vite ['attention intcrnationale dans ce domaine" I1 s'agit dr"r groupe Tarlit.
créé en 19ç-s. clLri publie son 1er CD en 1997. finarir.ven. créé en 19.12. 1er CD en 2000 et

Terakalt, creé en 20û8; tous crs groupes tama§ei; viennent du nord de Mali. Un fait
intéressant est qu'ils se sont réunis et iormés dans les camlls de réfugiés, les uns au Burkina
Faso. les autres en l-ib.ve . ll paraît qLre ce sont ûussi cL's circumstances qui jor-rent un rôle dans

1e choix des instruments. Seul Tartit utiilse l'imzad dans son répertcire . Une légère sirnilarité
ave* la gamflre des norceaux enregistrés à Tornborictou se retroul,e dans l'échelle
pentati'rniqr-re sans demi-ton I

Conelusion

L'imzad au nord dLr Mali est touiours vil.ant. §4ais 1à aussi - colnme nous avons pu le
cûnstater pour I'imzad en Ahaggar - le changement des temps e st une fiorle provocation pour
I'instrument, mais sufiolrt pour ia rnanière rie jor"rer. Le cæur du jeu d'imzad, « la magie qui

aitle jouer ». demande autre chose que le r.vthme accé1éré de nos jours. La mobilité que la vie
moclerne exige d*s gens iiiminue les occasians de se rrtr"ûuver facilement entouré de

musiciens, chanteurs et danseurs pour exécuter ct'Que je' r-cu.r appeler « 1e jeu classique » de

I'imzad - I'instt'umeut qui accompagne le chant des hommes et les danseurs. La liberté de jeu

sans limite et ia joie de eiécouvrir des nouveaux ten'ains musicaux naissent dans un temps

iliimité et avec r"ln public prêt à se iaisser emmener dans un monde inconnu.

Il 1 a r:n derni-siecle que le rnême ai-iteur qui nous a rionné i'expression de « ia magie qui airne
jouer », Felix Hoerblrrger. a appliqué le terme "derixième existence"6 à la musique
Itlkionque en général. Le tenr-ie décrit le développement de la milsiqr"le après I'instauration
cht processLrs de ts:)mber dans I'oubli. La préservation consciente de la musique d'imzad. dont
le s écoles à Kidal. et très actr-rrlle à Tamanrasset, alec ( 1) son règlement et sa nomralisation.
(2) ses clitferentes occasions de -jorier i'inslrument et f3) la rnodification obligatoire des

formes rrusicaies. lette en même telxps de la lumière et de I'ombre sur I'imzad. Elle est sa

sauvegarde et 1'accompagne aumêrne temps dans sa "deuxième etistr.nce"-.

Retoumons à la question posée au début : I'imzad - rine cause perdue pour cet instmrent ?

N'{a réponse à la questicn est NOl.i-. L'imzad est souvent et un peu partout joué
jusqu'auiourd'hui" Son répertoire montre Llne pa1'tie « classique ». répandue dans I'espace et

chez plusieurs joueuses ainsi qu'une partie ilisons de stvle régional et rndividLrel assez

vivante et parliellement transr-nise à la jeunesse.

Mais posons-nous la même question concemant la musique comnle elle l'était pendant des

siècles, liée aux conditions des temps anciens et recevant sa force intérieure, sa litrerlé et sa

propre beauté de ce s conditions..i'ai tendance à dire OUI.

il y a désorniais un espoir qLie je ne venx pas vous cacher. \byons f influence de I'obsen ateur

dans la recherche. Mes propres attentes, mon besoin de trouver 1'ordre dans 1e phénomène de

f imzad. et la propension c1e i'être à conserver le passé ainsi que la nostalgie du passé - si on
libère mes résirltats et réflexions de tout cela. peut-être I'avenir de ia musique d'imzad est

br-aucoi"tp plus beau. Tous ceux qui se battent pour f imzad méritent cette perspective
positive.

lle lernrt a été invente pour la 1 ère tb is pnr \\ iora. \\'aiter. \bil I Ioerbrirger. Felir : i 966 : 61
à roir la critirlue deAdlil Nthachelskl. 1001 : 171] er ie terire dc "rcl1cctireness".

vt.
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§Ienaka S. 12" lS95
Assaya ag Àlala "f

Kcl T:rgriiualt. Tiel Atalarn.
lu,elieinnieelan * 

1 Ç5i) à
illck:lr (j,)'rlr,ttrie r. nt:rr'ti';. i
t:nlanrs. habite à l,{cnakii
( cercle). llousori{*n.

ihi,giewtin"'- << les chel'aux »
tlièc* ilédiée aLrx r:h*r'aur.
Erhibition'imitation rlcs pas
de che','aLix. llansc des

chevaux.

ta"yri sg;ssatr" - << gens des

chevaux ». Dédié ar"rx

coursiers. f]hant dc
bienvenue (rr:el).

i idiki - nour propre d'un
chiiïlteur qui n'a chanté quc
r:ll ulr', ( hant Jc lqrurrt;id. ll
existe un poèmc

tg,)lltdatt - Oan\L-s

exTatiques pour idcntifrcr les
nrei lleuls clanseur,c.

tefterl'' - r< 1a bichr-robert >;,.

La fi"action tollilrèEue des
klaragagen d;rns I'Azarr agh.
Arr. In Ekar {à i00 krn rie 

i

\.4ériaka) est cornparee à ccttel
plus grande biche Ièmelle. 

]

nr{ts en'imzad - la mère du
r.iolon -- la.i*ueusc ci'imzad
Liée aur dil}ërentes guerres
;i ant le.qLre llùi i\r: !uerl'iùt'i
chcrcltcnt :ir bcn.'r.lici iou
Chant ii'encoulâgenient.

Tazizguirt 3. 12. 2008
"fabokat rvellet Findag n'ellet
l{ahamed
Kel Ataran'i^ Ir,r'ellem*ed*n
* lt,:.t :l \lcrralir. e u'lihatair-c.

hai:ite à'hzizc,-rirt {ca. --15 knt
\ ù:) \tlJtr'ülrtho,ih-,itc ) '

dshinr - uolr.r d'rine liaction.
i(tl Talrairanat. ['hant d'linr-
grandc hlrtaiil*.

- ,, les
iles pirs

ta'|ri ,tg,tssut - r{ gens des

chelaur cirei'aliers ».

llenaka 3. 12.2008
Tikida dite Tin Tirikde

Kel Ataranr. Iwellerrmedan
* 

1 971 à Inekar" Cercle de

tr,lenaka. dir,,orcée" une fiIle"
hahirr i \lcrrlrkr. I 'qrr.rltler.

dulturu - manière cle clanser
(.{taralr ).

tu"yri sgassan - « gens tles

clrevaur ». Dédié aur
chevaur. (Ataram)

2

i

idiki -

chant
eriste
1'lutc ).

nonr propre (avec
de ièmmes : la pièce
égalerncnt pour la
{Atarant)

I
L)

lù
11
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Riticr Il l7l: .{ndaririlka - r'égion ric sénies.
Ritter I 69Ç: cltégcrric rlc per"sonnes n\,ant enlre
Ritter tl 57li: iliaicctc \\'\\ Kel Àtara:-n
Ritter ll 578: Iliilcctc \\rX\-tr\'E. Itellenntcrian
Ritter lT 795 sg. agall:Ll. dansc ertatique (tr\rE)
Ilitrer I I0-iii: ucibl. l)amaga:,elle. Ke1-Dcnncg.
schl alter prinriirer Rhrthmus azel.

efier - <1 la biciie-robert »
(Azan'aghJ"

cilcs quclque chose <ic.oullliLlt : ttiggayl (ici: imajl,vcn. louarègues nobies du suill

ûnesl et est. Kel Atarain. Ksl Denneg: ags-avs-chclalier (Reiter zu P1èrd)

seliitntiàrer lih1'thnnis aegur" :\Lich: ener \\,ann ataram: DantagazeLle des \-\'estens.

chevaur

'.I Rectreil dcs comrnunications

duhitn -a-fag;4rr1'f '' - p0è11rc.

I-a ca*e il'idcntiti des
Touaregg rle 1'()ucst. l\içnr
prùlrrt d'un cllrtrtcur n(rble
des Kci-;\kimed" it'lorceau dc
collr û1eûüemcrlt de§ Kc1

Ilvellcmmedan. Quand *n dit
,ittl:itu. ùl) f!!r:Ç iuul tl.';tril,,'
ar"u Touaregg cle i'ouest. par
.apporl à I'Azar.raglr.
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Titt iigeren''- ncm d'un chatnp
de bataille clans 1'Azau ash.
Chant d'ençourageinent"

kol0nkola "- écureuil. Chant
de iouange.

tigen§ untun'o- ies grues couro-
ttnr'es. lrnililtiorr dc lç'uI e Ii.

tizigera* - 1c

dans 1a r-lanse.

rn$uleirÇnt rles cloigt-t bizmillah - ali nom
dc ilier-r iazel oua
zegrin ) (Azau,agh).

maiga - "'oir est-il'''.)
{Azari'agir}.

a).5
§

T3-c
!!
!.:

i$aiwnft itr:.itulten - ils ont bLr
(mouslacl.re) et drrménage. Chant
cl'cnce'ruragemenl pour les gur-:n iers
{ corrirr ilil:i, arissi te.t.tttottit 1.

l

{hukt;l ha!;at'} /ill« - remède. llon de L
Dieu poLrr guerir des maiaclie s

takurbinl'' - hutte. il 
-1, 

31r;u ionut*rnps
que ies cniànts r, oulaient apprenclre
l'imzad et cilt constrnit des nelites

I*ttult 't-
sanglc cle

gland à frangcs placé à la
môhari.

bisktila - l'e ntr'ée de toutes choses

ittt«ju1en'" - Tourreg nobles {r-lu sudi.
L.'originc du violon mônie. c'est avcc les
lil?Gi{r{cil qu'i} i, a tres éloses des
guen-iers. dcpr-iis le temps rirs ancêtres.

,t rr§§tT - noln proltft
accircillant. Chant
générosité.

akut;;n'' - nom dç son onclc.
slln pèrc. Chant d'éloge.

d'un firrgert-,n très
cie louange à sa

ie ti'ère dc

ulmusr$din- le cri des oiseaur. ilui or.tt

bcaricoup sÉtluit les fr-ruarcgg. chant
det f n* ja,1ert Kel lssakan {KelAir).

toîgü - no!'n d'unc lemnte Kel
Tamizguida de N.{enalça. Chant de
loirangc.

1.1 rgl. I{ine r 1 lil48: Sin-Zegtrrau: crn sekLrndtircr RhyrirmLrs rusii\'. ünrstrnrlcn
zrvjschen tien sie-ereiciren Kel (ieres und r:len Kel llenleu bcini'liitnpci rcn

I 5 Rrtier I 579: rat prlmisle -l-.uxcrus ery,lirropris
16 Ritter I 9û6: legadet n-autan:gr. Àrten \\rasscn iicel
ll dirnunitir. rlc r:,{orôca - l:uuc
1ii Riiter I 78ii
19 Riner 1l:,r99
l{} Rifter I:-i-15
l1 r!11. Rirler I ilLl âggu,ügguran-.grior i50)

aul. eircs liriii*htcs zu ilcl rll arrraLisihcn -ichlaihr
Shin-Zcegalcr-:. eiircr Ôr'ilirilkeit n.esrlich r.on incal ( I871 )

anida^S - lutttiaircr:. l-es itobies.

ugtdim - nûm propre d'une lèrnme qui a
guéri la maladie d'r-rn grand fitarâbout
aveÇ sa musique .

{ryrfiî le corl";eau

IRcncontre lutcnrationalc d"Inrzad - Tamilrrasset. du I;l au I 6 ianr ier 201 0
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il ttdil* - iioirl propre d'un héros. Elogc
pourun hor"nrne brale.
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Le répertoire des airs d'anzad de 1'Âzawag
et de I'Air {}rliger) ltrrarrçois Borcl

Eiiog.rrl',1u

C o**unication

Résumé:

Les rêpertoires des joueuses d'un;*d {imz*d) touarègues de I'Azarvagh et de 1'Air
nigérieris sont constitués d'un certain nombre d'airs (ori niélodies) qui possèdent en
principe chacun « Lrn pedigree ), et rn autellr {connu ou inconnu). Ces airs sont-ils assortis
d'une sorte de droit d'aute ur ou sont-i1s tombés rians 1e domairre public ?

Comtnent s'eflectue lclu trausnrission entre joueuses ? Et quelle est ia tenainologie la plus
apprcpriée pour anal_vser et définir ces répertoires '.)

L'erposé est illustré d'exemples sonores recireillis auprès de plusieurs joueuses tûuarègues
nigériennes.

Mes plus vifs remerciements à 1'Association "Saur,.cr l'hrzad" ci à sa présidente. Farida
Sel1a1. notatïment pour son interventioti qui rl'a pemris d'accéder. au dernier moment. à
1'avion d'Aig1e Azur en piifiance à Alger. l\,{ais aussi. rna reconnaissance va aux passagers du
r.,ol ii'avoir bien voulu n.i'attendre.".

N{esdames et Mess ieurs.

Les répertoires dont je vais vous parler font par-tie dcs modestes Archives sonores du Musée
d'ethnographie de ltieuchâtel dont les cjocuments les plus anciens concenlant I'AiirqLre
sahélienne datent de 1948 et ont été recueiilis par Jean Cabus. ancien directeur du musée et
professeur d'ethnologie à I'institut ii'ethnologie de Ner-rchâtel.

;h
T,{

lBe

Frnnçois Borel

Etlmomu,sicologLte et ûilci€n cafisert){}ltLtr utl.f oint ou nrusee tl'elhnograpkie de
Netrt:kâte! l.§ui.çseJ, où i! s'esl occupé dt.s collstIions tl'insTruntents tle nutsiclue,

cles collecrions d'Àfi"ique sü.lttliefitra et des arthi.t'e,s sonür€s. ll a enseigné
l'{:Thnomusicologie u !'in.çrirut tl'ethnologie tle l'unit,er.Eitë de Neut:hiilel. Efi Tont

tltre cherc'heur, il s'irtéreJ^lr ou.r musitlues du N-iger, en ljoïtiL:trliet'ti celle tles
Touat'eg. uLtpràs dr.rquels il e;ftbctuc cle,r enr1uôres depuis le,g ot'tnées 1970. Il a
pttblie plusieurs $rîit:le,c el catctlogues "çur le.!' Trtu*.regs e! leur mLtsitlttc, rrirt.s'i rltrt'
les Cil,V. rger: musirluc des Tbuureg. vol. I et Il (2{i021. Il esr utembre tlu toruit€ tle
rérlct.c r ion d es C a lt i ers d' et h n o nu t,s i c a I o gi e ( G e n èy e ).

Rcncontre Intcmationale d'lmznd - fanranrasset. du 1,i ar.r I6 janlicr 201t)
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À partir de i971 et jusqri'en 19ç8. nrllrs a\ons eil cornl]ir objectil principal.
l'ethnomusicologur: Errrst Lichtenhai-tn et r.rrr,ri-urênrc, so11 assistant. de constituer le

répertoirc. aussi ctxt'tpiet que p*ssible. de: ails iustrunrcntall-\ et vocnur d.es Tûuares
nigériens noir:ades ipar oppositicn à scmi-nomades) de der-rx regions distirrctes. quoique

voisines. l'.\zarvagir : 1es llbuarr:g iiu urilieu, ou Iuilenrrned*n liel l)*nneg, situés dans le
triangle Tahaua--fchin labaraiiei:-In Aggar" : 1'Aïr : ler Ti-ruareg de la régiorr ri'[n Gall et dcs
plaines cie i'*uest <ie l'Aïr. kel Fadei.et grûuprs triLrutaires^ Nous avons noté qu'un répertoirc
co1l1l1run eriste pour ies airs d'tsn:*Ll riar:s chucune de ces régions. Ciepenriant, il ar"rii'c

tiéqLret:rment que cerlains airs caractéristiciue s d'LLne régior-r soient interprétés dans 1'autre .

Afin cl'ideniiller ccs airs en fixar:t leur « sisnature » rnélodique" rlolrs avons enrcgistré les

t'nêntes ri titres » auprès de pii-rsie*rs.juueuses de virrle (réparlition spatlale) et auprès des

niôtnes interprètes à plu,rieurs nrois ou années d'interr.alle irépartrtion temporelle). Cette

rnitlrotie d'irrr c'tii:atiorr nou" a pL'n'nii :

1) d'établir de tar;on assez sûre le répertorre tr"aiiitionnel des deux régions. sorte de

patrimoine htsronque de traciition oiaie :

:i de recenser" eil cûlnparant les rliverses rersions des airs. <1es différences qu1

penxettront. après iine ar'tal,v".se approf-rindie. d'ér'aluer ia parl d'improvisation ou

de spontanéité imputable aur interprètes et. par la suite, de riôtermine r que 1s sont

les critère s qi-ri distinguent le sty,le de te ile ou tell* interpràte :

3 ) r1e riifltre ncier les style s régicnaur. En e i'Èt. nnus ar,, ons déjà pll constater que

les airs cle l'Azau,agh siint en senéïal très rvthmés et soriyent accompagnés ,rie

battetnents r1e mains, alors qi-re tlaris 1'Air" les interprètes sernblent mettre un

pi:int d'hixneur à se iibéreï de tcnte contrainle rvrhmiqrrr' ct accoinllagllâtricc.
Des difierences se rerrarqLleni aLrssi dans la construction de la vièie. qnestion sur

laquelle je tne sr-ris exprimé en 2005 dans le caclre des Pren:iôres Rencontres sur

I'imzad"

Cloncernant ces questiûns d'analvse musicale" -ie précise que personrlellen-rent" je ne suis pas

Lrn spécraiiste et qu'il y a ries persolrnes très cornpétente s dans ce domaine . cn particulier rnes

cieur col1ègues présentes : Carolinc Card et Edda Branries. alors que nra spécialité est en eflèt
liniitée à 1a musique dr"r tencle_v.

Par ailler:rs. .je dois avûucr que 1e n'ai plus mis les pieds sur le terrain nigérien depuis
plusieurs années. mon dernier séjour clatant de Noel-Nour.el-an 20û:-2003.

,, I I{ecueil iles coi.nmunicttir-;rs
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Ce cotpus de 376 chants d'ctnzacl enregistrés nous a semblé suffisant pour être représeniatif :

on y a recensé un total de pius de 1û0 titres diiïérents, -5i por"rr la région de I'Aïr et 60 pour

celle de I'Azarvagir.

Il existe cependant des préférences. des airs « incontournables » qiri font partie intégrante des

récitals des joueuses et qu'û11 retrouve parfois joués plusieurs tbis dans la même séance. J'en

ai mis douze en exe rglre pour chaqr"re région. corlirl1e des « élus >>. éiant entendu que ies autres

ne sont parlbis que des variantes de ces airs fondarlentaux qu'on per"ü qualifier de matrices et

rythmes anciens d'ori-9ine. la notion de rythme demeurant ambigirë dans ce cas. S'agit-i1

d'une question de r"nétrique poétiqr"ie. d'un rythrne de scansion qui aurait engendré une

mélodie ? Par ailleurs, et comme poLrr coinpliquer les choses. le titre d'un air peut concelïer
phisieurs nrélodres difJérentes. et à l'inverse. une mélodie peut porter des titres différents.
lriotre propos n'est pas ici de revenir sul' ces notions que sr--ules des équipes ph-rri-

disciplinaires (ethnolinguistes, ethnomusicoiogues. etc") seraient à rnême cl'éclaircir.

Je précise que les airs sont en général issus de poèmes célébrant des batailles, et sont diffusés
partclut alin que tolrt le monde connaisse tra réputation des gueriers. Mais les airs issris de

poèmes d'amour sont transmis seulement à rle s amis. enpetit colxité.

Pour vous donner une idée de ce que ce patrimoine représente. voici les listes re spe ctives des

airs par régior:.

Le répertoire des chants d'*n4ud par régian

Région de l'aïr (Kel I aday. Kel Charus ]

Les douze « éius » :

I. rikesh kislten ; 2. ;;me/{oko.t' ,"3. ebcn,cle g ; 4. a.jiln ,;fid ; 5. tundah-! : 6. Tanetret ;
7 .,/àtimatu ; 8. Tarttkrttkit ; 9. çnuberltt ; 10. uzel n ameth'an ; 11. abarogh ; 12" li*rboshi ;
... et les autres :

73.v,ari/* iseru: l4.ruhttrtlçntt{int:ud:15.ti:ttbuteu ,"16.ct:al nel flodj :17.t\'ontqnst,'
18.Es.ça;T9.ugonoluogho;2CI.khn:2l.efurukut';22.takkaho;23.ughttbctrghabcrr;
24"emiki;25.tundoki(tanrjabi?),26 nrqltassu:27.rod,;gn,ts 28.khaba:29.unu;
30. ctghanrute.r.' -1 f . il.1àr ," 32. cntq.sîctn ; 33. tughlenlt : 34. talatraylsy'st' ; 35. tingilm«.s ;

36.oztu'za :31 .umuclal;38.ruislts; -i9.mgkt:rtt:40. tibegurren :11 " kisha;4).r,trntanat:
43. teklq,n alsru ; 44. ol,;m : 45. azagha: bidigan ; 46. skakukzun : 47 . rttghit d ohor ;

48. ajirir : 49. Akhmecl Egcretr,' 50. Chant pour le deputé Akoli : 5 1 . N4otif-s mélodiqures pour

1e jei"r du haritbois haoussa cignira.

Région rle I'Azawagh llullemmeden de I'Est)

Les douze « élus ». ".
1.bttllu;2.{rii ;3.,shinziggcrran ;4.ener:5. ilrunoyen;6. ghover'7 "c1,l11lç :8.kazintotrt;
9. ma ilun-ntç iluz : lA. ;tllçttvet : ll. Iaralcrakit ; 12. ctscurtttclod : ... et les autres

13.taghrut;14.hodal;15..t'orov";16.h'qnlide.t,en;17.in;tjirbadu;18.Tukhn,enrt;
19. he rtnr:cl, ; 2$. osigdel n uriclul : 21. ton"tidit-in ,"22..shijillqiogh ; 23. ubora nin ;

24. ubarta;25. ikena ;26. tughit ; 2l . kholav,oï(t ;28. obalangev,a ;29.v,elsyt,alo ;

34. runilt taghnrur ; 31. telagu ; 32. ,sdunin ; 33. ose likober ; 31. tnsalat ; 35. sl'tizznakakazen ;

36.iv'wtanncn:3"/.abohuri;38.tandihaq;39.ruavlaki:40.Tunclahi;41.av'enjillig;
42. khav; 43" ghulluv,et: 44. aburogh ; 45. u:ger : 46. ener u'on icltliy,ntt ; 47. tqnharbashi ,

48. qt'ku ; 49. ragaclenrl,' 50. khal' ; 51 . v,an jelleg ; 52. r't:it'ari ; 53. libav' : 54. ubilletven ;

55.asigdelrt{uza\r,ot;56.ncnkrtret;57.v,tr!}tusher:58"imnunon;59.tahunofet;
60.labatku.

,, I Recueii des comrnunications



Quelques exemples de sujets d'uirs d'unzad ?
ô

tikesh ki,shen (Air) câ

Expression icliornatique et poétique de la région ile l'Air signifiant « les jeunes tllles ». â
arnalctkot'(Aïr) E

D,après1esKelFirda-v,ils,agitd,unc1rantàlagloire<i,E'lKabtlsetr1esonpèreW,anagoda.

D'après Hawad (2006). « I'auteur [du poème d'origine] s'adresse à une femme, se présentant

comme son aructlako.f. terme qui peut désigner à la fbis l'émissaire qui fait écho à son aimée

ou celui même qLri a de l'écho, c'est-à-dire qui est célèbre. »

e jil n elLal (Air)

Littéralement « journée du genou ». c'est-à-dire :jour de la bataille entre ElKabus et les Kei
Ahaggar. « EfLid (genou) désigne 1a position du combat face à face. accon-rpii selon ies règies
de l'honneur guerier ancien. c'est-à-dire un genou posé à terre, interdisant le recril et ne

perrnettant que deux issues : la victoire ou la mod » (Harvad 2006)"

tarakr ukit (.Lir etAzau,agh)

Auteur : B-vya ag Baderku (Ijau'anjar.r,aten). Chant d'an-lour pour une femme qui « a secoué

son cc:eur comrne un arbre d'oir les fmits torlbenl t' i sarr')kralr : tàire tomber des fruits
(Alojall.'1980:161).

s h in z i ggu rat (Azau,agh)

« ceile [a vallée] des jr"rjubes ». Lieu d'une célèbre bataille de 1 871 entre les Kel Denneg et les

Kel Gress, à l'époque de Musa ag Bodal. Lepoète de i'époqr.re disait :

shin ziggaran iket izirtgtt

[à] Shin Ziggaran fil y a]beaucoup [d'] ennemis

iket egge sen u $'ar nolct

treaucoup [de] chevaux ellx pas ressemblants

t tut t{ a b - i (Air et Azarvagl.i )

Chant d'antour (« i ôii-r »" voir Alo,jaly 198û : 1 40). D'après 1es Kel Fada1,, ce sont les ferlmes
qui ont inve nté cette rnélodie ari ten'Ips d'El Kabus" IL'auteur du poème, un forgeron. a vu une
l'emnre qui l'a re gardé comme si c'était un coup de fusii funudub1.]

telagu (Azawagh)

Nom de la servante de Mokhamed ag ElKumati. amenokal des Kel Denneg: chant créé après
la bataille d'Izerrvan ( i 896). Au moment de cette bataille, les Kel Ahaggar ar,aient des armes
à feu. pas les Kel l)enneg :

Telagu meni sa zugga:et'agh

Telgu où \,ers je m'en vais ?

Sadegh shiborctcle n

Par là lesjeunes filles (:la honte)

Sadegk shi,scnyaten

Par ià les balles (: la mort)

Is3
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r4il (Âzar,l agh)

Nom d'un cheval qui a apparter:u ii El Kumati : chant créé lors r1c la bataille de Jirkat ( 1872)"

Le refrain câracteristique dc ce chant. qLii lui conière son caractère dvnamiciue et entraînant.
t:'e st.jamais « tcxtualisé ». urais ii prépare. il annonc* les paroics de ia strophe suivante .

[-uht+'k* (Azarvagir)

Airrécent qui se rapporte iiu pèle rinare à 1a h,{ccque (FTadj l.

La question des droits drauteurs
Quiint à la qr"restion de s drnits ri'aute ur « traditionnels ». l'hvpothèse que j'avais érnise sur la
propriété pe rsonnelle de s cliiints x,'ûcârlx s'est ar,érée exagérée : dès leur création. qu'iis soient
ôpiques oir laudateurs. lcs chants peu\ ent être interprétés par n'importe quel chanteur, à

tloins qu'il s'agisse d'un poèr:re salirique particulièrement r:téchant ou m{lqueur qui se

traflsmet aiors «solrs ie manteau>i. dans ul réseau restre int d'inkrprètes" L,n revanche , r1 est

confirmé quc les.joueuses d'aru,:arl sorit dissuadées de crécr de nollxie âux airs et encoi,rragées à

se iimiter au répertoire trailitionnel. (le n'est pas le cas des chanteuses et tambourinaires de

tenriev des régicns rie I'Aïr (Khadija d'lngal. p.ex.) qui oni toute liberté d'improviser et de

créer en s'âccoutpagnaül d'un instn-inrertt qui retlèie leur statut social de dépendants de tribus
suzeraines.

§ix "ioueuses renûmmées
r\1in r-f ilir-rstrer moli prûpos. l'oil;i six rles I I jouer:scs renconffées. choisies pour ieur « représen-

tativité » et ieur firtilosité. mais aussi polr leu.r personnaiité. lcur caractère et leur aborti

ciraleureur. Leur gi'oupe ethniqr"re ii'appafienance. ainsi qr"ie ies lieux et dates d'enregistrement

sont inentionnés au début.

Jitna wslst Eminr {Âjio}, Kel lradel,-. ln Gall 251{)7 lgT l 1Aïri : c'est la plus renommée. Elle a

,iaué sur ile nombr*uses scènes en Erirope et aux Etats-Ljnis et sa musiriue a longtemps serli
d'indicatils aux étnissions de Raclio-Niger en lansue lam;rchek. Sa virtuosité en a lait la
nTeilleure représcntante ciu st,"-le de l'Aïr. Eile a iait i'objet de rnr-rltiples enquêtes

ethnontusicologiqi-re s. Son répertoire cornprenri nL)tal'nment les airs suir ants '. crnubrnû ; *'ar
ilç isew : ciiant paur Akoii ; luitcrrtlatü d int:ucl '. a:cl n entetlrt;u'- omslctkcy : rqrekïükit '.

{i:çbsten I tt:e I n e I ltucll ; iikesh ki,s ht:n: oburrsg}r "

Elle noirs jnue turctkritlit 
"

Altnuntaira des Ait Ax,ari n Adragh. Ldécedée en 1981), accompagnart ie chanteur lVtejila,

Kao iDép. dc Tahouaj {)6iû4i 1981 1Azau.'agir). DepLris piusieurs anirées. elle mène à sa laçon
le riur: en « donnant lc Ton ,, à son prltenaire et en erécutant ur.r cor:tre-chant qui ie ntet en

valeur. Son répertoire compte lous les chants les plus céièbres de l'Azau,ash entonnés par
X,{ejila en souvenir des lrér*s histcriqucs qiri ont marqué l'histcilc des irillenrmeden dc I'Est :

l;çllç ; ghullou"et : reltgtt : uharrsgh '. eclctnen : rth*lurtge*'ü ', {r:g{:t". t?'ter l eilci"1L'{tn idcliyr«n :

lanhurltushi . s h itt :igg*run i tl'ku ". ikrnuv't'n ; ttd i!{tn ruq i lun : togheïut ; ikdna ; reg}denff ;

{anilttttghru«t:l;hu.t' tranfelleg.u',trv,sri :lihay':fiç:ima{o,ahillev,cn:ghr\:eru'cut
e{Te}:Lrg.

Medina r'velat Shimana. Kel Fariel'. ln Call 06/09i t 980 et 22r09i 1982. Bien qu'appartenant à
une cotllrunauté de Touareg dits ,< de 1'Àïr r,. lv{edina possède tm style qui emprunte aux
der,ix résions. Quand elle joue. elle pense aux homrnes. à ses « chéns r>. et parfois, e11e

s'éccute elle-ntême sur une cassette" Dans son répertoire : iakash !i,t.shan . uutalakot : emiki :

ai.ji ; s k in ziggru'u rt : tbctvtle g : kurhosh! ; nti.tha : tûn e1]té.1.

,-I Rccueil cles comnrunir:ations



Fatinratr-r (Talaysoq). Kel Tarnerkest, Amalau'law lTiilSi'1ç8û" Kichgari 28rtr2,198? et
Alraiak t):,/04l199.1. R.encontrée pour ia premiere lbis à la « l.ure salée » de 1980. sLrr le
plateau tl'Amaiall'lan'{W. d'ln Call). Fatimatu.'est ensuite prôtée à piusieurs entretiens srir le
jeu rie l'çn:ocl. Elle a fait I'oh-jet rl'une enquôre lilniée en 1987 âLi cLrul"s de laqitelie elle a

constntii son inslruurent. I'a essavé sur les airs ies plus connus de l'Àzalr,agir, dnnt elle est une
des"ioireusesréputées.parexeulple:crlul*:.shijillejtry*;skin:igg*rctn;tl;h*t'er:iliuncnten:

o hrt la n gev s : lç tt i t{ i T r u tn etl ru x.

Alghadarvy'et woitrat Mokhauruadrr, Kel Agala. In Agirreg {-}7r1i,'i980. l-ikekit {Abalaki
ûi,04r1994 ei 03,0ti 19ç7" C'est proL;atrlemerlt. aysc h{u[:an;- d'Agurrlube_-r,. la meilleure
jouer-isc de l'Àzar,r.agh. Très rnoriest*. *u corrlraire r'i'A_iio, sa coneurlet"rte de 1'Aïr. elle nc_ioue
pius que rarel.nerit rlepuis quelque s années un riperloire assez lirrtité : hsll* : a.t lLrl* : nul'luli '.

Irtrttkrnkit : efi€r : shi:*nul;sku:*n :,thix :ig,gctrcttt . ka:it*ttto : ctjli ; illuu.tcr. Qrian{:i elle joue,

elle pense art passé. aLx belles choses passées, rnais aussi à 1a mort. à une l'etlmr ntüfie.
§{adyen, ilui lui a appris àjouer. Elie pense à ia iïrtilite des choscs. que la vie n'est rien.

Tantrurt {fille d'Alghadau,yct}. Tik*kit (Abalaki 16.12;'lgg8. Cette jeune jorieuse
prometteuse a r1e qui tenir I Elle est en piisse de succéder à sa ntère. Comrne elle. elle se

cantonne pour le rnomellt au réper-toirc << standarrl r> dr l'Azar,r,agh. n'hésltant pas à jour-r dc
nüLi!'ealix airs:c-r'/lilLt: lttrul;r'ul;i/: ubaro nî.n,lubut,1.a {nouvcau): tçhungefiultlrt
(rouleau i; ct ji i : i kun uu, t' n : 

"E 
it i :u n ç kç k *: u n ", s ! I uvt, e t.

Appre xti s s *ge, iy nn s m is s i rs n eT p ruti tS ue

Voici quelqries relrar.lues slir l'apprentissage de 1'«n:or.{ tel clue je i'ai obserr,é dans
l'Azau'agh ii ,o-' a de notlbreuses années : la jeune joueuse, e11 âge ( i5 ans environ) de porter
son pretnier ttl/e.tha',,.', cûnstruit son propre in-çtmt.nent avcc des matéria*x de r"écr-ipération et
ries crins de vache. alors que ies crins rie c1iel'al sont réservés aur jnstrurnenis iies lemrles
adultes. Ar,ant de jouer les airs rl: rei;ertcire classiqLre. elb couuleilce par une mélodie
d'apprentissage appelét nte{lololii qui lui l}rrnrei ri'exercer.toul d';rtr*rd les rnoulements rie
l'arclret: la n:oniée lhuket)- ia riescenlr de l'archet et surtoilt les petits coups d'archet qni
pennettent de r:rarquer ie rythmc {nsu{or"ekltTuref*i: ensuite r,,iennent les morivemcnts rles
cloigts {az:etne:et'i n ductuatll et le*r position. leur «Ler-}ci}ntre» (ilri;eli). I-es airs clu

répertoire classiqr-ie seront d'abr:rd acquis par ie chant. dans la solitude. puis restitués sur
f instrument. mais toujairrs acccrnpaenés d'un l'nurmLlre silencieux de la gorge . Cette
teclrniqLre. percr.,piible par I'auditer"rr ai:x rrûu\ie nienis de la gix'ge est appe le e ctsll;,:logh iutnn
{: chant ilans i'ânrc).

Rapports chanteur lioueuse d'anzad
Si ia joueLrse r:e contraît pas bien I'air. elle suit 1e chante r-rr. sinon c'esr le contraire. Quand ils
connaisseni bien 1'air tr:i"ts les cieux. iis se surveillent. Quand une jouerise,ioue elus iiir-c courts"
ce t.l'est pas utte.iaueuse statrle . Si Ia-joueuse n'est pas accompagnée d'uu chanteur. elle passe
rapidetnent r1'un air à 1'autre. Ilonc. l'idéal. ia norme. c'est I'irir;cr! et le chant. \,{ais c'est aussi
1a possibiiité d'une esthétique particulière , ilar exemple, ies « chants courts ».

Le cas de Tannurf
Quand elle joue, e lle pense au passé, à l':lvcnir" c'e st un retollr sur soi. Elle .ioue pour ies
tralades. iir,'ec accompagnelrent de cris, dc batenrcnts de niains {eqr1u.s). de balancements.
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Pour eile, l'anzad n'est pas un loisir mais avant tout le moyen de soigner les femmes
dépressives (dépression post-partum : tezerit)etjalouses (alousie : shismiten).D'après e1le.
aiii et uboru niri sont les airs les plus favorables aux nralades ; mais zrussi kazimoto.Dans les
séances de jeu d'anzad, il faut de l'« ambiance ».

Tenninologie musicule

Ces quelques indications terminologiques sont urllisées en dialecte de I'Air {taer.t1 et de
l'Azarvagh (tawllemruet) (voir chubayd Alojaly 1990, abrégé ci-dessous « GA »). Les
symboles diacritiques ont été supprirnés pour des raisons de présentation. Abréviatrons :

W:Azau'agh ;Y:Aïr.

azal I w* '. izalctn:Y : azlail: « air de vioion. rythme primaire (poétique) ». GA: 221
asok i i.ç«kkcur : chant, chanson : GA: 1 7l
asahagh / i,suhagh:rythrne poétique : GA :1 71

Groupe de dérir,és de << cll,.r_r,: porter, transpofter » : GA: 203
tasctw-et,t /.tltisrlr'ar,: pièce de vers, poème

alrra^r,ser.t.,a.r' : poète

aggar i agattan ll nv.1ç11y,11:: rythme de chant (selon Ghubayd)
Ex. '. ener : ozal. [l y a un en er de l'E.st et LLn ener de I'Ouest. Ce qui le s différencie. c'est
l'ctggat,.

On peut dire aussi :

<< Alghadau,"t;et, aglt tlo cl ilinhtntatl, ogga\; ulcttl allaratil »>. c-à-d :

«Alglradawyet. joue-nous Lÿh tl ilinkoruan.Taversion (: le « transpoft ») de I'Ouest »
0u encore:
« Quelle est la rnélodie de cet air ? >>

Groupe de dérivés de << au:at: frapper (. . . ) jouer d'r-in instrument de musique » : GA: 203
es aw a T I i,ç tyr u t : ensemble mr,rsical [instrumental], orchestre
amcnt'nT I imcttt'alan: celui qui frappe: jorieur d'un instmment cie musique

Dérivé de astagh-chasser,piquer(...) chanter. ./. CA: i79-l g0

tastacl / tistaghen : chant.ntanière de chanter / dialecte. accent

Dérivé de ;;u'agh (WY): arrêter, retenir (...) chanter en accollpagnant le violon.
GA:196-197.
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Place de I'Imzâd dans Ia diversité des vièles rnonocordes
Pr. N{ahrr-ror-rd Guettat

Eliographie

Pr. h,{ahmor-rd GU ETTAT

Pr. ÿ{alunottcl G{iETTAT ('Tuttisie), mtrsit'ictt - ruusicologue, eutetff cle plusieurs
ouv,'rüges. f-ontlateur clc l'{nsïilttt Supërieur de Musitlue cle Tunis & iniriaTeur cle

l'en,reignente fit $tusicologique à l'Ltttit'e rsire tunisienne, ,\oît tËtn)t't: pedagogiqtrc n'esT
ptLs dissot'iable de ses uc'rivilts urtisTique.t et cle retheyc'lte orie ntée,s plus
particLtlièrem€fiT t)ers l« nutsique arahe, nrctliterranéenilc et oriento/e en générul.
Parni les ouvrages :

La ruu,tique clas.siqLte du Maghrab, Puris-Sinclbad, 198û, 400p.
La traditiorr utusit;ale ut'ohe. Mini.stère *-rutçu.is cle l'Ët{ucarion liationale
(Directiott des Ër:olesl Cr\Dfl licutc,1, l 986, 110p.
Lo Musiccr;lnclctlusi eru El ùl«greh, Seyiliu Fttnclaciort El Monte, t g9g, 200p.
La Musitlue Arcrho-,4ndalouse i L'Empreinte du À,{aghreb, Puris Gt-Ouns),
Mantréal- Québec (Le,s F-leu.s Sot:iules), 200{}, 564p.
Mttsiques cltt ntonde arubo-mu,sulman i Guide bibliogrophique et
dist'ogrophicpte

{Apprrtt:he onalvtique et c't'iTic1ue), Pst.is (El-Ouns), 20()4, 464 p.
Kitah a!-'itd bctynn diqqot al 'Ilm ïtû ust'{ît'ul-Fann (Le 'ticl entre lc rigueur de
lu science el les sec"rel.s de: I'urT1, ÿIu.scar - Mînistère de l'lnfbnnarion (ontcur7,
10()6 ' 1ll) n_ ,, _",.t-.

C o**unication

Les instrunenTs de mttsiqtrc selon la cln-ssificarion tles théoricien.s urabes.

Les prernières classifications des instruments de musiquc- arabe remontent au X' siècle
(Fârâbî.lbnZayla)" elles sont londées sur le principe acoustique, ainsi que sur leur fonction
musicale, c'est-à-dire sur lei"tr rôle. soit exclusir.ement rythmique (les idiophones et les
membranophones). soit essentiellement mélodique (les aérophones et les cordophones
frottés). olr assumant ies deux tbnctions à la fois les cordophones à cordes pincées (de type
luth, lyre. harpe). Ces derniers forimissent des sons coLlrts et isolés (mun/àr,.ila) ce qui leur
confère en plus de leur lbnction mélodique, r:n rôle rythrnique déterminant. Ceux à cordes
frottées : famille dr rahab (viè1e). produisent avec les aérophones. des sons longs et solltenus
(muTtaçilct). Avec I'habilité du jeu. ces demiers arriyent à imiter parfàitement toutes les
techniques de ia voix, c'estpourquoi leur rôle est essentiellernent mélociiqr-ie.

lsl
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Lo iitmilla tles rultâh ;

Le lenne r*bab pror:ient ilu verir* arabe rcl;&c. r"ecueillir. aflanger ou rassembler.

irarticuiârité soLrlignée par les théoricicns aralres.Ii cst probable qu'e1le soit ii la base e1e scn

appellatir',ri rcsltcb irièie). qr"r'ii ne fauT pas ccnfondlc avec le rultûl: persaÊ. instnrirent à

corries pinc*es et non li"cttées. D'apràs les ilcscriptions. notan.lnrent celles prôsentées par la
poésie de l'époc1ue. lc rubt)b préislamique était de icnne rrctângulaire (parlbis carée J ar ec

une douhle rncr"nbLane de chèl're courra11t les,"leux côtés I sa seule crlrrle étart en crin de

cher.'al crr en {ibres de pah:iicr. Il était très ritilise pour âçeolxpaglicr la quç'îdu, d'oLr scn

appcilation de t'of:tib ct.th-shti'ir" ce rlui csi 1c c:is eneurc de nos jours. rians la plupart cle s pays

du Xlushriclarabe .;lh-rs particulièrenie nt rhez le s Béricuin-c.

En etrlet. les instruucnts r1e 4tpe rttbah sont encûre présenrs parlûut. ii coté des modèles

propres irux répe$oires classiqucs {â rl*Lrx corules ou plus). il existe dans les traditicns
popr-rlaires rin certain n*n-ibre de viÈles. notalrr:lrl1t une r,arieté ele uronccordes. Citcns :

A / dans le répertoirr rlassique

a) - {Lc rzrôril: maghrébin : se distincue par sa ibirne dripourvue de manche. est Lrn

instrurnent très impoÉant dans ia ilusique ciassique (particulièrelrent: Tunisie -

Algerie - Mari:c). Sa caisse consistc en Llne boite en bois {no-ver. acajr-''r-r cu cètlre )

prolongee r-1'un manci're dans Lrnr i'onne générale oroïde : allongée. l-a tahle
cofirp{irie une partie sr4rérieure e ise]ée" recoLlvefie d'unc lar:rc de cliir,re très niince
ou eu bois asscz léger ct nâcl"e. Les cirtés. ainsi que le r:los. p()rteflt également des

{}memenls s.ie nacre ou d'ir.'oir* incrustés clans 1e bois. Qr-rant ii ia partie inférieure.
plus basse et nr*ins longLre. e tr1e e st recouvcrte cl'r.rne peaLr de chèr.r* très tendue ; r'ers

ic bas est Tlxô un che valet oblique tait ar.'ec la rrioitié ri'Lrn petit cvlindrique de roseau

oll avec un rosÇâu r-ie qros ciiamètre et str lequel passent ileux grosses cordes en

bo-vau. accordées eit riuinte : soi '- re '' . ori rc 
'- 

la 
. 
ct rlrrr palcourent le s de ux partics en

pass.uri sr:r uir siilet arrondi. taillé rlans 1e bois" ri'ir,oirc uu dar:s un os. pour atteinelre

le cher rllier " Ce rlernier. à de r-rx g1"o-cses cher,iile s et renl.e rsé r'ers f *rrière, tbrme un

angle droit avec le rorps. L-'arciret. petit. mais lourri est lirii d'un nrorceau rie ler eu

f"on:re ri'are portant une lnècire de crins cle cheval. IJurant le jeLr. 1t rultr)h est trllt-l
rlans I'arcarle du pouce et l'incier de la main gauche et repose sur le gc-nou droit du

musicien. ie chevillier ilppu)'e sur l'épaul* gar"rche. Cette position légeremenr
obtriquc fucilite le jer,r et llermet dc i1énrancher aisément. i-c doigtc s'obtient par
crochetage latér'ai cie lii corde ct noil piu" eontacl eJirect de cr'lle-ci ar.ec la touche. et

ceci à cause c1e l'absence d'un manche et r1e la granrle clistancr- qui c-risie cntlc les

d*ux corrles fcrtem*trt tenilne s et le corps cie l'instmnent itrois centimètres enl'iron ).

Avec lc roÊronneilrent grave de sa sonorite.le rctbrib domine tou-c 1es tin-rbres des

aut::es instrutnents ; ilette et éclatante : e llc envcloppe la nrélodie d'unc nrélancolie
très prenante.

b) - I-a Diôzé (ittez'alement : noix dc ciico). propre at mnqaru irakien où ellc continrie à

jouer un rôle prépondérant. Sorte de r. iè1e à pique riont la caisse est constituée par une

demi-noix de coco. ouverte de der:x côtés. dont la partie supér.ieure est coltverte
d'tine peau de chèr're or"i cie poisson. A:,,ec un chevalet firé en son ntilieu. Le manche,

long d'environ 47 cm. est en bûis. il se tcnline p;lr un chel,illier droit corlportant de s

chevillier-t clroits courportant dfs clie.,,illes où sont Tixécs les qr:atre cordes de

,-l Recueii dcs comrnui.iiealiuls



['iustntment accordéc's en quartes successives: la'. ré. sol. do'. L'archct droit est en
bois et cûmpûrte une méclie de trente à quarante crins de cheval. Durant le jeu"

f instrument se tien{ sur le genou droit du rnusicien. le manche vers l'épar-rle gauche.

c) - Deux rrri:dèles r1e 1a lome d jr;:é à deux cordes sorlt cûtinus en Eg.vpte. sous le nom cie

"Rub*bct ctl-nrcrgnanui"(r. du ciranteur) appelées jadis. depr"ris environ rler.lx siècles.
"i;l-Kcutzttrÿcr ul-'ugti:" (ancienne) *T."ctl*Kçmttnjo ttl-/ut'klt" (petitel. Ëlles étaient
1iées plus ii i'ensemble traditionnel {"tukht shctrcli'} avzint d'être acloptées plut tard,
pûur acÇontpagner les chants épiqr"ies. à la place dela"rnbâho al-qctdolt" ou"rtrbahu
ush-shû'ir" (r. dLr poète ) munie i1'une seule corde. r1élaissée par le s poètes-chanteurs.

B I Dans le répcrtoire papulaire

Par ailieurs. les répertoires populaires tant rlu illashrit1 que du Mttghrib utiiisent différentes
vièles la piupart de type monocordes, ayant des fonnes et utilisarrt cles rnaïériaux très
l'ariables. ar,'*c des appellations spéciTiques rl'une région à une autre .

Pirrnri les vièles tronocoreies populaires. nous iiistirrguons : 1a rabâba aule ruhâh al ttl-sha'ir
(du poète )" répandue dans le X{u.shriq arabe. dont la caisse est sénéraletnent en peau. tendue
sur iln carire de bois rectangulaire ou cintré" Une pique métallique est attachée au manche.
Deur types sont utilisés :

a) - le rctbâh traditionnel" à caisse de peau, rectangulaire dans la région. depuis une très
halrle antiquité (ies caisses rondes ou en foffile rle rectangle sont prùpres sembleJ-il
aux 1-ziganes rie Syrie,'al'ïtuttor\. Le rnanche en bois traverse le cadre de part en

part" La sailiie inierieure consliiue 1a pique 1en métai). La corde constiti-rée par une
môche de crins iie cheval {sk'ar..çôiô) est attachée à la pique et cnroulée rians une
rainure de la cheville qr-ri assure la tension. Elle passe sur un chevalet {ghazala).
mobile et en bois. L'archet (gri.s) a la lbrrne cl'un arc long de 17 it37 cm. lait d'un trois
très ilexible tels 1e grenadier {ruruman}.le lofiis {sidr}. ie pornmier de men,eille
\ttrugk«s). La mècire en crin de cheval est attachée aur deux extrémités de ia
baguette de dilfurentes manières (d'autres appellations sûnt connuÊs rubobo ill
./irir en Jordanie : rulsâ|su Abî Zay'diou r. ul-Çacluh en Egypte (cette dernière est

'.1.'r' 
ç6Ug trùs rrrC ).

b) - ie rabab n-rétallique lrebab-galarr (plus récent enr'. 1940. de l'anglais galion. r.rnité

d'une capacité équivalant à 3 litres et derni) : terme qui désigne à la fois 1a rnatière de

la caisse et I'objet dans lequel elie est irratiquée : rin bidon métallique d'essence ou
d'huile, de tbn'ne rectangulaire {28.-5 x 16, 5 cm} perfbrée de 3 ou ,l orifices carrés

{7x7 cm). Le manche en bois de palmier, trâ\,erse de part en pafi [e trition. fonlant
r.rrie pique à la base. Il est adopté principaleir-ient par les Tziganes. et arissi par les

tribus sédentaires en contact avec ces derniers.

c) - D'autres ont une caisse fonnée d'une calebasse coupée ou d'une demi-courge.
couver-te d'une peau, un mancire qui trar,,erse la caisse et en est solidaire, et 1e

chevalet posé directement sur la table : I'archet. courbé en demi-cercle, est en bois
d'olivier et muni d'une mèche er1 crilrs de cheval ou de chameau et le monocorde
Égaleurent (parfcris en boyau)" Citons : l'lnt;âtl largi porteur de valeur symbolique
improü3n1s :1e Ribâb des L-hleuhs dr-r Sous, au Maroc , la-rbalt des griots maures ; la

r«bâbct ou Imzad utilisée par les f'enrnres de la région de Ghédarnés , Ghat en Libye ;
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le {irrgrr'd:tns le sud turiisien :1e {,jrrir;i lriiildes !}urlqtir* scudanais ".. Ce sont des

instrun:ent-c r,oisins. raais qui riifferett par cles détails important,r collrre ia place du
rlranchc" la hauteur du chevalet ou la t-onr.:e de la caisse. lJ'autres morlèles
sen:blables eristent en ÂfriiiLrc N*ir* ; il s'agit rje l'instnu:ren{ a corde frottée le plus

contlll 11'Aiiique üccidcntaie" utilise blrriûr1r ilans 1es ri'gions islamisées. On la
tr{}Llïe" sous ries appellations ilittér'entes. dar-:s le norcl riu f" aineroun et du Nigeria. au
'trchari. au Niger et ar"r Mali et d.Tl:§ prrsçue tonte ta ztile aliant du grand 1ac au

Scncgal :1e rsbab lraure qui rcsscmbl* an ilr:r*irur'.',V1 r;il-r'crir des Toucot"ileur ; rti rr

rvolof (§enegai) ; le "{ioiii ,'{"od.ll" des Sougi:aï et ries Djenna du Niger: au Mali oir
il est eonnu soris cliTïérenres appeiialion-c : l*t:tttl {en tamasireq}, l{'oguetotr (en

peiilir). h'iiurkt; ien sonul,oï).Sr:lrr;t; {en ilar:rbai*J. et*.

l.'instruiner-tt p*ri icr-ici conru:c insirLrnrcnt soliste. mais dairs bien rle cas, il est

surtûLit Lrtilisé pûilr acû{lrllpagilcr Lln cllantelrr 
" 

chanteuse. Il l-ournit
l'accotnpagneu-ii:nt {'av*ri r1*s gl'i*ts riu \iger. Niger"ia du iriord. la région de

Tomb*uctou. au h4a1i.

I)'autres nrndè1es dc r,iè1es nrilnr;r*rdes pcl11-ent être cités :le E.t-tchek

{gitt:hukit;ct,ckakiqe:/roÀ) d',\si* centlale iTLirkménisTan} : le Rubiibçhi Ruhab de

Klrrrzestan : le {icritrlÂ;r i:r-ilg;ire .lc !l*l;cldesAlpujarras versanr sud de la Sieira

Nevada. et de ia L-astille {tspaune. l' rnaitié rju XX' s. r,estige des N{orisques) ; la

Gigue igigu cie l'Europe rnériiivale {Xti-XIIt r. itarlle Cans une nrasse de bois, il a 1e

manche étrcit. lelgère ment rt:ll\'ersé. uri ciier.'illier'fi"ontal et r"rne table de métai clouée

iqui rappelle I'usage du métai sr"rr le ;'l;riii tuiiisien). les or"rïs. clisposées en deux motifs
riil'ierenrs. carré et trapeze" 1e rual:che atroit ci lion creLisé. ie chevillier. rnuni de son

unique che:,'ille" ll acccmpagne les longues,j*urirées de solitude du berger et servait
ôcaietlent rie support rnéiocliiliie aur ioute s poétique ctu'aiment encore à se livrer à
date iixe ies nrcntagnarris ici:nrme leurs conti"Èr'es maghrebins et les troubadours
rrédiér.aux).
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-i\-onl Corde Résion Réperloire Tvpe

Rabah üushribî
Gu,quï
Rahûba
Im z tt d (.,1 nt: ri d 1 Lr nr : û tl )

Rilx)b
Rhtîb (l,t-rbâb'1

2(5 sol ré)) Maloc-Algérie-Tun isie
Tunisie comrn. noire)
Lib-vc (Ghedames Chat)
Algérie (Aha-egar femrnes Targuî)
" (Gourara^ par lcs hommes)
Maroc (ShlcuhslSor"rs)

Mauritanie

Classique
Populaire

Aa
Bc
Bc
Bc

Bc
Bc

Djri:a (noix de coco él'idée)
Rttha b as-shâ'ir (caisse de peau)
Itabâba- gal an (rrrétal lique)

,1 (4. la ré sol do)
1

1

Irak
Irak : Bédouins (r'ectangr-rlaire)

" : Tziganes (concave)

Classique
Popr-rlaire

Ab
Ba
Rb

Kantan.fo al-'a.j ûz 1ol--iàrkha
(plus petite) (jadis.depuis env. 2

siècles )

Rabâba ul-ntughctnni
Ral:taba; crsh-.shti'ir i ;lbî Zotd
i'ul-qculah

(4'', 3". 2''" maj.

I

I

Egypte Classique

Class.ipop.

Populaire

Ab

Ab

Ba

Rub û ba,t Rabab u s h-s h à' i r
R a b â b u u /- /ât ir ( J orrlanic )

Bédouins : Irak. Syrie, .lordanic.
Palestin c. Arabie-Gol f'c-Yérnen )

Ba
Ba

Lixt kîki Soudan (13ac1qâra) Bc

Il1rgaeloa (enpeulh)
/ni:arl (en tamasheq)
Ntlj ct r k a (en sonraï : songhoï)

"§oÀou (en banrbara)

Mali Savanc Bc
Bc
Bc
Bc

Riri
,,\'orzt olr'(Cnanrlr)

Sénégal (Ouo1o1)

" (Toucouleur)
D^

Bc

Godié i (]otlj ië
In:tttl
Go,qué

Nrger (liaussa.Sonraï. Djerma)
" Nomades : TakaleitiTailalt)
" (Maouri)

Sud-Ouest Bc
Bc
Bc

l{usenqo i tÿlo,singo Ethiopie : Stvle anrhala. tigrcnya.. Bc

Kiiki Tchad (Tibcstie) Bc

KukLrmct Nieeria (Haussa) Bc

Goge (grand Kukuma)
Gotlié

(")
-Dahon-rey (n-rus. nago,.Ybruba

Bc
Bc

KctkoLr Carneloun Bc

K amtinrc h é,' Kttm ânc h J littâb i
E)'-t.hek
Q i t c' h o ki t1 e.t c h ak/q e : h u k 1

(3) 4 (5'")

I

iran (sol ré la ré r la ré la n-ri)

,,1s ie c e n I rtt I e ( Turkménistan )

Classique

Populaire

Ab

Bd

Rububah/ Rubàb I Khuzestan tsb

Keutcttçc-rûttî
Kenrcnç'e

3 (ré'so1'ré')
3 (4'' : nri la ré)

Turquie (Anatolie en général)
Turquie (Côtcr Esr de la rner Noire)

Classiquc
Populaire

Bd
Bd

Gu:ltr 1 Yougosla.n'ie Pop. Bd

Gadulko 1 Buigarie Bd

llubel I Espagne (Alpujarras - Castille
vestige des \,lolisques)

Pop Bd

n
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Figurc 6 Rtrlt,il, t khuzi:tàn )

Figule B Rabâb al-shtt'ir (lntârar)

Figure 5 Ârrôriô (Khuzistân)

Fiqule 7 : Rubôb al-.shâ'ir
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Figule l3 : {iuzla (\'ougosialic) F igurc l-l : {trt,:ui i"i}tni-rit;l

Fisure 16 : Umm Kiki (Soudan)lrigure 1,5 . ).[u.serttlo (l-tiriopie)
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Figrrre 2l : {ni:utl {{ihat-l"ib-v*}

f:igrrre 23 : iliri ()uo!ol'l.Senégal )

Figrrre 12 : llahôha i{iiradamcs I-ibvel

.Fi-sure 11 : lltbihc (Tihân.la-Yinrcnt
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Llsages ordinaires du patrimoine
comme usage contemporain des

culturel. La patrimonialisation
« traditions » Dr Cyril Isnart

Eliographie

C o**unication

Deux exemples << exotiques >> :

Dans Ie village sur la frontière franco-italienne dans lequelj'ai travaillé entre 2006 et 2009'. le
chant se pratique dans les bars. sous le chapiteau des {êtes locales ou dans le cercle familial,
iors des grandes réunions du viilage ou du cycle de vie indir,iduel. Quelques tentatives de
formaiisation, comme la fbnnation d'une chorale ou l'établissement d'un enseignement
rnédiatisé par un professeur n'ont pas dôpassé le stade de la tentatir,e malheureuse. et ia mise
en spectacle folklorique, qui a pourtant bien fonctionné pour les danses locales, n'a.jamais
tenté les pofieurs actuels du chant. Le réperloire est constitué de pièces en italien très
répandues en Italie. issues principalement des échanges entre ies jeunes gens enrôlés pendant
leur serv'ice militaire. On dit cependant que la pratique se perd et que de nroins en moins de
jeunes maîtrisent aussi bien la technique et le répertoire que les anciennes générations. Pour
lutter contre cette érosion. on invente ou on appiique - iocaiement des mesures de sauvegarde
telles que le recueil de paroles de chants par transcription ou par photocopie. 1'enregistrement
vidéo des anciens ou I'organisation d'apéritifs musicaux en dehors du temps festif. Ces
mesures ne sûnt pas encadrées par un ethnomusicologue, un chef de chceur ou mêrue une
association, et encore tloins par le musée Iocal d'ethnographie (dont 1a légitimité est solivent
contestée par les gens du village).

I lbir l-snart 2007 et 2009a.

Dr Cyril

Investigctdor auxiliur ci l'Llnivcrsidade de Ët,ora (Portugctl), ntembre tlu CIDEfILS
(Centr"o lnTerdisciplinar de Histàris, Culturus e Sociedada,g), Cj,ril Isnort est

anthropalogtte et travaille sur ls c()tl,\lrlrctiott re ligieuse, musicule et pntrintotriale de
le localité en Ëurope du ,çLtd. Après uile Thèse à l'Lrniversité cle Provence (Àir-en-
Provence) sm' la f'abriccrTion cle ,saints catholiclucs Joutux clan,s les Àlpes mériclionule,ç
(20{)0-2001), il s'est crsnsucré à une etltnographie dti chqnî, tles c'onfreries religieuses
eï cles proces.sus de patritnonittlisation duns un village .stu' lu,fittntière.f rctncrs-ita lienne
(2005-2409). Pcu' ctilletu"s, il consctcre Lrne parrie de son rrcn,cril à l'histoire de
l'ethnologie en France, el nolommeilt aux rclpports entre le .f'olklrtrc el l'ë.c:ole

clurkheimiertne. Il partir:ipe aujctmd'hui à un programne tle recherc'he st:,'le cqnte
a/entejano au Portugal et ruène une enquêle sur les usages clu pcrtrimoine culttu,a!
intmaTérieI en Europe du sud (pciich.h.tporheses.org).

I ,,,Rencontrc Internationale d'Imzad - Tamanrasser, du 14 au l6 jar-rvicr 20lt)
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Les rnesures qui sont mises en place relèvent de ce que I'on peut appeler des

patrirnonialisations « siluvages >r ou « ordinaires r,. qui proviennent non pas d'une institution
professionnelle et légitime dédiée à la conservation du patrirnoine (musée. conservatoire,
association de défense ciu patrirnoine), mais bien des gens qui pratiquent eux-mêmes la
musique. l)ans ie viliage de Tende, la justification de cette patrimonialisation ordinaire passe

par un discours local qui met e11 avant la musiqlie conrme marqueur identitaire et conrme
trace du passé de la corninunauté locale, dont l'histoire est marquée par un double

mouvelTlent migratoire à la fin du XIX- siècle : les gens dr"i viliage sont partis vers la côte

méditenanéerme pour travailler dans le secteur du tourisme et des italiens de la piaine du Pô

ou du sud du pays sùnt venus s'installer dans les lnarges géographiques du village afin de

travaiLler comme ouvriers de bûclieronnage ou dans l'élevage.

Au Portugal. dans la région de I'Alentejo. le contexte est assez différent : chaque village
possède son propre groupe de chaut polyphonrque .le conte ulentei(uto . -A.u cours du XX"
siècle, la fon-naiisation de type folklorique de cette musique a été soutenue par le régime
dictatorial entre 1926 et 1974. Les groupes se sont lbrmés sous la double contrainte de

respecter les canons du chant et de la perlonnance spectaculaire lors de défilés et de concours
régionaux. Les groupes actuels se procluisent en spectacle lors des foires commerciales. des

fèstivals de chorales. apparaissent à la télér'ision ct constituent ar.rjourd'hui l'un des symboles
touristiques et identitaires les plus forts cle cette région du Por1ugal. Les chæurs onr été

fondés all cours du XX' siècle en prenant le relais des traditions des ouvriers pa,vsans qui

avaient I'habitude de chanter le soir entre eux pratiques qui sont considérées comme 1es plus

authentiques et comrre ies modèles de référence des chanteurs actuels. Les chanteurs

d'aujourd'hui sont rnajoritairement des hoinmes et des femmes âgés qui reerettent que peu de
jeunes gens s'intéressent au chant et il n'est pas rare d'entendre des discours prophétisant la
mort du cante dans une dizaine d'années.

Plusieurs tentatives de saur,egarde et de transmission sont mises en place, dont cefiaines
reprennent le schéma que j'ai vu lbnctionner dans les Alpes. rnais une multitude d'acteurs

professionnels ou non de la patrimonialisation apparaissent : depuis le chef de chæur qui

organise des cours public (lsnart et Rodrigues dos Santos. sous presse), jusqu'au délégué

régionai du ministère de la culture. en passant par une fédération régionale qui regroupe les

groupes de cante. Les justifications de cette patrimonialisation relèvent de I'identité locale
fondée sur le passé fortement agricole et pastoral de la région évoqué dans les textes des

chants. et souvent le passé même des chante urs actuels - et sur une forme de revendication
politique qui passe par le chant, puisque I'Alentejo est I'un des foyers de gauche du Portugal.

À la lumière de ces deux exemples rapidement évoqués. plusieurs des marques typiques et

banales de I'esprit qui animent les acteurs des patrimonialisations apparaissent : le lien entre

les objets patrimonialisés et f identité d'un groupe ou d'un lieu. la continuité que le patrimoine
établit entre le passé et le présent des acteurs. le discours de la perte de pratiques et d'objets
toujonrs en danger de disparition et enfin, mais la liste n'est peut être pas exlraustive, la
nécessité et la mise en place cle ia sar-rvegarde des objets patrimoniaux. L'ensemble de ces

caractéristiques ne constitue pas un or.rtillage nouveau dans ie monde patrimonial et I'on doit
tnême reconnaître qil'il s'agit d'élér"nents d'une gramrrraire et de vocabulaire largement
partagés par les acteurs impliqués dans les processus de patrirnonialisation à l'échelle
rnondiale.

2 Voir principaiement Nazaré i 19E.1) ei ( astcl-Branco ( i997).
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Daus cette perspecti\rÊ" il est très diliicile de ne pas consiilerer 1a patlimonialisation.
ordinaire *u institritionneiie. ci)rrme une pratiqi;e sociale gioi:alisée qr-ii s'zrcctrimate à des
coiltextes rJilïérents et qui reste cTéterminée par 1'histoirc. par l;i sociologie $ri par l'économie
des $onpes qui la rr:ettent *n {rllvre. Dans ccitù pcrspr,cti\c cncore" il semble que si le
patrinlaine r"eilète ilutilnt le passé que ie présent des sociétés. un rapprochement théorique
paraît nécessair* entre les usages ardinaires du patrimoine et les usages r:rdinaires de ia «
tradition ;i. Les analvses i1r: la « tradition » nren*es par les anthroi:ologues pefi-nettent sans
dor"rte d'éclairer la patrirnonialisaiion et l'éclosii:n rlu concept de pairimoine culturel
immatérie1. L'hvpothèse ctnTrale serilit ce llc-ci : la patrimonialisation cl'un ob_iet. notamment
en vet'tu de son car*ctèr* « tr,lditioflnel r>, pennel ellx âctellrti dr: s'insclire dans cies logiques
Colltemil0raines e[ {r mi]dernes >i. à i'uppase rie I'image souvent passéiste que leur
démonstration patrimoniale r,élricule. lrn rôsul"né. la patrimonialisatiot esi une taçon
cûnlellipüraine de s'appraprier 1e passé el rie ,ce troLrvrr une place iJans 1e monde. tout coml.ne
1e r*c*nrs à la << irariitiixr i: du passé crt une n:anière actueile de se situer dans I'histoire
11'auiourd'hui.

LIne définitian de la patrirnrnialisatisn
La patritrronialis;ttion relèr,f d'un pl"r'rce-rsus complexe de requalilication d'otrjets matériels
ou itnmatériels. qr-ri inclui une sélection saciaiement cl*rerininée et I'attribution d'une
nr-ruveiie valeur *t il'Litt nonvei usage à 1'objet. Typiquernent. l'exposition d'un reste
ut*566lsgic;ue décr:uvert daus une lomire passe du statul d'olrjet r:eligieux et lunéraire à celui
iie piece de collectron d'un musée ct devient passible d'un traitemcut scientiliqLre tle
rlescripti*n et de ci;nserrrati*n.'Ivpiqriemellt encûre . l'inscriprion c1'Lur site architectural sur Ia
liste dLi Paîrin:oinc \4ondiai de I'Unesco iàrt passer une ville de l'état de iieu r1e r.ie ou de
ruines. à ceTr"ii 11'uir espace prCItégé, balisê, r'isité et rfltretenLl par des gens qui n'en sont pas
récessairetlent ies hahitants. mais ries tauristes ct des actelrrs cultureis. Typiqr-rement
rflcorr:. la création d'ttne associaiion de drllense du patrirnoine locai &rit passer la culture
régior:alc {qu'elle stiit tnusicale. r:ulinaire ou pa,vsagàr'e) r,iu statr-rt de contexie quotidien à
cehii de sanetuail"e crilturel dcnt on s'eilbrce de préscrver l'intégrité. L-ette dÉtrnition a

l'avantagc de ne pas dénigrer les patrir:roniiilisati*ns sallïiiges et orclinaires (sous prétexte
qu'elles ne s*raient pas canduites par des experts) et de ne itas rejeter non plus les
patrimonialisations institritionnelles (sor-rs prétexte qu'el1es vienrlraient rlirectement du
pouvoir poiitique ctntral et qu'eiles seraient donc su-qpectes de manipulations plus ou moins
honnêtes)'"

Cette déiinition a éealetlent f intérêt de ne pas eilàcer les traces des anciens statlrts ries objets
après leur patrirncnialisation. Un fetiche d'Atiiqrie de l'Or-rest au Musée d'erhnographie est à
la l"ois r-rn oirjet patrinrixiialisé, mais il e st aussi utiiise, ou ccpié. ou évoqué. cürrme fétiche
(Bondaz 2fiÛqi". C'est sans rioute clans cette double nature des objets patrirnonialisés. dans
leur arnbiguïté de naissance. à la fois ob_jet culturel et objet d'nsage. objets venant clu passé et
ob.|et riLr pr*sent, que se situe la particLrlârité et la modemité des ilsages contr'lltporains du
patrimoine .

Le concept de Patrimoine Culturel Immatériel
I-e crtnccpt qui it cours aujourd'hui dans le monde des politiques culturelles, comme dans
certains rnilieux univ*rsitaires liés à la gestion du patrinroine et au tourisme. semble
d'ai1ler-irs ar.'oir irltégré l'ambigLiïté de 1a patrirnonialisation. Le patrimoine culturel r d'une la

5ur i'applicution d'une iociol*gie st'rnen'iquc dans les études l_.alri;lonirlcs. 1,oir Jûmatore :0t)6.
\"rir arissi r'ians le don:ainc curopécu- le ctrs clcs ol-rjeis dc tlei r:tion cies conliéries catholiilLres. isnart l00rlb.
littl-r: '11tn.t.,,r,.rcr-r.org culture'ichr'index.php'/lg ii&pg..{0006
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imrratérie1. eiltcgcrie internirticnalel:renî ofïcialisée t:n 2û03 irar 1'Unescû et doilt ia

*o11\'*1ti{111 rsl ratifiée ar-rj*Llrri'hui par }llus d'rin* cenlainc de pa}'§, accùrde eil e lièt Lrne place

ccntrale :ri prôsrnl ct âux irâflslofiïatiûns irossiblcs d* ia trailition patrirnsniiilisée . Qu'est-ce
r;ue le []{ll ir*r,rr l'l-rr:esco:« Le "patrimoine culturel imnratériei" f.".] se nranifeste

notârïnr.*nt iians lcs eioi:iaincs suivanis . {*i le s trariitians et erpressians ora.iss. 1..' compris la

liingu* cLln"rn'lr !,rcic!-l1"du patrimail:e culture i ir"rrrnatérie l : ihi lcs arts du spcctacle : (cJ les

pralir-iucs s*ciales.;:itueis et ér'én*m*ilt§ l-estif:i I id) les csirrraissanccs ct pratiques

*oriccn:ril{ iir natur* e t I'Liirir'*r s ; i* ) les sar,*ir-tâir* liés à l'artisanat traditionnel. >r

l-a C*l:lrnlian i*sisie égelemcnt sur piusie urs caractéristiqries i1e 1'action à promouvoir

*nr.er§ le Pt.t. ÿr*mi*rer:renl" ia saul'e*;irrie :<i les rnesures visant à assurer la

.,,iabilite i-1u patrim*ine cultilrel imr:iati:riei. 1. compris l'identillcation, la

docun:enl:ition. l;i reci:erci:e . la préscrr ation. la irrr":Tection. 1a prûmûiion. 1a misc en

."al*ur. la tl';in-uir:ission. *sse*ticll*rn*rri par l'értrucatiori l"orrneile rt nün formelle.
ainsi quc la revitaiisation de.c iiii-iérent-c .ist")*cts de ce patrimoine. tr ûn trourre ici

thnrulée ies missiorrs essentieilcs rics instilutiotrs patrinrtninles nationaies et

internation*les {*tude. rechclche . rnr crrtaire. prornolion. mise en r,aleur.

iransinissic',n. *rlucation). Enfin. pour L:tlc a pcu près corupiei" il faut souHgner cinq
Jult'ù: follli i,ttiriettt s :

| - l'Unescl r.icn:anclc que ct soit ie s I:.tals siunataires cle la ccur ention quiplcnnent en

charge l'étr-rile:, la rech*rci:e. ia séiertion. i'invcntajre et la proposition d'inscription
srr l*s hstcs :

l - f inr.'entaire iloit s'*tablir en coliaboratian ar.ec ce qur ia convention appelle les

i{conl1rilnsutér » ct les pofie urs dLr PC ! :

3- ic P{11 r'loit itl'c i'inst;:ilment d'iur riérelopilement cnlturel et hui:rain dr-rrable.

nrxarnrxent etl til'nrr-' t(]rrrisliqric *t qu'il drirt eontrihuer à la mise à ni'o'eau

*ccnomique et *uitur=ile dr-r Norrl parrirppL-)fi au Sucl :

;l- ic FCI est ii ia liris le svl:"ri,:r:1r- el i* sLippolt rle I'expressii:n d*s identrtés des

({ c{lllt1ïLttlALltils :, :

5 - enTln. lc ÿLli cû1.]cerne peut itrr d*s pr*ticlues *u des rcpresentâiions culrurelles en

danger. rnais il ne concerne sLlrtoilt pzrs des pratiques mortes : le PCi est a\.ânt tolrt un

patrim*ine vir;anT oLi en dangcr rie disparition.

l-'*sprit r,éhicul* p;ir la conr.'ention sur la saur,egarde du PCi répond bien aux processus de

patrimr:nialisation te 1s .lrle noLis ie s avons décrit plus haLlt. ave c les affinnations marquées de

consiructiol d'identité. d* rapport a* passé et à 1a i:rémrlire de la communarité, colrlrre aux

usagrs contclllilorains des prâtiqiles qr"ii fr,rnt scns ilans le présent" hn d'autres teflnes. tout se

pâssc coffiurc si le PCi devenait un ler ier de dér'eloppenlert naturei des cr:mmunar-rtés qui le
pofient et pcuvait rle pius devenir un champ écononrique ;i part entière ayec ses acteurs. ses

consilmmateurs. sÊs lier"rx r:t ses lnarchands. Ài*si tai:riquer clu PCI arijourd'hui consiste à

s'inscrire dans rin irouvL'ulcnt intr'l'n.itionai et globai. en r.rtiiisant des techniqr.tes

Tr"an-cnationales de p:itrimonialisation {c{. rie Joils *t Roi.r'land 20il7i, qui sont aussi bien

:"uilisécs en Italie. aux Ernirats arabes" en Chmc ilu en {'olombie. Mars c'est litiiiser une

matière première qui est lc passé mêrne du groupe pûur sr eionner une identité. pour se cloter

d'une ménloire" irorr exisler ilans le présent. C'est donc à .juste titre que Kirshenblatt-
{limblett dêtinit la pclitiqr-re du PCi cû1rmc r-inc pratique métacultLrre lte {200,1).
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Le patrimoine, c'est comme la tradition

Ces conciusions concernant le patrimoine imrnatériel nous raniènent riirecternent aux
conclusions que les anthropologues lbmrulent clejà très cl;rirement à propos de la tradition.
Four ne parler que de quelques uns des textes les plris ccnnus et les plus cités, il sulït de
rappeler les noms de Jean Pouillon ( t 975 ). de Gérard Lenclud ( 198r) ou de Terence Ranger
et Eric HoLrshawm ( I q83 ), dont ies titre s des textes sur la théorie de la traditir)n so1lt devenus
des aphorismes banals de I'anthropologie coilteml-xlraine : « Plus ça change, plus c'est la
même chose >r. « La tradition n'est plus ce r1u'elle était »" « Tr"ailition : Transmission ou
transfbrmation » ou encol'e « Invention des traditions ri" En résutlant rapiriement les
arguments utiiisés par ces âuteurs. il s'agit de dire que si la Traciitian renvoie bien à un
contenu culturel (rite. récit, pratique cuiinaire. musique) quc 1'or.r se trausmet d'une
génération à I'autre {1a tradition c'est cil qui passe à travr.rs d'une sénération à I'autre) *t qui
perrft"tre du passé en tant que coiltenu tran-qr.nis. il apparaît que ce contcnu est rnodifie,
transformé, trar,'aillé par [e processus de transmissir:n. Le plus sûuvent. L'e ne sûnt pas ies
pères qr-ri engendrent les fiis. mais bien les frls qui engenrirent les pères. Les 1-ris. qr"ri sont
sensés recevoir la tradition. la transl-orment seion ieurs propres conditions d'existence. iout
en prociantant qu'i1s font bien la même chose qur' le urs pères. La transmission de la trsdititxt
est. tûut comtne la làbrication du patrimoine (deux tennes qr"ri ont d'ailler.irs des sens
étymoiogiqLres très proches). un usage pragmatiqiie et actuel d'éléments du passé.

Mais, ajoute Gérard Lenclud, on commellce à nomnier les contenus traditianne ls. à iiéfinir
ce qu'est la tradition. à partir du mcr.:rent ou l'on sent que celle-ci est sur le point de
disparaître . On ne verbalise pas une tradition si elle est encore opérante ilu encori: en Lrsage.

Elle va de soi et on n'a pas hesoin de i'expliquer. Dès qu'elle se perd, c'est uue autre affaire.
Autrement dit, t1ès qtt'une tradition rst e n danger. il laut la sauvegarcler colnme on le i-ait r1'un

patrimoine architectural ou musical. On voit donc bien ià que la trariition et le patrirnorne
sont deux objets sociaux que ies homnres utilisent, iransfcnnent et revendiquent. dafis unÊ

certaine lresure, de la même manière : e:r revendiquânt pûru'soi et son identité un cûnte t1u

cultLrrelen voie tie disparition.

La tradition, comme le patrimoine" se lbnde en réa1ité sur un par"adoxe très prodr"rctif, dont on
doit I'invention à un anthropologue de I'Afiique. Gaetano Ciarcia (2003. 2flû6) : la « perte
durable ». Les groupes et les indivieius construisent ieur présent, leurs identités et leurs
valeurs sur des contenus culturels fragiles. tuyants et instables. dont on déplore ia per1e. et
que I'ot't fahrique parfois comlne tels à dessein. Le travaii inexorabie de la culture est alcrs
d'inventer ies moyens de fragiliser et r1e consoiider ces éc1il'ices délicats et tulnérables quÊ

sont les mémoires des sociétés humaines''. En s'appuvant sur le passé. en le revendiquant
cû111me emblème et en le transforrnant en un élénlent efllcace dans le présent. la tradition
comme le patrimoine relèvent bien d'une action sociale que chaqnc. groitpe r-.t société
partagent arijourd'hui comnte liier. Et si on ne peut pas alJlrurer lacilement que le patrimoine
fut une catégorie de pensée universelle avant la création de l'Unesco, on doit recolnaître
qu'une grande partie de ce qui tbnde l'irientité nationale ou comrrlunautaire dans ies anciens
pays colonisés par I'Europe comme dans les pays du Vieux continent. participe de la
conscience patrin-ioniale et de I'idéologie qui vient avec. A ce titre" patrimoine et
globalisation vont cle paire lorsqu'on obserue la diffrision dense er efticace de la pensée
patrirnoniale dans ie monde. et notâmment celle du PCi".

\bir I'éclairant lexte dÈ Rc\,e]. de Ccrte au er Juilia 20i]8
Clornrne lc souiigne réc,:rnment Daniel Fabre (10101.
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i-a globalisation patriruonialc a {ionc cette pârticularité : t: lle irermet" à travers des politiques

et des striitégies universelies, de reconstr*ire I'identrté d'un groupe en constr-uisant un rapport

âu pessç d'r-ure ccn:mllililllt*. une flliati*n aux ilnrêtres d*s indiviclris et un culte aux génies de

la mén:oire locale. qui tou-* \ 1\ c-fl1 à tralcrs le patrimoine . En ce sens, la patrimonialisation

ccinstitire une irratique corrtelr.lpûraine de fuibrication ries identités dont on ne peut que

souligner 1e rôle rnajeur cians la défcnse e t I'exacerlration des cultr-rres locales. r:n mettant en

avant 1es cuhures et ie.c p;ririn:*ines du iieu cûmills dcs remparTs contre i'hégémonie des

morièles eulturels occidc'ntaux. h4ais il ne taut pas croire que la production des identités

ioeales cûntrr I'unitbrrlisation est seuienent une déiense « naturelie » des « cultures

miricritair*s »" Car il 3, a un* sarle d'ironi* dr,r sort qui r eur r}re cette rléf-ense des cultures et

des traditions locales s*it une injonction d.e I'Unesci: qLri a dê{'endu. parfois comlre une

idéologie. la diversité cr:1tr.rrelie. cor.itre l'cthnocentrisme et le rejet de I'autre. depr-us ies

textes rle ülaude L*r.i-Strauss llurc e I hi.stoire et &r;cc t:t c'ulTure , au risque de cristalliser des

*ppositions et rles positions iiientitaires qur ne cclr"e,spondent pas nécessairement à la
dl,naurrque sociale des ide ntités cultr-irelles {Arnsel1e 20 i 0).

Une patrimonialisation angélique ? \'ers la critique de la patrimonialisation

Ur:e con*eptioir angéliqi"ie t1e la riil.ersrté culTurelle cache mal une critique nécessaire qui a

été iarnrnlée par I'archéologr-ie Lar"rraiane Srnith à travers le concept de,,luthorized Heritage

llist'ttursc. LeAHD est u11 rrseillble Lle valelirs et d'énoncés qr.ri sont sr:us jacents à I'action

pairirni:niale. li lbrrne rin rliscours hégémonique" protèssionnei et institr,rtionnalisé et met en

avant i;r iliorlumentâlité, le temps long de l'humarite, 1a centr"alité des expefis et le consensus

social ar:tour de f ider:tité" Le patrimoine esi donc censé représenter le passé d'une nation que

l'on préserve ponr l'éciiiication des générations fuiures. ll est défini par des experts parfbis

très éii-.ignés culiureliement cles pûfieur,\ du patrimoine en question et qui utilisent des

valenrs parfois morales ou t-ortemert déterminées comme celle d'authenticité. de beauté,

d'archaïsme. d'ilriginalité'.

I:"n décrivant ainsi 1e AHD. Srnith tente en lait de iiéconstruire la notion môme de patrimoine

eil mcttant en availt le processus de naturalisation que 1e patrirroine subit (le patrimoine

serait une caractéristir,yre essentieile. âu sen-'{ étvniologique. de ia nation), les processus cie

hiérarchisation et de suborrlinatior qui sont colrcomitants à la présence des çK1lerts (ce sont

toLrjours des institritions qui nomment le patrimoire" et non ies gens ordinaires) et finalement
l'e{I'et de iissage critique qu'implique la patrimonialisation en créant un conseflsus lop-tlorvn

qui interdit les rer,endications r,:u 1es interprétatiûns alternatives. en mettant en a\rant la visée

hunraniste de 1a iransmission alix générations Tirti:r'es

Srrritli rcnr cl'sL'rinc pùr':llcclir c inrtiiut;onncllt qui r uudluit qtrc lc patlirnoine soit urte r ision

consensuelle clu passé in:poséc depuis le haut. alors que I'observation de terrain montre tout
le contrairc : « présentisrne ), du patrimoine. pluralité sociologique des représentations liées à

un patrimoine. contlit de proirriétê. râppûri érnotionnel dans I'erpérience patrimoniale,

manipulatioirs identitaircs du lratrirnoinc . r'ésistances âutoclitones et créations de nouveaux

patrimoines. clif{brentes échelles locales" régianales. nationales. intemationales. etc. El1e

remet donc au cenîre de l'anaivse riu patrimr:ine. évidemrllent pas le patrimoine en tant

qu'objet. mais le s pratiqnes politiques et représentations cultr"rre11e s auxquelles la

patrimonialisation dolrncni naissaucr- e1 support" ["a perspective de Smith snr le patrimoine

SLU h plasticité iies priuiques *t des valeLrrs iies 1:ro1è,ssionneis rlu patri:rroine. r oir I leurich 1009
\irir ar-Lssi llarros lt)[]l et \{onsset ll,lt}ÿ.
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nous permet de mieux cenler en quoi la patrirnonialisation n'est pas une idée qui va de soi.
mais qui relève bien 11'un vouloir. d'un pouvoir et d'une construction d'origine sociale et

politique. Exactement comme }{obsLrar,vrn et Ranger. les inventeurs de l' « invention des

traditions )) nous avaient fait conrprendre que loute tradition ne prclvient pas de la nuit des

tefirps, mais qu'elle peut être inventée. rnanipulée et pas nécessairement pour cles fins

idéolo-uiques néfastes et que son Llsage contemporain est bien un des signes de la modernité'0"

Ainsi. la patrimor-iiaiisation de la tradition r,c scrait pas irne pratique sociaie doublernent
archaïque, tàisant doublernent référence au passé à travers ia trariition et 1e patnmoine, mais
bien au contraire une des façons les plus cofltemporaines, globalisées et universelles de

produiré son identité et revendiquer sa place snr la surface de la Terre et panli les autres

cultures du monde. À ce titre, le patrimoine et les traditions patrimoniaiisées rioivent être
analysés autilnt par les Êxperts des domaines cn question (musiqi"re, architecture, orl
et"lvironnetnent). que par les sciences sociaies qr-ri étudient avec quels outils idéi:logiqr"res.

nloralrx ou esthétiques les gror"rpes et les indir.idus procluisent le rnonde qir'ils habitent et

donnent un sens à leur existence coilective et individLre lie.
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Eléments de stratégie pour une préseryation du patrimoine
musical traditionnel algérien et approche pédagogiq
de son enseignement 

-
Ese:lpqe

C o**unication

Introduction :

il est très difIlcile de retracer trait por-rr trait l'histoire du réperloire rnusical classique ou
popr"rlaire dans le Ma-qhreb. à for-tiori celui de I'Al-série et pour cause : les documents sonr
rares.

Il est à supposer que c'est rin 'rlélange' de sensibilité rnusicale orientale. trerbère et
occidentale qui rlonnera naissance à cette mn.-qiilue dont le répertoire 1e plus connu et le plus
étudié est notnmé contmnnément rnusique anclalouse ou aratro-andalouse, ou classique
maghrébin. Cepentlant, les appellations données à ce répertoire citaclin, interprété avec les
couleurs locales rie s villes dr-r nord rnaghrébin. rt: steni sujette s à car-rtion.

Les influences diverses qu'ar-rrait subi or-r hamonieusement admis la musique algérienne au
milieu de ce gigantesque ensr:mble qu'e-rt l'Afrique et rle façon plus réduite 1e Maghreb. avec
ce qu'elle colrpte de couleurs et nuances à travers ie territoire naticrnal. dépendent de
I'histoire vécue par diverses régions. au gré des tumultes des gueres. des inr,,asions. et
déplacements de popr"rlations en qr,rête de trar,ail...L'arrivée successir,'e des tribus arabes

ue
Dr'. Ma1'a S:\lDÀ|Jl

Ma5,a Saïdani

esr titltlüire cl'ust ttot:lrtrur au hisloire de lu musitTuc eî xfi.tsitologie u Pctris ll/
Sorbr»tne. Llle intègre l'ettseignernent ,rupér'ieur en 2{}{)} ti l'Lniyersité Batlji
Mokhtar'(Annçhtsl, tt s 20ü2 a lÂ'À§ de l{otilta..4lger où elle tst ntfiître de
aonfëretrces. Elle 

"t' diriga un ltrajel cn€p!'u tiout l'inîitu!é est 'Ln »tusitlue algérienne
entre trsdition et moclernite'. Elle intègrc en 20û7 le CNRPA{1où elle e"st muître de
rechet't'lte, dçns le cotlt'e t/'un projet de rt'éaiion d'un !uhorcttoit'e cl'crnthropo/ogie el
musique. Elle y clirigc tn t{eceml:r'e 2û0ÿ la dcurièwe édition tlu colloclue
rl'anTkrr4tologie e I wu.tirlrte tlctns sa cleuxiàme éditiort dont le tltèue est ; {i Le rôle de
Io poe.sie clan,s !n trtré.settalion tlu pctlt'iruaiue wusica! »
Elle particiste r) StIusieur,s t'ollaclues clont "'

- Le,s sei:iè*ta, clî"r-sepliànte et v,ingliime t'ongrès tle ln tuu^sique at'ahe
- Le colloqtrc ir$ernutiottul r{'untkropologie et ruusit!ue ûLt C {RPAH
Er publie 

"'

- Lirt Ow,rage édiré prtr le minisrère tle lt tulture : l,n tuusîque dtt conslatttirtt;is :
()otttexte, n{ttLrï€, Irgusuti.çsirsrt et defittitian, "rllger, ltûr,.s 2{}{)6.

- Qutltlues Articles purus it Àntmsn {Jrtrdctniti suitt ott seiziàtne et ou tli"r-septième
congr"ès de lc ntusicltte rtrthe {2{){}7 y.
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après I'avènement de I'islam sera un ér.énernent marquant et une partie importante des textes

du patriiroine musical t:st eil langue arahe iittéraire ou dialectale. La deuxième langue
chantée de la niusique algérienne est la langue berbère. Les régions concemées sont les

molllagnes de la Kabylie, tles Chaouia" 1e Gourara, le N{zab. Ie Hoggar. " " Le territoile
cornpte cles site s et climats variés, ailant des bords de ia mérliterranée au norcl avec ses plaines

fertiies" en passânt par des chaines monïagneuse s. les Hauts Piateaux porir s'enfbncer dans la

partie la plus rucie et 1a plus diversifiée et au cnmbien majestueuse qu'e st le Sahara algérien et

qui compte 78 pour cent du territoire national. De ce fait les contraintes irnposées par 1a

rudesse ou 1a clémence ne sont pas sans influence sur 1es chants et le s clanses pratiqués par se s

habitants.

Toutes ces nrusiques nous pan'ienncnt aujourd'hui dans des formes plus ou nroins originelles
parce qu'elles ont actompagné le r.écu rle la société algérienne dans ses rnoments collectifs"
célébrations t"le mariage... rites religieux... même lorsque les populations était sous

domination coloniale.

En 1930, à I'occasicn des festrvités dll centenaire de la prise clu pays par la France, dans une

tentative de réhabiliter 1e 'patrimoine incligène', seront organisés des concefis de musique
locale. Les conséqtlences directes sont lâ dispalrtion pro-elc'ssir e des espaces nrusicaux et

l'exclusion du rnusicien de son lieu de pratique traditionnelle : -c'ensnit la création des

pren-rières associations musicair's à Alger.

Le premier répertoire à connaître un enseignement senii-traditionne i et dont nous débattrons,
est ie répertoire dit arabo-andalou : il sera pris ici comme cas d'étude pour 1'élaboration d'une

approcire des enseignements cles rlusiques traditionnelles à travers i'Algérie.

ll est à nûter qlre panni les critères d'excellence du maître, qr"ri est nontmé selon les régions
mculan,shu.l'kh, abi.vhuu.... pour ce qui relève de la transmission traditionnelle" la

connaissance des textes poétiques est de la plus grande importance. ll se doit donc de

compiler le plus grancl nombre de vers qlre compte son répefioire ; on le dira alors domghi,
haladh.". Le texte poelticlue est de ce làit la trame incontoumable pour bon nombre
d'apprentissages musicaur. Le mizôn au rythme qui nouirit selon ies répertoires, des liens
ph-is ou moins étroits alec la nrétrique est I'autre élément important de I'apprentissage

musical. Qr-rant à I'apprentissa-9e instrumental. lorsqu'il est intir:rent lié au texte, il ne peut

s'accomplir qu'ure fois les der"rx étapes précédentes surmontées.

À cefie même période apparaissent les premières enquêtes de terrain et les écrits sur la
musique algérienne. Les orchestres locaux vivent un bouleversement iréversible dû à

l'entrée dans les orchestres traditionnels d'instruments occidentaux et orientaux. Une pulsion
est donnée à la rnusique algérienne traditionnelle. Un vent de modernité depuis souffle sur les

répertoires connus et moins ôonnus si bien que les chants et les techniques de jeu
instrumentaies traditionnelles sont sans cesse remaniés dans cette course à la scène.

Il y eut à ia suite de cet événement une émergence progressive de s associations en général.

Leur organisation. schémas et processus décisionnels, correspondent à ce que 1a loi de 1 90 1

avait déflni pour de s associations à but non lucratif.

Plus tard, une fois f indépendance de I'A1gérie acquise. les lignes générales de I'enseignement
de la musique. lors d'un colloque national organisé en 1964. sont tracées de la manière
suivante : « En dehors des conservatr:ires et des éco1es algériennes destinées à enseigner cette
tlrisique, on fera appel à tous les moyens audiovisuels. tels que radio, télévision. bandes
niagnétiqr-res. cinénia. cl i sques. d iapo s iti v e s.
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1,'enseignement rir,r salTêge devrait être institLré dès i'éco1e prirn:rile.

Et ;i un niveau si"ipériei;r, i'enseignement cievrait être assuré dans rles conserl,atoires ou

établisseme nts spéciiilisés. qui auraient perr-rr mission rJe loriner égalemellt des maître s" ir'

Visiblement. ces recomlrandations l,isent un ense ignernent cie lr:usique uccideltale puisque
la musique algérienne n'est pas écrite , cependant l'ritilisation rie l'audiovisuel reste uil rTlilyen

e fllcace potir ia prés*rr,ation et I'enseigneillent drs r.nusiques de traclitiorr orale et 1a l'ormation
des maîtres et à mon sens le point le plus important à débattre.

DÉ toute él idence la transmission ilrale prévaut en Àlgêrie . ce lr mêtrre lorsque
I'enseignemcnt est prodigue dans les associatiuns, au crlilser.ratoire et môme elans les

universités. Cette transmission dr:s nlnsiques de l'oralité s'opère rjans 1e telxps.

Autrelois, le .jeune apprenti *n relation avec le savoir musicai" après de hngues heures

d'écoute abordait proÊressivetnent ie chanT et,'nu le _ier-r d'instnlments. Ses capacités ct sa

voionté êtait déteminântcs quant à la place cpi'il cccuperait clans i'orchestre e1 dans la
cûmlluniiuté. Ar,rjourcl'hui" le i.emps alloile aur .ieunes musiciens et à ioute personne

désireuse d'apprendre un répertoire donné est largcment écourté. morlernité oblige I

Face à des chan-uements arissi notables de la vie sociale" i'or peut se poser la qr-restion

suivante: Quelle serait la stratôgie la plus apte à prornouvoir un enseignement de la
musique algérienne adaptée aux contraintes et aur exigenerrs du momcnt et qui viserait
à terme une form*tion académique de celle-r:i ?

A ce jour, et depriis quelque.t décennies. r1e nombrellx tra\,allx sr so1li intéressés â la
préservaticn des répertoires traditionnels de ia inusique algérienne. auxquels s'ajoutent
quelques rhèses de rioctorat et de magistere sûute1lues ou en phase d'ôtre sor-rtenues et dont ie s

thèmes quoique divers traitenr esser:tiellemenl de la transniission, donc 1a préservatian de ia
musique aigérienne. A cet eflet. ies candidi,rts onI mis en place des méthodes quant à

l'enseignement des pratiqires insti'urnentales rie quriques instruments donr la /nlilrri, f iwztid
ou le gcnrô,,'i. " . L"e s tecltniqr"les du chant ne sonl pas rn rrste : une étude dr: rythme iians un but
didactique a f"ait 1'abjet d'un C"D. interactif . ".

De s méthode s adaptées quant à ia transmission de la :nusique scnt danc en coLirs de rÉfle xion.

Qu'en e st-il sur le terain'l

Les elifïcuités que le patrimoine de la musique aigérienne devra surmonter sont ies sriivanres

1- Passel de 1'ét'olutit)n d'une lradition mnsir:aie en tant qu'élénient constitntii'd'une
culture. à cclle de son inscription en tant que proL'essus régénérateur dans la
modemité;

2- Froposer des méthodes adaptée s poLr son L-nseigilelncnt ct sa conselation

Je me propose dans lra corrmunication de passer en revue globalerne nt tout cc qLri pourrait
nous aider à répondre à notre problérratrque (écrits" enrÊgisirement-c. transcriptions) et

d'ouvrir le débat sur les recommandâtiû11s qui seraic'nt Ies irlus adéquats" Nous mettrons à cet
etfet en exe{gue le rôle que queiques disciplines se devronT de_ic;uer ilans l'élaboration d'iln
programme.

i- Coiloquc trational sur la musiqLte algeriertne. E1-Rjath. l5-16-lr- tiécembre iq6"X. Àlscr: ii.nprir.ncric na',icrnale
algérierue" tiû p.

I",
Rencontrc iut,;rrrationalc d'ltnzati - Tarlanras,ceT. du 1'tr aLr 16 janlier 2û1{-)
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I. I Les écrits et 1es données ci* la r*chcrche scientitique
1.2 L'expérience r,écue par 1,*s associations de musique dite arabo-andalouse

1.3 Spéciticités du pavsr.ge ilusical algérien e t méthodologie possible à

appliquer
1"4 Les risques de dép*rdition et les tentaiiles passées de préservation

Il - Gestion d'une îrsnsition vers un tnseignement stctdétttique udapt<ï au ctts par ctts :

Ii.l \âiorisatir:n des ntisiques traditiomreiles et création de conditions d'une

prnfbssionnaiisation rirér'iiée

II.2 Llréation de nouvelle s associations sur ia base de programrnes établis
iI"3 {-réation d'un iaboratoire rie recherche ct d'une banque de données

I II - Elémen{s prstiques pour ufie dém«rche cl'enseignernent de la musique truditionnelle
en Àlgérie

ill.l Dépasser les insulîsances de I'expérience de l'enseignement portée par les

as:oc iat ions

Ill"2 flréation de conditiots d'échange entre chercher-rrs. pédagogues et musiciens
traditionne ls

IILS Forrner les tormateirrs et réglementer la prol'ession

t. État des lieux et évaluation eles acquis

I.l Les écrits et données de la recherche srientilique

La n:usique algérienrie compte de nonrbreur écrits ct les premiers ont vu le
jour à pal'tir du dix-nei"rvième siècle. C'est au déhLrt rie la colonisation
française qu'est né I'intérêt des Eilrrpéens pour Ia musique algérienne.
Auparavarrt quelques escluisses eil ont été t-aite s en anglais et en danois par T.

Sharv et G. IJôst ( I i99 t'. L'habituric \''rsi établir rians ie s écrits sur 1a musique.
qr-r'ils soient de I'ordre de tr'antiroir:gie ou d'oul'rage musicoiogique" de

1lomrlter musique « antlalousc » algéricnne le contenr.r du réperroir* algérois

au Ç{t?'{t^ en I'aisant alrstraction des dittérenÇes et particularités des autres

répert{}ires. C--ependant. c'est à partir r1'Al-{er que l'on a élaboré une stratégie
pour -cauvegardL'r e t prornour oir cc pLitrimoine musicai algérien.

Les premières enquêtes de ten'ain furent réalisées par Salr,acior Danrel
Franciscs ( i 831- 1 871 i. Alerandre Clhrichtianorvitsche ( I 835- I 874), olficier
de la tnarine tsariste. sé.journait à Alger en 1.36i : i1 réalise de nomtrreuses

transcriptions qui serviront à alinrenter les cornpositions de Rirliski-korsakov
et de Borotlini'. Plus tarci la lisTe sera ccrnplétée par des écrits aux propos mal

appropriés* ccncernânt f interprétation cie la musique à Alger :

I

:-
-l-

(. PO{-LlE. J. l.A\'{ill:.RT. il{l{iii : 135i.
t'. POatlE. J. I A\4lJtrl{I. il0il0 : l15-l.ilt.
SFI-1ti\'{A}" (lt5l-;i6): « Figurcz-rous rLn grts pt:êlon it'tcrrc. dont lc tbnd est remplacé par rlnc peau de parchemin.
Pcinï de concct'1. point de dansc. point dc cérérnonrr- srù 1fi dar'ôriÀ'.r nc r!'iuplisse un rôlc- actjT. Tous lcs indigènes enjouent.
rttais i1 estrarc rlu ils erceiient. j'cn ai r u unpouitantqr:i le nraniait arec Lrncgrande habilité. [...].»
P. irL:Tl S ( i 8.i5 : I i5) ri.\ 1'erception tltki dut'htiku. pour lailuelleje protessc unc r,éritable affecticn. jc dois conlenir tluc
chr,cutt de ces instrumf,nisiollârtt séparénrcnt donne une musiquc lirrl désagleabie : nr:ris quand on ics làit tous rrouvoir et
que l'on 1 a-ioitic cncorc rles espèces de chaurirori-<. dcs poélrins et roul ce qLr'on a pu se prr)curer pLr-rr l-aire clu brr:it. c'est
aiors ttne rlqe- r:ne iréttJsic. un entr:rhrenrettl irrési:trblc : or.r riirart cles dértlons déchaii.ré-s. un concefi en enier et sans chel'
11'orch*sn'r:. »

1r, I

.1 -

Rccueil des comn-runicaLions



J. Rouanet, en 1905'. approfondit son intérêt pour la musique algrrrienne et se :
lie d'amitié avec de nombreuses frsures de la musique algéroise dont Yafii ( 

^1
1877-1928):il pubiie une série de lascicules (vingt sept en tout) elont tles ?
extraits de ntibut et des pièces populaires algéroises transcritcs en notation a

occidentale. et qu'il présente sous lorme de cahier: Ë
Éniile Dermenghem, en 1954, pi.rblie : Le c'ulte cfes, .süinî.s dçn.s l'Islç.nr À
rn a ghré bi n,Paris. Callirnard.

L. Baiout etA. Sautin. en 1958, Le jeu de I'amzad in:.4nttule.s cle l'in,çtitLrt
cl' E tucles ü r'ienlu I c s tl'A I ge r' ;

Bella Bartok en I 960- i 96 i . La musique populaire des arabes de Biskra et de

ses environs .inAnna/es cle l'insïirur t/'Elttdts ()riertlttlt,t d'-llget'

Pierre Augier, en I 968. Quelques observations sur les échelles mu-sicale s des

Touaregs de I'Ahaggar. in Iiâl,r:o XVI ;

En 1971, Polyrytirmie dans les musiques du Sahara. in li&rrca XIX,

Malrieddine Bachetarzi. en I 977. \'ieil Aiger musicai, tnJeunes.se en A<'tion;

En 1 968,,Vi moire s ^ Alger : SNED I

Nadia Mecheri-Saâda.

En 1979. Chant traditionnel de t"emmes de ürande Kabylie. maîtrise. Paris

Sorbonne

En I 88 1. Musique en Ahaggar, in B u I ! e r in d u C' Rll P E :

En 1987, thèse de 3''" crr;cle . Paris X :

Brahim BahloLii. en I 984, L'crr citorégtvphitlue en Àlgérie. Alger : OPU :

En 1996. L* tlonse e n:llgerie.Paris : l'Harnrattan

Abdeihar:'ri11 Benmr:lrssa" en 1989, [,'asStect rtusit,t! du c'hont hérlouin « ait.
tii » tle i'.1titt.s clgeriau" ihèse 3rue c.vcle. Berlin, Ll'niversité [{r,rmbolt;

L-olume i'an pourrait f imaginer. la liste des travaur sur la rnusique algérienne
est iougue eI se so11t là qr-relqLres exeniples énr-ulérés à la hâte. qui touchent
une partie importanrr du territoire national.

{Jne étape cruciaie s'impose donc à noLis. car comment alions-nous prétendre
à r"rn enseignement de la tnusique algérienne si au prcralable nous ne I'avons
pas délinie e t que nous n'en a,vons pas làit une classification rigoureuse '?

1,2 L'expérience vécue par les associations de la musique dite arabo-
andalouse

- Création et encouragement d'associations locales pour une transmission
des répcrtoires traditionnels

Les associations ont commencé à se mettre en place à Alger avant la loi de
190 l. Des témoignaues attestent que. antérieurenlent à cette date. une
association musicale existait.

5 - « Ltt génclrirtion suirantr'composée de : .lulcs ROI-IANET piiur l'Algérie ct.\lexis CITOTIN pour le \{aroc. ntitrque gne
nou\L'ilr approclre à la premrère rnoitié du vingtiènre siècle. ct les idér-s dc ITRANCISCO S. l). ne sefont i)as reprisclll.
» {1. POCllE. J. LAiüll}:RT. (1000 : 1i5-l'12t.

| 
,,,Rencontre Internationale cl'intzacl - -l'anranrasset. 
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La prernière association qui a énoncé ie plus ciairement un projet

consen atoire de la musique était al-)i[ûhc/a. Elle est née en décembre 1931 en

voici 1e liminaire :

« Considérant que la décadence de I'art musical arabe constatée depuis de

nombreuses années est ar-ijourd'hui evidente et qu'elle s'accélère de jour en

jour par f influence cle ia musique européenne ;

Que jusqu'ici aucune tentative sérieuse n'a été faite pour sauyer de I'oubli or,r

mettre à I'abri des défotrnatjons ce qui rcstc- encore des richesses créées par les

ar-tistes ci'autrefoi s :

Décide de nommer une cornrnission chargée d'étudier les moyens de

constituer une société musicale musulmane, en s'lnspirant des considérations

ci-dessus, d'accompiir toutes les démarches légales indispensables à 1a

constitution réguiière de la luture société, d'élaborer les statuts, de s'ériger en

bureau provisoire et de convoquer les adhérents en assemblée générale pour
discussion et approbation des statuts. »

Des maîtres connus ont alors oul'efi les uns après les autres leurs associations

et ont enseigné 1e répertoire arabo-andalor.r : le phénomène touchera le nord de

l'Algérie et s'étend aujourd'hui. à une parlie importante du teritoire national.

Des différences existent entre les interprétations de quelques pièces. mais

e1le s ne sont re1er,ées qu'occasionnellement lors de rencontres.

Depuis leur création porir I'apprentissage de ia musique arabo-andalouse, ces

écoles n'ont développé aucun programme pédagogique : calquant le mode

traditionnelle de transmission elles cûlltinlrent à transmettre un savoir élaboré

à travers un procédé basé sur le mimétisrne, l'élève reproduisant à I'identiqr.ie

le 'geste' du 'professeur'. Mais elles sont néanmoins la preuve que les

rnentalités peu\rent changer puisque 1'on imagine rJifficilement, aujourd'hui
I'apprentissage du répertoire des nûlût autrement que dans les associations.

Ce progrès quoique considérable ne suflit plus et le jeune élève se doit d'eriger
plus.

L'apprentissage traditionnel nécessite de la patience celui dispensé dans les

associations également-. et donc une disponibilité que notre siècle ne penret
pas toujor"rrs.

La musique touârègue a récetlment bénéficié de l'ouverture d'une association

du nom de'Sauver f intzat{ qui s'emploie à I'enseignement de la pratique

instrumentale de I'instrument iutzad représentatif de la tradition de ce

répertoire. Cette initiative relève d'efforts consentis pour la sauvegarde d'un

réperloire en déperdition. Quelques répertoires pouraient connaître ce même

destin à condition que quelques responsables, artistes ouiet scientifiques

s'emploient à la création d'association en vue de cela.

Spécilïcités du paysage musical algérien et méthodologie possitrle à

appliquer

La diversité des genres et des flormes va de pair avec l'étendue territoriale aux

sites divers et variés. Ainsi t'Algérien de l'extrême Sud ne vit pas les rnêmes

contraintes ciimatiques, culturelles. ou autres, que l'habitant des Hauts

Plateaux ou 1e citadin des bords de la Méditenanée. pour ne citer que ces cas.

I.3
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Cette musique est le plus sorii.,ent nTonodique. Ce n'est pas une musique écrite,
fixee dans des lbrmes rigides et absolues" Cependant, elle a ses lois, ses règles

et se transmet de génération en génération à travers la tradition orale. Nul
doute qr-r'elle a subi" all cûurs de ces transition-c. des rnodificarions apporlées
par ses exécutants successifs, selon leur tempérament. L--'est une musique qui
laisse. à celui qiri la *ultive, une grande part d'interyrétation personnelle.

La musique populairc mralc chantc les légendes" les actes de bravoure, la
résistance. i'exil et les él én*rnents lrarquânts de la vie sociaie . Le s diflérentes
régions d'Algérie ont donné naissance à eies réperloires clivers. Les chants

nrystiques sc retrlluvent dans tous ces répertoires. et le matlk reste une

appeliation cûnimlrne à travers l'Algérie et le h,'laghreb. Ces chants rnystiques
soni pratiqr:és dans ie s confréries et dans cefiaines annexes de mosquées.

À ce jour alrcune étude englobant 1'ensemble des chants du territoire national
n'a été i:ubliée :

ia dii,ersité iles répenoires e1r est u1le des causes rnajeures (contours non

délimités ; systèmes musicaux divers relatifs aux diilïrentes régions ;

méthode s d'approche plurielles : etc. )"

I-'unique mûyen qui nous pernlL.ttrâir d'aborder l'étude de la musique
algérienne demeure la recherche à travers les enquêtes de terrain" Cette
recherche nolls peflrlcttrait entru' autre, ri'élaborer une classiltcation de cette

musique.

I .4 Les risques de déperdition et les tentatives passées de préservation

Autrei'ois. le urirsicien dsl,enri référence dans sa comntr.lnaLlté était nommé

selon les régions sht1,kh, shr4,ki's l*'mo/. nr'ttlam. abishrut...Le titre dûment
acquis et la reconnaissaucc piir scs pairs péniblement méritée. il n'avait pas

achevé sa mise ii l'épreuve pour autant. C'était à la fois le garant de la tradition
et son gardien dér,oué, ia sonrce intarissable et le maître incontesté. Pour
acquérir ne serait-c* Lp"t'une bribe de ce savoir. la dér,otion du jeune apprenti
était le maître moï. De ce fait. la transmission des musiques de I'oralité s'opère
avec le temps. C'est ainsi qrie le jeune applenti en contact âvec le savoir
rlusical. après de longs mois voire " des années d'écor-ite, abordera
pro.qressiverlent le chant etior"l le je u d'instlulllents : se s capacités et sa volonté
seront déterminants quanl à la place qu'il occupera à son lour dans l'orchestre
et d:,irs la ccmmunauté" Par le passé. les critères d'une bonne écoute étaient
déiermjnés par le lart que « la perfbrmance des uns est déterminée par la
qualite d'écoute des aLltres. aritlement dit par la circirlation du savoir entre les

uns et leS autres. ,,n^ ç31' ,, Lr- lllelOmane connaît la nuSiclue llresqlte Autant que

ccluiquila lait.,'

lJe toute évirlence" le tnode traditionnel de transmission ne suffisant plus. la
déperdition ilLr patrirnoine interpelle, déjà à ia fln du dix-huitième siècie.
queiques responsabies de la comrllunauté musulmane. Ainsi «le mufti
lwttt$itc d'Al-eer réunit les plus hautes personnalités iles lettres et des arts et

leur làit part de sa crainte de r"oir disparaître ce patrimoine précieux. Une des

Abdalmadjid MERDACI" De Constantine à Constantine, Un passage à la ville, rn le chant orabo-andalou. sous Ia
direction de Nadir MAROUF, Parls : L'harmattan. 1991, p. 162.

Entretien du 3 Octobre 1 999 à Constantine avec MERDACI.

Z

?
U)

È

6-

1-

|",
Rencontre lnte1'nalionalc d'lmzacl -'fatranrassrt. du 1;1 au 16 janr,icr'2i]10



i1)

? causes maieures de ce tàit pouruait être i'état cl'analphabétisme auquel étaientz

= 
coranique d'introdr-iire la musique arabo-andalouse d'Alger dans les annexes

des mosquées. à la condition que les paroles en soient changées (...). Cette

pratique fut généralisée au-x nrosquées hctnafites de Médéa, de Blida et cle

N,tiliana. L'expérience fut tentée aussi par les confréries religieuses qni
introduisirent des chants empruntés à Ia poésie populaire mqlhitn...»'Cette
technique nommée contre làcture monodique fr"rt tentée aussi dans les autres

villes: à Constantine, c'est rians la confiérie'isav'â ethonç'ala qu'un grand

nombre de pièces lurent consen'ées.

C'est ainsi clue dans I'algérois cette tentative de sauvegarde a enrichi le

patrirnoine d'un nonveau genre : le ruudk 
"

Mais la transrnission de nos musiques traditionnelles subira d'autres mutations
qui ne joueront pas toujor"irs en sa làveur"

- La première mutation s'opère pendant la période colonrale : les cafes

chantants, théâtre et casinos fler:rissent à Alger et clans les grandes vi1les. Les

orchestres autochtones sont exhrbés à des fins cie couleur locaie. M.
BACIiETARZI. ténor de ia compagnie nrusicale E1-Moutribia (société judéo-

tnusulmane) eut du succès. tant alrprès de la communauté autoclitone que

coloniale. La contpagnie El-N{oLrtribia jouera un rôle essentiel dans

l'évolution de la rnusique algérienne. EIle représente un parcollrs révélateur

des changetïents et ar:ssi des dér'iations sr.rbies par (;.rn'{t. Ce qui entraîne.

entre autre etlbrts :

I - Une modi{ication de I'espace et du rituel régissant 1e concert traditionnel ;

2 - L'introduction d'instruments nouveaux tels : le piano. le banjo, la mandoline ;

3 - L'affaiblissement du marché traditionnel de fabrication d'instruments
traditionnelle et i'acquisition d'instruments irnportés.

El-.l,4outrihiû, notanlment à trarrers la r,oix de BACLIETARZI. associe à

I'interprétation de la q:ol'a d'Alger 1a technique du ôel {'u}t!o. ar-tificielie aLr

regarcl de la tradition". Ces airs nouveaux figurent depuis au registre de la
chrnsun' litnco-irra bc'.

Comment s'inspirer de cette erpérience pour construire un programme
quant à I'enseignement des musiques traditionnelles e n général ?

lI Gestion d'une transition vers un enseignement académique adapté au cas pâr cas :

Ce constat étant fait, des orientations nrajeures s'imposent déjà et s'arlicnlent à uotre sens

autour des points suivants :

8 - ,{hrred ct .Nloharncrl El-htbiLr I lr\Cllt-l-:l'. i2001 - I 75 i
g - Les eftcts dc la lr'ahd* : Le prograrrnrr' rcligicLn. culturel et inteliectuel clc la ÀriÀla aigérir'nne conccme étroitement ies

aûistcs musulnriuts sensjhles iru souflr'ténor,atcur répandu par l'intelligentsia cn conlacl ar.ec le tr,1o1,c1-Orieut et le
Prochc-Orient. l'Eg1'ptc'lrotarrment dont 1es troupes sont inritées à se prodr"rrre <ians les annécs vingt. Les spectacies
prescntés par ia troupt'du corirédien cT iénor,\zzediue (1921) ct par cclle ilu \agurb ul-ttiltâni'11932) tbnr alterner la
comédic avec des cltants el des clanscs. Lc pubiic riigérien éeoure por-rr Ia prenrière fiiis un récital tle violon ré,,'élanr la
ln us i il ue oricnial e i.nodern e.

Lc ravon.nement inlellectuel d'al-Azhar qrii ne contraric'en i-icir ic déploiement tl'actiritrrs anistrques s'appropriant les
ntodèles curopécns. s'&pparellle âu contcxtc dc i'Aigér"ie reTirrmiste de ccs *nnées trente qui sous la tutelie des'a/nlr,j.
encouragc clcs Ionnes d'arts cle tvpe 'unir crsel'.

l0 - riadl,a BOttZAR-K.ÀSilAD.ll {1991 :87)
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II.1 ÿhloriser les musiques trsditit»rnelles et créer les cortditions d'une
p r afe s s i o n n a lis ati o n m é rité e

Ces espaces de pratique musicale étaient souvent liés à l'identité rnusicale.
Leur disparition a peu à peu hypothéqué I'avenir de nos répertoires
traditionnels. La mLrsique qui s'3,' pratiquait n'était pas un exercice obligé.
rétribué. c'était un exercice de type quasi identitaire.

Ces musiciens étaient des mélornanes et non des professionnels" lriotons qu'à

r"rne époque ancienne" il n'Était pas gratillant d'être musicien professionnel,
ce statut étant ie plus souvent associé au milieu interlope de la ville.

l)es solutions existent et re lèr.ent d'une décision concertée. Celle-ci viserait à

- \'aloriser les tnusiques traditionnelles et en prolnouvoir les artisans jusqu'à
une profèssionnal isation :

- Affirmer le rôle du système éducatif dans la transmission, la
préservation et le développement de la musique algérienne. Octroyer à

I'initiation à la mrisique traditionnelle une attention particutrière.

II.2 Créution de nouvelles ussociutions sur la bsse tle programmes étahlis

La musique arabo-andalouse pourraii se détacher peu à peu du statut
associatif et tendre vers un statut d'école et à un enseignement académique.

Cette démarche ue por.irrait se faire sans parer aux lacunes déjà énun-rérées.

Car en plus de la pratiqr"ie instrumentale et du chant, des cours viendraient
compiéter cet apprentissage traditionnel (Etude des textes, approche
historique. étude des instrurnents, solfège, . . . )

Les répertoires eflcore méconnus raarginalisés seraient por-ir le moment dans
I'incapacité de suivre ce rnême r,vthme et des associations de proximité sont
un point de dêpart intéressant à conrlition d'ér,iter ces mêmes lacunes.

[-'établissement des programmes d'enseignement de ces répertoires ne petit
se concrétiser qu'à court tÊffie. Un suivr esi nécessaire pour parfaire ces
progralTrmes afin d'atteindre le statut d'école.

II.3 création d'un labarntoire de recherche et d'une bunque de clonnées

La création d'un laboratoire de recherche est de la plus grande importance.
En plLrs d'une plate-forme d'échange entre chercheurs. 1a banque de données
permet la préservation des différentes rnusiques par le biais de

I'enregistrcment sol.tot'e et audiovisuei.

Répertorier. inventorier, faire une classification des répertoires de 1a

musique algérienne est Llne démarche essentielle et objective. Cette
démarche méthodologique est incontournable.

III. Eléments pratiques d'une démarche d'enseignement de la musique traditionnelle

ilL I Dépasser les insufJisances de la lransmission portée par les essociations

Rappelons que la tradition de l'enseignement de la musique traditionnelle
est portée uniquement par des associations et des groupes informels ne
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T t"onctionnant qu'en stl'uctures r1'amateurs. I-es fàiblesses reler,ées sont :

Z
â
? -- fu{éthodes d'ensei!,nement caractérisées par I'archaisme et le

2 mimétisme:
b -- Rétention c1u sal orr :

,: -- Chant de t*xte s sans recherche sur le sens des mots. . .

Si I'on ne pelrt demander aux musiciens rie cumulertoutes ces connaissanccs

liées à son ilfi, en revanche il est normai d'attendre des instances étatiques

qu'eiies mobilisent des compétences pour qlle toute la iittératurc qui sc

rattache ar: répertoire musical soit 1'objet d'étude sur le plan linguistique,
syntâxique. rytlrmique".. Ce travaii qui devrait se faire dans I'urgence ciort

âtre entrepris par les uriversités et les centres de recherche.

{'rëar les totiditions d'étkon.qe entre tltcrt'heur,s, pédugogues et ttusic'ittts
rr«clilionnels

Est-il possibie d'imagnier un écirange entre ces lrois 'métiers' 'J 1l semblerait

clue cela reste possible à condition que chacun sache définir co1-rectement

sor périmètre d'action et sache re specter celui cle 1'autre dans i'intérêt de nos

obiectifs. Le sujet le plus houleur est celr-ri de la transcription musicale où

ceriains musiciens pensent trême pouvoir. grâce à ce procédé, se passer des

r,,ieux maîtres. C'est au congrès du Caire en 1932 que fut posée pour la
première fois ia probiérnatrque de la transcription musicale. 1l y eut

polémique entre traclitionalistes défendeurs de ia tradition orale et

rnodernistes inilitants pour la transcription des pièces dc musiqucs

traditionnel les algériennes en notes universelles.

La transcription certes n'était pâs sans danger : à la peur de liger une

interprétation ar-i détriment ri'autres s'ajoute 1e souci d'interpréter une

musique dépoun ue de'vie'"

F ot me r le.s fbrrusTeurs et reg/entetûer lu Ttra{es.siox

Ce premier point est de la plus grande importance, il concerne la formation
des fi-rrmateurs, question qu'il iaridra résor.rclre. car ii n'est pas pensabie de

confler cet enseignement à 1a légère. Cette inquiétude est d'autant plus

grande et justifiée qlle I'on apprend que de nombreur maîtres ont disparu ou

vivent dans l'ombre de leur afi faute d'avoir reçu la reconnaissance qdils
méritent et que d'autre part les musiciens qui inrrestissent la scène n'ont rien à

voir avec 1e pirtrimoine en question. L'on se posera alors deux questions qui
rre semblent e ssentielles :

- Quand est-on apte à enseisner une musique traditionnelle'.)
- Qui délivre l'autorisation d'enseigner et sur la base de quels critères ?

Le second point conceme l'élèr,e. Celui-ci doit dans un premier temps

recevoir ai: rniniir-ium quelques enseignements en parallèie avec sa pratique

instnimentale:

- Explication des textes chantés ;

- Etucie du rythme et de la strllcture rrréiodique par I'enserr, blc des é1èves I

I [1.2
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Conclusion

I

l*I loutes les
I

I developpcm
II colonisation
I

I appar:ition dr

nùba) algérc
I nart ailleurs.

- Apprentissage duieu instiumental. base essentielle de cet enseignemenT ;

- Enseignement du solfège.

Ce s propositions tentent aussi de parer aux failles déjà citées relatives à la transmission
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Toutes les musiques du monde sont en perpétuelle ôvolution : ainsi dans le
développement de la musique algérienne, un cap décisif a été lianchi à Alger lors de la
colonisation française. Des instruments de musique occidentaux ont fait leur
appar:ition dans les orchestres de musique traditior,nelle. et le chant des nûbât {sing"
itdôa) algéroises a fini par acquérir de nouvelles couleurs que l'on ne retrouve nulle
parl ailleurs.

Con-ime nous I'avons vu précédemment, le théâtre, par la venue de troupes étrangères
et les toumées des troupes de M" Bachtarzi. a été un vecteur de la modemité. Bachtarzi
fàit partie des précurseurs du modernisme de ia musiqLre algérienne. portés par sa voix
de ténor. les rnélodies les plus traditionnelles prenant un petit air de musique
occidentale.

L'évolution de la musique ne signifie assurément pas d'abandonner la tradition héritée
c1e nombreuses générations. Se contenter de présenter 1a chanson traditionnelle dans ie
même style et avec les mêmes instrunents reviendrait à la laisser stagner, la stêriliser
dans son état en repoussant tolrt progrès. ll est nécessaire de lui donner des couleurs
actuelles et cl'amorcer un renouvear: compatible avec la renaissance que norrs r,ivons
aujourd'hi-ri. La chanson popr"rlaire est directeu.lent rnarquée par les différents
événements de la.,,ie et se trouve influencée par I'environnen'ient oir évolue le per"rple.

Conttlent allons-nous dans ce tumulte passer de l'évolution d'une tradition musicale
en tant qu'élément constitr-rtif d'nne culture, à celle de son insctlption e1l tant que
processus régénérateur dans la modernité ? Pour cela, il nous fàut détenniner les
iacteurs qui contribuent à la construction d'rine tradition ; selon A. Aydoun.
musicologue marocain, ils tiennent en trois poinrs :

1-La continuité qui lie le présent au passé ;

2-La variation qui naît de I'impulsion créatrice de I'individu ou du groupe ;

3-La délectation par 1a communauté qui détermine la lorme ou les formes sous
lesquelles survit la musique traditionneile... Les nouveiles créations (subissent) ur
remodelage de ia communauté qui iui donne un caractère traditionnel...

ll existe de rrLrltiples rlroyens pour la consenation de la rnusique en Algérie :

I'enregistrement des répertoires en déperdition est un moyen etficace qui peut parer à
I'urgence.

Quant à l'enseignemellt, un pas a été fianchi par ies associations mais à ce jour aucune
alltre tentative n'a été mise en place. 11 faut savoir qr-re les efforts foumis pour
I'enseignemetit de la musique traditionnelle en Algérie ne concerne que le répertoire
des nûbat.

La préservation est r"rn travail de très longue haleine qui nécessite le concours et
I'engagement de tous, un combat qLre les traditionalistes n'ont jamais perdu de vue.
L'enregistrement et la transcription sont des moyens efficaces mais insuftisants car
aucune technologie ne peut remplacer le savoir-faire d'une musicienne ou d'un
musicien.

Rencontre Internationale d'Imzad - Tamanrasset, du 14 au l6 janvier 2010
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Mme Farida SELLAL
Da4s les années 70, Farida Sellul débuta sa carrière cotnme ingéreieur des
rélécommunications de law'ilcya de Taruaw'üsser. Enswite, comrne Dire*rice
de la wila,va des postes eT rélécontmunications ; eile sil{onn* le Hoggar et le
Sahara durant des années. Elle pottrsuit,il, ensuite, trne currière universitçiye
et enseigna dans plttsiettrs unîuersités tlu pays. Dw moytde de lct rechst"rhe, elle
püssü au monde cle l'expertise ; müis e{{e ne se relrauvü nedle pcrrl ailleurs, que
dans ce désert q*i la passionne. En 2CI73, elle crée l'Assaciatian « sauver
l'itnzad » ... dont elle poursuit la maturation et kt progressiort.

Sauver I'Imzadpar les chiffres
\4me Farida SLLLAL

C o**unication

POURQUOI SAUVER L'IN{ZAD ?

C'est autour d'rm feu de braise que se tint. dans ce vaste désert rocailleux du Hoggar.
I'incontournable et non moins ritueile cérémonie des trois thés. . " L'heure étaii à la poésie. à la
musique. presque à la rnéciitation. L'espace déserlique. en spectateur inr,étéré. reliaussait la
beauté de ces boucluets qui surgissaient telles des traînées de fer"x d'artifice des mains
savantes de Khawlen. Lentement. I'archet de sr:n imzad se mit à vibrer au sacre d'une mélodie
commandée par le dir.in. C'était nne musique aux fi"issilns d'éternité dérobés à un ien"rps

révolu.

C'était il y aplus de 30 ans. Comment oublier'.t

En revenant sllr tres pas des années plus târd. je retrouvai Khar,vlen rlebor-rt telie r,ine statue
d'airain. Les etfèts du temps. s'ils n'ont pas réussi à altérer son port altier, ont toutel'ois laissé
des stigmates révélateurs de la dure condition clui a été sa compagne. La lassiturle dr: cæur et
de I'esprit I'avait atteinte. En la revoyant, je ne pr,is m'en-ipêcher de lui demander : « E,t. ton
imzad? Tu n'en joues plus ? »

Elle baissa ies yeux comme déroutée par ma question- ô combien pernicieu.re ! Son regard
s'empreint de dureté puis la tristesse envahit sa légendaire sérénité.

Situé dans l'Algérie profonde, I'Ahaggar est 1e vaste temitoire appelé « 1e Pays cles llommt--s
Bleus ». Ces demiers m'ont appris la science du silence. Puis, ils m'ont appris la parole.

Chez I'homrne ou 1a femme touareg, 1e silence est parole alors cette parole silencieuse rlonne
forme à un langage lourd de sens. En effet. lorsqu'il est silencieux" 1e lansase targui est
talentueux. Lorsqu'il est silencieux. il pénètre et envoûte. Lorsqu'i1 Êst parole. il berce i'ârre
et sculpte des vers. .

I ,,,Rencontre Internationale d'Imzad - Tanranrasset. du I 4 au 1 {r janvier 20 i 0
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Tout est langage pro{bnd dans cetle cuitrire qui pit'rnge ses racines dans le ritr-rel et la
n-iémoire " Fort hcureusemùnt, aucune iegislation ne peui integrer I'artiste et 1a société. On ne

fomre pas un ai'tiste. On naît artistc. Âiusi. l'art der,ient une religion. ullL' particjpation aux
Ibrces d* la l'ie. une rlanière d'exprirner torternent sa présence au rnonde tant réel

qu'imaginair* " . .

Je compris le si.lence de Khar.l len ! Sans son imzad. Khawien n'était présente rians aucun de

ces mondes. " .

§ant l'écue t"ians mii jeunesse le bonire ur de cette cnlture qui gravite autour de cet instrument
et tous les syrnb*les qr"r'il engendre. je ne vous cacirc pas que1le fut rna peine ...... La tragédie
était là, sous lxes yeux. il rne fallait laire qr,relque chose et sarls réflécirir je dis à Khawlen : «

§i on créêe une école" pourrais-tu tbrmer ries jeunes lllles, leur apprendre à fabriquer et jouer
rie f imzad l) ir"

Ses yeux embués de lames. s'illun:inère nt subiter:rent d'unejoie intense.

De ce pur hasarri. naquit l'idée que seule 1a folnation serait capable de présen'er et maintenir
l'art et la culture . pour. en i"art, Saur,er 1'Inizad I

C'est dans ce sens qr-re I'Association" ,< Sauver I'lmzad >> lut créée en 2003 en fàisant le
se1"ffient de relever le dé{r I t-'idée a ému plus d'un I Le premier lut I'Amenokal feu Hadj
Moussa Akhaurokh. Le h'linistère de la Fonnation Proiessionnelle a mis à 1a disposition de

i'Association deux salles dc classe à I'institut de la forrr-ration prol-essionnelle de

Tamanrasset. puis pris en charge 1e saLair* de sept Maîtres et h{aîtresses d'imzad. En effet.
seule la tbnnation rles jer.rnes afiistes pouvait sâriver cet ancestral instrument de musique eT

pérenniser la culiure locale .

132_ieunes filles ont répondu à notre appei, alors que nos moyens étaient limités. L'école a

ou\rert se s porte s le 2 janvier 2004 avec 43 -ieunes îilles aptes à apprendre I'afi de l'imzad. Les
critères rie sélection ont été basés sur la motivation et 1'âge.

Beauconp d'actions furent entageles I i'iurzad commençait à être connu en Algérie et dans

beaucoup de pays" I-e pro.jet ér'olua eT ies prerlier-c résultats iirent leur apparitiou.

Avant d'aller 41,'ec \'otis ph:s icitr Cans notre hrstoirc c-n \'ouS r-xposant notre biian après cinq
années d'intenses activités bérrévoles. je souhaiterais vous relater l'histoire que Maravai-
Iler-thoin rapportait en 195.1 dans le livre « Les voix du Ho_ugar » à propos des récits de

Charles de Foucauld sur « la vie pcétique dc Dassile et de Moussa Ag Amestane ». 11 nous

riit" ir propos de Tin Hinane . et de f imzaii :

<< Tin Hin*ne qui ëtuit pnuv're, pr.tistlue tou.ç les iré.sors dornroîenl ett{:üre uuroltr d'elle,
tt yst'i,s, lttsttr c{}tl'tl}ü.si!r st}n itn:*d. uitt .'t}urgc Llue !ui offi'oit lu îe rre eT un crin tle chevul
que /ui t;ifi'ait /e chet'çl lui-metne" Et c'rsr k rnstpeler. kcnime, que ht peux c:amposet"

rle belles r:hose.y itï'e{: peu de maren.; >>.

Cotlnie ce tllessage est loLrrd de sens I fl'est rlai. uous sourrnL's partis avec des moyens
tellement modestes. que notre cherninement n'aurait pLr continuer sans le soutien de nos

donateurs et des bénévoies qui nous ant aidés durant toutes ces années.

Je t ous épartnerais l'énonciation fastidier-rse d'un bilan comptable et me contenterai de vous
présenter queiqLres chrTfi"es vous présentant une vue globale qui conl'orte l'histoire de la
collrge et du crin de cher,'al qrie Moussa AgAme stane racontait à Charles de Foucauld :

<< ...Iupeu-y composer cte hdles c'lrcses ut,et peu de fitL).\ieils.>,
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T Ccs mo--vens ont pennis ir 1',,\ssociaiioi': rlc bicn 1'onctiçnner. de se rlevelililprr. ei d'assnrer la

*,J\

i

ii:

pérenr:ité dc cetTe actir ité.

F onctionnement de I'Assoe iation << §auyer lolmzad ».

Qrie dirc de cettc erp*rience. s{}trmc toute limitee dans le temps ?

Les rclsultats sùnt ià :

Tr*is ôcclcs d'inrzad orit Éte *rôÉe s à ldeless. Tintarabine ei Tarïanrasset.

I-'éci:le de Tunanrasset a f"onciionne av*c 1{.} maîtresses et nraîtres d'irnzad. Parrni

ces filrmeieurs" 07 *nt été pris en 
''rharge" 

en tanï qur cûntrâctr:e ls. par i'lnstitr-rt rie la

lomatior"r proi"essionne lle ct l*.s (13 autr'*s par I'Assr:*iation. si-lr s*s ibnds propres.

§uite à lerLr fonlation plusieurs iiàves ont r:rr1é leur groupe d'irnzad. c'est ainsi qire

quatre assi:cintions aciil,enT à T;rmanrasset. cr alui âssLi1"e Llne souref dc rev'enn i\ *es

élèves der'*nue s antûnûmes"

En ll)08 tûr.ites les É1èr'es {}nt étc piacées Cans le cacire de i'erlploi des je Lines et

perc*vaie*t une inderïnité mensuellc.

l"'école d'ldeiess a icnctianné iier 20û-5 à 2ililq" avec û2 maîtresses d'imzad qui ont

assuré ia fontati*n de 3f] elèvec artistes à lde iess. elrtièrenent prises en charge par

I'Association

L-'ôcole de îintarabine a fonctionné de :0{16 â 20û8. grâc* à Chtirna [3ouzid qui a

lormé 3-i é1èrres et a été prisc en charge prar 1',{ssociation. L.rr septembre l0t}8 Chtima

Bouzid a cr*é* sa prûpre e cole if imzad.

I)eur jeunes *ièves de Chtina. deuN lirlr-ros*s dc f imzall ont repris l'école de

Tintarabine avec 1ü élèr'es inscrites en fcnnrtiou.

L'Àssociaiion a tou"jours prii,ilégiÉ i* ilialogLie et la concertation" A insi. 1es clécisi*;rs

sont toujours prises collégialerrrent flLl rLrLirs d'AsseinblÉes Générales tenues

régulièler::enT *t s*nctionnées par ries I).\," de rÉunions signés rt approu\e\ par

l'ensemble 11e s *rembres actifs.

L'Âssociation a certrs connu une instabilité re iative au niveau de scn bureau. mais

i'eflècii lcroissant eies nraîtr"esses et maîtres de sirant iransl1.rÊttre leur sal oir-faire f ut

un làcteur eilcourâgeant cn dcpit dii nombre d'élàves qui décroît d'année en année^

Les jeiures sont, en effèt. plr"rs atrirées par 1a iacilité et la recl:erche d'emplcis
rémunérés que pâr le désir d'apprenrlre.

D'une manière générale l'eîTet rj'émrjlatic-]n a été donc bér:éfique" L'assr-rciatiolr

porternelie ie sentin:cntd"avoirrélissiesamissionprernière -saLn,erf imzarl-

12ii je unes élèr'es ftrmées ont pu atte inrire un niveau ienr pe n:retiant de e ompûsrr
de noLneaux airs. Ilanli eux. qlialrr'virtrio:rs sont a rlcmc d,-'prétendre à une

renommée intemationale.

4 poètes et 15 l-omatrices recensées dr:nt 4 jouer:ses d'imzarl, û,1 artisanes pour ia
iabrication de f instrument. û3 ïbrmatrices r1e Tincli, 0-1 de chants et ûl joueur de
-làzanrart. tous encarirés et pris en cirarge.

Réalisation d'une granrl* operatian de rece nsement. de trlnscription. et

il'e nregistre ment du patrimoine de cliants et de rnusique d'lrnrad. Lltc. . .
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Ceci a pemris de créer iln Jrfi couïrult d'érirulatian et de dér,e lcppemefli de I'imzad, méconnri T
il -v a à peirie quelques ;rnnée s. :

J
Lei:lé aété semé. il a serrrié. ilabienclcnné. nrais beaucolrp reste àflaire" S

€
Dar El-lnrzad pennettra" sans nul driute de rerrdre in'ér'ersible la préservation et le 

=cléveloppemeût de ce tte cr:ltire chère à nos ),eur. î
E

EnAlgérieetàl'étrarrger.erâceàlaparticipatiotraLtxmanifestat-irr*sculturei1esainsiqi-i,àc1es>
colloques internationaux organisés par l'Âssociation. I'imzarl fait partie riarénavant du

patrimoine cultr:rel national. [3eaucoi"rp {}nt cûmmt:ncé :i l'apprécier et à rtrieux cc;nnaître la

profoncleur poétique *t cr:lturelle de cet arT ancestral.

La relèr,e est assurée" ie flambeau est repris. I-es iilles et ie.q fils r"iri lloggar rloivent
maintenant porter l'aEsociatiou pollr ur as\urel' tra pérennité. lls en ont la capacité et les

aptitudes.

l-e serment donné à Harlj h.{oussa Ald:amokh a été tenu et respecté rt pcur reveuir à « Tin
Hinane qui était pâuvre, puisque tolrs lÊs trésors dorrnaient *utûur d'eile".. ri Ces trésors ne

sont-i1s pas l'art de cette culture J

En nous rappelant le s élève s de la prcn:ière promotion d'irirzad rlui aujonrd'hui en ont fait leur

gagne-pain... l'l''est-ce pas 1à 1e rleilieur outil rie lutte cûntre ia pauvreté'l

Les chiffres de « Saur,er l'lnlzad » urontrent combien cette phrase est lcrude cle sens car eltre

nous confimie que « .." Tu peux composer rle belles chose s avec peu r1e *:o-vens. » i

Je r ous rcrnct'r'i!'dc r,.rlrc uttcntion.

I ,,,Rencortre Internationaie d"Inrzad - Tanrrrnrasscl. dr-r 14 au 16janr.icr 1010
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RECOMMANDATIOlYS

A l'issue cle la Rencontre inîerncrtionale cl'lntzcd tenLte à Tanrunrusset du 14 ctu l6.jctrtvier
2010, les con{érenciers el irn,ites ont fonnulé des propo.tition.s urTicttlées selon trois ares. Le
pt'emier esl cl'ordre général, le cleu.rième est techniqLte er sr:icnri/ique, et le troi.tièrue, pltts
global, esqttisse une stratégie orienléeyers /'nction prarique.

t. SUR UN PLAN CÉSÉN+I

Il est recommandé de :

1. Soutenir et renfbrcer l'action de l'Association « Sauver l'Imzad )) par un
accompagnement permanent des pouvoirs priblics, des acteurs du secteur privé. et
de tous les intervenants potentiels ;

2. lntensifier la collecte de I'ensembie des sar.,oirs et savoir-faire liés à l'imzad.
instrument-culte qui est au cæur de la culture touarègue ;

3. Renfbrcer I'action individuelie et collective de prise de conscience et de
mobilisation pour I'action immédiate sur 1e terrain I

4. Prévenir ia dissociation du patrimoine matériel (fbrme ph.vsiqueicorps) de son
environnement socioculturel er spirituel (fonds spiritueliânre) ;

5. Accéiérer la promotion de ia femme touarègue. acteur principal de la transmission
de la culture iiée à I'Imzad.

II. SUR UI{ PLAN TECHNTQUE ET SCIENTIFIQUE

Il estrecommandé de :

1. Prendre en compte les aspects pédagogiqLre et didactique de I'accès des enfants à la
culture liée à I'Imzad, ar-rssi bien par l'édition et la diffusion d'ouvrages pour la
je unesse que par I'introduction d'éléments de culture touarègue dans ies
programmes scolaires ;

2. Favoriser et encourager les recherches ethnographiques sociaies, anthropologiques,
ethnomusicologiques. culturelles, musicologiques.". à caractère comparatistes
(transrégionales, instrumentales. rnorphologiques, transculturelles) à 1a lbis
longitudinaies et transversales, lesquelles doivent être accomplies clans des
conditions de pluridiscipiinarité ou de transdisciplinarité.

3. Intensifier, approlbndir et élargir les études et investigations ethno-iinguistiques et
sémantiques relatives aux appellations eir'ou désignations d'origine superposables à

leurs significations respectives réeiles et aux mLrltiples nuances spécifiques
culturelles qu'e11es r,éhiculent.

4. Accorder une attention parliculière aux problèmes de traduction et de transcription
des vocables et expressions faisant partie intégrante de la pratique de 1'lmzad en tant
que savoir et savoir faire liant la réalité du tenain à la théorisation scientifique.

! ,,,Rencontre htternationale d'lrrrzad - Tatnanrasset. du 14 au l6-ianvier 2010
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6.

Entreprendre et poursuira'e les opérations systématiques d'enregistrement et de

conservation des infomrations recueillies ou à collecter en permettant le partage du

sa\roir par un processus d'accès et de diffusion réel" en instituant une banqtte de

clonnées re groupant 1'ensembles des trar,aux de recherches pr.rbliée s et capitalisées.

Prencire en charge les préoccupations relatives alr problème rles dloits de propriété

etiou d'auteurs en levant les obstacles lies à l'édition et à la diflïsion des docttments

enre-eistrés ou impnmés sous les différentes formes sonores, audio-visuelles ou

multimédia.

Faire vaioir et prévaloir I'analyse critiqLre de I'action entreprise et menée dans le

cadre de ia préservation et de la protection de I'lmzad en tant qu'instrument et

porteur de culture profonde au sein d'un environnement social. pa1'une ér,aluation

constante des réalisations concrètes matérialisées par les résultats enregistrés au

niveau du temain, et ce, depuis la projection des objectifs du plan initiai jusqLr'à la

réalité d'auj or-rrd'hui.

8. Intégrer dans la recherche l'étude de i'impact des noul.elles technologies de

communication {télephone portable. lnternet"..) sur le patrimoine immatériel 1ié à

I'imzad, et de se s conséquences :

Mettre en place, en coopération avec l'Université de Tamanrasset, tlne cellLrle de

suir.,i pour recrenser les réalisations. et suivre en permanence l'évolution des travaux

sur ia culture touarè-uue et sur sa place dans la cultule algeirienne :

Concentrer les efforts sur 1a sensibilisation du public par Lln usage plus intensif des

mass-média, en privilégiant ia participation de la radio locale et régionale de

I'Ahaggar.

III. SURUNPLAI{ DE STRATÉCTN CÉXÉNAT,T

11 estrecommar"rdé de :

l. Encourager 1a prorrotion de la ferr-rme touarègue, compte tenu de son rôle dans la

transmission de 1a culture ancestrale liée à l'lmzad ;

2. Faire de Dar El- Imzad un point de rencontre. un lieu d'expression privilégié au

service de la culture touarèglle, et un espace d'échange avec toutes les cultures ayant

en cofitmun l'Imzad. af,rn de mettre à la disposition des poètes. musiciens.

enseignants et chercheurs un maximum de moyens por-rr défendre la cause du

rayonnelllent de I'lmzad I

3. Faire ér,oluer Sauver l'lmzad du statr-it d'association vers celui de lbnciation, pour lui
permettre de disposer de moyens en rapport avec I'envergure de son projet :

4. 11 est enfin souhaité que soient programmées, à l'occasion des prochaines

n"ranifestations organisées par Sauver I'Imzad. des cérémonie s de commémoration

pour rendre hommage à celles et celrx qui nous ont quittés et qui. par 1e passé, ont

assuré la pérennité de la culture touarègue. A cet hommage devront être associés

les anirnatenrs qui, actuellement, se consacrent inlassablement à la réhabilitation
de ce fabr-rleux patrirnoine culturel. et particulièrement Madame Farida Se11a1.

prési dente-fbndatrice de I'Association " Sauvet I'ltnzad".

10

HoI RectLeil des communications

a

9.






