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La transcription  

�/�D�� �W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �H�Q�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�V�� �O�D�W�L�Q�V�� �H�V�W�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �D�X�[�� �Q�R�U�P�H�V�� �G�X�� �&�5�%�� �G�H�� �O�¶�,�1�$�/�&�2�� �� �D�Y�H�F��

une simplification importante.  

Certaines notations sont spécifiques au texte poétique.  En effet , certains sons, 

particulièrement des consonnes sont souvent supprimées pour des raisons métriques, 

rythmiques et tout simplement de débit de la parole . 

Lettre Prononciation 

A a  

B B  comme bateau 

C Ch  comme chat 

D d  comme date  

E E   comme élève 

F F comme femme  

G g comme dans grand 

H h comme dans l'anglais hello 

I I 
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J J 

K K 

L L 

M M 

N N 

Q Q  occlusive glottale comme dans �â�à�×  ���µ���T�D�O�D�P�H���H�Q���D�U�D�E�H�� 

R r roulé 

S S 

T t  

U Ou 

W W 

X comme le kh  comme  la jota espagnole  

Y Y  comme yeux 

Z Z 
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Lettre Prononciation 

�þ Tch 

	Œ d emphatique 

�Ü  Un g mi- occlusif, affriquée sonore    

	¤ comme le �¡ arabe  dans hijah 

	â s emphatique 

	ì t emphatique 


� z emphatique 

�- comme le �É `ayn arabe  

�5 r parisien 

1- Les voyelles utilisées sont /a/, /i/, /u/  

2- Les glides utilisés sont /y/ et /w/ ; 

3- à �O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�X�����K /, les consonnes signalées avec un point en-dessous sont emphatiques ; 

4- la tension est rendue par le redoublement de la consonne ; 
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Rituel et Oralité chez les Ait Soukhmanes. Le cérémonial du mariage : une 

pratique en mutation 

 

1-Introduction générale 

 

�$�� �O�¶�q�U�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �j�� �O�¶�K�H�X�U�H�� �G�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �W�R�X�V�� �D�]�L�P�X�W�V���� �� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�H��

« civilisation �ª�� �X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H���H�W���G�H���O�¶�K�p�J�p�P�R�Q�L�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V���� �O�H���G�H�V�W�L�Q���G�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V���G�H�V��

�P�L�Q�R�U�L�W�p�V���H�W���G�H�V���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���V�H���S�Rse avec insistance.  Les changements brusques 

et substantiels que connaissent certaines zones - �T�X�L�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �G�p�V�H�Q�F�O�D�Y�p�H�V�� �S�R�X�U��

�V�¶�R�X�Y�U�L�U���V�X�U���O�H���P�R�Q�G�H�����V�X�U���O�H�V���P�p�G�L�D�V���H�W�����O�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V��-  bouleversent leur mode 

de vie, leurs valeurs  et l�H�X�U�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V�����&�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���V�¶�H�I�I�U�L�W�H�Q�W���W�D�Q�G�L�V��

�T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �p�P�H�U�J�H�Q�W�� �R�X�� �V�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�Q�W�����/�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �G�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���� �O�L�H�X�� �G�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �G�H��

�Q�R�W�U�H���p�W�X�G�H�������T�X�L���R�Q�W���p�O�X���G�R�P�L�F�L�O�H���G�D�Q�V���O�H�V���P�R�Q�W�D�J�Q�H�V���G�X���0�R�\�H�Q���$�W�O�D�V�����Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�F�K�D�S�S�p���j���F�H 

phénomène. Il est vrai que dans cette dynamique culturelle, chaque élément touché  ne 

�P�D�Q�T�X�H���S�D�V���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���L�P�S�D�F�W���V�X�U���O�H�V���D�X�W�U�H�V����« Comme dans tout système vivant, un élément 

�P�R�G�L�I�L�p�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �M�D�P�D�L�V�� �G�R�Q�Q�p�H�� �R�X��figée, elle se 

construit dans un processus interactif entre deux pôles actifs : un système symbolique et 

�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X ».   J. Tardif (2008 : 197) 1 

La recherche que nous nous  proposons de mener porte sur  le  rituel du mariage chez les Ait 

�6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���� �,�O�� �V�¶agit pour nous de présenter le cérémonial dans son déroulement et à 

�W�U�D�Y�H�U�V�� �V�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �H�V�V�D�\�D�Q�W�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �H�W�� �O�H�V��

valeurs qui en constituent le soubassement. �$�Y�H�F�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �O�¶�D�F�F�q�V��

aux médias  et  le changement qui affecte le mode de vie, la société « traditionnelle » - telle 

                                                           

1  Jean Tardif, 2008 : 197. 
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�T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�H�� �S�D�U Eric Hobsbawm2- se voit bousculée dans ses pratiques, ses valeurs et 

�V�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V�����&�H�U�W�H�V�����V�R�X�V���O�¶�H�I�I�H�W���G�H���O�D���P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�W��la mondialisation, les modes de vie 

changent et les habitudes et les valeurs sont sans cesse  remises en question. Ainsi, les  modes 

de pensée et les croyances évoluent  et les représentations éclatent. Les rapports avec 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �D�Y�H�F�� �D�X�W�U�X�L���� �O�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�Oes sont sans cesse négociés et 

constamment reformulés. Marc Augé, cité par Bénédicte Champenois Rousseau (2013 : 83) 3 

souligne  les effets de la globalisation : « Il relève, avec le développement des technologies au 

�Y�L�Q�J�W�L�q�P�H�� �V�L�q�F�O�H���� �O�¶�D�F�F�p�O�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�X���W�H�P�S�V���� �O�D�� �G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �O�H�� �U�p�W�U�p�F�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��

planète, le « �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�¶�p�F�K�H�O�O�H���T�X�H���O�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V���R�Q�W���G�p�M�j���L�Q�W�p�J�U�p�� »   

�/�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�V�P�H�� �O�R�F�D�O�� �� �T�X�L�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�D�L�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �p�S�R�T�X�H�� �U�p�F�H�Q�W�H�� �� �F�H�W�W�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p��

conservatrice est, à présent, mis à mal. La transmission du mode de vie, des valeurs, des 

croyances, des arts et du savoir-faire, qui se faisait naturellement, sans heurt, de génération en 

�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �D�V�V�X�U�p�H���� �&�D�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�W�� �O�H�V�� �P�H�Q�W�D�O�L�W�p�V�� �R�Q�W�� �E�U�X�V�T�X�H�P�H�Q�W��

c�K�D�Q�J�p���� �&�H�� �T�X�L�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�� �F�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �P�r�P�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �D�P�D�]�L�J�K�H���� �O�D�Q�J�X�H��

maternelle et véhicule de la culture des tribus du Moyen Atlas,  ne cesse de perdre du terrain 

�D�X���S�U�R�I�L�W���G�H���O�¶�D�U�D�E�H���G�L�D�O�H�F�W�D�O���� 

 La recherche que nous nous proposons de mener porte sur le rituel du mariage chez les Ait 

Soukhmanes, et l'oralité qui lui est inhérente. Il s'agit pour nous de présenter le cérémonial 

dans son déroulement et à travers ses différentes composantes (notamment les chants) tout en 

essayant d�¶appréhender  l�¶imaginaire et les valeurs qui en constituent le soubassement.  Le but 

est aussi de voir- à travers le rituel du mariage et ses différentes composantes - comment 

�U�p�D�J�L�W���F�H�W�W�H���V�R�F�L�p�W�p���I�D�F�H���D�X�[���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���O�¶�D�I�I�H�F�W�H�Q�W�����I�D�F�H���j���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���j���V�D�Y�R�L�U 

                                                           
2 «  Dans les sociétés traditionnelles, la « coutume » a la double fonction du moteur et du volant. Elle �Q�¶�H�[�F�O�X�W��

�S�D�V���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �S�R�L�Q�W���� �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���� �T�X�R�L�T�X�H�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q��

changement qui soit en apparence compatible avec ce qui le précède, voire identique à lui, lui impose des limites 

substantielles. Elle donne do�Q�F���j�� �W�R�X�W���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�p�V�L�U�p�����R�X���j�� �W�R�X�W�H���U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H���j�� �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�����O�D���V�D�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��

�S�U�p�F�p�G�H�Q�W���� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �O�R�L�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� » 
Eric Hobsbawm, « Inventer des traditions », Enquête [En ligne], 2 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013,. URL : 

http://enquete.revues.org/319  ; DOI : 10.4000/enquete.319 , consulté le 30 juin 2016. 
3 Bénédicte Champenois Rousseau, « Marc Augé, �/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�� �H�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �J�O�R�E�D�O », Lectures [En ligne], 

Les comptes rendus, 2013, mis en ligne le 25 juillet 2013, consulté le 15 septembre 2015. URL : 

http://lectures.revues.org/11976. 
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celle qui est portée par  les médias modernes et la politique du gouvernement. �&�¶�H�V�W���j���W�U�D�Y�H�U�V��

�O�¶�p�W�X�G�H�� �G�¶�X�Q�� �F�D�V���� �F�H�O�X�L�� �G�X�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���� �� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�O�O�R�Q�V�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q��

valeur les effets de la globalisation, de la « modernité » et des politiques suivies sur leur 

culture. Le rituel, objet de notre étude,  sera interrogé à la lumière de cette dialectique : face 

aux perturbations qui impactent le mode de vie des Ait Soukhmanes, y a-t-il un attachement, 

un repli sur soi ou au contraire une ouverture, un changement, une adaptation ?  Nous verrons  

comment réagissent les détenteurs de cette culture face aux cultures dominantes, face aux 

nouvelles exigences de la vie.  Nous nous interrogerons sur   les pertes et les acquis, sur le 

devenir de toute une culture.  

�4�X�H�O���H�V�W���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�X���V�X�M�H�W ? 

1- Un patrimoine dont les conditions de survie sont menacées 

�/�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �G�X�� �0�D�U�R�F�� �&�H�Q�W�U�D�O���� �� �V�R�Q�W�� �� �G�p�S�R�V�L�W�D�L�U�H�V�� �� �G�¶�X�Q��

patrimoine riche mal connu mais qui est actuellement en mutation �H�W�� �T�X�L�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �j�� �O�D��

�I�R�L�V�� �G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�� �G�p�S�H�U�G�L�W�L�R�Q�V. Ces régions montagneuses, de par leur 

inaccessibilité, leur enclavement, ont  gardé leur cachet particulier en faisant valoir leurs 

valeurs, leurs croyances, leurs traditions concernant la �J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���j���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W������

des  relations communautaires, des rapports et conflits interpersonnels et intertribaux.   

�&�H�U�W�H�V���� �O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �R�U�D�O�H�� �Q�H�� �V�X�U�Y�L�W�� �T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�� �V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �I�D�F�W�H�X�U�V��

endogènes et exogènes. Même si cette région a subi des changements sur le plan 

�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�� ���G�p�I�R�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���� �U�p�W�U�p�F�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �D�O�S�D�J�H�V�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H������ �� �H�W��

au niveau du mode de vie (sédentarisation croissante de la population, exode rural et 

émigration des jeunes), elle a continué à mener  son mode de vie de pasteurs et de 

�F�X�O�W�L�Y�D�W�H�X�U�V�� �P�R�G�H�V�W�H�V�� �� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �G�D�W�H�� �W�U�q�V�� �U�p�F�H�Q�W�H�� �F�D�U���F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �T�X�H�� �W�U�q�V�� �S�H�X��

�E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V��

�G�p�F�H�Q�Q�L�H�V�� �T�X�H�� �V�¶�\�� �H�V�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �U�R�X�W�L�H�U���� �V�¶�\�� �V�R�Q�W�� �L�P�S�O�D�Q�W�p�H�V�� �G�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �H�W�� �V�¶�\�� �H�V�W��

�p�O�D�U�J�L�H�� �O�¶�p�O�H�F�W�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V�� �H�W�� �G�R�X�D�U�V4.  En effet, suite à ses prises de positions 

politiques, à sa résistance aux différents pouvoirs - �T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H���G�H���O�D���S�p�U�L�R�G�H���G�X���S�U�R�W�H�F�W�R�U�D�W  

ou des monarchies au pouvoir de la période  post coloniale-  cette région du Maroc a fait 

                                                           

4 Le douar  �G�p�V�L�J�Q�H���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���O�R�F�D�O�H�����X�Q�����K�D�P�H�D�X�����X�Q���J�U�R�X�S�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V. 
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�O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H ���� �F�H�� �T�X�L�� �O�¶�D�� �H�P�S�r�F�K�p�H�� �G�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �V�R�Q�� �H�V�V�R�U����

Mohammed Aderghal et Romain Simenel5 expliquent : « Car les régions berbères sont alors 

�D�X�V�V�L���S�H�U�o�X�H�V���F�R�P�P�H���S�H�X�S�O�p�H�V���G�¶�L�Q�V�R�X�P�L�V�����G�¶�R�•���V�R�Q�W���L�V�V�X�V���O�H�V���P�L�O�L�W�D�L�U�H�V���D�X�W�H�X�U�V���G�H�V���F�R�P�S�O�R�W�V��

des années 1970 et 1971, et les responsables des émeutes de 1973 ». De son côté, Michael 

Peyron 6 �U�D�S�S�H�O�O�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���I�D�L�W�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���M�R�X�p en sa faveur. 

- �$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�U�� �O�¶�D�U�P�p�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �O�H�V�� �$�\�W�� �6�R�N�K�P�D�Qes ont déjà un solide passé de 

résistance anti-makhzénienne7. À la fin du 19e �V�L�q�F�O�H���� �V�R�X�V�� �O�D�� �K�R�X�O�H�W�W�H�� �G�H�� �6�L�G�L�� �µ�$�O�L��

Amhaouch, ils ont eu maille à partir avec les troupes « sultaniennes » : éléments 

�G�L�V�V�L�G�H�Q�W�V�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �$�\�W�� �'�D�R�X�G�� �R�X�� �µ�$�O�L�� ���U�p�J�L�R�Q�� �G�¶�$�Q�H�U�J�X�L�� qui défient avec succès un 

�F�D�w�G�� �P�D�N�K�]�H�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �O�H�X�U�� �L�P�S�R�V�H�U�� ���� �J�X�H�W-apens du Tizi n-Tighanimine 

(1885) où Moulay Srour,  cousin de Hassan Ier, est tué ���� �E�D�W�D�L�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�,�V�U�R�X�W�D����������9), 

enfin, qui voit les guerriers du coin barrer la route à la mehalla chérifienne.   

Force est de constater que la région des Ait Soukhmanes, malgré les efforts consentis ces 

derniers temps, est toujours  pauvre en infrastructures de base : le trafic routier y est encore 

�W�U�q�V���U�p�G�X�L�W�����O�¶�p�O�H�F�W�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�L�V�p�H�����/�H�V���p�F�R�O�H�V�����O�H�V���F�H�Q�W�U�H�V���G�H���V�D�Q�W�p���I�R�Q�W��

�H�Q�F�R�U�H�� �G�p�I�D�X�W�� �G�D�Q�V�� �E�L�H�Q�� �G�H�V�� �O�R�F�D�O�L�W�p�V���� �� �&�H�� �T�X�L�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �S�R�X�U�T�X�R�L���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �G�D�W�H��

�U�p�F�H�Q�W�H���� �H�O�O�H���Q�¶�D���S�D�V�� �F�R�Q�Q�X���G�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���Q�R�Wables dans son mode de vie. Aussi estimons-

�Q�R�X�V�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �� �H�V�S�D�F�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O�� �V�H�U�D�L�W�� �� �S�U�R�S�L�F�H�� �j�� �O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �� �T�X�D�Q�W�� �D�X�� �W�K�q�P�H��

retenu pour cette recherche et qui se rapporte aux changements qui impactent la pratique 

contemporaine. 

2 -Un patrimoine mal connu  

B�L�H�Q�� �T�X�H�� �Q�R�W�U�H�� �]�R�Q�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �V�R�L�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X�� �0�D�U�R�F���� �T�X�
�H�O�O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�H�V��potentialités 

naturelles riches, qu'elle regorge d'un �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �D�X�V�V�L�� �U�L�F�K�H�� �T�X�H�� �Y�D�U�L�p���� �H�O�O�H�� �Q�¶�D��

pas suscité un véritable intérêt de la part  des chercheurs. �1�R�W�R�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H���D���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���W�U�q�V��

                                                           

5 Mohammed Aderghal et Romain Simenel, 2012/1 | 2013, 59-72. 

6 Michael Peyron ; Résistances para-nationales chez les Ayt Sokhman et Ayt Yafelman dans le Haut Atlas 

marocain (1929-1933)    file:///C:/Users/admin/Desktop/R%C3%A9sistances%20para-

nationales%20chez%20les%20Ayt%20Sokhman%20et%20Ayt%20Yafelman%20dans%20le%20Haut%20Atlas

%20marocain%20(1929-1933)%20-%20michael_peyron.html  , consulté le 20/01/2016. 

7 Une résistance au pouvoir central, la non soumission au sultan.  
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�S�H�X�� �G�¶�p�W�X�G�H�V8 �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�H�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �R�X�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� �(�[�F�H�S�W�p�� �O�H�V�� �p�W�X�G�H�V��

�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���H�W�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V���T�X�L���R�Q�W���p�W�p�� �P�H�Q�p�H�V���j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���G�X���F�R�O�R�Q�L�D�O�L�V�P�H���H�W���T�X�L���j��

notre connaissance sont descriptives �H�W�� �p�S�D�U�V�H�V���� �S�H�X�� �G�H�� �V�R�F�L�R�O�R�J�X�H�V�� �H�W�� �G�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�V�� �V�H��

sont intéressés aux coutumes et traditions de ce peuple. Dans les cas où les coutumes et les 

�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���p�W�D�L�H�Q�W�����H�[�S�O�R�U�p�H�V�����O�H���E�X�W���p�W�D�L�W���G�¶�D�Y�R�L�U���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�D���P�H�Q�W�D�O�L�W�p��

des gens, leur mode de vie, les relations qui les régissent pour mieux les contrôler selon le 

modèle colonial. �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �O�H�� �&�R�O�R�Q�H�O�� �+���� �6�L�P�R�Q���� �V�X�L�W�H�� �D�X�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �T�X�H�� �O�H��

Résident Général de France au Maroc a adressé à tous les postes du Protectorat indiquant 

spécialement les points à étudier. 

- Les particularités doivent être soigneusement notées et examinées pour former un 

fonds documentaire à l'aide duquel on pourra fixer les règles du contrôle politique et 

administratif à établir chez ces populations. C�
�H�V�W���O�j���X�Q�H���°�X�Y�U�H���Y�D�V�W�H�����S�O�H�L�Q�H���G�
�L�Q�W�p�U�r�W���H�W��

d'au¬ tant plus pressante que peu de travaux d'ensemble ont été consacrés jusqu'à 

présent aux Berbères marocains.» Colonel H. Simon (1915 : 9)9 

�$�L�Q�V�L���� �X�Q�H�� �F�D�U�H�Q�F�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�V���� �G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �H�W��sémantiques du rituel est  

manifeste en ce qui concerne la tradition orale de la région et le rituel en particulier.  Même 

�G�D�Q�V���O�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���H�I�I�H�F�W�X�p�H�V���F�K�H�]���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�U�L�E�X�V�����L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�E�R�U�G�p���G�D�Q�V���V�D���J�O�R�E�D�O�L�W�p���P�D�L�V����

à travers certains de ses aspects10. �$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W���� �O�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �D�G�R�S�W�p�H�V�� �Q�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���S�D�V��

dans la vision « systémique » qui considère le rituel comme un tout qui doit être appréhendé à 

                                                           

8 �3�R�X�U���F�H���T�X�L���H�V�W���G�H�V���p�W�X�G�H�V���F�R�Q�V�D�F�U�p�H�V���j���O�¶�$�W�O�D�V���F�H�Q�W�U�D�O���T�X�L���L�Q�W�q�J�U�H���O�H�V���W�U�L�E�X�V���G�H�V���$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���� les rares études 
�T�X�L���R�Q�W���p�W�p���I�D�L�W�H�V���G�D�Q�V���O�D���U�p�J�L�R�Q�����V�H���U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�¶�R�H�X�Y�U�H���G�H���0�L�F�K�q�O�H���.�D�V�U�L�H�O����
1989) qui porte sur les femmes des Ait Hdidou qui est une tribu limitrophe des Ait Soukhmanes ou celle encore 
�S�O�X�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �H�W�� �W�U�q�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�¶�� �(�P�L�O�H�� �/�D�R�X�V�W�� ���� ������������ �T�X�L�� �F�R�Q�V�D�F�U�H�� �P�R�L�Q�V�� �G�H�� �G�H�X�[�� �S�D�J�H�V�� �j�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �G�H��
mariage chez Ait Soukhmanes.  

9 Colonel H. Simon in Les Archives Berbères, Publication du Comité d'Etudes Berbères de Rabat   1915, tome 1, 
fasc .1. 

10 Nous retiendrons les études consacrées au rituel du mariage chez les Ait Khebbach de Tafilalt ; elles sont 

réalisées par Marie �± �/�X�F�H���*�p�O�D�U�G���������������������������������'�D�Q�V���O�¶�X�Q�H�����H�O�O�H���P�H�W���H�Q���U�H�O�L�H�I���O�H���U�{�O�H���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���G�¶�L�V�Q�D�L�Q ; 

�G�D�Q�V���O�¶�D�X�W�U�H���H�O�O�H�����P�R�Q�W�U�H���F�R�P�P�H�Q�W���O�H�V���F�R�Q�G�X�L�W�H�V���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���D�X�W�R�X�U���G�H�����O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���F�K�H�]���O�¶�K�R�P�P�H���H�W��

chez la femme .   Quant à la  thèse de Yamina  El Aouani (2000), elle  a  pour objet la représentation de la femme  

dans les chants rituels de la cérémonie de mariage et la chanson traditionnelle dans le sud du Maroc( la région 

�G�¶�,�I�Q�L������ �� �3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V���� �� �/�D�W�L�I�D�� �+�V�H�L�Q�H���� �������������� �D�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�p�� �V�X�U���O�H�V���F�K�D�Q�W�V���G�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �G�D�Q�V���O�D�� �U�p�J�L�R�Q���G�H�� �7�D�I�U�D�R�X�W���D�X��

Sud du Maroc.  
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travers ses différentes  composantes à la fois et dans leur interaction. Certes ces études seront 

une r�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �� �G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �W�U�D�L�W�p�V�� �H�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �X�Q�H��

�F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���O�H���W�H�P�S�V�����2�Q���S�H�X�W���D�I�I�L�U�P�H�U���T�X�H���F�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�D�Q�V���O�H�X�U���P�D�M�R�U�L�W�p���Q�H��

se sont guère intéressés à la symbolique des objets et des gestes pour en saisir le sens et 

�G�p�J�D�J�H�U���O�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V���H�W���O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���O�H�V���P�R�W�L�Y�H�Q�W�����&�¶�H�V�W�����D�X���F�R�Q�W�U�D�L�U�H���X�Q���D�V�S�H�F�W���T�X�L��

�V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���Q�R�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V�� 

�&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���Q�R�X�V���D�P�E�L�W�L�R�Q�Q�R�Q�V���G�¶�D�O�O�H�U���D�X-�G�H�O�j���G�¶�X�Q�H�� simple description pour interroger le 

sens du rituel �j���W�U�D�Y�H�U�V���V�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W�V�����H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�����S�R�X�U���O�H���V�D�L�V�L�U�����G�D�Q�V��

�O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V���� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�V��

changements qui affectent le mode de vie de la population, les valeurs et les représentations 

�T�X�L�� �O�X�L�� �V�R�Q�W�� �L�Q�K�p�U�H�Q�W�H�V���� �&�D�U�� �Q�R�X�V�� �H�V�W�L�P�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O�� �H�V�W�� �X�Q�� �P�D�J�D�V�L�Q�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L��

�V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�Q�W�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �O�R�J�L�T�X�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �Q�R�X�V�� �H�V�V�D�\�H�U�R�Q�V�� �G�H�� �S�D�U�Y�H�Q�L�U�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �Q�R�W�U�H��

investigation. Nous citons François Grignon qui se réfère à Turner (Turner 1968 : 1-2)   pour 

définir les rites. 

-  �/�H�V���U�L�W�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���W�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G���r�W�U�H���G�p�I�L�Q�L�V���F�R�P�P�H���G�H�V���P�D�J�D�V�L�Q�V���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���G�X���V�D�Y�R�L�U��

�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���� �,�O�V�� �D�F�F�X�P�X�O�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�H�� �V�\�P�E�R�O�H�V��

organisés en leur sein. Chaque symbole est une unité de mémoire multidimensionnelle 

impliquant les valeurs, les normes, les croyances, les rôles sociaux et les relations de 

�S�R�X�Y�R�L�U�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �G�R�Q�W�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O�� �Q�H�� �P�R�E�L�O�L�V�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �I�D�F�H�W�W�H���� �)�U�D�Q�o�R�L�V��

Grignon (1998 : 45 ) 11  

ar ailleurs, �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�����G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���U�p�V�L�G�H���G�D�Q�V���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���G�X���U�L�W�X�H�O��

sont prises en considération et sont mises en relation dans le cadre de leur exécution et 

comparées dans  le temps  à la lumière des  changements  internes et externes que connaît la 

communauté. Les aspects, verbaux et non verbaux, seront analysés conjointement et leur 

relation sera établie. Le rituel de mariage est un lieu où se manifeste  la culture locale dans ses 

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�����&�¶�H�V�W�����j���W�U�D�Y�H�U�V���O�X�L�����T�X�¶�L�O���Hst possible de  dégager la relation qui existe 

entre ses différentes composantes saisies dans leur interaction et leur interdépendance. Outre 

�F�H�O�D���� �L�O�� �R�I�I�U�H�� �O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�� �S�R�X�U�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �H�W��

ce,  en interrogeant  les pratiques et leurs fonctions sociales, les expressions artistiques, les 

                                                           
11 François Grignon, 1998 : 45.  
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relations entretenues au sein du groupe. Bref, nous estimons que le cérémonial du mariage est 

une opportunité qui permet de saisir la communauté dans  sa vie, ses relations, son devenir. 

3- Des pratiques culturelles en  mutation  

 Aujourd'hui, cette région du Moyen Atlas connait des changements à tous les niveaux ; ce 

�T�X�L���� �F�R�P�P�H�� �G�p�M�j�� �D�Y�D�Q�F�p���� �� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �P�D�Q�T�X�p�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �U�p�S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �V�R�Q�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H��

matériel et immatériel qui s�¶�p�U�R�G�H���� �V�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H���� �V�¶�H�Q�U�L�F�K�L�W�� �� �R�X�� �G�L�V�S�D�U�D�v�W����Les pratiques 

ancestrales avec leurs particularités locales - �T�X�L�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H��

tradition sans cesse reformulée et réadaptée  pour être conservée et perpétuée de génération 

en génération - sont actuellement bousculées, désorientées par « la modernisation ». Le 

�G�p�V�H�Q�F�O�D�Y�H�P�H�Q�W�� �D�P�R�U�F�p���� �O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �P�p�G�L�D�V���� �O�D�� �V�F�R�O�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �W�H�Q�G�� �j�� �V�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�H�U et le 

développement des moyens de communication sont tous des facteurs qui  facilitent les 

contacts tout en  opérant une ouverture sur de nouvelles valeurs et pratiques qui viennent 

perturber les traditions existantes, se greffer sur elles ou les remplacer.  

De surcroit nous constatons que, pendant ces dernières décennies, les représentations de ces 

tribus vis-à-vis de leurs coutumes et de leur langue ont beaucoup évolué. L'attachement 

inconditionnel et superstitieux aux pratiques ancestrales s'est affaibli. Il y a une grande 

frange de la population, surtout parmi les jeunes sédentaires, qui montrent une grande 

�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���j���U�H�Q�R�Q�F�H�U���D�X�[���S�U�D�W�L�T�X�H�V���D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�����j���V�¶�R�X�Y�U�L�U���V�X�U���O�H���P�R�Q�G�H���H�[�W�p�U�L�H�X�U�����j���H�P�S�U�X�Q�W�H�U��

des pratiques nouvelles. Tout laisse croire que nous nous trouvons face à la dernière 

génération dépositaire du  patrimoine ancestral.  

Actuellement, la cérémonie de mariage constitue pour les familles récemment sédentarisées, 

un examen redoutable. Elles sont tiraillées entre le rituel bien intégré, bien assimilé mais 

souvent jugé archaïque, dépassé ou inadéquat étant donné les changements qui ont affecté la 

société,   et le désir de se voir « émancipé », « modernisé ».  Et il arrive que  les rituels des 

�J�U�D�Q�G�H�V���Y�L�O�O�H�V���Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W���S�D�V���j���V�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U ni leur mode de vie, ni à leur vision du monde.  

�&�R�P�P�H�Q�W�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �X�Q�� �W�H�O�� �U�H�Y�L�U�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�Q�F�H�V�W�U�D�O�H�V����

�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V���M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H���p�S�R�T�X�H���U�p�F�H�Q�W�H���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���V�D�F�U�p�H�V���P�D�L�V���G�R�Q�W���O�D���Y�L�R�O�D�W�L�R�Q��

est susceptible de provoquer  non seulement la colère de ses détenteurs mais aussi celle des 

forces occultes ? Et qui sont les acteurs sociaux de ces changements �"���6�¶�D�J�L�W-�L�O���G�¶�X�Q�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��

�T�X�L�� �V�H�� �I�D�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�Q�W�� �R�X�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H��

rupture avec le passé ? Toutes ces modifications et changements qui se rapportent à la culture 
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�S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �� �V�H�U�R�Q�W�� �� �D�Q�D�O�\�V�p�V�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �H�V�V�D�\�H�U�� �G�¶�H�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �W�H�Q�D�Q�W�V�� �H�W�� �O�H�V��

aboutissants, de souligner les pertes et les acquis et �G�H�� �Y�R�L�U�� �V�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �R�X��

�G�¶�D�O�L�p�Q�D�W�L�R�Q���� �'�¶où la nécessi�W�p�� �G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �F�H�W�W�H�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �O�X�P�L�q�U�H�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V��

survenus au niveau local dans leur interaction avec le contexte global.  

4- �/�¶�R�U�D�O�L�W�p���H�V�W���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W�H 

�/�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O�� �G�X�� �P�D�U�L�D�J�H�� �H�W�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�H�V�� 

�7�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �L�Q�Y�H�V�W�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���� �H�O�O�H�� �� �U�H�T�X�L�H�U�W�� �X�Q�H�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H����

Composante essentielle du rituel, elle sera analysée dans ses genres, sa littérarité, et sa 

fonction. Ainsi,  les différents genres inhérents au rituel, seront repérés, analysés et les 

caractéristiques de chacun  relevées. Leurs fonctions rituelles et sociales seront soulignées. 

�0�D�L�V�� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �O�H�X�U�� �S�U�p�p�P�L�Q�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �H�W�� �O�H�� �F�K�D�Q�W�� �T�X�L�� �Q�R�X�V��

intéressent en premier lieu. Le but est de voir quels sont les éléments conjugués dans la 

performance, quels sont les critères esthétiques qui entrent en jeu dans la production et 

�O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�������1�R�X�V���V�H�U�R�Q�V���G�R�Q�F���D�W�W�H�Q�W�L�Y�H���D�X�[���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�����D�X���U�{�O�H���G�H���O�¶�D�X�G�L�W�R�L�U�H���H�W��

au discours critique des natifs. Le macro- contexte régional sera sollicité quand il influe sur le 

�F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���� 

5- Le contexte, dans sa double dimension, est pris en considération 

 �8�Q�H���D�X�W�U�H���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���G�H���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H���H�V�W���T�X�¶�H�O�O�H���D�E�R�U�G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���G�D�Q�V���V�R�Q���G�R�X�E�O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H : le 

contexte général que constitue le cérémonial  du mariage et le contexte de la performance  qui 

�Q�¶�H�V�W���T�X�¶�X�Q���V�R�X�V���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���F�R�Q�W�H�[�W�H���I�H�V�W�L�I�������1�R�X�V���D�S�S�H�O�R�Q�V���O�H���S�U�H�P�L�H�U��le macro contexte et 

le second le contexte immédiat���� �1�R�X�V�� �H�V�W�L�P�R�Q�V�� �T�X�¶�H�Q�� �D�O�O�D�Q�W�� �D�X-delà du contexte immédiat 

pour interroger la circonstance dans son ensemble, nous  mettrons en relief  la 

complémentarité qui est censée exister entre les différents éléments constitutifs du rituel et 

nous  soulignerons la cohérence qui doit caractériser la pratique dans son ensemble ou  

�O�¶�L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H���T�X�L���H�Q���U�p�V�X�O�W�H�U�D�L�W���V�X�L�W�H���j���O�D���G�p�I�D�L�O�O�D�Q�F�H���G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W�����,�O���I�D�X�G�U�D�L�W���D�X�V�V�L���V�R�X�O�L�J�Q�H�U��

�T�X�H�� �O�¶�D�S�S�U�p�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���� �O�¶�L�Q�W�U�D�Q�V�L�J�H�D�Q�F�H�� �R�X�� �O�D�� �W�R�O�p�U�D�Q�F�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�p�H�V�� �j�� �V�R�Q��

égard seraient aussi tributaires non seulement du contexte immédiat mais aussi du contexte 

majeur.   
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Il est clair que nous avons affaire à une société dynamique ouverte ces derniers temps  aux 

�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���H�[�W�p�U�L�H�X�U�H�V���H�W���T�X�L���H�V�W���H�Q�F�O�L�Q�H���j���G�H�V���P�X�W�D�W�L�R�Q�V���W�U�q�V���V�X�E�V�W�D�Q�W�L�H�O�O�H�V�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���L�O��

faudrait �Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q12 et 

�M�X�V�T�X�¶�j�� �T�X�H�O�� �S�R�L�Q�W�� �� �H�O�O�H�V�� �U�H�P�H�W�W�H�Q�W�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�Q�F�H�V�W�U�D�O�H�V����les valeurs et les 

croyances qui constituent les références motivant ou justifiant les actes et les comportements 

des individus au sein du groupe. « �/�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�L�p�H���j���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

�G�H�V���p�F�K�D�Q�J�H�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�X�[�����H�O�O�H���P�R�G�L�I�L�H���H�Q���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�H�V��

sociétés et leurs cultures. », explique Jean Tardif (2008)13 

Notre recherche vise à identifier et à comprendre les rituels relatifs à la célébration du mariage  

en vigueur chez les Ait Soukhmanes vers les années 1970- 1980 et ceux qui sont pratiqués 

actuellement.  Mais  l'identification est ici entendue et étudiée sous  forme de pratiques 

rituelles nuptiales actuellement en cours en comparaison avec celles qui ont  prévalu  chez  

ces tribus durant les années 1980.  Il est vrai que les traditions ont toujours été réadaptées, 

�U�p�D�M�X�V�W�p�H�V�� �S�R�X�U�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �H�W�� �D�X�[�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �L�P�S�R�V�H�Q�W���� �&�H��

�V�H�U�D���S�R�X�U���Q�R�X�V���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���U�H�S�p�U�H�U�����p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���T�X�L���V�R�Q�W���W�R�P�E�p�H�V���H�Q���G�p�Vuétude. 

La comparaison des deux périodes, va nous amener à souligner les pratiques nouvelles qui ont 

�L�Q�W�p�J�U�p�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W���� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�p�M�j�� �S�U�p�F�L�V�p���� �G�H�� �Y�R�L�U�� �V�L�� �O�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�H�V��

�V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q�H���Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�W���V�R�F�L�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���H�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���S�R�X�U���V�¶�D�G�D�S�W�H�U���j��

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�P�S�V�� �R�X�� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �G�p�S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�L�F�W�p�H�� �G�H��

�O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� 

Un va et vient entre le présent et �O�H�� �S�D�V�V�p�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V��

pratiques. Bien que la tradition soit inscrite  dans le passé et transmise de génération en 

�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�����H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W���I�L�J�p�H�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�¶�D�I�I�L�U�P�H���-�H�D�Q���'�H�U�L�Y�H14 (2008 : 25) :  

                                                           

12 Nous avons opté pour  le terme « globalisation »  au lieu de  « mondialisation » bien que les deux termes 
soient souvent   employés indistinctement. « la globalisation » est un anglicisme qui désigne le phénomène de 
mondialisation, la connotation de supranationalité attachée au terme « mondialisation » étant discrètement 
absente de la notion plus positive, ou plus édulcorée, de « globalisation». 

13 Jean Tardif, « Mondialisation et culture : un nouvel écosystème symbolique», Questions de 
communication [En ligne], 13 | 2008, mis en ligne le 21 mars 2012, consulté le 07 avril 2015. URL :  

http://questionsdecommunication.revues.org/1764 
14 Jean Dérive, 2008, 25. 
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- « La tradition qui suppose la conformité à un état antérieur, repose en effet sur le 

�S�D�U�D�G�R�[�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �V�H�� �S�H�U�S�p�W�X�H�� �� �T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�H�� �Y�D�U�L�H�U��

�L�Q�V�H�Q�V�L�E�O�H�P�H�Q�W���� �6�L�Q�R�Q���� �H�O�O�H�� �V�H�U�D�L�W�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� �R�E�V�R�O�q�W�H�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

société ».  

Dans ce monde en pleine mutation technologique �H�W�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H���� �O�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �Q�R�X�V��

interpelle est ���� �F�R�P�P�H�Q�W�� �V�H�� �U�H�I�R�U�P�X�O�H�� �H�W�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�� �O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �R�U�D�O�H ? Y a-t-il déperdition, 

aliénation ou enrichissement ?   

�3�R�X�U���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���V�L�J�Q�D�O�p�V�����L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���G�¶�D�E�R�U�G���Y�R�L�U�����G�D�Q�V���Tuelle 

mesure le statut de la langue qui véhicule la culture et la marginalisation de cette zone 

montagnarde ont  un impact sur la préservation ou la déperdition de ce patrimoine. Certes 

�F�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �V�H�X�O�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���� �&�D�U�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H ces deux dernières 

�G�p�F�H�Q�Q�L�H�V�� �T�X�¶�D�� �O�L�H�X�� �O�H�� �Y�U�D�L�� �E�R�X�O�H�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W���� �$�V�V�X�U�p�P�H�Q�W���� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H��

développement de certains courants religieux ne sont pas étrangers au phénomène 

�G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���T�X�L���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���� 

  Quels sont les facteur�V���G�R�Q�W���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�����V�X�E�L�W���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H �"���4�X�H�O���H�V�W���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�X���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W��

sur le sentiment identitaire et la cohésion sociale �"�� �4�X�H�O�� �H�V�W�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �G�H�V�� �P�p�G�L�D�V�� �H�W�� �G�H�V��

�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p  et le renforcement 

du sentiment identitaire ? Quelles en sont les limites �"���&�R�P�P�H�Q�W�����P�D�L�Q�W�H�Q�L�U�����O�H���U�{�O�H���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p��

au sein de la société ? Telles sont les questions qui vont orienter notre recherche et auxquelles 

nous  tenterons d'apporter des éléments de réponse. 
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2- Les cadres théoriques 

�&�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�p�M�j�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p���� �F�H�W�W�H�� �W�K�q�V�H- qui étudie le cérémonial dans son ensemble-  

analyse les chants rituels,  dans le contexte  des pratiques relatives à la célébration du 

mariage. Elle aborde aussi brièvement quelques types de chants et poésie communs aux 

différentes manifestations festives car le cérémonial est à la fois un rituel rigoureux, un 

�S�U�R�W�R�F�R�O�H���j���V�X�L�Y�U�H���H�W���X�Q�H���I�r�W�H���R�•���O�¶�R�Q���F�K�D�Q�W�H���H�W���G�D�Q�V�H���� 

�&�H�W�W�H�� �W�K�q�V�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �/�H�� �U�L�W�X�H�O�� �H�V�W��

considéré comme un acte de communication. Au-delà des concepts, �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H��

interprétativ�H�����H�W�����O�¶�p�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�������V�R�X�G�H�Q�W�����O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H��  �/�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H, qui 

�V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H�����O�¶�K�H�U�P�p�Q�H�X�W�L�T�X�H���H�W���G�H���O�D���S�K�p�Q�R�P�q�Q�R�O�R�J�L�H porte  son attention « sur 

ce que les institutions, les actions, les images, les déclarations, les événements, les usages et 

�W�R�X�V�� �O�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �K�D�E�L�W�X�H�O�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �V�R�F�L�R�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���� �Y�H�X�O�H�Q�W�� �G�L�U�H�� �S�R�X�U�� �F�H�X�[�� �G�R�Q�W�� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V��

institutions, les actions, les usages, etc. » (Geertz, 1999 : 30). �,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W donc pas de chercher 

à dégager des lois mais à construire un sens ; 

- �&�U�R�\�D�Q�W���� �F�R�P�P�H�� �0�D�[�� �:�H�E�H�U���� �T�X�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �D�Q�L�P�D�O�� �S�U�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�H��

�V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �O�X�L-même tissés, je considère la culture comme assimilable à une 

�W�R�L�O�H�� �G�¶�D�U�D�L�J�Q�p�H���� �H�W�� �S�D�U�� �V�X�L�W�H �V�R�Q�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �F�R�P�P�H�� �U�H�O�H�Y�D�Q�W�� �Q�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �V�F�L�H�Q�F�H��

�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�� �H�Q�� �T�X�r�W�H�� �G�H�� �O�R�L�� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�F�L�H�Q�F�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H�� �H�Q�� �T�X�r�W�H�� �G�H�� �V�H�Q�V����

Clifford Geertz (1998 ) 15 

 �3�R�X�U�� �F�H�� �I�D�L�U�H���� �Q�R�W�U�H�� �W�K�q�V�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �L�Q�W�H�U�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�L�U�H���� �(�W�� �Oa description 

dense, exigée par notre cadre de référence, fait appel à une approche  systémique qui prend en 

considération ses différentes composantes et les facteurs divers qui  interagissent au sein du 

rituel telles que les représentations sociales, les caractéristiques socioéconomiques, les 

relations sociales, les valeurs qui régissent la société�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�R�Q�F���G�H���F�H�Q�W�U�H�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�D��

construction du sens du rituel sur ses dimensions linguistique, gestuelle, spatiale, temporelle 

                                                           

15 Clifford Geertz, « La description dense », Enquête [En ligne], 6 | 1998, mis en ligne le 15 juillet 2013, consulté 

le 20 décembre 2016. URL : http://journals.openedition.org/enquete/1443 
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et la symbolique de chacun des gestes, objets, lieux, propos. Selon Geertz (1973), le symbole 

est : « tout objet, acte, événement, propriété ou relation qui sert de véhicule à un concept ».  

Notre démarche consiste aussi  à interpréter tout élément particulier en le rattachant à 

�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�X�� �© cercle 

herméneutique ». « �/�¶�X�Q�� �G�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V�� �G�H�� �O�¶�K�H�U�P�p�Q�H�X�W�L�T�X�H�� �G�H�� �6�F�K�O�H�L�H�U�P�D�F�K�H�U�� �H�V�W�� �O�D��

notion de « cercle herméneutique » selon laquelle il faut comprendre le tout à partir du 

particulier, et le particulier à partir du tout, dans un mouvement circulaire.» 16  Pour Geertz le 

rôle du chercheur est de faire en permanence ces allers-retours dialectiques entre « le plus 

local des détails locaux et la plus globale des structures globales �H�Q�� �V�R�U�W�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�U�U�L�Y�H�� �j�� �O�H�V��

voir simultanément » (1986 : 88)17. 

Cette investigation se situe dans le vaste champ des études centrées sur les phénomènes et les 

dynamiques contemporaines des changements et des mutations sociales actuellement en cours 

dans la plupart des pays africains.  �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�X�� �U�L�W�X�H�O�� �H�W�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �G�H��

mariage chez les Ait Soukhmanes (les tribus du Moyen Atlas marocain)  et de dégager le sens 

et le rôle que la communauté attribue à la performance rituelle dans son ensemble. Nous 

soulignerons aussi le rôle social et identitaire  des pratiques  traditionnelles collectives. 

Convaincue que la performance rituelle exige une compréhension et non un jugement 

�G�H�� �Y�D�O�H�X�U���� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�H�V�W�� �S�R�U�W�p�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �O�H�� �U�{�O�H��

�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �M�R�X�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �I�R�F�D�O�L�V�p�� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �O�H��

discours des chants.  

�&�R�P�P�H�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V���� �� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �p�W�X�G�H���� �V�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �D�P�D�]�L�J�K�H��

���E�H�U�E�q�U�H������ �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V���� �H�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �O�L�H�X�� �� �G�H�� �W�U�D�G�X�L�U�H�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� ���F�K�D�Q�W�V���� �S�R�p�V�L�H���� �H�W�� �O�H�V��

propos recueillis, de les reformuler, de les transposer, de repérer les isotopies, de construire 

�G�H�V���D�[�H�V���G�H���O�H�F�W�X�U�H���H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���S�R�X�U���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���X�Q���V�H�Q�V��  

�/�¶�L�G�p�H�� �F�O�p�� �U�H�V�W�H�� ���� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�E�O�H�� �X�Q�� �O�D�Q�J�D�J�H���� �V�R�L�W�� �p�W�U�D�Q�J�H�U���� �V�R�L�W�� �R�E�V�F�X�U�� �R�X��

difficile, par le moyen de reformulations, de transpositions - �O�¶�D�F�W�H�� �G�H�� �W�U�D�G�X�L�U�H�� �p�W�D�Q�W��

                                                           
16 Jane Elisabeth, Wilhelm, Herméneutique et traduction : la question de « �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q » ou le rapport du « propre » à 

« �O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U », http://id.erudit.org/iderudit/009780ar    /   http://dx.doi.org/10.7202/009780ar 

17 Clifford  Geertz,  1986,  88 
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une partie de cette activité de transposition. La distance culturelle peut jouer le même 

�U�{�O�H�� �T�X�H�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �O�D�Q�J�X�H�V�� ���� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�r�P�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q��

�T�X�H�� �O�D�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H���� �'�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�D�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �Y�D�L�Q�F�U�H�� �X�Q�H��

distance culturelle. Paul �5�L�F�°�X�U (2013 : 8)18 

 

Certes, la traduction comporte des risques de déformation et de contresens : �W�U�D�G�X�L�U�H���� �F�¶�H�V�W��

trahir. Et étant native de cette langue, la traduction serait déjà une interprétation. Mais dans un 

souci de rigueur et de distance, nous procéderons à une traduction littérale  soutenue par des 

notes ethnographiques pour aboutir à une traduction interprétative.  Car la traduction littérale ne 

�V�D�X�U�D�L�W���U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �Q�L�� �G�H�V�� �V�X�E�W�L�O�L�W�p�V�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H���� �Q�L�� �G�H�� �V�R�Q�� �J�p�Q�L�H���� �� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�¶�H�[�S�O�L�T�X�H P. 

Galant Pernet (1998 :31) 19 : 

 

 On a dit et redit combien la traduction, seul recours pour un public étranger, trahit 

�O�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�����&�H�O�D���H�V�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���V�H�Q�V�L�E�O�H���T�X�D�Q�G���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�H���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U���H�W���F�H�O�O�H���G�X��

�S�D�\�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�X���W�H�[�W�H���V�R�Q�W���p�O�R�L�J�Q�p�H�V���O�¶�X�Q�H���G�H���O�¶�D�X�W�U�H�����2�Q���D���V�R�X�Y�H�Q�W���U�H�F�R�X�U�V����dans ce 

�F�D�V���� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�O�H���� �2�U�� �F�H�V�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �O�L�W�W�p�U�D�O�H�V���� �F�H�U�W�H�V��

utiles pour les chercheurs, sont souvent déconcertantes et insuffisantes pour le lecteur 

visé. Des notes ethnographiques sont alors indispensables. 

   

Les discours seront appréhendés en fonction des critères retenus par les chercheurs dans la 

littérature berbère comme Abdellah Bounfour (1999), Paulette Galant-Pernet (1998), 

Geneviève Calame-Griaule (1998) et Daniela Merolla (2006).  Pour aborder les discours de la 

littérature orale, Geneviève Calame-Griaule  retient quatre axes à explorer pour appréhender 

une performance : texte, contexte, agents et langue.  �,�O�� �H�V�W�� �Y�U�D�L�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p���� �O�D��

performance est le résultat de nombreux facteurs intra et extra  linguistiques qui entrent en 

interaction et interagissent les uns sur les autres.  De plus, �S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���H�W���G�H���O�D��

poésie, nous �L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�R�Q�V�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�V ; et ce, pour en 

dégager les critères esthétiques, les caractéristiques linguistiques, la signification, et la 

fonction sociale. �4�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�H�� �S�U�R�S�R�V�� �p�P�L�V�� �R�X�� �G�H�� �F�K�D�Q�W�V�� �V�F�D�Q�G�p�V�� nous serons attentive  

�D�X�[���D�V�S�H�F�W�V���U�K�p�W�R�U�L�T�X�H�V�����D�X�[���F�R�G�H�V���G�H���O�D���F�R�Q�Y�H�Q�D�Q�F�H�����D�X�[���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���H�P�S�O�R�\�p�H�V�����j���F�H���T�X�¶�L�O�V��

                                                           

18 �3�D�X�O���5�L�F�°�X�U������������, 8. 

19 Paulette Galant Pernet, 1998, 31. 
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peuvent représenter pour les utilisateurs et à leurs allusions: ils ont une grande valeur 

�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�Y�H�� �T�X�D�Q�W�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�T�X�H�O�� �V�H�U�R�Q�W��

approchées les fonctions du rituel et sa valeur sociale.  Tout cela sera étudié dans le cadre 

�G�¶�X�Q�� �Y�D�� �H�W�� �Y�L�H�Q�W�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���� �J�p�Q�p�U�D�O�� �H�W�� �L�P�P�p�G�L�D�W���� �� �H�W�� �O�H��

discours.  �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���Q�R�X�V���H�V�W�L�P�R�Q�V���T�X�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���H�V�W���G�H���E�R�Q���D�O�R�L���F�D�U��

elle prend en considération les paramètres extralinguistiques  dans  �O�¶�p�W�X�G�H du discours, le lieu 

où se jouent les différentes figures des relations entre culture, langue et société.  

�'�D�Q�V���Q�R�W�U�H���F�D�V�����Q�R�X�V���V�H�U�R�Q�V���D�P�H�Q�p�H���j���D�Q�D�O�\�V�H�U���G�H�V���J�H�Q�U�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���T�X�L���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q��

�P�r�P�H�� �µ�F�R�Q�W�H�[�W�H�� �V�R�F�L�D�O�� �J�p�Q�p�U�D�O�¶�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O���� �X�Q�� �� �µ�P�D�F�U�R�F�R�Q�W�H�[�W�H�¶�� �� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�D��

cérémonie de mariage mais qui sont actualisés dans des situations de performances très 

variées. Seront aussi interrogés la place et le rôle de la musique, de la prosodie et  de 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���F�R�U�S�R�U�H�O�O�H����En résumé, �L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�H�V�W�L�R�Q���S�R�X�U���Q�R�X�V�����G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�U���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

orale à travers les caractéristiques de la littérature écrite car les conditions de la production,  

de la réception, les médiums et les critères esthétiques sont différents. Ainsi, �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�����T�X�L 

�Q�R�X�V�� �V�H�P�E�O�H�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�� �H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �T�X�L�� �� �S�U�H�Q�G�� �D�X�V�V�L�� �H�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V ; 

�G�¶�R�•�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �S�R�p�W�L�T�X�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �R�•�� �O�¶�L�Q�W�R�Q�D�W�L�R�Q���� �O�D��

�Y�R�L�[�����O�D���J�H�V�W�X�H�O�O�H�����O�D���P�X�V�L�T�X�H�����O�H���S�X�E�O�L�F�����O�H���O�L�H�X���«���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W comme critères esthétiques. 

« �/�¶�H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H, définie comme l'étude des relations entre la langue, la culture et 

la société, permet de faire la synthèse de ces différentes approches et de considérer la 

littérature orale comme un champ privilégié de manifestations langagières dans un 

contexte culturel précis ». G. Calame-Griaule (1990 : 119, 125) 20 

 

�'�¶�R�•�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�U�� �O�H�� �F�R�U�S�X�V�� �p�W�X�G�L�p�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �� �H�W�� �X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

« naturels »21  et de relever les différents facteurs extralinguistiques dans  leur interaction au 

niveau de la performance.  

                                                           

20 Geneviève Calame-Griaule, 1990 ,  119-125.  

21 �1�R�X�V�� �S�D�U�O�R�Q�V�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V�� �� �T�X�D�Q�G�� �O�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�� �� �H�Q�� �� �M�R�X�D�Q�W�� �O�D��
fonction qui lui est assignée,  dans son interaction avec  le groupe social  dont il constitue la pratique.  
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�$�L�Q�V�L�����p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�R�U�W�p���D�X�[���F�K�D�Q�W�V���H�W à la poésie dans notre thèse, leur littérarité sera 

�L�Q�W�H�U�U�R�J�p�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�H���O�¶ethnolinguistique qui sert de cadre à cette étude. 

�&�R�P�P�H�� �O�H�V�� �p�Q�R�Q�F�p�V�� ���S�R�p�V�L�H���F�K�D�Q�W���� �S�U�R�S�R�V���� �V�R�Q�W�� �S�H�U�I�R�U�P�p�V�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� ils 

seront analysés en termes de discours. Ceci implique un certain nombre de présupposés 

�W�K�p�R�U�L�T�X�H�V�����W�H�O�V���T�X�H���O�H���I�D�L�W���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���O�H���O�D�Q�J�D�J�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p�������O�¶�L�P�S�R�Uta bnhnce du 

�F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�H�Q�V�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�U�p�F�L�D�W�L�R�Q�� �� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�� �� �H�W�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q��

interactionnelle de la communication verbale. 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�U�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��

précitée. Les tr�D�L�W�V���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V���V�H�U�R�Q�W���U�H�F�K�H�U�F�K�p�V���D�X�V�V�L���E�L�H�Q���G�D�Q�V���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���T�X�H��

�G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�R�L�[���� �O�D�� �P�X�V�L�T�X�H���� �O�D�� �J�H�V�W�X�H�O�O�H���� �O�H�� �U�L�W�X�H�O�� �G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���� �/�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�� �� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V��

�F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���G�X���U�L�W�X�H�O���V�H���I�H�U�D���j���O�D���O�X�P�L�q�U�H�����G�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V�����G�X���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�Hment, des 

valeurs  ou même des faits historiques qui ont marqué la mémoire collective et qui pourraient 

sous-tendre certaines pratiques. 

Les thématiques récurrentes seront identifiées et les significations seront déduites en 

interrogeant la situation, le l�H�[�L�T�X�H���� �O�H�� �V�W�\�O�H���� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���� �(�O�O�H�V�� �V�H�U�R�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�H�V�� �H�Q�� �U�D�S�S�R�U�W��

avec le contexte non seulement immédiat de la performance mais aussi global, à savoir celui 

de la cérémonie de mariage.  

Partant du fait que chaque énoncé du rituel est un acte de communication, la quête du sens 

�Q�¶�H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �T�X�H�� �V�L�� �O�H�V�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�R�Q�W�� �U�H�S�O�D�F�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�V�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�Os et de 

communication. Ceci implique une exploration comportant trois orientations : textuelle, 

�F�R�Q�W�H�[�W�X�H�O�O�H���� �H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �6�D�Q�G�U�D�� �%�R�U�Q�D�Q�G��(2005 : 23)22 qui 

�H�P�S�U�X�Q�W�H���O�D���Y�R�L�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�V�� 

 �>�«�@���� �O�¶�H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �W�H�Q�G�� �j�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H��vraiment globale des discours 

�G�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���R�U�D�O�H�����(�O�O�H���P�R�Q�W�U�H���T�X�H���O�D���T�X�r�W�H���G�X���V�H�Q�V�����Q�¶�H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���T�X�H���V�L���O�H�V���G�L�V�F�R�X�U�V��

sont replacés dans leurs contextes socioculturel et linguistique. Ceci implique une 

triple exploration : textuelle, contextuelle et ethno�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���O�D���Y�R�L�H���T�X�H���S�U�{�Q�H�Q�W��

entre autres Calame-Griaule, Christiane Seydou et Véronika  Görög-Karady.   

 

                                                           
 
22 Sandra Bornand , 2005, 23. 
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�&�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �� �S�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �H�W�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �S�R�p�W�L�T�X�H�V���� �O�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X�� �U�L�W�X�H�O��

dans la pluralité et la diversité  de ses composantes nécessite une approche éclectique et 

interdisciplinaire �H�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�W���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H.  Elle a pour but de 

�G�p�F�U�L�U�H���� �G�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�X�� �U�L�W�X�H�O�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���� �G�¶�H�Q��

comprendre le sens et de relever les fonctions de chacune de ses composantes tout  en 

�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�D�Q�W���O�H���V�H�Q�V���T�X�H���O�H�V���G�p�W�H�Q�W�H�X�U�V���G�H���F�H�W�W�H���F�X�O�W�X�U�H���G�R�Q�Q�H�Q�W���j���O�H�X�U�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H��

�O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �Q�H�� �U�H�O�q�Y�H�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�F�L�H�Q�F�H�� �H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H���� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�H�Q�V�� �T�X�L��

�Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �U�H�I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�U�p�W�H�Q�G�� �r�W�U�H�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�Y�H�����&�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�p�M�j�� �S�U�p�F�L�V�p���� �Oes 

�S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �G�H�� �F�D�G�U�H�� �j�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H��

�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H�� �� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�H�� �S�D�U�� �&�O�L�I�I�R�U�G�� �*�H�H�U�W�]�� �T�X�L�� �V�H�O�R�Q�� �� ��Bernard, Loïc Plé 23  

�S�U�p�F�L�V�H���T�X�¶ : « �(�O�O�H���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���j���F�H���T�X�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���p�W�X�G�L�p�H���Y�H�X�W���G�L�U�H���S�R�X�U���F�H�X�[���T�X�L���\��

sont encastrés et la perpétuent ».  

La démarche systémique adoptée dans cette recherche va nous conduire à interroger les 

différentes composantes du rituel qui entrent en interaction. Victor Turner- qui a consacré sa 

recherche anthropologique au rituel (1968)- considère dans les «  �/�H�V���W�D�P�E�R�X�U�V���G�¶�D�I�I�O�L�F�W�L�R�Q » 

�F�K�D�T�X�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �U�L�W�X�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �F�R�P�P�H�� �© magasin du savoir traditionnel » ( 1972, p.12). 

�&�¶�H�V�W���O�X�L���T�X�H���F�L�W�H���-�H�D�Q���'�p�U�L�Y�H���H�Q�����V�R�X�O�L�J�Q�D�Q�W���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���V�\�P�E�R�O�H�������© Dans le contexte plus 

général du rituel dans lequel il apparait, chaque symbole prend son sens et joue un rôle de 

�P�H�V�V�D�J�H�� �Y�L�V�D�Q�W�� �j�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q��génération ».  Jean Dérive 

(2008 : 370) 24   

Partant de la conception de C. Geertz, notre interprétation des différentes composantes du 

�U�L�W�X�H�O���V�H�U�D���I�R�Q�G�p�H���V�X�U���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���G�H���F�H�W�W�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�����V�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V�����V�H�V���Y�D�O�H�X�U�V, et ce, pour 

�G�p�J�D�J�H�U���O�H���V�H�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H��donne à chaque acte, à chaque objet, à chaque lieu. 

 �/�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H�� �S�R�U�W�H�� �G�R�Q�F�� �V�R�Q�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q  sur ce que les institutions, les 

actions, les images , les déclarations, les événements, les usages et tous les objets 

                                                           

23 Bernard, Loïc Plé, �8�Q�H���p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�H���j���K�D�X�W�H�X�U���G�¶�K�R�P�P�H �����O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H���G�H���&�O�L�I�I�R�U�G���*�H�H�U�W�]��
et son apport à la recherche en management, Document de travail du LEM 2007-29,  http://lem.icl-
lille.fr/Portals/2/actus/DP_200729.pdf consulté le 05/03/2016. 

24 Jean Dérive, 2008 :  370. 
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�K�D�E�L�W�X�H�O�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �V�R�F�L�R�� �V�F�Lentifique, veulent dire pour ceux dont ils sont les 

institutions, les actions, les usages, etc ..   C. Geertz (1999 : 30)25  

Notons que le contexte sera pris en considération dans sa  double dimension : le contexte 

immédiat de chaque performance et le contexte général qui est la circonstance à savoir dans 

�Q�R�W�U�H���F�D�V�����O�D���F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q���G�X���P�D�U�L�D�J�H���H�W���O�¶�D�Q�F�U�D�J�H���V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�O���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���p�W�X�G�L�p�H���� �/�H��

contexte socio-culturel régional est de temps en temps sollicité pour  apporter ses éclairages. 

Pour appréhender �O�¶�R�E�M�H�W���p�W�X�G�L�p�����L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���I�D�L�U�H���D�S�S�H�O���j���X�Q�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���H�[�W�H�Q�V�L�Y�H���G�H�V���O�L�H�X�[����

des pratiques, des symboles, de tous les aspects empiriques du contexte et qui véhiculent un 

sens. Nous nous intéresserons également à ce qui a trait à la conscience identitaire dans ce 

�P�R�Q�G�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���O�D���Y�L�H���S�D�V�W�R�U�D�O�H���H�W���D�J�U�L�F�R�O�H�����&�H���V�H�U�D���G�R�Q�F���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���P�H�W�W�U�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W��

sur le rôle social que jouent ces manifestations artistiques et leur importance dans la cohésion 

sociale 

�&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �Q�R�W�p���� �O�D�� �F�R�X�W�X�P�H���� �E�L�H�Q �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�H�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q��

�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�����Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W�����L�P�P�X�D�E�O�H����La variabilité étant une autre caractéristique non 

seulement de la pratique rituelle dans sa globalité mais aussi de la littérature orale, nous 

procéderons à une comparaison entre les deux périodes retenues pour notre travail. Notre 

période de référence est  les années 1980. Le travail consiste non seulement à souligner les 

�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�p�W�H�Q�G�X�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �P�R�W�L�I�V�� �T�X�L�� �G�p�S�D�V�V�H�Q�W�� �� �O�H��

cadre régional,  national et même continental.  

Nous estimons que nous ne pouvons pas nous inscrire dans la théorie interprétative sans faire 

�U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�¶�K�H�U�P�p�Q�H�X�W�L�T�X�H�����W�K�p�R�U�L�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���T�X�L���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���U�H�Q�G�U�H���O�H���O�D�Q�J�D�J�H���F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�E�O�H����

�/�¶�K�H�U�P�p�Q�H�X�W�L�T�X�H qui se rapporte à la transparence des textes �H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �H�W�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W��

�S�U�p�V�H�Q�W�p�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���V�X�U���O�D���F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���H�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V��

sous sa forme textuelle.  Elle sera investie pour analyser les productions littéraires, à savoir la 

poésie dite ou chantée. Par ailleurs, l�¶�K�H�U�P�p�Q�H�X�W�L�T�X�H���� �T�X�L est employée au service de 

�O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H���� �H�V�W�� �X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�� �T�X�L���� �W�U�D�Q�V�S�R�V�p�H�� �H�Q��

sciences sociales, consiste à considérer les productions culturelles, �T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H���G�H��discours 

                                                           

25 Clifford, Geertz, 1999, 30. 
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ou de tout autre acte culturel  comme des textes. La notion de texte est donc entendue dans un 

sens très large.  

 Liée à la phénoménologie qui vise à comprendre le  sens que le sujet projette sur le monde, la 

démarche herméneuti�T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �3�D�X�O�� �5�L�F�R�H�X�U�� �H�V�W�� �H�P�S�O�R�\�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H��

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�L�J�Q�H�V�� �H�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �Y�D�O�H�X�U�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H. Selon lui, la science de 

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W��« le travail de pensée qui consiste à déchiffrer le sens caché dans le sens 

apparent, à déployer les niveaux de signification impliqués dans la signification littérale.» 

�3�D�X�O���5�L�F�°�X�U����������������������26. 

 �/�D�� �S�K�p�Q�R�P�p�Q�R�O�R�J�L�H���� �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�� �j�� �O�D�� �V�F�L�H�Q�F�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �� �S�D�U�W�� �G�X�� �S�R�V�W�X�O�D�W�� �V�H�O�R�Q��

lequel il existe, au-delà de la conscience humaine, une i�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���L�P�S�O�L�F�L�W�H�����T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W��

découvrir en interrogeant la façon dont le sujet internalise le réel, mais aussi son vécu. Elle 

�P�H�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �Y�p�F�X�� �H�W�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�X�� �V�X�M�H�W�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�W�p�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q��

irrationalisme. Elle sera présente p�R�X�U���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���H�W���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���T�X�L���P�R�W�L�Y�H�Q�W���O�H�V��

actes, les pratiques, les propos, les comportements. Elle sera là pour approcher le sens que le 

sujet projette sur le monde ; et ce, en interrogeant  les expressions employées, la symbolique 

des objets et produits utilisés, les actes effectués, les espaces investis. Car,  souvent le sens 

�Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�H�U�o�X���L�P�P�p�G�L�D�W�H�P�H�Q�W�����,�O���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���D�S�U�q�V���F�R�X�S�����V�X�L�W�H���j���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���V�H��

basant sur des indices relevés et mis en relation. Dans cette in�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�������F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���G�p�M�j��

souligné en nous référant  à C. Geertz (1999), le sens que les détenteurs projettent sur leurs 

pratiques sera pris en considération.  

�1�R�W�U�H�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�H�V�� �G�H�V�� �X�V�D�J�H�U�V�� �H�X�[-mêmes et leur 

vision du monde qui sera explorée à travers des entretiens, des focus groupes  et  notre 

réception personnelle en tant que locutrice et détentrice de cette culture. La connaissance de la 

culture étudiée et de la langue qui la véhicule et la reflète pourrait être un avantage  dans la 

�P�H�V�X�U�H���R�•���F�H�O�D���I�D�F�L�O�L�W�H�U�D�L�W���O�¶�D�F�F�q�V�����j���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���p�W�X�G�L�p�H�����0�D�L�V���F�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q��

de chercheur autochtone induit des ris�T�X�H�V�������(�Q���Y�p�U�L�W�p�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���D�U�P�H���j���G�R�X�E�O�H���W�U�D�Q�F�K�D�Q�W���� 

 �'�¶�D�E�R�U�G�� �F�H�W�W�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �Q�R�X�V�� �D�� �D�L�G�p�H�� �j�� �F�L�E�O�H�U�� �Q�R�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�U���� �Y�p�U�L�I�L�H�U�� �R�X��

compléter des informations. Outre cela, il y a des informations qui ne sont pas livrées 

                                                           

26 �3�D�X�O���5�L�F�°�X�U, 1969, 16. 
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spontanément à un chercheur étranger. Surpris par certaines questions qui pourraient être 

considérées comme « intimes �ª���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�H�X�U���V�H�U�D�L�W���D�P�H�Q�p���j���F�K�D�Q�J�H�U���G�H���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���j���Q�R�W�U�H��

égard et se montrer plus coopérant. Cette complicité, réduirait la distance entre nous et 

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�Dteur qui pourrait  se livrer avec plus de spontanéité. Notre statut de chercheur 

autochtone fait de nous non seulement un informateur mais un partenaire. Cette position nous 

amène à poser un autre regard sur notre culture. En effet, comme le  souligne Bolak, cité par 

Blandine Bila (2009)27, « Être issu du milieu peut apparaître comme un avantage dans la 

�P�H�V�X�U�H���R�•���O�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���j���O�D���I�R�L�V���G�¶���³�,�Q�V�L�G�H�U�´���H�W���G�¶�³�2�X�W�V�L�G�H�U�´���G�X���F�K�H�U�F�K�H�X�U���D�X�W�R�F�K�W�R�Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W��

être mises à profit pour repenser le familier »  

Une autre caractéristique de ce travail « chez soi �ª�����F�¶�H�V�W���T�X�¶�L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���V�L�P�S�O�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H��

menée  dans un cadre académique ���� �H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H��

chercheur(e) imbue de cette culture dans laquelle elle a baigné depuis sa naissance. Nous 

estimons que le sens que les pratiques et les expressions ont pour cette communauté nous  sera 

�S�O�X�V�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �� �R�•�� �O�H�X�U�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�H�P�S�V���� �G�¶�H�V�S�D�F�H���� �G�X�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���� �G�H��

�O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U�«�� �R�Q�W�� �S�H�X�� �G�H�� �V�H�F�U�H�W�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V���� �2�X�W�U�H�� �F�H�O�D, grâce à  notre connaissance de cette 

�F�X�O�W�X�U�H�����Q�R�X�V���S�R�X�U�U�L�R�Q�V���p�Y�R�T�X�H�U�����G�¶�D�X�W�U�H�V�����S�U�D�W�L�T�X�H�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V�����I�D�L�U�H���G�H�V���U�D�S�S�U�R�F�K�H�P�H�Q�W�V���S�R�X�U��

étayer notre interprétation���� �3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K�� �p�W�D�Q�W�� �Q�R�W�U�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �P�D�W�H�U�Q�H�O�O�H���� �O�D��

�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �Q�H�� �Q�R�X�V�� �S�R�V�H�� �S�D�V�� �G�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �H�W�� �O�¶�Dnalyse linguistique sera pour nous 

�O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���U�H�O�H�Y�H�U���O�H�V���V�X�E�W�L�O�L�W�p�V���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���O�H�V���P�R�W�V�����S�R�X�U���H�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� 

l�¶�R�U�L�J�L�Q�H, le sens et la portée. 

En revanche, bien que le sujet traité soit peu sensible, il est difficile de garder  toujours une 

�G�L�V�W�D�Q�F�H���F�D�U���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�¶�H�P�S�D�W�K�L�H���V�¶�L�P�S�R�V�H�� Certes  le risque de biaiser  demeure  et nous en 

sommes consciente : nous serions  tentée de faire des projections sur certaines réalités et de 

porter des jugements  de valeur qui ne sont pas toujours fondés. Il est évident que sans un 

�P�L�Q�L�P�X�P�� �G�¶�H�I�I�R�U�W���G�H�� �G�L�V�W�D�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �X�Q�� �O�L�H�Q�� �p�W�U�R�L�W���S�H�X�W�� �F�R�P�S�U�R�P�H�W�W�U�H�� �O�D�� �Y�D�O�L�G�L�W�p�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� 

                                                           

27 Blandine Bila, 2009. « Anthropologie « chez soi » auprès de personnes vivant avec le VIH à Ouagadougou : 
Empathie, méthode et position des acteurs ». ethnographiques.org, Numéro 17 - novembre 2008 [en ligne]. 
http://www.ethnographiques.org/2008/Bila -   consulté le 30.06.2016. 
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Comme le dit Baïnilago, cité par Blandine Bila (2009)28,  la connaissance approfondie du 

�W�H�U�U�D�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �³�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�\�� �D�W�� �K�R�P�H�´�� �S�H�X�W���D�F�F�U�R�v�W�U�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H��

subjectivité.  �0�D�O�J�U�p���O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q���G�H�V���G�p�P�D�U�F�K�H�V���U�L�J�R�X�U�H�X�V�H�V���� �O�D���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���H�V�W���L�Q�K�p�U�H�Q�W�H���j�� �F�H��

travail dans lequel nous nous sentons �j���O�D���I�R�L�V���R�E�V�H�U�Y�D�W�U�L�F�H���H�W���R�E�V�H�U�Y�p�H�����&�D�U���L�O���V�¶�D�J�L�W���S�R�X�U���Q�R�X�V��

�G�¶�X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�D�X�W�R�E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�� �T�X�L�� �V�¶�p�F�U�L�W�� �H�Q�� �I�L�O�L�J�U�D�Q�H�� �� �G�X�� �F�R�P�S�W�H�� �U�H�Q�G�X�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V���� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�H�V��

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�p�F�U�L�W�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H���� �Y�p�F�X�H�V�� �H�W�� �U�H�V�V�H�Q�W�L�H�V�� �S�D�U�� �Q�R�X�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�p�O�p�P�H�Q�W��

pratiquant  et détenteur  de cette culture. Nous espérons que cela pourrait donner une certaine 

�F�U�p�G�L�E�L�O�L�W�p���j���Q�R�V���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�V���H�W�����Q�R�X�V���H�P�S�r�F�K�H�U���G�H���V�R�P�E�U�H�U���G�D�Q�V���O�¶�H�[�R�W�L�V�P�H������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 Blandine Bila, 2009. « Anthropologie « chez soi » auprès de personnes vivant avec le VIH à Ouagadougou : 
Empathie, méthode et position des acteurs ». ethnographiques.org, Numéro 17 - novembre 2008 [en ligne]. 
http://www.ethnographiques.org/2008/Bila,  consulté le 30.06.2016. 
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2- Les conditions de la collecte 

La méthode de recherche adoptée  répond aux exigences  et aux principes des théories qui 

constituent le cadre de référence de ce travail �j�� �V�D�Y�R�L�U�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H qui a 

recours aux éléments de �O�¶�H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� de �O�¶�K�H�U�P�H�Q�H�X�W�L�T�X�H�� �H�W de la phénoménologie. 

�,�Q�V�S�L�U�p�H�� �S�D�U�� �G�H�� �W�H�O�O�H�V�� �S�U�p�P�L�V�V�H�V�� �p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�� �V�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�H����

Dans le respect des principes de base de notre référence théorique, nous avons eu recours à 

des entretiens et  à des observations flottantes, participantes et à des « focus groupes » auprès 

de la population cible. De nombreuses visites et séjours ont eu lieu dans des localités relevant 

�G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���G�H�V���$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V �����7�D�J�X�H�O�H�I�W�������7�L�]�L���Q�¶�,�V�O�L�����$�J�K�E�D�O�D�����7�L�K�R�X�Q�D���Q�¶�$�L�W���,�G�L�U���� �)�R�X�P��

El Ansar.  Nous avons aussi assisté à des cérémonies de mariage. Cette observation 

participante nous a permis de prendre conscience des paramètres qui entrent en jeu dans la 

performance : situation,  participants,  objets, costumes, gestes, paroles, relations. Et tenant 

com�S�W�H�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �R�U�D�O�H�� �H�W�� �V�R�Q�� �D�S�S�U�p�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q��

�F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���O�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�����O�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�X���F�R�U�S�X�V���p�W�X�G�L�p���H�V�W���F�R�O�O�H�F�W�p���G�D�Q�V���O�H�V��

conditions naturelles de sa performance lors des différentes fêtes auxquelles nous avons 

assisté. Ainsi,  le corpus est puisé à la source, et nous avons pu relever certaines variantes au 

niveau du déroulement du cérémonial, des chants scandés et de la prosodie.  

Les personnes  bien ancrées dans la tradition ont été interrogées sur les pratiques se rapportant 

�D�X���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���� �V�X�U���O�H���V�H�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���O�H�X�U���G�R�Q�Q�H�Q�W���� �V�X�U���O�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���V�X�U�Y�H�Q�X�V���F�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V��

années. Elles  ont été aussi invitées à donner leur avis sur les mutations qui affectent la 

cérémonie de mariage et les rapports s�R�F�L�D�X�[�����3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H�X�U���D�Y�L�V���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X���F�K�D�Q�W����

de la danse, sur le rôle du poète, a été sollicité. Les informations, qui ont été  collectées, ont 

�p�W�p���Y�p�U�L�I�L�p�H�V���H�W���F�R�P�S�O�p�W�p�H�V���S�D�U���G�H�V���H�Q�W�U�H�Y�X�H�V���U�p�D�O�L�V�p�H�V���D�X�S�U�q�V���G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�����O�H�V��

différentes localités où se trouve la  population étudiée.  

Notons que nous avons deux  corpus : un corpus collecté dans les années 1980 et un autre 

�U�D�V�V�H�P�E�O�p�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V���� �� �&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �G�L�V�S�R�V�L�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�W�V�� �J�O�D�Q�p�V��

lors des cérémonies auxquelles nous avions assisté, les chants  ramassés ces dernières années 
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dans le cadre de la présente recherche ont été rassemblés dans des conditions naturelles29 de leur 

performance, ou suite  à des focus groupes organisés en marge de certains rassemblements 

�I�D�P�L�O�L�D�X�[�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �D�Y�H�F�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���� �3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V, notre 

�F�X�U�L�R�V�L�W�p���� �D�L�J�X�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �I�D�L�W�H�V�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �Q�R�X�V�� �D�� �S�R�X�V�V�p�H�� �j�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U��

�Q�R�W�U�H�� �L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�W�V�� �V�H�P�E�O�D�E�O�H�V�� �j�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �F�K�H�]�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �F�H�X�[�� �U�H�O�D�W�L�I�V�� �D�X�[�� �U�H�S�U�R�F�K�H�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �I�D�L�U�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H�� �j�� �V�H�V��

�S�D�U�H�Q�W�V�� �F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H�� �F�D�V���H�Q���.�D�E�\�O�L�H��et qui sont rapportés par Tassaadit Yacine ( 1989)  ou 

encore la joute poétique entre les de�X�[�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �X�Q�L�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�O�O�L�D�Q�F�H���� �$�S�U�q�V�� �G�H�V�� �U�p�S�R�Q�V�H�V��

�Q�p�J�D�W�L�Y�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�V�� �F�K�D�Q�W�V���� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �D�� �I�L�Q�L�� �S�D�U�� �V�H�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �X�Q�� �F�K�D�Q�W���� �S�X�L�V�� �X�Q��

�G�H�X�[�L�q�P�H�����T�X�L���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H���G�D�Q�V���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���U�X�E�U�L�T�X�H�����6�X�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H�����M�R�X�W�H���H�Q�W�U�H��

le cortège qui ramène la corbeille et les proches de la mariée, la réponse est toujours négative. 

Par ailleurs, étant native de la région où nous nous rendions régulièrement durant notre enfance 

�S�R�X�U���D�V�V�L�V�W�H�U���j���G�H�V���F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q�V���� �Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���J�D�U�G�p�����O�H���V�R�X�Y�H�Q�L�U���G�¶�X�Q���F�H�U�W�Din nombre de chants. 

�0�D�L�V���� �S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���� �G�H�� �W�H�P�S�V�� �H�Q�� �W�H�P�S�V�� �G�H�V�� �E�U�L�E�H�V�� �G�H�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�V�� �U�H�P�R�Q�W�H�Q�W���j�� �O�D�� �V�X�U�I�D�F�H���� �&�¶�H�V�W��

pourquoi nous nous sommes adressée à des personnes  de notre âge sinon plus âgées pour 

essayer de les �U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�����&�¶�H�V�W�����D�L�Q�V�L���T�X�H���Q�R�X�V���V�R�P�Pes à la fois chercheure  et informatrice.  

Pour ce qui est des chants communs aux différentes manifestations festives, nous nous sommes 

contentée de quelques exemples pour illustrer nos propos. Et comme ils ne sont pas tributaires 

�G�¶�X�Q�H���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H���S�U�p�F�L�V�H�����O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���O�H�X�U���D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���U�D�S�S�R�U�W�p�������&�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W��

�D�X�[���F�K�D�Q�W�V���U�L�W�X�H�O�V���V�X�U���O�H�V�T�X�H�O�V���Q�R�X�V���D�O�O�R�Q�V���Q�R�X�V���D�W�W�D�U�G�H�U�����L�O���V�¶�D�J�L�W���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�Q���G�R�Q�Q�H�U���X�Q���E�U�H�I��

aperçu qui permet de différencier les chants rituels des autres. Ce sont dans leur quasi-totalité,  

des chants que nous avons retenus des festivités auxquelles nous avions assisté. Et pour  

compléter notre aperçu concernant certains aspects, nous avons puisé nos exemples dans 

certains documents écrits. 

 

 

 

 

                                                           

29 C'est-à-dire  que ces chants ont ét�p���F�R�O�O�H�F�W�p�V���j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���G�H���P�D�U�L�D�J�H���O�R�U�V���G�H���O�H�X�U���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H��
dans le cadre du rituel. 
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  4 - Parcours et difficultés  rencontrées  

�/�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �Y�H�Q�X�H�� �S�U�R�O�R�Q�J�H�U�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �I�D�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H��

associatif et qui est dédié au patrimoine régional de la région Tadla Azilal. Donc le but au 

début était de contribuer à travers cette recherche à la connaissance et à la préservation 

�G�¶�X�Q�� �K�p�U�L�W�D�J�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �P�L�O�O�p�Q�D�L�U�H�� �H�Q�� �S�O�H�L�Q�H�� �G�p�S�H�U�G�L�W�L�R�Q���� �0�X�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�H��

responsabilité puisque nous avons baigné dans cette culture avec laquelle nous avons des 

liens très étroits, par « militantisme �ª�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �K�X�P�D�L�Q�V�� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H��

�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �H�V�V�D�\�p���� �H�Q�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �G�H��

faire des choses plus concrètes en explorant le terrain et en collectant des données en 

rapport avec cet héritage ancest�U�D�O�����&�¶�p�W�D�L�W���D�X���G�p�E�X�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������,�O���p�W�D�L�W���T�X�H�V�W�L�R�Q���S�R�X�U��

�Q�R�X�V���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �� �G�p�M�j�� �V�L�J�Q�D�O�p���� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �H�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �F�R�Q�Q�D�L�W�U�H�� �O�H�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H��

culturel de cette région, de le sauvegarder, mais aussi de le valoriser à travers 

�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�� �F�R�Q�W�D�J�H���� �G�H�V�� �F�K�D�Q�W�V���� �G�H���O�D���S�R�p�V�L�H�«���� �/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O��

consistait à faire la collecte des expressions artistiques verbales, à traduire des textes se 

�U�D�S�S�R�U�W�D�Q�W�� �j�� �O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �R�U�D�O�H�� ���F�K�D�Q�W�V���� �F�R�Q�W�H�V�«������ �j�� �S�U�R�F�p�G�H�U�� �j�� �G�H�V�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V���� �j��

organise�U�� �G�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �W�K�q�P�H�V�� �S�U�p�F�L�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�H�Q�V�p�� �j�� �O�D��

�F�p�U�p�P�R�Q�L�H���G�H���P�D�U�L�D�J�H���G�D�Q�V���O�H���0�R�\�H�Q���$�W�O�D�V���P�D�U�R�F�D�L�Q�����1�R�W�U�H���E�X�W�����D�X���G�p�E�X�W�����p�W�D�L�W���G�¶�H�Q���I�D�L�U�H��

�X�Q�� �p�W�D�W�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�H�� �� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V���� �G�H�� �O�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �H�W�� �G�H�� �P�H�W�W�Ue en 

exergue ce cérémonial  à travers les valeurs humaines qui les sous-tendent et les croyances 

�T�X�L�� �O�H�V�� �P�R�W�L�Y�H�Q�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �U�H�V�V�R�U�W�L�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �Q�p�J�D�W�L�Y�H�V���� �T�X�L��

transparaissent  dans le discours des habitants de la région, vis-à-vis  de tout ce qui a un 

rapport avec le passé, considéré comme archaïque et complètement dépassé. �/�¶�L�G�p�H�� �p�W�D�L�W��

�G�¶�H�Q�� �I�D�L�U�H�� �X�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �R�•�� �V�H�Uaient décrits ce cérémonial ainsi que les chants qui lui sont 

inhérents.  

�&�H�F�L�� �I�D�L�W���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �V�R�X�P�L�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�p�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �� �'�D�Q�L�H�O�D�� �0�H�U�R�O�O�D���� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��

�S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���/�H�L�G�H���D�X�[���3�D�\�V���%�D�V�����&�¶�H�V�W���H�O�O�H���T�X�L���Q�R�X�V���D���H�Q�F�R�X�U�D�J�p�H���H�W���Q�R�X�V���D��

�F�R�Q�V�H�L�O�O�p�� �G�H�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�D�G�U�H�V�� �W�K�poriques. Nous  

devions ainsi  nous en imprégner. Cela représentait pour nous une reconversion totale ! De 

la pédagogie, de la didactique, il fallait  passer à un domaine différent : nous devions donc 
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nous familiariser avec des approches culturelles, ethnoli�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�V���� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�«�� �H�W��

avec bien sûr de nouveaux concepts.  

�,�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �G�R�Q�F�� �U�H�Y�R�L�U�� �W�R�X�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�I�L�Q�� �T�X�¶�L�O�� �U�p�S�R�Q�G�H�� �D�X�[�� �Q�R�U�P�H�V�� �D�F�D�G�p�P�L�T�X�H�V�� �H�W�� �O�H��

repenser en fonction des théories en vigueur.  Sans perdre de vue cette nouvelle 

conception du travail, et pour compléter le travail effectué, nous avons procédé à des 

enquêtes, à des entretiens pour collecter des informations sur les pratiques des années 

1970/80 �D�X�S�U�q�V�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �F�p�O�p�E�U�p�� �O�H�X�U�� �P�D�U�L�D�J�H���� �R�X�� �F�H�O�X�L�� �G�¶�X�Q de leurs 

proches à cette époque-là. Par ailleurs, pour nous rendre compte des mutations survenues 

au cours de ces dernières décennies, nous devi�R�Q�V���F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���D�F�W�X�H�O�O�H�V�����&�¶�H�V�W��

ainsi que nous avons procédé à des entretiens et assisté à des cérémonies de mariage dans 

le milieu rural et urbain.  Il faudrait aussi noter que nous nous sommes considérée aussi 

comme personne ressource car nous avons baigné dans cette culture depuis notre enfance. 

Ce qui �Q�R�X�V���D���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�U���O�¶�p�F�D�U�W���T�X�L���Q�H���F�H�V�V�H���G�H���V�H���F�U�H�X�V�H�U���H�Q�W�U�H���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���G�¶�L�O���\���D��

trente et quarante ans et celles qui prévalent actuellement. Au-�G�H�O�j���G�¶�X�Q���G�H�V�F�U�L�S�W�L�I���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O��

de l�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H���� �L�O�� �Q�R�X�V�� �D�� �V�H�P�E�O�p�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �H�W�� �O�D�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�V����

des objets, des discours, des chants  qui émaillent le rituel.    

�3�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���F�K�D�Q�W�V�����L�O���I�D�O�O�D�L�W���R�S�W�H�U���S�R�X�U���G�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V���S�O�X�V���D�G�p�T�X�D�W�H�V ; celles qui prennent 

en �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �O�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�H�� �F�K�D�Q�W�� �D�L�W�� �U�H�T�X�L�V�� �X�Q�H��

�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�D�Q�V���O�H���S�U�H�P�L�H�U���W�U�D�Y�D�L�O�����L�O���Q�¶�D���p�W�p���D�E�R�U�G�p���T�X�¶�j���W�U�D�Y�H�U�V���V�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���H�W���V�D���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H������

�,�O���V�¶�H�V�W���D�Y�p�U�p���T�X�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�U�L�W�p���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���H�V�W�����X�Q���D�V�S�H�F�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W��que nous avons négligé dans 

�O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �Y�H�U�V�L�R�Q���� �/�D�� �F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �H�W�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� �R�X��

lointaines est un souci nouveau.  

Tout au long de notre travail, Mme Daniela a été pour nous une ressource inépuisable de 

�U�L�J�X�H�X�U�����G�¶�L�Q�W�H�O�O�L�J�Hnce et de critique. Ce qui nous a poussée à aller loin dans nos recherches et 

�j�� �H�[�S�O�R�U�H�U�� �G�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �� �D�X�[�T�X�H�O�V�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�L�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�H�Q�V�p���� �4�X�¶�H�O�O�H�� �H�Q�� �V�R�L�W��

remerciée !  

�(�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�H�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���� �L�O��nous fallait du 

�W�H�P�S�V�� �S�R�X�U�� �H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q���� �Q�R�X�V�� �I�D�P�L�O�L�D�U�L�V�H�U�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �M�D�U�J�R�Q���� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

�P�p�W�K�R�G�H�V�� �H�W�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �H�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �&�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�H��
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simple recherche empirique devrait se trouver un habit académique qui soit à sa mesure. La 

problématique initiale a été réajustée pour inscrire ce travail dans les questions actuelles 

�U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �H�W�� �j�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �(�Q�� �U�H�S�U�H�Q�D�Q�W�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �Q�R�X�V��

devrions  glisser certaines parties déjà prêtes dans ces moules théoriques que nous avons 

�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�V���D�S�U�q�V���F�R�X�S�����1�R�X�V���p�W�L�R�Q�V���V�X�U�S�U�L�V�H�����j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���0�R�Q�V�L�H�X�U���-�R�X�U�G�D�L�Q���T�X�L���I�D�L�V�D�L�W���G�H���O�D��

�S�U�R�V�H�� �V�D�Q�V�� �V�¶�H�Q�� �D�S�H�U�F�H�Y�R�L�U���� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�H��

certaines théori�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�H�V�S�H�F�W�p�V���� �� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�V�V�D�J�H�V���� �L�G�p�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�p�D�M�X�V�W�p�V�� �S�D�U�� �V�R�X�F�L�� �G�H��

cohérence. Nous avons essayé aussi de prendre de la distance dans notre manière de restituer 

les informations. Les jugements de valeurs, les positions exprimées dans le premier travail 

sans ombrage - et qui sont toujours les nôtres - ont été  nuancés, modalisés :  nous devions 

nous �L�Q�V�F�U�L�U�H���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�U�L�W�����H�W���O�D���P�p�W�K�R�G�H���T�X�L���U�p�S�R�Q�G�H�Q�W���D�X�[���U�q�J�O�H�V���H�W�����G�p�P�D�U�F�K�H�V���G�¶�X�Q���W�U�D�Y�D�L�O��

académique. Toutefois, nous sommes consciente que malgré toutes nos précautions,  il est 

�L�O�O�X�V�R�L�U�H���G�H���S�U�p�W�H�Q�G�U�H���j�����O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p��   

Ce travail, entamé après notre retraite, �V�X�L�W�H�� �j�� �X�Q�H�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���� �V�¶�H�V�W�� �S�D�V�V�p��

�G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �W�U�q�V�� �V�S�p�F�L�D�O�H�V���� �/�H�� �E�X�W�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �R�X�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �X�Q�H 

�T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H���S�U�R�P�R�W�L�R�Q�������&�¶�p�W�D�L�W���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Y�°�X���T�X�L���Q�¶�D���S�D�V���S�X���V�H���F�R�Q�F�U�p�W�L�V�H�U��

�H�Q�� �V�R�Q�� �W�H�P�S�V�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�L�Y�H�U�V�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L���� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �F�H�W�W�H��

recherche comme un défi ou  une revanche sur le temps. 

 Nous nous sommes heurtée à des difficultés que nous avons essayé de surmonter pour 

�S�R�X�Y�R�L�U�� �D�O�O�H�U�� �G�H�� �O�¶�D�Y�D�Q�W���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �G�p�I�L�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �G�H�Y�L�R�Q�V�� �U�H�O�H�Y�H�U�� �Y�L�H�Q�W�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �� �Q�R�X�V��

�Q�¶�D�Yi�R�Q�V���T�X�H���W�U�q�V���S�H�X���G�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���R�•���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���F�H�W�W�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H�����Q�R�X�V���Q�¶�D�Yions 

pas �I�D�L�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �R�X�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �D�X�U�D�L�H�Q�W�� �S�U�p�S�D�U�p�H�� �j�� �F�H�� �J�H�Q�U�H��

�G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q���� �,�O���p�W�D�L�W���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�R�Q�F���S�R�X�U���Q�R�X�V���G�¶�R�S�p�U�H�U���X�Q�H���U�H�F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q���W�R�W�D�O�H�����/�R�L�Q���G�H���O�D��

pédagogie et la didactique des langues où nous avons  fait notre carrière, nous devions nous  

�I�D�P�L�O�L�D�U�L�V�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���� �G�H�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

�R�U�D�O�H�����G�H���O�D���S�K�p�Q�R�P�p�Q�R�O�R�J�L�H�«�������H�W���S�U�H�Q�G�U�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V�����H�W���G�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�V���T�X�L���V�¶�\��

rapportent.  Il nous a fallu du temps pour  apprendre à établir la relation entre certaines 

�W�K�p�R�U�L�H�V���H�W���O�H�V���L�G�p�R�O�R�J�L�H�V���G�R�Q�W���H�O�O�H�V���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�Q�W�����j���I�D�L�U�H���O�D�����G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���F�H���T�X�L���H�V�W���F�R�Q�W�H�V�W�p��

et ce qui pourrait être considéré comme intéressant, accepté par les spécialistes du domaine et 

�S�R�X�U�U�D�L�W���V�¶�L�Q�W�pgrer aux théories et approches  nouvelles.   

�2�X�W�U�H�� �F�H�V�� �O�D�F�X�Q�H�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �G�H�Y�L�R�Q�V�� �F�R�P�E�O�H�U���� �Q�R�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�� �V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �G�D�Q�V��

�O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W�� �W�R�W�D�O���� �1�¶�D�\�D�Q�W�� �Q�L�� �F�R�O�O�q�J�X�H�V���� �Q�L�� �S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�V�� �V�X�U�� �S�O�D�F�H�� �D�Y�H�F�� �T�X�L�� �G�p�E�D�W�W�U�H�� �G�H�V��
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questions inhérentes à ce travail, nous étions obligée de nous contenter de nos  recherches  

personnelles et bien sûr des précieux conseils et orientations de notre directrice de recherche 

qui nous sert aussi de guide et quelques fois de traductrice car nous ne connaissons pas le 

néerlandais .  Et comme par-dessus tout, nos connaissances sont très limitées en anglais, nous 

�Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �� �S�D�V�� �S�X�� �S�U�R�I�L�W�H�U���G�H�V�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�V�� �D�X�[�� �G�R�F�W�R�U�D�Q�W�V���� �Q�L���� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �D�X�[�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��

�R�U�J�D�Q�L�V�p�H�V���S�D�U���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���/�H�L�G�H�Q���R�•���Q�R�X�V�����p�W�L�R�Q�V���L�Q�L�W�L�D�O�H�P�H�Q�W�����L�Q�V�Frite. Par ailleurs, notre 

ignorance de la musique  a été source de frustration, face à notre �L�Q�F�D�S�D�F�L�W�p���j���H�[�S�O�R�U�H�U���O�¶�D�V�S�H�F�W��

mélodique des chants.  

 �/�¶�p�O�R�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H��notre �O�L�H�X�����G�H���U�p�V�L�G�H�Q�F�H���G�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���Y�L�O�O�H�V���H�W���T�X�L���H�V�W���H�Q���S�O�X�V�����G�p�S�R�X�U�Y�X���G�¶�X�Q��

grand centre de documentation, ne nous �D�� �S�D�V�� �I�D�F�L�O�L�W�p�� �O�D�� �W�k�F�K�H���� �� �3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H��

documentation  sur Ait Soukhmanes  est une autre source de frustration. Très peu de 

recherch�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �G�p�G�L�p�H�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�V�H���� �0�D�L�V�� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�D�\�D�Q�W�� �D�F�F�q�V�� �j�� �O�D��

bibliothèque numérique de Leide, notre ignorance  quasi-totale de la technologie de 

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q���D�X�W�U�H���K�D�Q�G�L�F�D�S���� 

�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�L�p�V�� �j��notre âge avancé étant donné la difficulté que nous avons à 

retenir les noms et à faire preuve de vigilance.  Par ailleurs, notre statut de chercheur 

autochtone et de militante associative pour les droits humains, notamment  culturels et 

linguistiques jouent en défaveur de notre  objectivité.  Nous devions constamment faire un 

effort pour nous départir de ce rôle  et essayer de nous replacer dans ce travail en tant que 

�F�K�H�U�F�K�H�X�U�H���µ�Q�H�X�W�U�H�¶�������&�¶�H�V�W���X�Q�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H difficile quand on sait que la première version de ce 

travail  a été �I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H�����G�¶�X�Q���P�L�O�L�W�D�Q�W�L�V�P�H���T�X�L���Y�L�V�H���O�D���S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�X��

patrimoine culturel de la région Tadla/Azilal. Notre encadrante nous a reproché à maintes 

reprises notre parti pris et nos �M�X�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U���� �� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �L�O�� �Q�R�X�V�� �D fallu 

�G�p�E�U�R�X�V�V�D�L�O�O�H�U���F�H�W���p�F�U�L�W���G�¶�X�Q���Q�R�P�E�U�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���M�X�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���Y�D�O�H�X�U�V���T�X�L���V�¶�p�W�D�L�H�Q�W  insinués 

dans des expressions employées.  Il est vrai que la rigueur du travail  impose cette distance.   

�$�M�R�X�W�R�Q�V���j���F�H�O�D�����T�X�¶�H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���F�K�H�U�F�K�H�X�U�H���D�X�W�R�F�K�W�R�Q�H�����L�O �\���D���X�Q���S�U�R�E�O�q�P�H���G�¶�p�W�K�L�T�X�H���T�X�L���V�¶�H�V�W��

posé pour nous.  En dehors du contexte social, certaines pratiques- comme les chants 

�G�¶�K�R�V�W�L�O�L�W�p- �U�L�V�T�X�H�Q�W�� �� �G�¶�r�W�U�H�� �P�D�O�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �O�H�F�W�H�X�U�V���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �O�H�V�� �G�p�W�H�Q�W�H�X�U�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

culture pourraient ne pas apprécier �T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V���j���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���T�X�¶�L�O�V���U�H�Q�L�H�Q�W��

eux-mêmes.  Doit-on tout mentionner, dévoiler certaines informations  qu'on hésite à confier à 

�X�Q���p�W�U�D�Q�J�H�U���"�����1�R�X�V�����P�H�P�E�U�H���G�H���F�H�W�W�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�����T�X�L���Q�¶�D���S�D�V���G�H���V�H�F�U�H�W�V���S�R�X�U���Q�R�X�V�������G�H�Y�R�Q�V-

nous pa�U�O�H�U���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���T�X�L���O�X�L���V�R�Q�W���L�Q�W�L�P�H�V���R�X�����T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�G�D�P�Q�H�����H�O�O�H-même et sur 
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lesquelles elle porte des jugements  dépréciatifs?  Doit-on divulguer ce qui nous a été révélé  

par une proche sous forme de confidence �"���,�O���\���D���O�j���X�Q���Y�U�D�L���S�U�R�E�O�q�P�H���G�¶�pthique qui  se pose. 

Par exemple  les chants  grivois décontextualisés,  pourraient  être mis sur le compte de  la 

�O�L�F�H�Q�F�H���G�H�V���P�°�X�U�V���S�D�U���X�Q���p�W�U�D�Q�J�H�U���T�X�L���Q�¶�D���S�D�V���E�D�L�J�Q�p���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���F�X�O�W�X�U�H�����&�H�O�D���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V��

�Y�U�D�L�����T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���G�H���P�R�L�Q�V���H�Q���P�R�L�Q�V���D�S�S�U�p�F�L�p�V par les gens de la noce eux-mêmes.  

Par ailleurs notre enquête a intrigué certaines personnes qui ne pouvaient pas comprendre 

�Q�R�W�U�H�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W�� �� �G�p�V�X�q�W�H�V���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �S�U�H�X�Y�H�� �G�H��

�E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���H�W���V�R�Q�W���D�O�O�p�H�V���M�X�V�T�X�¶�j�����P�H�W�W�U�H�����Q�R�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�V�����V�X�U le compte de notre 

�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�p�O�p�E�U�H�U�� �O�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�� �Q�R�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �j�� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �&�¶�H�V�W��

pourquoi, elles se sont empressées de nous en dissuader et de nous expliquer que ces 

�F�R�X�W�X�P�H�V���G�p�S�D�V�V�p�H�V���Q�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W���S�O�X�V���O�H�V���J�H�Q�V���p�P�D�Q�F�L�S�p�V���H�W���T�X�¶�L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���R�S�W�H�U���S�R�X�U���O�H���U�L�W�X�H�O��

qui est actuellement en vigueur dans les villes.   

�%�U�H�I�����F�H�W�W�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���X�Q���S�D�U�F�R�X�U�V���D�W�\�S�L�T�X�H���G�R�Q�W���H�O�O�H���S�R�U�W�H���V�€�U�H�P�H�Q�W���G�H�V���W�U�D�F�H�V����

�1�R�X�V���H�V�S�p�U�R�Q�V���T�X�H���O�H���V�F�H�D�X���G�R�Q�W���H�O�O�H���V�H�U�D���P�D�U�T�X�p�H���V�H�U�D���F�H�O�X�L���G�¶�X�Q�H���R�U�L�J�L�Q�Dlité constructive. 
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5- Plan du travail. 

Ce travail est organisé en suivant les indications théoriques et méthodologiques que nous 

�D�Y�R�Q�V�� �G�p�W�D�L�O�O�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �H�W��

systémique du rituel. Pour la quête du sens des discours et des pratiques, nous sommes partie 

du contexte général sociolinguistique et cultuel pour contextualiser les discours et les 

�S�U�D�W�L�T�X�H�V�����(�Q�V�X�L�W�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���W�H�[�W�H�V���H�W���G�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���U�L�W�X�H�O�O�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���H�I�I�H�F�W�X�p��

un retour vers le contexte social pour mettre en relief le lien qui existe entre les différentes 

pratiques et la logique qui les sous-tend.  

 �3�R�X�U�� �P�H�Q�H�U�� �� �Q�R�W�U�H�� �p�W�X�G�H���� �� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�U�R�F�p�G�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �j�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�H�� �O�D��

question, au rappel des cadres théoriques qui constituent notre référence �H�W���j���O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V��

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �V�¶�H�V�W�� �G�p�U�R�X�O�p�H�� �O�D�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V�� �V�H��

rapportant à la cérémonie de mariage. �0�L�V�H�� �j�� �S�D�U�W�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H��

�F�R�P�S�R�U�W�H���W�U�R�L�V���J�U�D�Q�G�H�V�����V�H�F�W�L�R�Q�V�����(�O�O�H�V���V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�Q�W���D�X�W�R�X�U���G�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���U�L�W�X�H�O�O�H���H�W���G�H�����O�¶�R�U�D�O�L�W�p��

qui lui est inhérente. Elles sont intitulées : Contexte, Texte et Performance, Analyse et 

interprétation.  Ces différentes parties se présentent ainsi : 

-Le premier chapitre de la première section présente le contexte global régional  de 

�F�H�W�W�H�� �p�W�X�G�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �D�Q�F�U�D�J�H�� �V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�O����Nous y présentons la communauté 

étudiée et y abordons la situation linguistique ainsi que les principes du mariage musulman. 

�/�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �� �V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O��qui est le contexte immédiat de 

�O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�W�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �U�L�W�X�H�O�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �p�W�X�G�H���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �M�X�J�p�� �X�W�L�O�H�� �G�H��

rappeler certaines pratiques et croyances en rapport avec le mariage chez Ait 

Soukhmanes avant de passer au descriptif du cérémonial et à son déroulement dans le 

temps. Nous y abordons aussi  les rituels qui imprègnent le corps de la fille en préparation au 

mariage  avant de passer au descriptif  du cérémonial à partir de notre première investigation 

des années 1980 ; laquelle investigat�L�R�Q�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O�� �H�W�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���H�V�V�D�\�p�����G�H���U�H�O�D�W�H�U���O�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���G�D�Q�V���V�H�V���G�p�W�D�L�O�V�����G�¶�H�Q���L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���O�H�V��

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�H�Q�� �G�p�Y�R�L�O�H�U�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �H�W�� �O�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �D�W�W�U�L�E�X�H�Q�W����

ceux dont il constitue la pratique.  Pour cela, la description est souvent interrompue par des 

commentaires succincts, des explications. 
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�/�D�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �V�H�F�W�L�R�Q�� �V�¶�L�Q�W�L�W�X�O�H : textes et performances. Elle est composée de trois 

chapitres �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�V�� �j�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �j��

�W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���p�W�X�G�H�V���V�¶�\���U�D�S�S�R�U�W�D�Q�W���H�W���O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���O�H�V���R�Q�W���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�V�����$�X�V�V�L���D-t-on 

rappelé  les représentations erronées et les démarches inadéquates à travers lesquelles elle a 

été abordée. 

�/�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�W �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �H�V�W�� �O�¶�D�[�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�T�X�H�O�� �V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�� �O�H�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �� �F�K�D�S�L�W�U�H���� �<�� �V�R�Q�W����

présent�p�H�V���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���F�K�H�]���O�H�V���$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V et sa fonction chez les Amazighs en 

général.  Tandis que le troisième chapitre est consacré aux chants inhérents au rituel du 

�P�D�U�L�D�J�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �U�L�W�X�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�V����Ils sont identifiés et  appréhendés 

dans leurs formes, leurs changements ; les facteurs avec lesquels ils interagissent sont 

�D�Q�D�O�\�V�p�V�����$���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V���D�X�W�U�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���G�X���U�L�W�X�H�O�����O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�D���P�X�V�L�T�X�H���H�W���G�H���O�D���P�p�O�R�G�L�H����

�H�V�W���V�R�X�O�L�J�Q�p�H�����1�¶�p�W�D�Q�W���S�D�V���P�X�V�L�F�R�O�R�J�X�H�����Q�R�X�V���Q�R�X�V���V�R�P�P�H�V���F�R�Q�W�H�Q�W�p�H���G�H���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���O�D���S�O�D�F�H���G�H��

la musique et de signaler les explications et commentaires de certains chercheurs en la 

matière. 

 Les caractéristiques esthétiques et prosodiques  de chaque genre sont dégagées, avant que   

�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �� �I�R�U�P�H�O�O�H�� �H�W�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �V�R�L�W�� �H�Q�W�D�P�p�H���� �/�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �F�H�X�[�� qui sont 

spécifiques à la littérature orale berbère sont  identifiés, interprétés et leurs effets soulignés.  

Par ailleurs, une comparaison entre les expressions artistiques (chants, troupes, instruments) 

des années quatre-vingt et celles qui sont en vigu�H�X�U�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���Q�R�X�V���D���S�D�U�X���X�W�L�O�H���S�R�X�U���Y�R�L�U��

�F�R�P�P�H�Q�W���V�¶�R�S�q�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�D�Q�V���F�H���G�R�P�D�L�Q�H���H�W���T�X�H�O�V���H�Q���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�F�W�H�X�U�V ; ce qui 

�Q�R�X�V���D���S�H�U�P�L�V���G�H���U�H�S�p�U�H�U���F�H�O�O�H�V�����T�X�L���U�p�V�L�V�W�H�Q�W�����F�H�O�O�H�V���T�X�L���V�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�Q�W���H�W���F�H�O�O�H�V���T�X�L���S�H�U�G�H�Q�W���G�X��

�W�H�U�U�D�L�Q�� �R�X�� �V�¶�H�V�V�R�Xfflent. Les principaux genres nouveaux sont brièvement présentés. Les 

genres poétiques communs aux différentes manifestations festives sont aussi évoqués. En 

comparaison avec les chants rituels, leurs caractéristiques et leurs thématiques sont passées en 

revue. 

- Dans le premier chapitre de la troisième section, les actes de paroles sont dégagés et les 

représentations sociales sont analysées. Tandis que le deuxième chapitre  est consacré à une 

analyse stylistique littéraire des textes des chants rituels ; ce qui a permis de mettre en relief 

les figures de style les plus usitées. Une définition de la littérature orale et un rappel des 

�S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���T�X�L�����H�Q�W�U�H�Q�W���H�Q���M�H�X�����G�D�Q�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���H�W���O�D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���V�H���V�R�Q�W�����D�Y�p�U�p�V��

nécessaires pour  éviter la confusion entre la littérature orale et la littérature écrite. Après cela, 

une analyse formelle des textes des chants nous a permis de relever les procédés récurrents et 
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les caractéristiques lexicales et syntaxiques de cette �µpoésie�¶.  Le  troisième chapitr�H�����V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H��

autour des thèmes transversaux qui jalonnent et traversent le cérémonial dans son 

déroulement et à travers ses différents constituants. �,�O�� �V�¶�D�J�L�W��de dégager ces thématiques 

récurrentes, essentielles qui  constituent la trame de fond du rituel, de déceler les croyances 

dominantes, les types de relations individuelles et inter communautaires qui prévalent et les 

rapports que ces tribus entretiennent avec l'environnement. Ainsi, les thèmes majeurs autour 

desquels s'articule le cérémonial, sont développés. Nous avons procédé, dans la mesure du 

�S�R�V�V�L�E�O�H���j���X�Q�H���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q�����G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���H�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H ; ce qui a permis  de souligner  les 

�P�R�W�L�I�V�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �� �F�R�P�P�X�Q�V�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� �Ru lointaines 

aussi bien au niveau des pratiques que des croyances. 

 Dans le quatrième chapitre,  nous avons relevé les croyances qui imprègnent le corps de la 

femme : le tatouage, la coiffure, le rituel du blocage, le henné. Puis, nous avons passé en 

revue, dans le cinquième  chapitre,  les mutations constatées au niveau du regard porté sur la 

tradition de la pratique rituelle et des manifestations artistiques (chant et danse). Y sont 

développés également les valeurs en mutation, les facteurs agissants et leur influence sur la 

cohésion sociale.  

�6�X�L�W�H�� �� �j�� �F�H�O�D���� �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�L�[�L�q�P�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��

mondialisation et son rapport avec la conscience identitaire. Y-a-t-il attraction ou rejet de 

�O�¶�$�X�W�U�H ?  �/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�H�[�D�F�H�U�E�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W��

identitaire y sont  abordés.  

�/�H���G�H�U�Q�L�H�U���F�K�D�S�L�W�U�H�����V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���D�X�[���P�H�V�X�U�H�V���Y�L�V�D�Q�W���O�D���S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�������/�H�V���L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V��

�G�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �� �V�R�Q�W�� �p�Y�R�T�X�p�H�V�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U�� �O�¶�Dpport et les limites des 

�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �� �O�H��

�Q�R�X�Y�H�D�X�� �U�H�J�D�L�Q�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �S�R�X�U�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�W�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �U�{�O�H�V��

�T�X�¶�H�O�O�H���D�V�V�X�P�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�����8�Q�H���F�R�Qclusion générale viendra clore ce travail.  

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

1ère section 

 

 

 

Le contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Chapitre 1 : Le contexte global 

 

�/�¶�D�Q�F�U�D�J�H���V�R�F�L�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���G�X���V�X�M�H�W 

 

1- La confédération des Ait Soukhmanes 

�1�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �T�X�H�� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�I�p�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V����

�%�H�D�X�F�R�X�S���G�H���]�R�Q�H�V���G�¶�R�P�E�U�H���G�H�P�H�X�U�H�Q�W���T�X�D�Q�W���j���O�H�X�U���R�U�L�J�L�Q�H�����O�H�X�U���K�L�V�W�R�L�U�H�����O�H�V���U�H�O�L�J�L�R�Q�V���T�X�L���V�¶�\��

sont succédé.  Ceci est vrai pour le Maroc en général même si certaines régions sont plus 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�p�H�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���V�R�X�O�L�J�Q�H��Yassine Dkhyssene (1917) 30 : 

 

Au Maroc, peut-être plus que partout ailleurs, il est malaisé, Quelques fois même 

impossible, d'arriver à la vérité historique. Dès que l'on s'avise de fouiller le passé 

pour rechercher les origines, les mouvements et les luttes des peuplades 

autochtones de ce pays, on s'aperçoit bien vite de la pénurie, sinon du manque de 

documents authentiques et sérieux.  On se trouve alors réduit à faire des 

hypothèses étayées sur des traditions et des informations plus ou moins 

contradictoires.  

  

Les Ait Soukhmanes sont abordés dans certains ouvrages comme ceux de Said Guennoun 

(1943) et �/�H���Y�R�\�D�J�H���G�H���%�R�X�O�L�I�D���D�X���0�D�U�R�F���G�¶�D�S�U�q�V���V�R�Q���M�R�X�U�Q�D�O���G�H���U�R�X�W�H  qui est présenté par 

Ould Brahim (1994). Il les désigne par les Ait Tchoukhmanes.  Boulifa a effectué un 

voyage en tant que missionnaire  parmi ces tribus au début du 20ème siècle  et  ses écrits 

�V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���L�G�p�R�O�R�J�L�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�L�V�W�H���T�Xi affiche la mission noble de rendre 

service aux indigènes. Son regard est celui que les colons posaient sur  les autochtones 

�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �S�U�L�P�L�W�L�Y�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �S�D�F�L�I�L�H�U�� �H�W�� �F�L�Y�L�O�L�V�H�U���� �'�p�S�R�X�U�Y�X�� �G�H��

�P�p�W�K�R�G�H���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H�����L�O���Q�¶�Dvait que son regard subjectif pour relater son voyage.  Les carnets 

de voyage de Boulifa où sont mentionnés les Ait Soukhmanes, donnent une impression vague 

                                                           

30�0�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�U�L�E�X�� �E�H�U�E�q�U�H���� �/�H�V�� �$�L�W�� �1�G�K�L�U�� ���� �%�Q�L�� �0�W�L�U��, Les archives berbères ;, Publication du Comité 
d'Études Berbères de Rabat Volume II �± Fascicule 2 Année 1917. 
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�V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�� �T�X�D�O�L�I�L�H�� �W�D�Q�W�{�W�� �G�H�� �V�D�X�Y�D�J�H�� �H�W�� �I�p�U�R�F�H�� �W�D�Q�W�{�W�� �G�¶�K�R�V�S�L�W�D�O�L�q�U�H���� �6�D�L�G��

Boulifa, cité par O.Ould-Braham (1994 : 77),31 écrit: « Tant que ces braves primitifs ne voient 

�H�Q�� �Q�R�X�V�� �T�X�H�� �G�H�V�� �P�X�V�X�O�P�D�Q�V�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �j�� �Q�R�X�V�� �D�F�F�R�U�G�H�U�� �G�H�V�� �]�H�W�W�D�W�V�� ���J�X�L�G�H�V������ �M�H�� �Q�H��

pense pas à  une trahison possible de leur part. ». O.Ould-�%�U�D�K�D�P�� �F�R�P�P�H�Q�W�H�� �O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H�� �G�H��

Boulifa �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�� �F�H�� �S�H�X�S�O�H�� �H�Q�� �D�I�I�L�U�P�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�� �S�U�p�M�X�J�p�� �j�� �� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�X�� �©�S�U�L�P�L�W�L�I�ª�� �H�V�W�� �O�D��

�U�p�D�F�W�L�R�Q���S�U�H�P�L�q�U�H���G�H���%�R�X�O�L�I�D���I�D�F�H���j�����F�H�V���J�H�Q�V���T�X�L���Y�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�$�W�O�D�V���&�H�Q�W�U�D�O�����(�Q���O�H�V���T�X�D�O�L�I�L�D�Q�W��

�G�H�� �V�D�X�Y�D�J�H�V���� �L�O�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �V�¶�H�Q�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �H�Q�� �D�G�R�S�W�D�Q�W�� �O�H�� �U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �F�R�Oonisateur au service 

duquel il travaille. Il ajoute : 

-  «  �>�«�@���P�D�L�V���L�O���Q�H���I�D�X�W���S�D�V���Y�R�L�U���O�j���X�Q�H���V�L�P�S�O�H���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���P�p�S�U�L�V�������V�¶�L�O���V�H���G�L�W���H�Q�W�R�X�U�p���G�H��

�J�H�Q�V�� �V�L�P�S�O�H�V���� �� �E�r�W�H�V�� �H�W�� �P�p�F�K�D�Q�W�V���� �� �F�R�P�P�H�� �V�L�� �F�H�V�� �W�U�R�L�V�� �p�S�L�W�K�q�W�H�V�� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�L�H�Q�W�� �T�X�¶�r�W�U�H��

solidaires, c�¶�H�V�W�� �S�R�X�U��montrer sa distanciation face à ses frères Berbères.» O.Ould-

Braham (1995 : 77 )32  

Dans la période postcoloniale, on pourrait signaler une étude anthropologique réalisée par 

David M. Hart (1984 : 137- 152)33���� �,�O�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�p�� �V�X�U�� �� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �� �G�X�� �Q�R�P�� �G�H�V�� �$�Lt 

�6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V�� �V�D�Q�V�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �W�U�D�Q�F�K�H�U�� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �O�¶�L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�O�O�H�F�W�p�H�V����

Mais il  �D���G�p�W�D�L�O�O�p���O�H�X�U���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���V�X�U���O�¶�H�V�S�D�F�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����O�H�X�U���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���W�R�X�W���H�Q��

soulignant certaines de leurs caractéristiques et incohérences.  

�/�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H�� �G�X�� �Q�R�P�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �U�D�S�S�R�U�W�p�� �S�D�U�� �� �'�D�Y�L�G�� �0���+�D�U�W34  serait le mot 

« ismekh �ª�� �� �T�X�L�� �Y�H�X�W�� �G�L�U�H�� �O�H�� �Q�R�L�U���� �O�H�� �Q�q�J�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �O�R�F�D�O�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K���� �$�L�W��

Soulkmanes seraient donc un peuple ayant un ancêtre noir car « Ait  » en amazigh ve�X�W���G�L�U�H�¶��

�O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�H�¶���¶���O�D���I�D�P�L�O�O�H���G�H�¶�����0�D�L�V���� �V�H�O�R�Q���0���� �+�D�U�W35, seule une partie des Ait Soukhmanes, 

�O�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �H�Q�F�O�D�Y�p�H�V�� �G�¶�$�Q�H�U�J�X�L�� �H�W�� �G�H�� �.�X�V�D�U�� �V�H�� �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�H�Q�W�� �F�R�P�P�H��

�G�H�V�F�H�Q�G�D�Q�W�V���G�¶�X�Q���H�V�F�O�D�Y�H���Q�R�L�U���G�X���J�U�D�Q�G���6�D�L�Q�W���0�R�X�O�D�\���$�E�G�H�N�D�G�H�U���$�O���-�Llali enterré à Baghdad .  

                                                           
31 Ould Braham ( Ouahmi), 1994, 77. 

32 Ould Brahim ( Ouahmi), 1994,. 35-105.  

33 David M. Hart ���´��The Ait Soukhmane of  moroccan central Atlas : an ethnographic survey and case study 
�L�Q�� �V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�D�O�� �D�Q�R�P�D�O�\�´. �5�H�Y�X�H�� �G�H�� �O�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W��musulman et de la méditérrannée, 1984, vol: 38, n°38; p. 
137-152. 
34 David Mongomery Hart, The Ait Sukhmann of the moroccan central Atlas: an ethnographie survey and a case 
study in Sociocultural Anomaly. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1984_num_38_1_2050, consulté le 
22/01/2013. 

35 Idem. 
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On pourrait donc penser que la population pourrait comprendre un grand nombre de noirs. Ce 

�T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�H�� �F�D�V�� De La Chapelle (1931: 48)36 constate que, bien que les Ait Soukhman 

�D�L�H�Q�W�� �X�Q�� �W�H�L�Q�W�� �S�H�X�� �F�O�D�L�U���� �L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �D�X�F�X�Q�H�� �S�D�U�H�Q�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �U�D�F�H�� �Q�R�L�U�H���� �,�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�W�{�W��

�P�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�Q�V�����F�D�X�F�D�V�L�H�Q�V�����,�O���Q�H���V�¶�\���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���D�X�F�X�Q�H���W�U�D�F�H���Y�L�V�L�E�O�H���G�¶�D�V�F�H�Q�G�D�Q�F�H���Q�R�L�U�H�����3�R�X�U��

David Hart37,  cette revendication �D�S�S�D�U�D�L�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V�� �F�X�U�L�H�X�V�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �V�R�Q�W���P�D�O�� �Y�X�V��

chez cette population et considérés comme inférieurs aux blancs.  

La confédération des Ait Soukhmanes comprend deux grandes parties : il y a les Ait 

�6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���G�H���O�¶�(�V�W���T�X�L���V�R�Q�W���F�R�P�S�R�V�p�V���G�H�V���G�H�X�[���Wribus : Ait Hmama, Ait Said Ou Ali et une 

partie des Ait Abdi ou Ali ; lesquelles tribus relèvent de la province de Béni Mellal.  Leur 

chef-�O�L�H�X�� �H�V�W�� �$�J�K�E�D�O�D���� �/�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W�� �F�R�P�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �$�L�W��

Abdi et Ait Daoud ou Ali. La plup�D�U�W�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �I�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �U�H�O�q�Y�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�¶�$�]�L�O�D�O����

�&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �G�H�V�� �$�L�W�� �$�E�G�L�� �G�H�� �.�R�X�V�H�U�� �G�p�S�H�Q�G�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�¶�(�U�U�D�F�K�L�G�L�D���� �$�L�Q�V�L���� �R�Q��

constate que sur le plan administratif, ils relèvent de trois provinces : Béni Mellal, Azilal, 

Errachidia. 

Ces tribus  se sont installées tout au long du fleuve Oued Laabid, depuis  ses sources dans les 

�P�R�Q�W�D�J�Q�H�V���G�H���7�R�X�Q�I�L�W���j���O�¶�(�V�W���M�X�V�T�X�¶�D�X�[���K�D�X�W�H�X�U�V���G�H���2�X�D�R�X�L�]�H�U�W�K���j���O�¶�2�X�H�V�W�����F�
�H�V�W-à-dire depuis 

la montagne Ighil à Imdghas, �S�U�q�V�� �G�H�V�� �$�L�W�� �+�G�L�G�G�R�X�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �S�O�D�L�Q�H�V�� �Ge Beni Mellal. Cette 

région est caractérisée par ses hautes montagnes, ses vallées profondes. Les Ait Soukhmanes 

�I�X�U�H�Q�W���O�¶�X�Q�H���G�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���W�U�L�E�X�V���j���G�p�S�R�V�H�U���O�H�V���D�U�P�H�V���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����D�S�U�q�V���O�D��

bataille sanglante de Tazizawt en 1932. Le massif Kusar et plateau, situé à une altitude de 

près de 3.000 mètres, a été la scène de la  résistance ultime des Aït Sukhmanes �j���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q��

française avant leur reddition finale le 3 Septembre 1933, la date qui a marqué la fin de la 

«pacification» de l'Atlas Central. 

Les Ait Soukhmanes appartiendraient à la grande confédération amazighe Sanhaja dont le 

pays se trouve à cheval sur le Moyen Atlas et une partie du Haut Atlas oriental. Ennaciri A. 

                                                           

36 CHAPELLE (Lieut.) F. De La & REYNIERS (Lieut.), 1931, 48. 

37 David Mongomery Hart, The Ait Sukhmann of the moroccan central Atlas : an ethnographie survey and a 

case study in Sociocultural Anomaly.      http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-

1474_1984_num_38_1_2050, consulté le 22/01/2013. 
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Ben  Khalid (1997)  affirme que Ait Oumalou appartiennent à la famille Sanhaja qui 

comprend de nombreuses tribus comme Zyan, Bni Mguild, Ichqirn, Ait Soukhmanes���� �� �&�¶�H�V�W��

une population nomade  qui se déplaçait entre les sommets et les plateaux arides où  

prospèrent de riches et vertes vallées avec des champs irrigués par les rivières. Elle est 

�U�p�S�D�U�W�L�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�G�� �(�O�� �$�E�L�G�� �� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �V�D�� �V�R�X�U�F�H�� �V�L�W�X�p�H�� �j�� �-�E�H�O�� �7�R�X�]�L�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �V�R�Q��

�G�p�Y�H�U�V�R�L�U���j���2�X�H�G���$�K�D�Q�V�D�O���D�X���V�X�G���G�H���2�X�D�R�X�L�]�H�U�W�����G�D�Q�V���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�H���G�¶�$�]�L�O�D�O������ 

En plus des Ait Souk�K�P�D�Q�H�V�����F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���G�H���V�R�X�F�K�H�����L�O���\���D���G�H�V���$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���G�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q���T�X�L��

�V�H�� �V�R�Q�W�� �L�Q�W�p�J�U�p�V�� �� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �&�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W�� �j��

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �P�D�L�V�� �T�X�L��- pour des raisons diverses - venaient se réfugier chez les Ait 

Soukhmane�V�����,�O�V���S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���G�H�P�D�Q�G�H�U���j���r�W�U�H���D�G�R�S�W�p�V���S�D�U���X�Q�H���I�D�P�L�O�O�H���G�H���O�H�X�U���F�K�R�L�[�����,�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W��

de familles influentes, capables de leur assurer la protection dont ils avaient besoin. Il leur 

suffisait de faire un sacrifice sanguinaire en immolant une brebis et en implorant la protection 

de ladite famille et de sa tribu.  A partir du moment où ces personnes étaient admises, elles 

jouissaient des mêmes droits que les membres de la famille adoptive et se considéraient 

comme membres à part entière de la tribu. On appelle cela « un rattachement ». Et la personne 

rattachée est une imssighi �G�H�� �W�H�O�O�H�� �I�D�P�L�O�O�H���� �6�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W�� �j�� �F�H�O�O�H�V-�O�j���� �O�H�V�� �F�R�Q�I�U�p�U�L�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��

maraboutique, les chourfas installés en tant que refugiés pour des raisons politiques. Ces 

derniers, se considérant supérieurs aux autres de par leur affiliation supposée au prophète, 

évitent de se mélanger aux autres et restent groupées sous forme de zaouiyas38. Nous citerons 

�O�D�� �]�D�R�X�L�D�� �G�¶�$�K�H�Q�V�D�O���� �O�D�� �]�D�R�X�L�\�D�� �G�¶�$�V�N�D�U���� �� �S�U�q�V�� �G�H�� �7�D�J�X�H�O�H�I�W���� �O�D�� �F�R�Q�I�U�p�U�L�H�� �G�H�� �$�L�W Sidi Aziz à 

�7�D�J�X�H�O�H�I�W�����7�D�D�G�O�R�X�Q�W���S�U�q�V���G�¶�$�J�K�E�D�O�D���� 

Avant le débarquement des colons français, ces tribus étaient en perpétuelle lutte pour les 

�S�k�W�X�U�D�J�H�V�����O�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�D�X���H�W���O�H�V���L�Q�I�U�D�F�W�L�R�Q�V���F�R�X�W�X�P�L�q�U�H�V���W�R�X�F�K�D�Q�W���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���G�H���O�D���W�U�L�E�X�����(�O�O�H�V��

ne connurent pas de stabilité sociale avant la colonisation française, ceci, à cause des guerres 

intertribales. Elles font partie de cette partie du Maroc insoumise au pouvoir central, appelée 

Bled es-Siba39 ���� �T�X�L���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �G�D�W�H�� �U�p�F�H�Q�W�H���� �H�V�W�� �U�H�V�W�p�H�� �H�Q�F�O�D�Y�p�H���� �W�U�q�V�� �V�R�X�V�� �Géveloppée et à 

�O�¶�p�F�D�U�W�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�¶�R�Q�W�� �F�R�Q�Q�X�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �F�R�Q�I�L�U�P�H��

                                                           

38Zaouia  est un édifice religieux musulman. C'est aussi la confrérie et toute la communauté qui se structure 
autour de ce centre spirituel et social. 

39 Bled Siba : régions du Maroc rebelles qui étaient insoumises au pouvoir central avant le protectorat. Les 
�P�R�Q�W�D�J�Q�H�V���G�H���O�¶�$�W�O�D�V���\���I�R�Q�W���S�D�U�W�L�H.  
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Robert Montagne (1930 : 34-35)40 : « Quant à la Berbérie des Montagnes, dans le Bled es 

�6�L�E�D���� �F�H�� �S�D�\�V�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �F�R�Q�V�H�U�Y�p�� �L�Q�W�D�F�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�R�P�P�H�W�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H��

�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���X�Q���R�X���G�H�X�[���P�L�O�O�p�Q�D�L�U�H�V���D�Y�D�Q�W���Q�R�W�U�H���q�U�H���T�X�¶�H�O�O�H���p�Y�R�T�X�H���j���F�K�D�T�X�H���L�Q�V�W�D�Q�W�� »  

 Leur habitation traditionnelle était  une masure, amazir dans la langue locale,  qui servait de 

demeure pour le sédentaire et de refuge en hiver pour ceux  qui pratiquent la transhumance,  

et bien sûr la tente tissée  en poil de chèvres. Mais ils ont édifié des greniers collectifs, selon 

un système de sécurité, pour y conserver leurs denrées alimentaires et les objets de valeur.  

Awlous  près de Tagueleft  et Agjyal �G�X���F�{�W�p���G�H���7�L�]�L���Q�¶�,�V�O�L en  témoignent. Ce dernier que nous 

�D�Y�R�Q�V���H�X���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���Y�L�V�L�W�H�U���H�V�W�����L�Q�F�U�X�V�W�p���G�D�Q�V���X�Q�H���I�D�O�D�L�V�H���L�Q�D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� 

La vie sociopo�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V�� �� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �G�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �W�U�L�E�X�V����

�D�X�W�R�X�U�� �G�¶�H�X�[�� �T�X�L�� �S�U�D�W�L�T�X�H�Q�W�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �H�W�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�K�X�P�D�Q�F�H�� �/�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�V�W�� �X�Q�H��

�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �U�X�U�D�O�H�� �T�X�L�� �V�H�� �E�D�V�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�Lté 

économique principale. Les deux provinces de Béni mellal et Azilal auxquelles appartiennent 

ces tribus, disposent �G�¶�X�Q�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �I�R�U�H�V�W�L�H�U�� �U�L�F�K�H�� �H�W�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�� �F�R�X�Y�U�D�Q�W��une superficie de 

���������������K�D�����j���O�D�T�X�H�O�O�H���L�O���I�D�X�W���D�M�R�X�W�H�U���������������K�D���U�H�E�R�L�V�p�V���M�X�V�T�X�¶�j���O�D��campagne 2007/200841. Elle 

est située surtout en zone de montagne. Le développement économique local repose dans une 

large part sur cette richesse.  La forêt constitue une source importante de la production du 

�I�R�X�U�U�D�J�H���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�¶�L�U�U�p�J�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�H���� �O�¶�L�Q�V�X�I�I�L�V�Dnce des infrastructures de 

base et la pression démographique constituent une entrave au développement agricole. Ces 

tribus pratiquaient la transhumance deux fois par an �����H�Q���K�L�Y�H�U�����L�O�V���V�H���G�p�S�O�D�o�D�L�H�Q�W���Y�H�U�V���O�¶aza�[ar 

(la plaine) où le climat  est clément, con�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���O�D���P�R�Q�W�D�J�Q�H���R�•���O�¶�K�L�Y�H�U���H�V�W���W�U�q�V���U�L�J�R�X�U�H�X�[����

�(�Q���p�W�p�����L�O�V���U�H�Y�H�Q�D�L�H�Q�W���Y�H�U�V���O�D���P�R�Q�W�D�J�Q�H�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����O�¶�H�V�S�D�F�H���G�X���Q�R�P�D�G�L�V�P�H���V�H���W�U�R�X�Y�H���U�p�G�X�L�W��

�j�� �F�D�X�V�H�� �G�X�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�H�� �W�H�U�U�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �S�D�v�W�U�H�� �� �O�H�� �E�p�W�D�L�O�� �G�D�Q�V�� �O�D��

forêt. Par �D�L�O�O�H�X�U�V�����O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���S�O�D�L�Q�H���H�V�W���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���G�L�I�I�L�F�L�O�H à cause de la mise en valeur 

agricole des pâturages et la transformation des terres collectives en propriétés privées 

�L�Q�W�H�U�G�L�W�H�V���G�¶�D�F�F�q�V�����&�H���T�X�L���D���G�H�V���U�p�S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���V�X�U���O�H�X�U���Q�R�P�D�G�L�V�P�H��     

                                                           

40 Robert Montagne, 1930, 34-35.  

41 Rapport du  Haut-Commissariat au plan, Direction Régionale  de Tadla/Azilal, Monographie Régionale De 
Tadla Azilal, septembre 2010. 

 



48 

 

E.F. Gauthier, cité par Christian Potin (2004)  a rappelé leur insoumission au Makhzen42 et  a 

souligné  cette caractéristique des tribus du Moyen Atlas:  

  [.. .]II faut aller au Maroc, et regarder les Beraber du Moyen Atlas, pour soupçonner 

de quel poids les transhumants ont pesé sur les destinées du Maghreb. Le Moyen Atlas 

couvre la moitié du Maroc, il s'étend jusqu'aux portes de Fès, il a été essentiellement, à 

travers toute l'histoire, le "bled siba", le pays éternellement insoumis, en dehors de 

to�X�W�����V�H���U�H�I�X�V�D�Q�W���j���W�R�X�W�H���F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�«    

 

2- La situation linguistique et culturelle 

Comme notre sujet se rapporte à un espace géographique amazighophone, il nous a 

semblé  important de donner quelques repères historiques et un aperçu sur le statut de la 

langue berbère ou amazigh au Maghreb et particulièrement au Maroc car on ne peut pas 

�p�W�X�G�L�H�U���X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H���H�W���j���I�R�U�W�L�R�U�L���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���H�Q���I�D�L�V�D�Q�W���D�E�V�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���T�X�L���O�D���Y�p�K�L�F�X�O�H����

l �¶�L�P�S�U�q�J�Q�H���G�H���V�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���H�W���H�Q���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�D���P�p�P�R�L�U�H���� 

Les Berbères ou Imazighen (Amazigh au singulier) constituent le fond ancien de la population 

�G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���1�R�U�G�����,�O�V�����R�F�F�X�S�q�U�H�Q�W�����O�¶�H�V�S�D�F�H���Q�R�U�G-africain qui s'étend de la Mer Rouge aux 

îles Atlantiques et du Niger à la Méditerranée. La langue berbère serait l'une des plus 

anciennes langues de l'humanité.  �(�O�O�H���H�V�W���O�D�����O�D�Q�J�X�H���G�H�V���S�O�X�V���D�Q�F�L�H�Q�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X��

Nord 

Les Berbères43 sont connus, dès le temps des Pharaons égyptiens, sous les noms de Lebou et 

�7�H�P�H�K�R�X�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�H�� �*�D�E�U�L�H�O�� �&�D�P�S�V�� ������������. �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �G�H�� �F�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �L�O�� �Q�H��

subsiste que des lambeaux linguistiques et des groupes parfois importants mais séparés les 

uns des autres. Cette survivance de la langue berbère malgré les dominations successives 

subies, intrigue les chercheurs.  Gabriel Camps (2002) cherche à comprendre comment, 

malgré toutes les influences que les Berbères ont subies (punique, romaine, africaine, 

�D�U�D�E�H�«�������L�O�V���R�Q�W���S�X���U�H�V�W�H�U���I�L�G�q�O�H�V���j���O�H�X�U�V���F�R�X�W�X�P�H�V�����j���Oeur langue.    

                                                           

42  �&�¶�H�V�W���O�¶�Hnsemble de l'administration marocaine (en particulier sous le Protectorat français. 

43 Dans cette recherche, pour une question de commodité et de compréhension,  nous utilisons  sans connotation 

�S�p�M�R�U�D�W�L�Y�H���R�X���P�L�O�L�W�D�Q�W�H���O�H�V���G�H�X�[���W�H�U�P�H�V���G�H���E�H�U�E�q�U�H���H�W���G�¶�D�P�D�]�L�J�K��  
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 �,�O���H�V�W���j���Q�R�W�H�U���T�X�H���F�H���V�R�Q�W���O�H�V���W�H�U�P�H�V���G�H�����µ�F�K�O�H�X�K�¶�����O�¶�D�P�D�]�L�S�K�R�S�K�R�Q�H�����H�W���µ�W�D�F�K�H�O�K�L�W�¶�����O�D���O�D�Q�J�X�H��

�D�P�D�]�L�J�K�H���� �� �T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�D���O�D�Q�J�X�H�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�D�E�H�� �G�L�D�O�H�F�W�D�O�� �R�X��

�G�X���E�H�U�E�q�U�H�������/�H�V���J�H�Q�V���V�H���G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���F�R�P�P�H���G�H�V���µ�F�K�O�H�X�K�V�¶�������� 

�/�¶�H�W�K�Q�R�Q�\�P�H�� �© berbère » est largement rejeté par les militants du mouvement amazigh  non 

seulement  par sa désignation exogène mais aussi par sa connotation péjorative. Ils lui 

�S�U�p�I�q�U�H�Q�W���F�H�O�X�L���G�¶amazigh  dont le pluriel est imazighen  �H�W���T�X�L���H�V�W���I�U�D�Q�F�L�V�p���H�Q���µ�D�P�D�]�L�J�K�V�µ�������&�H��

�W�H�U�P�H�� �I�D�L�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�¶�X�Q�D�Q�L�P�L�W�p�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �7�D�P�D�]�J�K�D�� ���S�D�\�V��

des Imazighens) et de la diaspora. Il a été élu  par  une intelligentsia berbère pour ses 

connotations  qui sont ressenties comme positives, pour se substituer à celui de berbère(s)  qui 

�V�H�U�D�L�W�� �P�R�L�Q�V�� �Y�D�O�R�U�L�V�D�Q�W�� �H�W�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �G�R�Q�Q�p�� �D�X�[�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�X�� �1�R�U�G�� �T�X�L�� �Q�H�� �S�D�U�O�D�L�H�Q�W��

pas le latin. �/�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X�� �P�R�W���� �� �V�H�O�R�Q�� �,�E�Q�� �.�K�D�O�G�R�X�Q���� �V�H�U�D�L�W�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�X�� �S�D�W�U�L�D�U�F�K�H�� �G�X�� �S�H�X�S�O�H��

berbère : A�P�D�]�L�J�K���� �/�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H�� �� �U�p�S�D�Q�G�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �H�W�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �P�L�O�L�W�D�Q�W�V�� �G�X��

�0�R�X�Y�H�P�H�Q�W���F�X�O�W�X�U�H�O���E�H�U�E�q�U�H���H�V�W���F�H�O�X�L���µ�G�¶�K�R�P�P�H���O�L�E�U�H���µ���R�X���P�r�P�H���µ�G�¶�K�R�P�P�H���U�H�E�H�O�O�H�¶�����0�D�L�V���R�Q��

pourrait faire le rapprochement avec un mot de la langue amazigh ���� �µizagh�¶���� �&�H�� �W�H�U�P�H��

carac�W�p�U�L�V�H���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�����µ�L�Q�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�p�H�����µ�U�H�E�H�O�O�H�¶�����µ���L�Q�G�R�P�S�W�D�E�O�H�¶�����,�O�����S�H�X�W���r�W�U�H���V�X�E�V�W�D�Q�W�L�Y�p���H�Q���µ��

amazigh�¶. Mais le sens précis du terme reste à découvrir car comme le rappelle  Salem Chaker 

(1986 : 566-567 )44 :  

-  Au niveau sémantique, de nombreux chercheurs ont pensé et écrit 

�T�X�¶Amazigh signifiait "homme libre, noble" (ce qui est du reste le cas de beaucoup de 

�Q�R�P�V���G�¶�H�W�K�Q�L�H�V���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H�����>�������@�����(�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W���S�D�V���I�R�Q�G�p�H�������� 

 Le féminin du nom est tamazight. Il est traditionnellement utilisé pour désigner le dialecte du 

�0�D�U�R�F���&�H�Q�W�U�D�O���H�W���S�D�U���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�D���O�D�Q�J�X�H���E�H�U�E�q�U�H���G�D�Q�V���V�R�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H����Bien que la 

�O�D�Q�J�X�H���D�P�D�]�L�J�K�H���V�R�L�W���O�D���O�D�Q�J�X�H���F�R�P�P�X�Q�H���G�H�V���D�Q�F�L�H�Q�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���1�R�U�G�����L�O���Q�¶�H�Q��

�G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �Y�U�D�L�� �T�X�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �Q�¶�H�V�W pas unifiée et  le monde berbérophone est 

diversifié et présente des modes de vie et des expressions artistiques  différents.  Paulette 

Galant Pernet (1998) a bien souligné cette particularité en le qualifiant de "compartimenté" et 

de "dispersé", composé de groupes avec des conditions et modes de vie très variés, et 

�T�X�¶�D�X�F�X�Q�� �p�W�D�W�� �Q�H�� �U�p�X�Q�L�W���� �(�Q�� �V�R�P�P�H���� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �E�H�U�E�p�U�R�S�K�R�Q�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�L�I�L�p���� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �Q�R�Q��

plus.  Et les chercheurs comme  Paulette Galant �±Pernet (1998) ou S. Chaker (1992) ont 

                                                           
44 Salem Chaker, 1986, 562-568. 
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souligné cette vé�U�L�W�p�������j���V�D�Y�R�L�U���T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���X�Q�H���O�D�Q�J�X�H���T�X�L���V�R�L�W���F�R�P�P�X�Q�H���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V��

groupes berbérophones. 

�/�D���U�D�L�V�R�Q���G�¶�X�Q�H���W�H�O�O�H���G�p�V�D�J�U�p�J�D�W�L�R�Q�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�X���U�p�W�U�p�F�L�V�V�H�P�H�Q�W�����G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���D�P�D�]�L�J�K�������H�V�W���j��

�F�K�H�U�F�K�H�U���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���F�H���S�H�X�S�O�H���T�X�L���D���H�V�V�X�\�p���G�H�V���G�p�I�D�L�W�H�V���H�W�����V�X�E�L���O�D���G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V��

peuples.  Said Guennoun, cité par Michel Lafon45,  fait ce constat accablant:  

 

 Ce dont [la langue berbère] souffre le plus, ce dont elle périra, c'est qu'elle appartient 

à un peuple éternellement vaincu et dominé, et que, par suite, elle n'est jamais seule 

dans son propre pays, il y a toujours au-dessus d'elle la langue d'un vainqueur.  

 

�3�D�\�V���O�H���S�O�X�V���E�H�U�E�p�U�R�S�K�R�Q�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���1�R�U�G�����O�H���0�D�U�R�F���R�F�F�X�S�H���O�¶�D�Q�J�O�H���Q�R�U�G-

ouest du continent africain. Il fut ainsi depuis les âges anciens, un lieu de rencontre des 

�F�X�O�W�X�U�H�V���H�W���G�H�V���P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V���Y�H�Q�X�H�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H�������G�¶�2�U�L�H�Q�W���H�W���G�¶�(�X�U�R�S�H�����1�R�W�R�Qs toutefois que des 

�G�\�Q�D�V�W�L�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V���U�p�J�Q�q�U�H�Q�W���V�X�U���O�H���0�D�J�K�U�H�E���M�X�V�T�X�¶�D�X���;�9�,�ƒ���V�L�q�F�O�H�����/�H�X�U���F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q���j���O�¶�,�V�O�D�P��

�O�H�V�� �D�� �L�Q�V�F�U�L�W�H�V�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �L�U�U�p�Y�H�U�V�L�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�L�U�H�� �S�R�O�L�W�L�F�R-�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�D�E�L�W�p���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V�� les 

montagnes sont restées- �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �G�D�W�H�� �U�p�F�Hnte, un domaine inexpugnable de la berbérité. 

�(�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �V�X���� �O�j�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �H�W�� �V�X�E�L�U�� �P�R�L�Q�V�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V��

�H�[�W�p�U�L�H�X�U�H�V���� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�¶�D�U�D�E�H- considéré comme langue officielle-  �V�¶�\�� �H�V�W�� �H�Q�U�D�F�L�Q�p�� �H�W�� �D��

�S�U�L�V�� �G�H�� �O�¶�D�P�S�O�H�X�U�� �D�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �R�•�� �� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�X�� �E�H�U�E�q�U�H�� �Q�H�� �F�H�V�V�H�� �G�H�� �S�H�U�G�U�H�� �G�X�� �W�H�U�U�D�L�Q46. 

�1�R�P�E�U�H�X�[�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �D�P�D�]�L�J�K�V�� �T�X�L�� �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�H�Q�W�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�U�D�E�H�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �D�U�D�E�H����

�/�D�Q�J�X�H�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�H���� �F�X�O�W�X�U�H�� �P�p�S�U�L�V�p�H�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�V�� �G�L�U�L�J�H�D�Q�W�V��

arabo-islamiques nord africains doivent faire face au réveil berbère et à la prise de conscience 

identitaire des peuples amazighs.  

La situation linguistique est celle des populations berbèrophones découvrant l'arabe avec 

l'arrivée, à la fin du VIIe siècle, des conquérants orientaux sous la houlette de Moussa Ibn 

                                                           

45 �6�D�L�G�� �*�X�H�Q�Q�R�X�Q���� �0�p�P�R�L�U�H�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�X��Nord, www.memoireafriquedunord.net/biog/biog06_guennoun.htm, 
consulté le 14/04/ 2014. 

46  �/�H�V�� �D�P�D�]�L�J�K�R�S�K�R�Q�H�V�� �� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �X�Q�� �S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�� �������� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �0�D�U�R�F���� �V�R�L�W�� ������ �j�� ������
millions de berbérophones sur une population de 32 millions  (S.Chaker, Langue et littérature berbères, 
https://www.clio.fr/bibliotheque/langue_et_litterature_berberes.asp 

�6�H�O�R�Q���O�H�V���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V�����F�R�Q�W�H�V�W�p�H�V���S�D�U���O�¶�,�5�&�$�0���H�W���O�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���D�P�D�]�L�J�K�������L�O�V�� �Q�H���V�H�U�D�L�H�Q�W���T�X�H��������������
de la population marocaine  en 2015, contre 28% lors du recensement de 2004.  
http://www.yabiladi.com/articles/details/39551/maroc-polemique-autour-d-amazighophones-calcules.html 
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Nusayr. �'�H�V���G�\�Q�D�V�W�L�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V���U�p�J�Q�q�U�H�Q�W���V�X�U���O�H���0�D�J�K�U�H�E���M�X�V�T�X�¶�D�X���;�9�,�H���V�L�q�F�O�H47. Mais depuis 

le XVe siècle, les dynasties marocaines arabo-berbères ont aussi subi les influences 

européennes, notamment des royaumes du Portugal et d'Espagne. 

Avant même le protectorat français (1912-1956), les vocabulaires arabe et amazigh se sont 

enrichis d'apports étrangers, et l'on retrouve ce syncrétisme dans la vigueur de la darija 

�D�F�W�X�H�O�O�H���� �O�¶�D�U�D�E�H�� �G�L�D�O�H�F�W�D�O��  La diversité linguistique et culturelle est une réalité. Quatre 

langues coexistent au Maroc ���� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K���� �O�¶�D�U�D�E�H�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �R�X�� �O�D��darija ou ammiya���� �O�¶�D�U�D�E�H��

�F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �&�H�V�� �T�X�D�W�U�H�� �O�D�Q�J�X�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�D�� �P�r�P�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�� �Q�L�� �O�H�V��

mêmes domain�H�V�� �G�¶�X�V�D�J�H���� �/�¶�D�P�D�]�L�J�K�� �H�W�� �O�H�� �G�L�D�O�H�F�W�H�� �D�U�D�E�H�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �O�D�Q�J�X�H�V�� �P�D�W�H�U�Q�H�O�O�H�V��

�G�H�V���P�D�U�R�F�D�L�Q�V�����/�¶�D�U�D�E�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���p�F�U�L�W���D���p�W�p���O�D���V�H�X�O�H���O�D�Q�J�X�H���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���G�X���0�D�U�R�F���M�X�V�T�X�¶�j��������������

�G�D�W�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K�� �D�� �p�W�p�� �U�H�F�R�Q�Q�X�� �S�D�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �O�D�Q�J�X�H 

�R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���� �� �/�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���H�V�W���X�W�L�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�������G�D�Q�V���O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�����D�X��

niveau culturel et dans la vie économique. Il devient la langue de communication des classes 

�V�R�F�L�D�O�H�V�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�H�V���� �/�¶�D�Q�J�O�D�L�V�� �F�R�Q�Q�D�L�W�� �X�Q�� �H�V�V�R�U�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V années et commence à 

�F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�U���O�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�������/�¶�H�V�S�D�J�Q�R�O���H�V�W���S�D�U�O�p���G�D�Q�V���O�H���1�R�U�G���H�W���O�H�V���S�U�R�Y�L�Q�F�H�V���G�X���6�X�G���T�X�L���p�W�D�L�H�Q�W��

�F�R�O�R�Q�L�V�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�(�V�S�D�J�Q�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �D�P�D�]�L�J�K�H�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �R�F�F�X�O�W�p�H�� �S�D�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �O�D�Q�J�X�H�V��

qui se sont imposées à travers un pouvoir pol�L�W�L�T�X�H�� �H�W�� �� �U�H�O�L�J�L�H�X�[���� �� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �L�Q�Y�D�U�L�D�Q�W�H��

historique que souligne Akouaou : « Demeure aussi comme invariante historique le fait que la 

�F�X�O�W�X�U�H�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�� ���O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�X�� �S�R�X�Y�R�L�U���� �H�V�W�� �L�Q�G�L�V�V�R�F�L�D�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�U�L�W���� �G�L�I�I�X�V�p�� �S�U�H�V�T�X�H��

exclusivement  dans la langue officielle nécessairement prestigieuse.» A.Akouaou (1987 : 

69 - 78)  48   

Les militants amazighs insistent sur le fait que la dévalorisation et la marginalisation dont ont 

�V�R�X�I�I�H�U�W�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �H�W�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �E�H�U�E�q�U�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��globale 

�R�U�J�D�Q�L�V�p�H���H�W���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�D�O�L�V�p�H���T�X�L���Y�L�V�H���O�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V���H�W���O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H�����,�O���H�Q���U�p�V�X�O�W�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H��

deux mondes différents : le Maroc utile et le Maroc jugé inutile et partant négligé et non 

inclus  dans les programmes de développement  à tel point que  berbère est synonyme de 

montagne et du non développement.  Bernard Lortat-Jacob fait le même constat : 

                                                           

47 Les dynasties berbères qui se sont succédé sont : les Almoravides1062-1147, les Almohades (1147-1269), les 
Mérinides (1269-1465), les Wattassides (XVème siècle), les Saâdiens  (XVIe-XVIIe siècle). 

48 Ahmed Akouaou, 1987, .69- 78. 
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 Pour la plupart des Marocains cependant, la notion de rural  est volontairement 

�D�V�V�R�F�L�p�H�� �j�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�� �H�W�� �U�H�Q�Y�R�L�H�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �� �j�� �O�D�� �Y�L�H�� �F�R�Pmunautaire et au 

monde berbère. «  Non berbère �ª�� �S�U�H�Q�G�� �D�O�R�U�V�� �Y�D�O�H�X�U�� �G�¶�© arabe », ou aussi 

�G�¶ « européen » et renvoie indirectement à la ville. Lortat-Jacob (1994: 51)49  

  

�$�S�U�q�V���O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�����O�D���O�D�Q�J�X�H���D�P�D�]�L�J�K�H���H�V�W���U�H�Q�L�p�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�¶�(�W�D�W���D���L�Q�V�W�D�X�U�p�����X�Q�H politique 

�G�¶�D�U�D�E�L�V�D�W�L�R�Q���V�H�O�R�Q���O�D�T�X�H�O�O�H���O�¶�D�U�D�E�H�� �H�V�W���O�D���V�H�X�O�H���O�D�Q�J�X�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���L�P�S�R�V�p�H���j�� �W�U�D�Y�H�U�V��

�O�H�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���H�W���O�H�V���P�p�G�L�D�V���j���W�R�X�V���O�H�V���P�D�U�R�F�D�L�Q�V�������3�R�X�U���O�X�L�����O�¶�X�Q�L�W�p���G�X���S�D�\�V���S�D�V�V�H���S�D�U���O�¶�X�Q�L�F�L�W�p��

de la langue et de la religion.  Cette politique est suivie au détriment de la langue et de la 

culture des autochtones que sont les amazighs  qui représentaient la majorité de la population 

�V�D�F�K�D�Q�W���T�X�H���W�R�X�W�H���X�Q�H���I�U�D�Q�J�H���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���V�¶�H�V�W���D�U�D�E�L�V�p�H���� �/�H���S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H���G�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V���D�X��

Maroc est estimé à 40%. Le recensement de 2004 qui ramène ce pourcentage à 28% est 

�F�R�Q�W�H�V�W�p���S�D�U���O�H�V���2�1�*���T�X�L���W�U�R�X�Y�H�Q�W���O�H���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�Q�T�X�r�W�H���E�L�D�L�V�p�� 

Plus encore que dans les autres pays du Maghreb, la culture et la langue amazighes sont 

restées vivaces au Maroc. De larges portions du territoire sont encore aujourd'hui considérées 

comme zones berbères : la division classique distingue le pays du tarifit (Nord), celui du 

tamazight (Centre) et celui du tachlhit (Sud, Souss, Anti-Atlas), qui offrent autant de variantes 

de la langue berbère.  Certes, il est difficile de distinguer les arabes des amazighs ���� �F�¶�H�V�W��

�S�R�X�U�T�X�R�L�� �L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W�� �G�H�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�D�P�D�]�L�J�K�R�S�K�R�Q�H�V�� �H�W�� �G�H�� �E�H�U�E�p�U�R�S�K�R�Q�H�V���� �&�D�U�� �Xne grande 

�I�U�D�Q�J�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �V�¶�H�V�W�� �D�U�D�E�L�V�p�H�� �D�X�� �I�L�O�� �G�H�V�� �V�L�q�F�O�H�V���� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �D�F�F�p�O�p�U�p����

récemment à partir de la période coloniale avec la généralisation de la scolarisation et la 

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�D�E�H�� �F�R�P�P�H�� �V�H�X�O�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �Oa constitution de 2011. 

Salem Chaker50  affirme : « L'arabisation est aussi au Maghreb, notamment en Algérie et au 

Maroc, une politique des États qui se définissent comme arabes et musulmans. Ce n'est que 

depuis des dates très récentes que le berbère a commencé à obtenir droit de cité; »  

 

                                                           

49 Bernard Lortat-Jacob, 1994, 51. 

50 Salem Chaker, Langue et littérature berbères. 
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/langue_et_litterature_berberes.asp, site Clio, consulté le 15/04/ 2015. 
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Malgré  la marginalisation dont ont pâti la langue amazighe et sa culture, à travers les 

�S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���V�H���V�R�Q�W���V�X�F�F�p�G�p�����G�H�S�X�L�V���O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���G�X���0�D�U�R�F��

en 1956, la langue et la culture qui lui est inhérente, sont encore vivantes. Les événements qui 

ont secoué le Maghreb, ces dernières années, ont remis sur le devant de la scène politique les 

revendications des militants amazighs et une prise de conscience identitaire ne cesse de se 

développer et de se renforcer.  Ils ont revendiqué la reconnaissance de la langue amazighe 

comme langue officielle ; ce que Salem Chaker juge comme un enjeu important étant donné 

sa répercussion sur les différents domaines:  

 

 Reconnaître une spécificité linguistique à certaines régions (ou à des groupes de 

populations) mène immanquablement à inscrire des droits particuliers, 

territorialisés ou individuels, et donc à ancrer dans le droit une 

distinction « Berbérophones » « Arabophones �ª�� �H�W���j�� �U�H�Q�R�Q�F�H�U���j�� �O�D���W�K�q�V�H���G�H���O�¶�X�Q�Lté 

�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �1�D�W�L�R�Q���� �/�¶�H�Q�M�H�X�� �H�V�W�� �G�H�� �W�D�L�O�O�H�� �H�W�� �V�H�V�� �L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V��

politico juridiques éventuelles considérables.   Salem Chaker (2013 : 39- 50)51 

 

�$�S�U�q�V�� �G�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V�� �G�H�� �Q�p�J�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�D�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H��la 

composante amazighe au Maroc ont suivi une évolution croissante lors de ce dernier demi-

siècle. En effet, �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �0�D�U�R�F�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�� �F�R�Q�V�D�F�U�H�� �H�Q�� ���������� �O�¶�D�U�D�E�H��

comme seule langue officielle du pays. La dimension berbère de son identité est totalement 

�Q�L�p�H�����&�¶�H�V�W���H�Q�W�U�H �����������H�W���������������T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H���S�D�U�P�L���G�¶�D�X�W�U�H�V��

�G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H���� �/�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �U�R�\�D�O�� �G�¶�$�M�G�L�U���� �O�H�� ������ �R�F�W�R�E�U�H�� ������������ �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K��

comme la composante principale de la culture marocaine en ces termes : « �O�¶�D�P�D�]�L�J�K��

constitue un élément principal de la culture nationale, et un patrimoine culturel dont la 

�S�U�p�V�H�Q�F�H�� �H�V�W�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�p�H�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��

marocaine.»52  

La langue amazighe fait désormais partie du « patrimoine culturel national » et devient une 

« affaire nationale �ª�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H���W�R�X�V���O�H�V���F�L�W�R�\�H�Q�V. Il y annonce en même temps  la 

                                                           

51 Salem Chaker, 2013, 39- 50. 

52 Discours royaux, https://www.diplomatie.ma/DiscoursRoyaux/tabid/72/vw/1/ItemID/4050/language/fr-
FR/Default.aspx,  consulté le 16/01/2015. 
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�F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�,�5�&�$�0�����,�Q�V�W�L�W�X�W���G�H���5�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�D���&�X�O�W�X�U�H���$�P�D�]�L�J�K�H���0�D�U�R�F�D�L�Q�������/�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q��

de la langue amazig�K�H�� �V�H�� �F�R�Q�F�U�p�W�L�V�H�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �W�U�q�V�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H��

dans les médias, il faudra attendre le 1er mars 2010 pour assister au lancement officiel des 

premières émissions de la chaîne nationale amazighe (TV8).  

Avec la révision de la constitution en 2011, la langue amazighe devient la deuxième langue 

�R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���j���F�{�W�p���G�H���O�¶�D�U�D�E�H�����/�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�����F�R�Q�V�D�F�U�H�����G�D�Q�V���V�R�Q���S�U�p�D�P�E�X�O�H�����O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��

dans sa « diversité �ª�� �H�W���O�¶�X�Q�L�W�p���G�D�Q�V���O�D���U�L�F�K�H�V�V�H���G�H���V�H�V�� �D�I�I�O�X�H�Q�W�V���� �0�D�L�V���O�D�� �F�R�Q�F�U�p�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H��

s�W�D�W�X�W�����U�H�V�W�H���W�U�L�E�X�W�D�L�U�H���G�¶�X�Q�H���O�R�L���X�O�W�p�U�L�H�X�U�H����Un « Conseil national des langues et de la culture 

marocaine », nouvellement institué et annoncé dans la Constitution, sera chargé de la mise en 

�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �G�X�� �S�D�\�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��

formation.  

�,�O���I�D�X�G�U�D�L�W���Q�R�W�H�U���T�X�H���O�¶�R�I�I�L�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�P�D�]�L�J�K�����H�V�W���O�¶�D�E�R�X�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�L��

�V�¶�H�V�W���p�W�D�O�p�H���V�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���� �6�W�H�S�K�D�Q�L�H���3�R�X�H�V�V�H�O��������������53 précise : «  En effet, depuis 

�X�Q�H�� �T�X�D�U�D�Q�W�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V�� �O�H��milieu associatif marocain voit naître de nouveaux paradigmes 

�L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�V���T�X�L���L�Q�V�L�V�W�H�Q�W���V�X�U���G�H�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V���G�¶�R�U�G�U�H���©���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���ª�����©���O�R�F�D�O���ª�����©���D�Q�F�H�V�W�U�D�O���ª�������O�D��

« culture berbère ».   

Stephanie Pouessel (2008) affirme que le mouvement culturel berbère marocain a évolué ces 

cinquante dernières années, passant de la défense du patrimoine à une revendication en termes 

�G�H���G�U�R�L�W�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H et que les prémisses de ce mouvement datent de 1967, avec la création 

�G�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �E�H�U�E�q�U�H���� �O�¶�$�0�5�(�&54,  do�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �Y�L�V�D�L�W�� �O�D�� �V�D�X�Y�H�J�D�U�G�H�� �G�X��

« patrimoine marocain  �ª���� �� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �Y�H�Q�X�H�V�� �D�S�S�X�\�H�U�� �F�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W. 

�7�D�P�D�\�Q�X�W���� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�¶�p�W�p�� �G�¶�$�J�D�G�L�U���� �O�H�� �&�R�Q�J�U�q�V�� �P�R�Q�G�L�D�O�� �D�P�D�]�L�J�K�� �H�W�� �E�L�H�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��

associations et organisations qui ont milité et militent encore pour la réhabilitation de la 

langue et la culture amazighes. Les années 1990 marquent ainsi le passage vers le discours 

identitaire amazigh « moderne » : le premier moment clef pourrait être la �&�K�D�U�W�H���G�¶�$�J�D�G�L�U en 

�������������&�¶�H�V�W�� la signature de cette charte qui a donné naissance à la phase de la revendication.  

                                                           

53 Stéphanie Pouessel,  Du village au « village-�J�O�R�E�D�O�� �ª�� ���� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �H�W�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q��

autochtone berbère au Maroc, Autrepart 2006/2 (n° 38), Éditeur : Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) 

54 �/�¶�$�0�5�(�& �����$�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���0�D�U�R�F�D�L�Q�H���G�H���5�H�F�K�H�U�F�K�H���H�W���G�¶�(�F�K�D�Q�J�H���&�X�O�W�X�U�H�O�����I�R�Q�G�p�H���S�D�U���%�U�D�K�L�P���$�N�K�L�D�W���H�Q������������ 
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�3�R�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���G�H���V�H�V���P�H�P�E�U�H�V���F�R�P�P�H���F�H�X�[�� �G�H���O�D���M�H�X�Q�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���� �O�¶�$�0�5�(�&���T�X�L���� �H�V�W���U�H�V�W�p�H��

cantonnée à une action culturelle et un discours purement universitaire nécessite, sans plus 

attendre, �X�Q�H�� �D�F�W�L�R�Q�� �U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�U�L�F�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�� �H�Q�� ���������� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �7�D�P�D�\�Q�X�W����

�T�X�L���D�G�R�S�W�H���X�Q���W�R�Q���Q�H�W�W�H�P�H�Q�W���S�O�X�V���S�R�O�L�W�L�V�p�����(�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�D���&�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�H�V��

�'�U�R�L�W�V�� �G�H�� �O�¶�+�R�P�P�H���� �H�O�O�H�� �S�R�X�U�V�X�L�W�� �D�Y�H�F�� �S�O�X�V�� �G�H�� �I�R�U�F�H�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�H�S�X�L�V�� ���������� �V�D�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�¶�X�Q�H��

internationalisation de la question amazighe. D. Merolla (2014 : 51)55  explique :  

 

- Two of the oldest associations, AMREC (Association Marocaine de Recherches et 

Échanges Culturels) and ANCAP �± Tamaynut (Associ-ation Nouvelle pour la 

Culture et les Arts Populaires �± The New One), as well asthe Agadir Summer 

University (AUEA), have played key roles in organizing culturalmeetings for artists, 

activists, and scholars to discuss linguistic and literary themes. Since the 1970s, 

both AMREC and Tamaynut have published periodicals such 

as Amud (Seeds), Anaruz (Hope).    

 

Des revues et journaux  qui sont dédiés à la cause et à la culture amazighe  se sont multipliés 

depuis  les années 1980. La revue AMAZIGH, éditée par le parti politique (le mouvement 

populaire) au début des années1980  a  consacré le mot amazigh.  Plusieurs personnes comme 

Ali Azaykou ont trouvé dans cette revue une tribune pour partager leurs préoccupations quant 

à la �V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�P�D�]�L�J�K�L�W�p���D�X���0�D�U�R�F�������7�L�I�D�Z�L�Q�������W�D�V�D�I�X�W���������D�J�U�D�Z���D�P�D�]�L�J�K�����W�L�Z�L�]�D�����V�R�Q�W���G�H�V��

journaux dédiés à la langue et à la culture amazighes.   

Le mouvement culturel berbère marocain a évolué ces cinquante dernières années, passant de 

la défense du �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���j���X�Q�H���U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���G�U�R�L�W�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H. Actuellement, 

le mouvement amazigh a  inclus les droits économiques et sociaux  dans ses revendications. 

Partie prenante du Printemps de 2011 et actifs dans différentes luttes sociales de ces dernières 

�D�Q�Q�p�H�V���� �H�Q�F�R�X�U�D�J�p�V�� �S�D�U���O�¶�R�I�I�L�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �D�P�D�]�L�J�K�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q����

les Amazighs du Maroc veulent maintenant trouver leur place dans les forces du changement 

�j���O�¶�°�X�Y�U�H���D�X���0�D�U�R�F�� 

                                                           

55 Daniela Merolla,  2014, 51. 
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�&�H�U�W�H�V���� �O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �D�P�R�U�F�p���� �/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�P�p�G�L�D�V���V�¶�H�V�W���R�S�p�U�p�H���O�R�U�V���G�H���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���G�p�F�H�Q�Q�L�H����La langue amazighe est  reconnue par 

la constitution après les événements qui ont secoué non seulement le Maroc mais toute 

�O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���1�R�U�G���H�W���T�X�L���R�Q�W���I�D�L�W���W�R�P�E�Hr les régimes dictatoriaux de la Lybie, de la Tunisie et 

�G�H�� �O�¶�(�J�\�S�W�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �� �T�X�H�� �O�D�� �U�p�Y�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �H�Q�� ���������� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �j�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H��

�D�P�D�]�L�J�K�H�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���� �F�K�R�V�H�� �L�Q�F�R�Q�F�H�Y�D�E�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D��

�D�S�S�H�O�p���µ���/�H���S�U�L�Q�W�H�P�S�V���D�U�D�E�H�¶�� 

�&�H�W�W�H�� �F�R�Q�V�p�F�U�D�W�L�R�Q�� �S�H�X�W�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�H�� �I�D�L�W���T�X�H�� �O�H�V�� �U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �P�L�O�L�W�D�Q�W�V�� �D�P�D�]�L�J�K�V��

�Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �P�D�L�V�� �H�O�O�H�V�� �� �L�Q�W�H�U�U�R�J�H�Q�W�� �O�H�V�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H��

que soutient Oiry-Varacca, M.56  quand elle  écrit: «  Si les porteurs de ces revendications ne 

�Y�R�Q�W���S�D�V���M�X�V�T�X�¶�j���U�H�P�H�W�W�U�H���H�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q���O�¶�X�Q�L�W�p���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����L�O�V���V�¶�H�I�I�R�U�F�H�Q�W���G�H���S�U�R�Y�R�T�X�H�U���X�Q���G�p�E�D�W��

public sur les modalités de cette unité ».  

Cette conscience identitaire, ces revendications culturelles ne sont pas limitées au Maroc. 

Comme le décrit bien Salem Chaker1 selon lequel  une prise de conscience des populations 

�E�H�U�E�q�U�H�V���G�H���O�H�X�U���L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W���G�H���O�H�X�U�V���G�U�R�L�W�V���Q�H���F�H�V�V�H���G�H���V�¶�D�F�F�U�R�L�W�U�H�������4�X�H���F�H���V�R�L�W���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�X��

�1�R�U�G���M�X�V�T�X�¶�H�Q���(�J�\�S�W�H�����D�X���0�D�O�L�����G�D�Q�V���O�H�V���,�O�H�V���&�D�Q�D�U�L�H�V�����O�D voix des revendications culturelles, 

linguistiques, voire territoriales se fait de plus en plus insistante 

�&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H���F�D�G�U�H���O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���H�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H���T�X�H���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���M�X�J�p���X�W�L�O�H���G�H��

�U�D�S�S�H�O�H�U�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �O�¶�D�P�D�]�L�J�K�� �H�W�� �O�D�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�D�Wion dont elle a souffert car la langue et la 

culture sont inséparables. Le destin de la première conditionne celui de la seconde. Et le volet 

�F�X�O�W�X�U�H�O���H�V�W���O�L�p���j���O�¶�D�V�S�H�F�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�¶�p�Y�R�T�X�H A. Akouaou (1978 :70)57 :   

- Un seul enseignement semble avoir été retenu de cette histoire ���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �p�W�D�L�W��

�D�V�V�L�J�Q�p�� �j�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �E�H�U�E�q�U�H�� �� �T�X�¶�X�Q�� �U�{�O�H�� �G�H�� �I�L�J�X�U�D�Q�W�� �R�X�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O����

�O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �G�H�P�H�X�U�H�� �L�Q�G�L�V�V�R�F�L�D�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H���� �/�¶�p�O�p�P�H�Q�W��

berbère, trop marqué culturellement, �V�H�U�D�L�W���W�R�X�M�R�X�U�V���S�R�U�W�H�X�U���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H��  

                                                           

56 Mari Oiry-Varacca, « �/�H���³�S�U�L�Q�W�H�P�S�V���D�U�D�E�H�´���j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H���G�H�V���U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V���D�P�D�]�L�J�K�H�V���D�X���0�D�U�R�F�����$�Q�D�O�\�V�H���G�H�V��
enjeux territo�U�L�D�X�[�� �H�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p », �/�¶�(�V�S�D�F�H�� �3�R�O�L�W�L�T�X�H   URL : 
http://espacepolitique.revues.org/2504 ; DOI : 10.4000/espacepolitique.2504,  mis en ligne le 06 décembre 2012, 
consulté le 19 mars 2015. 

57 Ahmed Akouaou, 1978, 70. 
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3- Le mariage musulman 

Le mariage musulman est à la fois une alliance et un rituel se rapportant à une situation de 

passage qui implique un changement de statut. Selon Marie Virolle (2001 : 27 ) 58 : 

Un mari�D�J�H�� �H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �X�Q�� �D�F�W�H�� �G�¶�D�O�O�L�D�Q�F�H�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�U�L�H�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�D�F�W�L�R�Q�V�� ����

�F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�� �U�L�W�H�� �G�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �P�R�E�L�O�L�V�D�Q�W�� �� �X�Q�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V��

�V�D�F�U�p�H�V�������F�¶�H�V�W���H�Q�I�L�Q���X�Q�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���R�V�W�H�Q�W�D�W�R�L�U�H���R�•���V�H���G�R�Q�Q�H���j���Y�R�L�U���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���H�W���O�H���U�D�Q�J��

de la famille.  

�,�O�� �H�V�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H�� �U�X�U�D�O�H�� �R�X�� �F�L�W�D�G�L�Q�H���� �R�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�¶�X�Q�H��

communauté religieuse et de valeurs spirituelles musulmanes.  Il est tout à fait normal que  

ses  faits et gestes soient imprégnés de religiosité  et que ses diff�p�U�H�Q�W�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�Q�W��

des principes et préceptes de la religion musulmane.  Ainsi, �D�Y�D�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���O�H���P�D�U�L�D�J�H���F�K�H�]��

les Ait Soukhmanes, nous avons estimé nécessaire de  rappeler brièvement ce que préconise la 

charia islamique59dans ce domaine. En effet, le Maroc, étant un pays musulman dont le code 

�G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�U�L�D�� �L�V�O�D�P�L�T�X�H���� �L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �F�H��

cadre et de rappeler les conditions de sa validité.  

 �/�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �H�V�W�� �O�¶�X�Q�L�R�Q�� �O�p�J�L�W�L�P�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V conditions prévues par la loi.  

�&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �F�R�Q�W�U�D�W���R�I�I�L�F�L�H�O�� �� �T�X�L�� �X�Q�L�W���G�H�X�[�� �� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �G�H�� �V�H�[�H�V�� �R�S�S�R�V�p�V���� ��IL est socialement un 

rite de passage primordial et  sa validité sociale n'est acquise que par une implication massive 

du groupe auquel appartiennent respectivement les deux conjoints.  Le terme désigne 

évidemment une institution importante de la société : il ne recouvre pas  simplement un 

concept sentimental, mais définit aussi une structure  très précise faite pour aider les conjoints 

�j�� �Y�L�Y�U�H���H�W���j�� �V�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���j�� �O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �/�¶�X�Q�L�R�Q�� �P�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O�H���Y�L�V�H���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���O�D���S�U�R�F�U�p�D�W�L�R�Q��

�T�X�L���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���j���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�W�p���G�X���J�U�R�X�S�H���H�W�����S�H�U�P�H�W���G�H���F�D�Q�D�O�L�V�H�U���O�H�V���S�X�O�V�L�R�Q�V���V�H�[�X�H�O�O�H�V���G�¶�X�Q�H��

                                                           

58  Marie Virolle 2001, 27.  

59 Loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle, appliquée de manière 
stricte dans certains États musulmans. Dictionnaire de français Larousse. 
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�P�D�Q�L�q�U�H�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �� �T�X�L�� �V�R�L�W�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �j�� �O�¶�L�G�p�D�O�� �V�R�F�L�D�O���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �P�X�V�X�O�P�D�Q�� 

�O�¶�K�p�W�p�U�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p���H�W���O�D���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���G�H���O�D���S�U�R�F�U�p�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�V���S�R�X�U���T�X�H���O�H��

mariage puisse être conclu. 

�'�D�Q�V���F�H�W�W�H���V�R�F�L�p�W�p�����O�H���F�p�O�L�E�D�W���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H���G�H���O�D���I�L�O�O�H���R�X���G�X���J�D�U�o�R�Q�����H�V�W���F�R�Q�W�U�H���Q�D�W�X�U�H�������/�D���M�H�X�Q�H��

fille et le jeune garçon, mûrs sexuellement doivent se marier : ils sont un facteur de désordre 

pour la famille et la communauté et présentent un grand risque de sexualité illicite, hors 

mariage. Un hadith du prophète rapporté par Ahmed Ibn Ali Hajar Al Asqalani (1986) 60 

confirme cette idée : « �-�H�X�Q�H�V���J�H�Q�V�����T�X�H���F�H�X�[���G�¶�H�Q�W�U�H���Y�R�X�V���T�X�L���O�H���S�H�X�Y�H�Q�W���V�H���P�D�U�L�H�Q�W �����F�¶�H�V�W���O�H��

meilleur moyen de préserver vos yeux des regards impurs et votre corps des orgies ».   

 �/�H���P�D�U�L�D�J�H���H�V�W���O�D���V�H�X�O�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���S�R�X�U���T�X�H���G�H�X�[���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���V�¶�X�Q�L�V�V�H�Q�W���V�Hxuellement : les seules 

�U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �V�H�[�X�H�O�O�H�V�� �D�G�P�L�V�H�V�� �p�W�D�Q�W�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �U�p�V�X�O�W�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �P�D�U�L�D�J�H�� �H�Q�W�U�H�� �X�Q�� �K�R�P�P�H�� �H�W�� �X�Q�H��

femme, essentiellement dans un but  de procréation. Toute relation sexuelle en dehors de cette 

institution est non seulement prohibée par la religion mais punie par la loi marocaine61.  Le 

�P�D�U�L�D�J�H���H�V�W���G�R�Q�F���O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���T�X�L���F�D�Q�D�O�L�V�H���O�H�V���S�X�O�V�L�R�Q�V���V�H�[�X�H�O�O�H�V. �0�D�L�V�����V�R�X�Y�H�Q�W�������L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H��

�S�R�L�Q�W���G�H���G�p�S�D�U�W���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���I�D�P�L�O�O�H���D�X�W�R�Q�R�P�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���S�D�U���O�H���S�q�U�H�����O�D���P�q�U�H���H�W���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V����

�&�¶�H�V�W�� �S�O�X�W�{�W�� �Xn contrat entre deux familles préexistantes qui, par ce biais, modifient leurs 

�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�����S�D�U���D�G�M�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�H�P�E�U�H���S�R�X�U���O�¶�X�Q�H�����H�W���V�R�X�V�W�U�D�F�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�¶�D�X�W�U�H�� 

�/�¶�X�V�D�J�H�� �Y�H�X�W�� �T�X�H�� �O�H��sadak (la dot),  soit évoqué oralement lors de la prononciation du 

consentement au mariage de chacun des deux conjoints devant le adul (le notaire dans la 

législation islamique) qui les marie. Pour que le mariage soit valide, le contrat de mariage doit 

être conclu devant deux témoins.  Il est recommandé de citer à cette occasion la fatiha  pour 

�D�W�W�L�U�H�U���O�D���E�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q���G�H���'�L�H�X�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L�����R�Q���D�S�S�H�O�O�H���X�Q���P�D�U�L�D�J�H���V�D�Q�V���D�F�W�H���G�H���P�D�U�L�D�J�H�������X�Q��

mariage par la fatiha  ou le mariage coutumier: il est valide sur le plan religieux.  Par ailleurs, 

en principe, le consentement de la femme est obligatoire. Elle ne peut pas être mariée sans son 

consentement.  Mais comme la fille est éduquée à faire preuve de pudeur, il se peut que par 

�K�R�Q�W�H���� �H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �L�Q�F�D�S�D�E�O�H�� �� �G�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �R�X�Y�H�U�W�H�P�H�Q�W���V�R�Q�� �F�R�Q�V�H�Q�W�H�P�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�H��

silence de la femme est toujours considéré comme un consentement, comme le préconise un 

                                                           

60 Ahmed Ibn Ali Hajar Al Asqalani,  fath Al Bari charh Sahih Al Boukhari, ( �ñ��Ž�¨�’�ß�•���¢�ô�¤�»���¡�®�·���ñ��Ž�’�ß�•���¢�˜�Ó) , dar  
Ryan  littourat ,  1986. 

61 �/�H���F�R�G�H���S�p�Q�D�O�����G�D�Q�V���V�H�V�����D�U�W�L�F�O�H�V�����������H�W�������������L�Q�F�U�L�P�L�Q�H���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�H�[�X�H�O�V���K�R�U�V���P�D�U�L�D�J�H���T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���F�R�Q�V�H�Q�W�L�V��
ou non. 
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�K�D�G�L�W�K�� �G�X�� �S�U�R�S�K�q�W�H���� �� �6�D�K�L�K�� �0�X�V�O�L�P�� �������������� �U�D�S�S�R�U�W�H�� �X�Q�H�� �G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�� �T�X�¶�$�L�F�K�D���� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �G�X��

prophète, a eue avec ce dernier  à ce sujet :  

      « -�M�H���G�H�P�D�Q�G�D�L���j���O�¶�(�Q�Y�R�\�p���G�¶�$�O�O�D�K���V�L���O�H�V���Y�L�H�U�J�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���F�R�Q�V�X�O�W�p�H�V���S�D�U���O�H�X�U�V���S�D�U�H�Q�W�V��

au sujet de leur mariage. « Oui « répondit le prophète. 

- Mais, répliquai-�M�H���� �� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �V�R�Q�� �F�R�Q�V�H�Q�W�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �Y�L�H�U�J�H���� �H�O�O�H�� �D�X�U�D�� �K�R�Q�W�H�� �H�W��

gardera le silence. 

- Eh bien, reprit-il, son silence sera un consentement.» 

 

�/�H���P�D�U�L�D�J�H���W�H�O���T�X�¶�L�O���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�D�Q�V���O�D���V�R�F�L�p�W�p���P�D�U�R�F�D�L�Q�H���H�V�W���X�Q�H���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���j���S�D�U�W���H�Q�W�L�q�U�H�����/�D��

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q���T�X�L���H�Q���G�p�F�R�X�O�H���L�P�S�O�L�T�X�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���G�U�R�L�W�V���H�W���G�H���G�H�Y�R�L�U�V�����G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�pes  

par cette union : parents,  enfants, beaux-parents, etc... Vu de cette  manière, les relations  

entre personnes dans le mariage ne concernent  pas seulement les conjoints, mais aussi leurs 

groupes de parenté. 

D'un point de vue juridique, le mariage est consacré par la conclusion d'un acte adulaire, 

établi par un adul, celui qui applique la charia islamique en faisant office de notaire. L'acte 

est établi en présence des témoins et des intéressés. Mais il y a quelques années, 

l'établissement de l'acte de mariage n'était pas la règle. En effet,  la bénédiction d'un taleb - 

homme de religion musulmane, en présence de témoins, faisait office de contrat fondateur 

de la famille. C'est le mariage par la fatiha62 qui se contracte oralement et se dissout 

oralement. En effet, il est appelé ainsi car pour sceller leur union, les candidats au mariage  se 

contentent de la lecture de la fatiha par un taleb en présence de quelques témoins. On n'avait 

pas besoin d'acte car, sur le plan religieux, ce mariage qui nécessite la bénédiction �G�¶�X�Q��

homme de religion musulmane ( un fquih) est valable à partir du moment où l'accord des 

deux conjoints est établi en présence  deux  témoins. Outre cela, en cas de litige, l'acte de 

mariage n'était pas important pour prouver les liens de mariage ou régler les problèmes qui en 

résultent. Car la djemaa se suffisait à elle-même : elle était dotée d'un pouvoir incontestable ; 

�H�O�O�H���p�W�D�L�W���O�j���S�R�X�U���V�W�D�W�X�H�U�����0�D�L�V���O�¶�D�V�F�H�Q�G�D�Q�W���T�X�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���D�Y�D�L�W���V�X�U���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�V�W���U�H�P�L�V��

en question : le pouvoir de la djemaa est actuellement très limité et ne peut garantir les droits 

                                                           

62 �/�D�� �I�D�W�L�K�D�� �G�p�V�L�J�Q�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �V�R�X�U�D�W�H�� �G�X�� �&�R�U�D�Q���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H�� �V�R�X�U�D�W�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�X�H�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��
�P�D�U�L�D�J�H���T�X�L���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���G�X���F�R�Q�W�U�D�W�� 
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inhérents à ce mariage ���� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�D�U�� �O�H�� �S�q�U�H���� �G�U�R�L�W�� �j�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �S�R�X�U�� �O�D��

femme et les enfants, indemnisation et pension alimentaire en cas de divorce,... Malgré ces 

problèmes qui sont devenus récurrents, et malgré les campagnes de sensibilisation63 

organisées par le gouvernement et la société civile et en dépit de la campagne lancée par le 

ministère de la justice  pour officialiser les mariages contractés par la fatiha, ce mariage 

continue de prévaloir dans le milieu rural, en particulier dans les régions montagneuses ; et 

�F�H�����S�R�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���U�D�L�V�R�Q�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�D�E�R�U�G���G�H���F�R�Q�W�R�X�U�Q�H�U���O�D���O�R�L�����(�Q���H�I�I�H�W����contrairement à la 

coutume qui préconise le mariage précoce des enfants, le mariage �G�H�V�� �P�L�Q�H�X�U�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

autorisé par la loi. L'âge minimum légal  exigé  par le code de la famille était de quinze ans. 

�'�H�S�X�L�V�� ������������ �D�Y�H�F�� �O�D�� �U�p�Y�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �� �F�R�G�H���� �O�¶�k�J�H�� �G�X�� �P�D�U�L�D�J�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �V�H�[�H�V�� �H�V�W 

actuellement  de dix-huit ans �����F�H���T�X�L���Y�D�����j���O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H�����O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���G�H���F�H�W�W�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���T�X�L��

marie ses filles voire ses garçons très jeunes.  De plus, pour établir un acte adulaire, les 

intéressés doivent constituer un dossier comportant entre autres des pièces d'identité, 

�O�¶�D�W�W�H�V�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�p�O�L�E�D�W�� �R�X�� �G�H�� �G�L�Y�R�U�F�H���� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �T�X�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���� �M�H�X�Q�H�V�� �H�W��

adultes, ne possèdent pas encore pour des raisons �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�����6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���G�H�V���]�R�Q�H�V���O�H�V��

plus pauvres du Maroc, tout le monde n'est pas en mesure de supporter les frais, les 

déplacements et les tracasseries que l'établissement de ces pièces exige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

63 Cette campagne a débuté en 2004 et prend fin au mois de février 2015. 
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Chapitre 2 : Le contexte immédiat 

 

 

Le rituel du mariage 
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1- Le rite et le rituel 

 

�/�H���V�X�M�H�W���T�X�H���Q�R�X�V���Q�R�X�V���S�U�R�S�R�V�R�Q�V���G�H���W�U�D�L�W�H�U���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V  une approche interdisciplinaire  et 

�V�¶�D�S�S�X�L�H���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���V�X�U���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�����/�¶�p�W�X�G�H���V�H���U�D�S�S�R�U�W�H���D�X���U�L�W�X�H�O���G�X���P�D�U�L�D�J�H��

�G�D�Q�V�� �V�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �Y�H�U�E�D�O�H�V�� �R�X�� �Q�R�Q�� �Y�H�U�E�D�O�H�V���� �0�D�L�V�� �D�Y�D�Q�W��

�G�¶�D�E�R�U�G�H�U���O�H���V�X�M�H�W���H�W���S�R�X�U���P�L�H�X�[���H�Q  �F�H�U�Q�H�U���O�H�V���F�R�Q�W�R�X�U�V�����O�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�H���µ�U�L�W�X�H�O�¶���J�D�J�Q�H�U�D�L�W���j���r�W�U�H��

clarifié.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Le dictionnaire Larousse définit le rituel comme un « Ensemble d'actes, de paroles et d'objets, 

codifiés de façon stricte, fondé sur la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et 

approprié à des situations spécifiques de l'existence.» 

Dans le domaine anthropologique, on peut se référer à la définition  de Caillois (1950:  243)64 

qui estime que :  

 les rituels au sens anthropologique, sont des moments sporadiques de la vie sociale au 

cours desquels les individus exécutent, par obligation ou consentement, des 

enchaînements de gestes ou de paroles, en groupe ou isolés, dont la signification est 

�D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �H�W�� �Y�L�V�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V : changements de 

�O�L�H�X�[�����G�H���V�W�D�W�X�W�����R�X���G�¶�k�J�H���R�X���p�F�K�D�Q�J�H���D�Y�H�F���O�D���V�X�U�Q�D�W�X�U�H���H�W���O�H���P�R�Q�G�H���L�Q�Y�L�V�L�E�O�H�����/�D���F�K�D�U�J�H��

représentative dont ils sont investis leur donne pour la plupart, une haute fonction 

symbolique que le groupe définit, ou dont certains membres du groupe sont seuls à 

détenir le sens.  

 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �U�L�W�H�� �G�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �O�D��

femme changent de statut. Ils quittent le statut de célibataire pour accéder à celui de mariés. 

�3�R�X�U���O�D���I�L�O�O�H���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���X�Q���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�¶�p�W�D�W���G�H���V�R�Q���F�R�U�S�V���T�X�L���H�Vt induit par ce moment. En 

passant du statut de la fille à celui de la femme, elle perd sa virginité.  Ce  passage  est une 

�W�U�D�Y�H�U�V�p�H���T�X�L���F�R�P�S�R�U�W�H���G�H�V���U�L�V�T�X�H�V���H�W���H�Q�J�H�Q�G�U�H���G�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V���H�W���G�H�V���p�P�R�W�L�R�Q�V�����F�D�U���O�¶�L�V�V�X�H���Q�¶�H�V�W��

                                                           

64 Jean-Pierre Cambefort, 2013, 243. 
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pas toujours évidente pour le sujet lui-même et son environnement. A ce propos, 

Eliade, Mircea (1965: 156)65  précise : 

 I�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q���� �F�D�U�� �S�D�U�W�R�X�W�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W�� �X�Q�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �U�D�G�L�F�D�O�� �G�H��

régime ontologique et de statut social. Le jeune marié quitte le groupe des célibataires 

pour participer dorénavant à celui des chefs de famille. Tout mariage implique une 

tension et un danger, déclenche une crise ���� �F�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���� �L�O���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���S�D�U���X�Q���U�L�W�H���G�H��

passage.   

 

Nedjma Plantade (1988 : 138) 66  pense que « Les rites  complexes  de la cérémonie de 

�P�D�U�L�D�J�H�� �� �R�Q�W�� �S�R�X�U�� �E�X�W���� �P�R�L�Q�V�� �� �G�¶�D�O�O�L�H�U�� �G�H�X�[�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �� �T�X�H�� �G�H�� �Q�L�H�U�� �O�¶�K�R�V�W�L�O�L�W�p�� �T�X�¶�H�Q�J�H�Q�G�U�H�� �O�D��

�F�H�V�V�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H ».  Le rite  est  ainsi considéré comme un outil qui permet de gérer les 

émotions et  la relation entre les deux familles qui vie�Q�Q�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���X�Q�L�H�V���S�D�U���O�H���P�D�U�L�D�J�H�� 

Ainsi, on peut définir le rituel, dans notre cas, comme un protocole de communication  

élaboré par la communauté, non seulement entre les parties unies par le mariage mais aussi  

avec les forces occultes. Cette pratique, qui repose sur les croyances, les représentations du 

�P�R�Q�G�H���� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �X�Q�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�X�� �P�D�U�L�D�J�H���� �G�H�� �O�D��

�F�L�U�F�R�Q�F�L�V�L�R�Q�����G�H���O�D���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���R�X���H�Q�F�R�U�H���G�H���O�D���P�R�U�W�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H���O�D���P�D�U�L�p�H���T�X�L���H�V�W���X�Q���r�W�U�H���G�H��

passage, un être intermédiaire car elle est vouée à la transformation physique, au changement 

�G�H�� �V�W�D�W�X�W���� �G�H�� �P�D�L�V�R�Q���� �G�H�� �O�L�J�Q�p�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �0�D�U�L�H�� �9�L�U�R�O�O�H�� ���������� : 9)67 appelle « �O�¶�H�Q�W�U�H-

deux » :  

Le langage rituel de ces passages �± oral, corporel, manipulatoire et matériel - , plus 

précisément les références de ses dits, gestes et objets, tisse un entre-deux discursif et 

symbolique qui oscille entre  les pôles, gérés en tension ou en compromis, du 

« profane » et du «  religieux », chacun renvoyant à son sacré, chacun renvoyant à sa 

Loi.    

La  communication avec les forces invisibles se fait non seulement à travers le verbal, mais 

aussi à travers le gestuel, les objets, le moment et le lieu qui acquièrent une valeur symbolique 

                                                           

65 Eliade, Mircia, 1965, 156. 

66  Nedjma Plantade,  1988, 138. 

67 Marie Virolle,  2001, 9. 
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�H�W�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �S�D�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�� �G�¶�X�Q�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �P�D�J�L�T�X�H����Le rituel implique des 

représentations symboliques des gestes et des actes, des objets, des propos, des lieux, des 

moments. Il �D�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�W�� �G�H�� �S�U�p�V�H�U�Y�H�U�� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H�� �H�W�� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �Yisible et le 

monde invisible tout en sollicitant le soutien des forces bénéfiques. A travers lui, on cherche 

aussi à écarter et à annuler les influences maléfiques.  

�/�H���U�L�W�X�H�O���H�V�W���D�L�Q�V�L���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�����G�¶�X�Q�H���P�X�W�D�W�L�R�Q���D�I�I�H�F�W�D�Q�W���O�¶�p�W�D�W�����G�¶�X�Q���L�Qdividu  

�R�X�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H���� �� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V���� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �R�X��

�P�R�G�H�U�Q�H�V�����O�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���V�W�D�W�X�W�V�����O�H�V���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���W�R�X�F�K�D�Q�W���j���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�¶�X�Q�����J�U�R�X�S�H���R�X��

�G�¶�X�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �I�R�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H�� �U�L�W�X�H�O�V���F�D�U���L�O�V���Q�H peuvent être représentés que de 

�P�D�Q�L�q�U�H�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �� �4�X�H�Q�W�L�Q�� �%�X�O�O�H�Q�V�� ���������� : 155) 68 quand il écrit : 

« Les rituels viennent également étayer, symboliser, donner une perspective, une dimension, à 

�G�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �Q�¶�H�Q�� �R�Q�W�� �S�D�V���� �2�U���� �F�R�P�P�H�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �X�Q�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�p�W�D�W�� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �G�H��

manière symbolique ? » 

En somme le rituel est un protocole où la solidarité du groupe se met en place  pour juguler 

�O�¶�D�Q�[�L�p�W�p�� �F�U�p�p�H�� �S�D�U�� �G�H�V�� �S�D�V�V�D�J�H�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�V�V�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �D�V�V�X�U�p�H���� �,�O�� �V�R�X�W�L�H�Qt et 

�U�H�Q�I�R�U�F�H�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �F�R�Q�V�R�O�L�G�H�� �� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �H�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �S�D�U�F�H��

�T�X�H���F�¶�H�V�W���X�Q�H���S�U�D�W�L�T�X�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���G�D�Q�V���O�D�T�X�H�O�O�H�����V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�W���H�W���V�H���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W���O�H���J�U�R�X�S�H���V�R�F�L�D�O������ 

2- Quelques pratiques et croyances qui se rapportent au corps 

Comme le mariage de la fille est précoce, sa préparation au statut de femme mariée commence 

�W�U�q�V�� �W�{�W���� �G�q�V�� �V�R�Q�� �H�Q�I�D�Q�F�H���� �/�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�
�H�O�O�H�� �U�H�o�R�L�W�� �G�q�V�� �V�D�� �S�H�W�L�W�H��enfance la prépare à être 

mère et bonne épouse. En dehors de cette préparation aux travaux qu'elle sera appelée à 

effectuer, son corps et son aspect obéissent aussi à une préparation et à des pratiques 

rituelles inspirées par des croyances qui prévalent au sein de la communauté. Ces pratiques 

marquent, avec l'âge, le passage d'une situation à une autre et d'un statut à un autre et sont 

�O�L�p�H�V���j���O�¶�k�J�H���H�W���D�X���V�H�[�H���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�������&�R�P�P�H���H�O�O�H�V���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W���O�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���S�K�\�V�L�T�X�H�����F�¶�H�V�W���O�H��

corps qui en est le support. Nous nous contenterons dans ce chapitre de les évoquer 
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�V�X�F�F�L�Q�F�W�H�P�H�Q�W�� �� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V�� �H�Q�W�U�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �I�L�O�O�H�� �D�X�� �P�D�U�L�D�J�H���� �� �,�O�V�� �V�H�U�R�Q�W�� �S�O�X�V��

�G�p�W�D�L�O�O�p�V�����H�W���F�R�P�P�H�Q�W�p�V�����X�O�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�K�q�P�H�V���U�H�O�H�Y�p�V���G�D�Q�V���O�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O�����O�R�U�V���G�H��

�O�¶�D�Q�D�Oyse thématique des pratiques rituelles. 

- La coiffure 

La coiffure est le symbole de l'appartenance à une région ou à une ethnie. Elle permet 

d'identifier des personnes du même groupe consanguin. Et comme tout ce qui est en 

rapport avec la vie de l'être est sacré, tout événement chez l'homme prend facilement un 

caractère rituel. La coiffure obéit à la tradition. Ainsi par atavisme, les Ait Soukhmanes, 

laissaient intacts les cheveux du nouveau-né jusqu'à la fin de la première année. Cette 

coutume est toujours observée.  Au terme de l'année, une cérémonie de coiffure est organisée. 

Mais auparavant, on rasait la tête du  garçon en se gardant d'épargner une mèche à droite 

vers le haut du crâne. Cette mèche était tressée et retombait près de l'oreille au moment de 

l'enfance et de l'adolescence. L'opération était renouvelée chaque fois que les cheveux 

poussaient. Cette mèche, auparavant, il la gardait jusqu'à son adolescence voire son 

�P�D�U�L�D�J�H�� �F�D�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �V�H�� �P�D�U�L�D�L�H�Q�W�� �W�U�q�V�� �M�H�X�Q�H�V���� �,�O�V�� �V�¶�H�Q�� �G�p�E�D�U�U�D�V�V�D�L�H�Q�W en se rasant 

complètement la tête à l'instar de leurs aînés. Ce geste venait  marquer le passage d'une 

situation à l'autre, et constitue  �O�D���O�L�J�Q�H���G�H���G�p�P�D�U�F�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���H�W���O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H�����H�Q�W�U�H����

la période de célibat et celle du mariage pour certains.    Emile Laoust (1920 : 142 ) 69 a décrit et 

interprété cette pratique chez les tribus berbères :  

�9�H�U�V�� �O�¶�k�J�H�� �G�H�� �G�L�[�� �� �D�Q�V���� �R�Q�� �U�D�V�H�� �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �W�r�W�H�� �G�X�� �J�D�U�o�R�Q���� �>�� �«���@�� �/�D�� �F�R�X�S�H�� �G�H��

cheveux est un rite de purification �����G�H���S�O�X�V�����S�U�D�W�L�T�X�p�H���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H�����G�H���O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H�����R�Q��

doit la considérer comme un rite de passage [...]. Rares sont également ceux qui 

laissent  sur le vertex cette espèce de queue, appelée tâqtoit par laquelle, le jour du 

�M�X�J�H�P�H�Q�W���G�H�U�Q�L�H�U�����O�¶�$�U�F�K�D�Q�J�H���*�D�E�U�L�H�O���V�D�L�V�L�U�D���F�H�X�[���G�H�V���F�U�R�\�D�Q�W�V���T�X�¶�L�O���G�H�V�W�L�Q�H���D�X�[���M�R�L�H�V��

éternelles.   

Quant à la fille, chez les Ait Daoud ou Ali (une tribu des Ait Soukhmanes), cette cérémonie de 

coiffure qui a lieu au terme de la première année, se solde par deux mèches symétriques, une 

                                                           

69  Emile Laoust, 1920, 142.     
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de chaque côté de la tête, et une frange en forme de tuile. A l'approche de la puberté, elle 

laisse pousser ses cheveux qui sont alors répartis en deux tresses cordées avec des fils de 

laine noirs appelés tinlwin qui, pour plus d'élégance, pouvaient être ornés de paillettes et de 

fil d'or.  Emile Laoust (1920, 170)71 a fait ce constat : « �'�q�V���T�X�¶�X�Q�H���M�H�X�Q�H���I�L�O�O�H���D�W�W�H�L�Q�W���O�¶�k�J�H���G�H��

la puberté, on cesse de lui raser la tête  dans les parties comprises entre les tresses  et les 

frisettes frontales. »  

 Mais, la raie qui partage la frange au milieu du front est prohibée chez la fille, avant son 

mariage. Car la frange  représente les chances imputées à celle-ci. C'est pourquoi la fille 

devait garder sa frange unie coupée  ou tressée. Dans ce dernier cas, la mèche du front est 

�W�U�H�V�V�p�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�
�r�W�U�H�� �D�Q�Q�H�[�p�H�� �j�� �O�
�X�Q�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �W�U�H�V�V�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �T�X�L�� �P�H�W�� �I�L�Q�� �j�� �F�H�W�W�H 

�S�U�D�W�L�T�X�H���� �&�H�� �W�K�q�P�H�� �I�H�U�D�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�p�W�D�L�O�O�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �V�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H��

étude.   

- Le tatouage 

Le tatouage est lié au mariage : �M�X�V�T�X�¶�j�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V, il est considéré comme 

�L�P�S�R�V�p�� �S�D�U�� �O�¶�L�V�O�D�P����Il était admis que toute fille en âge de se marier, devait se tatouer au 

moins le menton  tamart  - mot qui désigne aussi en amazigh la barbe- pour que ses 

préparations culinaires soient bénies et halal (conforme aux préceptes de la  religion 

musulmane). On arguait que le tatouage constitue le trait distinctif entre une femme 

musulmane et une juive. C'est pourquoi la fille qui est demandée en mariage devait se hâter 

de se faire tatouer �D�Y�D�Q�W���O�D���F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�Q�L�R�Q�� 

- Le tqaf ou le rituel du blocage 

Comme un peu partout dans le monde, les relations sexuelles hors du mariage sont prohibées. 

Et pour une jeune fille, la perte de la virginité est un drame lourd de conséquences non 

seulement pour la fille dont la réputation est irrémédiablement entachée et l'avenir quasiment 

compromis, mais également pour sa famille. Et on peut même affirmer que le bon déroulement 

du cérémonial et même  la réussite du mariage reposent  sur la preuve de la virginité de la 
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�P�D�U�L�p�H���� �� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�D�� �I�L�O�O�H�� �H�V�W�� �V�X�U�Y�H�L�O�O�p�H���� �0�D�L�V comme elle est amenée à sortir, il est 

�G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �V�X�U�� �H�O�O�H�� �X�Q�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�� �H�W�� �H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�D�E�U�L�� �G�¶�X�Q�� �D�F�F�L�G�H�Q�W����En 

attendant son mariage  et pour parer à l'imprévu, les femmes ont recours à des pratiques 

magiques - bien répandues dans la région et sans doute dans le pays entier - qu'elles croient 

capables de protéger la virginité de la fille si celle-ci s'expose à une agression sexuelle. Ces 

pratiques seraient, selon elles, capables de provoquer l'impuissance sexuelle de l'homme et 

de renforcer la résistance de l'hymen de la fille. Ces précautions qui relèvent de la sorcellerie 

�V�H���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���Q�R�P�E�U�H���G�H���U�L�W�X�H�O�V�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���© tqaf » en arabe et 

�H�Q�� �D�P�D�]�L�J�K���� �W�H�U�P�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �W�U�D�G�X�L�U�H�� �S�D�U�� �© blocage �ª���� �$�L�Q�V�L���� �j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �I�r�W�H���� �O�H�V��

�I�H�P�P�H�V���G�H�Y�U�D�L�H�Q�W���D�Q�Q�X�O�H�U���F�H���E�O�R�F�D�J�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���U�L�W�X�H�O�V�� 

  3 - La terminologie locale se rapportant au mariage 

Le mariage chez les Ait Soukhmanes est appelé iwl. Celui qui veut marier son fils utilise 

souvent une expression imagée : ri �5 ad as jma�-�5 idar ; la traduction littérale de cette 

expression est ���� �M�¶�D�L�� �O�
�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�X�L�� �U�p�X�Q�L�U�� �O�H�V�� �S�L�H�G�V. Cette expression renvoie aux entraves 

tayffart  dont on lie les pieds d'une bête (un mulet, une vache, un cheval) qu'on laisse seule 

paitre dans un pâturage. Pour qu'elle ne s'éloigne pas trop, on lui joint deux pieds. Ainsi, le 

but du mariage serait donc un moyen pour éviter au fils de s'égarer et l'aider à retrouver la 

stabilité. Le mariage est considéré comme une protection efficace contre la débauche et les 

périls sexuels.  On payait (et on paye encore) de sa vie toute union sexuelle extraconjugale ; 

ceci est surtout vrai pour  les  jeunes filles. Le déshonneur imputé à la fille est le plus 

dramatique de tous car il éclabousse tous les membres de la famille.  

La demande en mariage est désignée par  tutra, c'est-à-dire la demande ou l'imploration. Le 

terme awal  qui signifie la parole  est aussi employé pour indiquer la demande en mariage. 

�/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� isawl diks (il a parlé à son sujet ) signifie que la demande  en mariage a été faite 

selon la tradition . 

Celui qui a marié sa fille dira qu'il a donné sa fille  chi�5  illi  . Tandis que celui qui établit son 

fils dira : iwle�5 i wrba-nw (j'ai marié mon fils). La cérémonie de mariage est appelée tama�5ra.  

tama�5ra est une fête qui fédère tout le monde. L'adage tama�5ra  ta�5ra i ku yan (la fête invite 

tout un chacun), vient confirmer cette idée communément admise.  La fête célébrant un 

mariage étant un moment de joie, de jouissance, est désignée aussi par un terme plus 

générique d'origine arabe  lfer�Ê   à savoir : la joie. 
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4- Le choix de l'épouse  

 

Dans le Moyen Atlas, la femme n'était pas voilée quel que fut son âge et son rang social. Les 

deux futurs époux ont eu de nombreuses occasions de se rencontrer, de parler, de travailler 

voire de danser ensemble. La source, la forêt, les fêtes familiales, le moussem72, le pâturage 

constituaient des lieux où les jeunes pouvaient se rencontrer, s'apprécier et s'aimer.  

Plus que cela, une vieille tradition appelée « taqrfiyt » existait chez des tribus berbères comme 

Ait Soukhmanes, Ait Hdiddou, Ait Morghad. Elle  tolère que le garçon et la fille puissent se 

voir et discuter à condition que ce soit dans un lieu où ils sont exposés aux regards des gens et 

en plein jour.  C�¶�p�W�D�L�W���S�R�X�U���H�X�[���X�Q�H���R�F�F�D�V�L�R�Q���S�R�X�U�� mieux se connaître.  

Auparavant, on pratiquait surtout l'endogamie. La femme était ordinairement choisie 

parmi les filles de la famille ou de la tribu et la fraction du jeune homme. C'est pourquoi les 

parents de la fille demandée en mariage ne 

donnent de réponse positive qu'après l'avoir consultée et obtenu son consentement. 

C�¶�H�V�W��ainsi �T�X�¶�L�O�V�� �G�H�Y�D�L�H�Q�W�� �D�J�L�U : l'avis de l'intéressée était décisif. Une grande 

liberté lui est laissée dans la prise de la décision et son droit de se marier avec la 

personne de son choix est respecté. Certes pour le premier mariage, 

l'influence des parents, en particulier la mère, ne peut qu'être importante dans le 

choix et la décision de la jeune fille qui se marie très jeune. 

D'ailleurs, on parle de l'avis non pas de la fille mais des femmes, de 

l'accord  ou du refus des femmes,  terme toujours employé  au pluriel. On ne parle de la fille 

que lorsque sa position se démarque de celle de sa mère. Dans tous les cas, la fille est 

consultée. Mais étant très jeune- puisque le mariage précoce était la norme - souvent, c'est la 

mère qui, par son ascendant, influence la décision de l'élue. Certes, les parents se 

concertent. Mais avant de donner une réponse définitive, les règles de bienséance veulent 

que les grands parents et les oncles soient aussi consultés, du moins informés au préalable. 

Leur bénédiction est par ailleurs, souhaitée. Mais quand l'accord n'est pas unanime, et que 

                                                           

72 Le moussem est le grand rassemblement annuel qui s'organise pour rendre hommage à un saint. 
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l'un des parents s'obstine à refuser, on a l'habitude de faire appel aux notables et aux 

chorfas73. Ils intercèdent pour fléchir la position de celui qui est hostile à l'union. Mais cette 

implication de toute la famille dans la prise de décision et la nécessité de faire adhérer toute la 

�V�P�D�O�D���D�X���F�K�R�L�[���H�I�I�H�F�W�X�p�����Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���O�D���U�q�J�O�H. Le cercle des ayant droit à ce privilège ne cesse 

de se rétrécir pour n'intéresser dans certains cas que la personne concernée elle -même et ses 

parents.  

Pour le premier mariage du jeune homme, les parents préfèrent une vierge. En effet, le 

mariage le mieux assorti, est celui du jeune homme avec une vierge. Mais la veuve et la 

divorcée n'ont aucune difficulté à se remarier. Et pour des raisons matérielles, certaines 

familles démunies, optent pour ce dernier choix car la cérémonie de mariage est modeste et 

la mariée, qui a eu droit à une cérémonie en bonne et due forme lors de son premier 

mariage, n'est pas exigeante. On considère la personne qui refait sa vie comme quelqu'un 

qui s'était déjà acquitté de ses obligations. izri lfar�²  est l'expression employée  au sujet de  

�O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �D�\�D�Q�W�� �G�p�M�j�� �F�R�Q�W�U�D�F�W�p�� �X�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �P�D�U�L�D�J�H���� �&�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �W�U�D�G�X�L�U�H��

littéralement par : il s'est déjà acquitté de son devoir religieux. Donc, la personne n'est pas 

�W�H�Q�X�H���G�H���V�X�L�Y�U�H���O�H���U�L�W�X�H�O���G�X���P�D�U�L�D�J�H���F�R�P�P�H���H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���Q�R�Q���S�O�X�V���R�E�O�L�J�p�H���G�H���Ve remarier.  

Le milieu social importait peu dans ces unions et en principe, une fille n'était pas dédaignée 

pour son appartenance à un milieu démuni. Elle est appréciée pour ses qualités morales et 

physiques. En général, le côté matériel n'était pas déterminant dans le choix de l'époux, 

contrairement à la tendance actuelle. Et il n'était pas rare qu'un nanti soit refusé à cause de sa 

conduite ou de son physique et qu'un moins fortuné soit accepté pour ses qualités et vertus. 

Auparavant, les gens vivaient uniformément et la différence entre le riche et le pauvre n'était 

pas très prononcée au niveau du mode de vie. Contrairement à ce qu'on voit de nos jours, les 

femmes des familles dites riches trimaient beaucoup plus que celles qui appartenaient à des 

familles pauvres. Il fallait s'occuper du bétail qui constituait la principale richesse de ces 

tribus nomades ou semi nomades, traire, baratter, nourrir la famille et tisser pour vêtir toute la 

smala. Outre cela, quand on pratique l'élevage et l'agriculture dans une région montagneuse 

non irriguée, on n'est jamais à l'abri de la sécheresse, des intempéries et des épidémies. 

                                                           

73 Ce sont des personnes considérées comme  des descendants  �G�X�� �S�U�R�S�K�q�W�H�� �H�W�� �M�R�X�L�V�V�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �T�X�L�� �O�H�X�U��
�S�H�U�P�H�W���G�¶�r�W�U�H respectées et considérées comme appartenant à une caste supérieure.   
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Comme la différence entre les classes sociales n'était pas prononcée, les gens passaient 

facilement d'un état à un autre en fonction des aléas climatiques, des épidémies...Conscient 

des hauts et des bas par lesquels peut passer une famille, on supputait les chances de 

bonheur pouvant échoir à la jeune fille dans l'union proposée. On parle toujours de tawunza  

(la frange dans son sens littéral) mais qui, dans ce contexte, renvoie aux chances de bonheur 

qui incombent à la nouvelle venue. 

�,�O���H�V�W���j�� �Q�R�W�H�U���T�X�¶�L�O�� �\�� �D���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���W�U�R�L�V���R�X���T�X�D�W�U�H���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���� �X�Q�H tagurramt  (une chrifa)74- 

fille d'un descendant du prophète appartenant aux confréries religieuses implantées dans la 

région- n'était pas mariable à un  �-ammi, un commun des mortels, un roturier. Rappelons que 

la population est composée d�¶igurramn (les saints), qui se considèrent comme les 

descendants du prophète Mohamed, qui sont souvent groupés dans les zaouyas75 et des 

i3ammin. Ce terme devrait dériver du terme arabe �-amma  ou �-ammat nnas  à savoir : le 

commun des mortels. Ainsi, ces  igurramn se considèrent comme supérieurs de par leur 

appartenance à la lignée du prophète. Ils étaient donc considérés comme nobles de par leur 

filiation.  On leur attribuait aussi �X�Q�� �S�R�X�Y�R�L�U���� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �µ�E�D�U�D�N�D�¶���E�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q���� �G�R�Q�W�� �L�O�V��

pouvaient gratifier leurs bienfaiteurs. On croyait aussi que leur malédiction pourchasse ceux 

qui les offensent ou les fâchent. Ainsi, placés sur un piédestal, servis, respectés, craints, ils se 

voyaient comme supérieurs aux autres qui étaient considérés comme appartenant à une caste 

inférieure avec laquelle le mariage n'était pas toléré. C'est pourquoi un chérif n'acceptait de 

marier sa fille qu' à un autre chérif. Ils avaient sur le reste de la population un ascendant 

manifeste. Leurs désirs étaient des ordres���� �0�r�P�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W���� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �G�R�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H��

carte qui leur assure des prérogatives indéniables76 �j�� �W�H�O�� �S�R�L�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W��

�G�¶�X�Q�H���I�D�O�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�D�U�W���G�¶�X�Q���J�U�D�Q�G���Q�R�P�E�U�H���G�H���F�L�W�R�\�H�Q�V���P�D�U�R�F�D�L�Q�V���T�X�L���Y�R�X�O�D�L�H�Q�W���D�F�F�p�G�H�U���j��

                                                           

74 Chrif au masculin et chrifa au féminin , c'est un qualificatif arabe qui désigne une personne dont la 
filiation remonte au prophète Mohamed.  Elle est désignée par Agourram  (masculin) et tagourramt ( féminin) 
amazigh . 

75 Les zaouayas c'est le pluriel de zaouiya. Le terme désigne en arabe la confrérie. 

76 « �6�¶�L�O�� �\�� �D�� �X�Q�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�� �T�X�H�� �O�H�� �P�R�Q�D�U�T�X�H�� �G�D�L�J�Q�H�� �S�D�U�W�D�J�H�U�� �D�Y�H�F�� �V�H�V�� �V�X�M�H�W�V���� �F�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �O�
�D�V�F�H�Q�G�D�Q�F�H�� �F�K�p�U�L�I�L�H�Q�Q�H��
���D�Y�p�U�p�H���R�X���I�D�E�U�L�T�X�p�H�������6�L���F�H�W�W�H���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���G�H���V�D�Q�J���D���H�X���O�R�Q�J�X�H���Y�L�H���D�X���0�D�U�R�F�����F�¶�H�V�W���E�L�H�Q���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���O�p�J�L�W�L�P�H���O�H��
pouvoir, donne un fonds de commerce à des super-sujets et cultive une religiosité populaire basique. Autopsie 
�G�¶�X�Q�� �O�H�J�V�� �I�p�R�G�D�O�� �T�X�H�� �Q�R�X�V��traînons encore ». Driss Ksikes. 
« Les chorfa mènent la danse », Telquel : �/�H���0�D�U�R�F���W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W�����7�H�O�T�X�H�O���R�Q�O�L�Q�H���F�R�P�������1�ƒ������ 

 w.telquel-online.com/archives/165/couverture_165_1.shtml ,  consulté le11/10/2015. 
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ces privilèges. Ce qui a poussé le gouvernement à réagir en diffusant un avertissement77. 

�&�H�U�W�H�V�����F�H�W�W�H���V�p�J�U�p�J�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���F�R�Q�V�W�D�W�p�H�����D�Y�H�F���O�
�D�I�I�D�L�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���U�{�O�H�V���G�H�V��chorfas et la 

prise de conscience des gens qui aspirent à un état de droit. Ils remettent en cause cette 

hiérarchie en refusant toute discrimination, toute exploitation au nom de la religion ou d'une 

quelconque appartenance ségrégative.  

Mais on reconnaît à la fille comme à l'homme le droit de se tromper dans leur choix. C'est 

pourquoi l'un et l'autre ont le droit de divorcer s'ils le désirent. C'est ce qui expliquerait 

pourquoi les femmes mariées très jeunes passent d'un mari à l'autre surtout quand elles n'ont 

pas d'enfants.  Le mariage comme le divorce sont vécus comme des événements naturels. 

Ainsi, nombreuses étaient les personnes, hommes et femmes, qui avaient refait leur vie après 

s'être séparées    du    premier    conjoint. 

Notons aussi que la séparation  des époux  n'altère qu'exceptionnellement les relations 

entre les familles voire même entre les concernés. Ainsi, les divorcés peuvent se parler, se 

côtoyer naturellement après leur séparation même quand ils ont refait leur vie sans que cela 

ait une quelconque incidence sur leur relation avec leurs nouveaux conjoints. 

Mais, il fut un temps où le mariage avec une divorcée n'était possible que lorsque le 

prétendant ne figurait pas sur la liste des  imaqqanes ���� �F�¶�H�V�W�� �j�� �G�L�U�H�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �E�O�R�T�X�H�Q�W�� �H�W��

empêchent le mariage. Contrairement à ce que préconise la charia78 qui donne tous les droits 

au mari pour accorder ou refuser le divorce réclamé par une épouse insatisfaite, la coutume 

veut que le mari accède à la requête de sa femme.  Le conseil  �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�D�L�W���G�¶�D�E�R�U�G���H�Q���I�D�Y�H�X�U��

�G�
�X�Q�H�� �U�p�F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �0�D�L�V�� �V�L�� �O�D�� �S�O�D�L�J�Q�D�Q�W�H�� �S�H�U�V�L�V�W�D�L�W���� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�V�W�� �V�R�P�P�p�� �G�H�� �G�L�Y�R�U�F�H�U. 

Toutefois, auparavant, il y avait un droit coutumier qui donnait au mari le droit de regard 

sur le choix du futur mari de son ex-femme.  Si le mari doutait de la présence d'un 

séducteur, il pouvait poser comme condition préalable au divorce la prohibition du mariage 

avec la ou les personnes soupçonnées d'avoir brisé son foyer et qui étaient 

nominativement désignées : ce sont les amaqqanes (ceux qui bloquent et empêchent le 

                                                           

77  Les ministères de l'Intérieur et de la Justice et des libertés ont averti, via un communiqué relayé par la MAP le 
mercredi 11 février 2015 que "toute personne impliquée dans l'impression et la distribution de ''cartes réservées 
aux chorfas'' sera déférée devant la justice". 

78 �/�D���F�K�D�U�L�D�����F�¶�H�V�W���O�D���O�R�L���P�X�V�X�O�P�D�Q�H. 
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mariage). Notons toutefois que cette condition est à présent désuète puisque ce droit coutumier 

est remis aux oubliettes. 

5- Le rituel de la demande en mariage 

�&�
�H�V�W���O�D���P�q�U�H���G�X���M�H�X�Q�H���K�R�P�P�H���H�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���W�U�q�V���S�U�R�F�K�H�����V�°�X�U�����W�D�Q�W�H�����T�X�L���V�H��rendent 

d'abord à la maison de l'élue pour la demander en mariage. Un ou deux pains de sucre 

étaient suffisants pour s'acquitter du devoir de présenter ��a��fi79 (état de ce qui est sucré) et 

tamelli ( la blancheur) qui est le symbole de la pureté.  Arrivées à la maison de la jeune fille, 

elles demandent l'hospitalité en ces termes  anebgi n r�¹bbi à savoir : au nom de Dieu nous 

vous demandons l'hospitalité. Cette expression est une forme de politesse courante 

�T�X�¶�R�Q�� �H�P�S�O�R�L�H�� �F�K�D�T�X�H�� �I�R�L�V�� �T�X�¶�R�Q�� �V�H�� �U�H�Q�G�� �F�K�H�]�� �T�X�H�O�T�X�¶�X�Q ���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H��

�G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�W�U�H�U. La demande en mariage se formule dans la langue locale ainsi: 

ntr- awn idamn n rebbi (nous vous demandons le sang de Dieu) ou ntr-awn idamn n le�Êlal 

(nous vous demandons le sang  conformément à la loi musulmane). Ces formules 

expriment  la demande d'une alliance  par le sang conformément à la charia et aux préceptes 

de la religion musulmane. 

La réponse n'est pas donnée immédiatement, puisqu'on doit consulter, la fille, les oncles, les 

�J�U�D�Q�G�V���S�D�U�H�Q�W�V���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���S�U�p�F�L�V�p��  

Quand la réponse est positive, les parents du jeune garçon et ses oncles retournent chez les 

parents de la jeune fille pour demander ostensiblement sa main. Cette étape est appelée  �Êla ( 

la demande ou la supplication). Le sucre, le thé, la viande, le henné, les fruits secs, sont 

offerts à cette occasion par la famille du mari. La demande en mariage obéit à un rituel précis. 

En effet, le père du jeune homme ou un de ses oncles étend sur le sol son burnous blanc, 

couleur qu'exige la tradition pour prouver les bonnes intentions. Il y dépose une somme 

d'argent et s'adresse solennellement au père ou tuteur de la fille en ces termes : ntra- wn 

idamn n rebbi, idamn n le�Êlal (nous vous demandons l'alliance du sang selon la loi 

                                                           

79 ��a��fi exprime également en amazigh la tendresse et la compréhension �H�W���O�¶�H�Q�W�H�Q�W�H�� 
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religieuse). Et le père de la mariée donne son accord en employant les expressions 

conventionnelles80. Alors, il se saisit de la somme déposée dans le burnous et ramasse ce 

vêtement en disant : at i�-ammar rebbi s lxir  (que Dieu le remplisse de biens). Jeter le 

burnous en l'étalant est une pratique courante chez les Aît Soukhman. Cette pratique 

est appelée  a�-ban81. Selon Emile Laoust (1993), jeter le vêtement c'est faire usage d'un 

moyen de pression extrême puisqu'il engage, en même temps que la menace d'un malheur 

à venir, le rapport d'honneur entre les deux parties.   

Le refus devant une telle prière est souvent mal ressenti par les personnes qui y ont recours. 

�&�¶�H�V�W���X�Q���P�D�Q�T�X�H���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q,  voire un affront à leur égard.  Quand la réponse positive 

est confirmée par le rituel précité, on se met d'accord sur le jour de l'établissement de l'acte 

adulaire quand les conditions sont remplies �����O�D���I�L�O�O�H���D���O�¶�k�J�H���U�H�T�X�L�V�����O�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���V�R�Q�W���G�L�V�S�R�V�p�H�V��

pour suivre la procédure.  Sinon, �R�Q���V�H���F�R�Q�W�H�Q�W�H���G�H���O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���R�U�D�O���G�H�V���G�H�X�[���S�D�U�W�L�V���G�H�Y�D�Q�W��

�W�p�P�R�L�Q�V�� �H�W�� �O�D�� �E�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��fquih82 pour la validation du mariage. En ce qui concerne le 

trousseau, il est laissé aux femmes le soin d'en parler. La dot est symbolique et la pudeur 

empêche d'en parler ou d'en fixer le montant. Elle ne fait pas l'objet de discussion et encore 

�P�R�L�Q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H�� �Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q���� �8�Q�� �S�q�U�H�� �Q�
�D�G�P�H�W���M�D�P�D�L�V�� �T�X�H�� �O�
�D�F�F�R�U�G�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �G�H�� �V�D��

fille soit soumis à des transactions même quand il vit dans un dénuement total.  

La période des fiançailles est souvent courte car on craint beaucoup plus un mariage 

avorté qu'un divorce. Comme nous l'avons déjà signalé, ce dernier est fréquent et ne porte 

pas à conséquence. Et comme le mariage était précoce et que la décision n'était pas 

suffisamment mûrie, les jeunes mariées étaient nombreuses à divorcer et à refaire 

facilement leur vie. En effet, la femme divorcée est convenablement accueillie dans sa 

�I�D�P�L�O�O�H���H�W���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���W�U�L�E�X�����/�D���G�L�Y�R�U�F�p�H���Q�¶�H�V�W���Q�L���X�Q�H���F�K�D�U�J�H���S�R�X�U���V�D���I�D�P�L�O�O�H���Q�L���X�Q�H���W�D�U�H���S�R�X�U���O�D��

communauté. Elle est désignée par  tamd��ult, terme souvent associé à la courtisane. En 

                                                           

80 Et le père de la mariée  répond : «m�¹r�Êba �[if idamn n r�¹bbi» (nous acceptons cette alliance) et d'ajouter: 
« nca yawn ig awn ica r�¹bbi » (nous vous l'accordons si Dieu vous l'accorde). 

81 Jeter «a�Sban» , ce qui signifie jeter le vêtement qui peut être un burnous, un haïk, un foulard, est une 
forme de demande sérieuse, de prière et de supplication insistante à laquelle on a recours pour sceller des accords 
d'une grande importance, pour faire pression sur quelqu'un ou fléchir la position d'une personne intransigeante 
dans le but d'obtenir un accord ou aboutir à des réconciliations. 

82 Un fquih ou un taleb  est une  personne qui a appris le coran et les préceptes de la religion musulmane  et qui 
�H�V�W���F�K�D�U�J�p�H���G�H���G�L�U�L�J�H�U���O�D���S�U�L�q�U�H���H�W���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�� 
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effet, le statut de divorcée procure souvent une certaine liberté.  Mais cette situation est 

souvent �W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�� �F�D�U�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �G�L�Y�R�U�F�p�H���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �F�R�X�U�W�L�V�D�Q�H�� �R�X�� �Q�R�Q���� �U�H�S�U�H�Q�G, sans 

difficulté, une vie conjugale normale. 

Pendant la durée des fiançailles, la famille du fiancé ne doit manquer aucune occasion 

notamment les fêtes religieuses pour manifester sa sollicitude et offrir à la promise un 

présent. 

 

6- Les démarches préalables aux festivités 

Le mariage religieux est socialement validé par la communauté à travers sa célébration 

�H�W�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �P�D�V�V�L�Y�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�X�V�F�L�W�H���� �$�L�Q�V�L���� �� �O�D�� �I�r�W�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �D�S�S�U�p�F�L�p�H���� �O�D�� �S�O�X�V�� �D�W�W�H�Q�G�X�H����

est celle  qui se rapporte aux cérémonies du mariage. C'est une fête à laquelle tout 

l'entourage et les proches sont invités sans distinction aucune. Elle prend l'ampleur d'un 

festival et constituera un repère temporel pour situer les événements. Ainsi toute la famille, 

les voisins, voire tout le douar  y participent et tout le monde doit y être invité.  Tama�[ra est 

un événement collectif par son organisation et par la participation massive qu'il requiert.  

6-1- �/�¶�Rrganisation et la concertation 

Etant un événement collectif, la célébration du mariage nécessite une collaboration massive, 

une concertation et une coordination  entre les familles qui projettent de fêter les noces de 

leurs enfants. En effet durant les années 1970 voire 80, il y avait encore des tribus nomades 

des Ait Soukhmanes qui préféraient organiser les mariages collectifs. Les familles 

intéressées se mettaient d'accord sur une date pour faire coïncider les célébrations des 

différentes unions. Ainsi, plusieurs mariages avaient lieu en même temps et souvent dans 

un même lieu : il s'agissait de familles de transhumants et qui en été se regroupaient autour 

d'un pâturage qui n'était accessible qu'une fois le signal donné par ceux qui avaient la charge 

de la gestion de l'alpage83. Ce mariage collectif - ou mariages groupés- est appelé 

asseddiy,  c'est-à-dire la chaîne ou la file. Le but d'une telle pratique, qui n'existe plus que 

                                                           

83 Cette gestion du pâturage est appelée en amazigh « agdal ».  
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chez certaines tribus rares de la région comme les « Ait Boulmanes » de Tagueleft, est de 

s'entraider en se partageant la prise en charge des gens de la noce et  les dépenses qui en 

découlent. En effet, comme les festivités se passent simultanément, les invités sont obligés de 

se répartir sur les différentes familles qui célèbrent le mariage, chacun selon le degré de 

parenté ou d'amitié qu'il entretient �D�Y�H�F���O�¶�X�Q�H���R�X���O�¶�D�Xtre. Et quand les lieux sont proches, on 

peut faire le tour en consacrant un moment à chaque nouveau couple. Parfois, les membres 

d'une même famille sont obligés de se répartir sur plusieurs familles impliquées dans ce 

mariage collectif : on se doit d'y être représenté pour ménager les susceptibilités des 

proches et �D�P�L�V�� �T�X�L�� �S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W�� �V�H�� �I�k�F�K�H�U�� �V�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �E�R�X�G�p�V���� �4�X�D�Q�W�� �j��l'ahidous,84 il a lieu en 

dehors des tentes et des maisons. Ainsi, à l'instar d'un bal du village, toutes les parties 

peuvent y participer dans une ambiance festive où la convivialité et la solidarité sont de 

mise. 

Mais quand on est seul à fêter l'événement, non seulement les familles des deux conjoints 

sont automatiquement invitées mais y participer est considéré par les amis et le douar 

comme un droit.  

Actuellement, avec l'accroissement démographique et la sédentarisation massive des tribus, la 

gestion des fêtes pose de vrais problèmes. Comme on ne peut plus inviter tout le village ou le 

douar, les maîtres de la cérémonie se trouvent dans l'obligation de procéder à une invitation 

sélective. Mais le soir venu, on assiste à une grande affluence, essentiellement des hommes 

jeunes, vers le lieu de la fête. Ce sont les habitants des villages et hameaux avoisinants qui 

ont fait le déplacement pour participer à la fête. Nombreux sont ceux qui arrivent avec leurs 

tambourins dans le but de participer à la danse collective. C'est dans une ambiance festive 

que ces hordes de jeunes attendent dehors que le dîner offert aux gens de la cérémonie soit 

terminé pour entamer la danse.  

 

 

                                                           

84  Ahidous est une danse collective du Moyen Atlas. 
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6-2- Les démarches de réconciliation et de courtoisie 

Avant d'inaugurer les festivités, les familles qui fêtent l'union de leurs enfants sont tenues 

de réparer les erreurs, d'assainir leurs relations entachées de brouille  avec les proches et de 

�Y�H�L�O�O�H�U�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �I�r�W�H�� �V�R�L�W���V�L�J�Q�H�� �G�H�� �� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�P�H�Q�W���� �G�¶�H�Q�W�H�Q�W�H���� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�R�Q���� �(�Q�� �H�I�I�H�W����

l'occasion est tout indiquée pour se réconcilier avec les personnes fâchées, s'excuser auprès 

de celles pour qui les festivités pourraient laisser entendre une désinvolture à leur égard, une 

indifférence à leur malheur ou une offense à leur douleur. Qu'il s'agisse d'une union 

intertribale ou intra tribale, le mariage est l'occasion propice pour régler les problèmes et 

rétablir les relations entre les personnes,  les familles ou les tribus en litige. 

 

- Les démarches de réconciliation 

La fête de mariage est appelée tama�[��a dans la langue locale. Cette fête, bien appréciée, 

vient rompre la monotonie d'une vie ardue et représente un moment de distraction, de 

convivialité et de retrouvailles, voire de réconciliation entre les personnes ou les familles 

fâchées. Comme tout événement heureux, cette opportunité fait appel à la générosité, à la 

tolérance, au pardon. C'est l'occasion de mettre fin aux brouilles, aux différends qui opposent 

les familles, car les occasions de se disputer ou de se faire des mécontents voire des ennemis  

ne manquent pas. En effet, pour assurer la participation et la présence des proches et des 

voisins, des démarches sont nécessaires au préalable, pour réconcilier les personnes en 

désaccord, faire oublier les vieilles rancunes suscitées par une calomnie, un malentendu, un 

empiétement sur le terrain  ou tout simplement parce qu'on n'a pas été associé à un 

événement, à une prise de décision, à la résolution d'un problème... Quand l'erreur est jugée 

monumentale et le préjudice important, la tradition veut que la partie fautive sacrifie une tête 

de bétail sur le seuil de la porte de la ou des personnes à qui elle avait nui, implorant ainsi 

�O�H�X�U���S�D�U�G�R�Q�����&�¶�H�V�W���S�D�U���F�H���V�D�F�U�L�I�L�F�H���T�X�¶�H�V�W���O�D�Y�p���O�¶�D�I�I�U�R�Q�W�����2�Q��appelle cette pratique l�Sar ou le 

préjudice infligé. C'est une manière solennelle de reconnaître son tort et de demander pardon. 

On peut comprendre qu'à travers le sang écoulé, on purifie les relations entre les personnes 

en conflit tout en les renforçant. 
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 En effet, comme l'eau et le feu, le sang est purificateur. La viande de la bête sacrifiée servira 

à la préparation d'un repas autour duquel seront réunis les parties belligérantes et les 

émissaires. Le partage de la nourriture est un acte sacré qui purifie les relations détériorées, 

unit les individus et leur impose les bonnes règles de conduite. D'ailleurs, les gens jurent par la 

nourriture partagée. Les personnes suppliées doivent, elles aussi, prendre en considération 

cette démarche solennelle qui ne tolère pas un refus. Par respect envers les émissaires, elles 

sont obligées de répondre favorablement à leur doléance ou du moins faire des 

concessions ou émettre des conditions. Ainsi, bien des malentendus et brouilles sont enterrés 

à l'occasion de ce genre d'événements fédérateurs. 

   -La bénédiction des personnes endeuillées 

Tout événement heureux ou malheureux est �O�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �O�D�� �V�R�O�L�G�D�U�L�W�p�� �V�H��met 

naturellement en place. Le partage est une valeur qui renforce les liens et consolide les 

relations au sein de la communauté. Ainsi, le respect du deuil, du malheur de l'autre doit être 

observé quels que soient la situation, les frais engagés et le stade du déroulement de la 

cérémonie du mariage. Il arrive souvent qu'une cérémonie de mariage soit annulée, 

interrompue ou reportée quand elle coïncide avec le décès d'une personne proche ou quand 

un malheur frappe un voisin. S'associer au malheur de ses voisins, de ses proches et de ses 

connaissances est un devoir qui consiste non pas seulement à se trouver à leur côté, à prendre 

part aux différentes activités inhérentes à la circonstance mais aussi à renoncer aux 

jouissances pendant la période du deuil. Mais quand on ne peut pas reporter la cérémonie 

pour des contraintes bien évidentes, le deuil d'une connaissance ou d'un voisin est pris en 

compte et appelle des égards. En effet, les règles de bienséance veulent que la famille qui 

s'apprête à fêter un événement comme le mariage d'un des siens, aille s'excuser auprès des 

familles endeuillées, implorant leur bénédiction en étalant les motifs d'un tel empressement et 

les désagréments pouvant résulter d'un éventuel ajournement. Ainsi, pour s'excuser auprès 

d'elles, pour avoir leur consentement, on prend soin d'arriver chez elles avec une obole. Et 

par politesse, par solidarité et compréhension, la famille sollicitée ne devrait pas refuser de 

donner sa bénédiction. Quand c'est possible, et pour donner la preuve d'un accord sincère, 

un membre ou deux qui représentent cette famille répondent favorablement à l'invitation. 

Ainsi, l'accord et la bénédiction des personnes endeuillées sont donnés d'emblée quand ils 

sont sollicités selon l'usage, dans le respect total de la douleur et du deuil.  
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Il �D�U�U�L�Y�H�� �P�r�P�H�� �T�X�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �P�D�O�K�H�X�U�H�X�[�� �F�R�w�Q�F�L�G�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �I�H�V�W�L�Y�L�W�p�V���� �/�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H��

bienséance veulent que la nouvelle soit momentanément cachée pour ne pas altérer la joie des 

gens de la noce et ne pas perturber le déroulement de la cérémonie. Ces démarches 

témoignent de l'estime, de la solidarité et de la compréhension dont chaque membre de la 

communauté fait preuve à l'égard de l'autre. 

   -L'invitation  

Après les démarches de courtoisie et de réconciliation, on passe aux invitations. II y a 

quelques décennies voire quelques années seulement pour certaines localités, l'invitation était 

encore collective et non nominative. On se contentait d'envoyer un émissaire dans le douar 

ou le hameau �S�R�X�U���L�Q�Y�L�W�H�U���W�R�X�W���O�H���P�R�Q�G�H���H�Q���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Q�W���G�H���O�D���Gate du mariage. On n'avait 

pas besoin de passer dans toutes les maisons pour que toutes les personnes se considèrent 

invitées. Comme les habitations étaient dispersées, chaque messager en envoie d'autres pour 

informer et inviter les personnes qui ne sont pas sur place. Souvent, dans ces régions 

montagneuses, les gens communiquaient en s'interpellant à voix haute d'une colline à l'autre 

ou d'un versant à l'autre, quand ils ont une information à donner ou à recueillir. Maintenant, 

excepté certaines zones et douars isolés, l'invitation est devenue sélective mais non pas 

encore nominative. Car, l'invitation est adressée à la famille et non pas à des personnes 

isolées. Dans les milieux �V�p�G�H�Q�W�D�U�L�V�p�V���� �O�¶�L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���V�p�O�H�F�W�L�Y�H���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H�V��

�I�D�P�L�O�O�H�V�� �F�K�R�L�V�L�H�V�� �P�D�L�V�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�V�� �� �� �P�H�P�E�U�H�V�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �I�D�P�L�O�O�H���� �,�O�� �D�U�U�L�Y�H�� �T�X�H��

�O�¶�L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�L�W�� �O�L�P�L�W�p�H�� �D�X�� �� �F�K�H�I�� �G�H�� �I�D�P�L�O�O�H�� �R�X�� �j�� �O�¶�p�S�R�X�V�H���� �&�R�P�P�H�� �L�O�� �D�U�U�L�Y�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V��

soient invités sans que le soient  les parents.  

6-3- Les préparatifs 

La cérémonie nuptiale était une fête qui mobilisait, de façon spontanée, un douar tout entier 

des jours durant dans un élan de solidarité qui donnait toute la mesure de l'esprit 

communautaire qui était vivace dans les zones rurales en raison même de la nature de la vie 

dans la campagne. L'ensemble de la fête, des premiers préparatifs jusqu'à la fin de la 

cérémonie, faisait l'objet d'un grand coup de main où chacun avait une place et un rôle qui 

lui étaient dévolus par une sorte de consensus culturel, selon son sexe, son âge, ses talents 

ou ses compétences. 
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�$�����O�¶�D�S�S�U�R�Fhe de la date fixée pour la célébration, on s'active des deux côtés aussi bien chez le 

fiancé que chez la fiancée. Préparer la fête, c'est déjà la fête : au milieu de ce monde affairé, 

les chants, les boutades, les rires fusent de toute part. Les préparatifs se déroulent dans une 

ambiance de joie rehaussée par des chants en forme de joutes, de prières et de louanges à 

Dieu et au prophète Mohamed. On invoque Dieu et le prophète pour que l'entreprise 

réussisse, que la prospérité soit au rendez-vous et que les mauvais esprits soient écartés. Les 

personnes, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, s'adonnaient à des tâches ardues, 

comme la �F�R�U�Y�p�H���G�X���E�R�L�V���R�X���G�H���O�
�H�D�X�����j���F�°�X�U���M�R�L�H���V�D�Q�V���D�W�W�H�Q�G�U�H���D�X�W�U�H���U�p�F�R�P�S�H�Q�V�H���T�X�H���F�H�O�O�H���Ge 

se sentir utiles et solidaires.  

Comme nous l'avons déjà signalé, ce sont les femmes qui lavent le grain, le trient. 

Auparavant, c'était à elles qu'incombait aussi la lourde tâche de  moudre à l'aide de leur 

petite meule  azreg  la quantité de blé suffisante pour le pain, le couscous, la bouillie 

quand on se trouvait dans des lieux dépourvus de moulins à eau.  Aujourd'hui,  dans certains 

�Y�L�O�O�D�J�H�V�� �F�R�P�P�H�� �7�L�]�L�� �1�¶�,�V�O�L�� �H�W�� �O�H�V�� �G�R�X�D�U�V�� �D�Y�R�L�V�L�Q�D�Q�W�V���� �O�D�� �S�H�W�L�W�H�� �P�H�X�O�H�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�F�W�L�R�Q�Q�p�H����

Mais seule la quantité nécessaire pour la semoule de base du couscous et pour les grains 

concassés employés dans la préparation de la bouillie- appelée a�Êrir  ou ���Sam  selon les 

tribus- sera moulue à la maison à l'aide de cette petite meule. Et c'est cette activité qui 

devait constituer le point de départ des festivités et obéissait à un cérémonial. C'est en effet, 

un homme bien apprécié qui est choisi en fonction de ses qualités et de son prestige pour 

donner le coup d'envoi de la mouture et ce, en remplissant ses mains de grains qu'il verse 

�G�D�Q�V�� �O�
�°�L�O�O�H�W�� �G�H�� �O�D�� �P�H�X�O�H�� ���� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �P�H�X�O�H�� �D�U�E�R�U�H�� �X�Q�� �E�L�M�R�X�� �H�Q�� �D�U�J�H�Q�W�� ���E�U�D�F�H�O�H�W���� �I�L�E�X�O�H���� �H�W�� �H�V�W��

actionnée par une femme qui a réussi sa vie tandis que l 'assistance interprète a 

capel la  des chants r i tuels appelés asnimmer. L'opération sera répétée trois fois avant 

que l'homme ne se retire. C'est aux femmes donc de continuer le travail après avoir ramassé 

et �P�L�V���G�H���F�{�W�p���O�H���E�O�p���M�H�W�p���j���O�D���K�k�W�H���S�D�U���O�
�K�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�
�°�L�O�O�H�W���G�H���O�D���P�H�X�O�H�����,�O���V�H�U�D���P�L�V���G�H côté et 

moulu pour être utilisé dans la préparation du repas du septième jour dont la mariée aura la 

charge, une fois installée dans sa nouvelle demeure. �&�K�H�]�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� ce blé  va être 

�X�W�L�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�D���S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���E�R�X�L�O�O�L�H�������(�O�O�H���V�H�U�D���V�H�U�Y�L�H�����X�Q�H���I�R�L�V���O�D���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���D�F�K�H�Y�p�H�������D�X�[����

femmes qui avaient pris part aux travaux de  la cérémonie.  

Les femmes présentes continuent leur tâche en implorant la bénédiction divine, en 

maudissant Satan ou tout simplement en se taquinant les unes les autres.  En voici quelques 
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�H�[�H�P�S�O�H�V���T�X�H���M�¶�D�L���U�H�W�H�Q�X�V���O�R�U�V���G�H�V���F�p�U�p�P�R�Q�L�H�V���D�X�[�T�X�H�O�O�H�V���M�¶�D�L���D�V�V�L�V�W�p�����j���7�D�J�X�H�O�H�I�W����chez les Ait 

�'�D�R�X�G���R�X���$�O�L�������j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���W�U�R�L�V�����P�D�U�L�D�J�H�V�����&�¶�p�W�D�L�W���Y�H�U�V���O�H�V années 1978 et 1980. 

1- a (d) k-zzur�[ a Mu�Ê�H�P�P�H�G�����P�X�O�D�\���¿�O�L���Êi�²e��-d �[ur-i 

  - �Z�D�O�O�L���G���L�]�Z�D�U���W�D�I�X�\�W���D�O�O�L�J���W�X���U���D�\�\�X�U 

1-J'en appelle à toi Mohamed à toi Moulay Ali85 

  - A celui dont la bénédiction a fait l'éminence du soleil sur la lune. 

2- Ssuf�[- ad irden, ac�²if a yimazda�[nn ad ur �W���L�P  ��ad��a  

   - �P�D�Q�L�������W�X�I�D�P�W���L�P�D�]�G�D�[n a ta�Êiyut imadna�[n aya 

2-Ô voisins sortez vos tapis, sortez votre blé, pour ne pas être la risée des gens. 

  -�$�X�[���D�O�H�Q�W�R�X�U�V�����L�O���Q�¶�\���D���T�X�H���I�R�U�r�W�V���G�H�Q�V�H�V ;  idiote, de quels habitants parles-tu? 

3- Irden a yirban a tukki n lbari ta�Sala  

3-Encore du blé, Ô garçons, c'est un don du Seigneur. 

 4 -���H�U���D�Êdadi s ta�²a- nc siwl ad ddunt kullu 

4-Qu'un cheval soit expédié pour appeler en renfort les femmes de  notre 	ìa	Œa86 

 (Ce qui signifierait que si on est dépassé par l'ampleur de la tâche, on fera appel au renfort 

de Tada.) 

                                                           

85  Ali serait le gendre du prophète Mohamed, élevé chez les Chiites au rang du prophète. Il est à souligner que le 
�F�K�L�L�V�P�H�� �D�� �H�X�� �G�H�V�� �M�R�X�U�V�� �G�H�� �J�O�R�L�U�H�� �D�X�� �0�D�U�R�F���� �,�O�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �V�¶�D�J�L�U�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�X�Q�� �V�D�L�Q�W���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H��
explication qui nous semble plausible car dans cette région. Le titre de Moulay  est surtout  reservé au prophète 
�H�W���V�R�Q���J�H�Q�G�U�H�����0�R�X�O�D�\���0�R�K�D�P�G�����0�R�X�D�\���$�O�L�������W�D�Q�G�L�V���T�X�H���6�L�G�L���H�V�W���S�R�X�U���O�H�V���V�D�L�Q�W�V�����F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���U�p�J�L�R�Q�V��
du Maroc. En voici quelques exemples  ( Sidi Aziz de Tagueleft, �6�L�G�L�� �$�P�H�U�� �R�X�� �+�D�O�O�L�� �G�¶�$�J�K�E�D�O�D���� �6�L�G�L�� �$�O�L�� �R�X��
�+�V�H�L�Q�H���G�¶�$�Q�H�U�J�X�L��  

86 Tada est un pacte créateur de liens de quasi-parenté entre des personnes appartenant à des clans différents. 
Tada dans ce contexte désigne l'ensemble des personnes avec lesquelles les membres de la famille entretiennent 
ce lien.  
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Ces chants rituels se rapportant à la mouture sont limités à cette situation. C'est dans cette 

ambiance de fête, de joutes oratoires que se moud le grain, s'enroulent le couscous et le 

barkuks87. 

- �/�¶�D�F�K�D�W���G�X���W�U�R�X�V�V�H�D�X 

Pour l'achat des habits de la mariée, l'avis de cette dernière est généralement sollicité quand 

�F�
�H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H���� �(�Q�� �V�R�Q�� �D�E�V�H�Q�F�H���� �F�H�O�X�L�� �G�
�X�Q�H�� �G�H�� �V�H�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� ���P�q�U�H���� �V�°�X�U���� �W�D�Q�W�H������ �H�V�W�� �S�U�L�V�� �H�Q��

considération dans la composition du trousseau et le choix des éléments le constituant. Il est à 

noter que chez les Aît Soukhmanes en général, les filles et les femmes qui se respectaient ne 

devaient pas entrer dans l'enceinte du souk. Le souk était un lieu exclusivement réservé aux 

�K�R�P�P�H�V�����6�H�X�O�H�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V���D�X�[���P�°�X�U�V���O�p�J�q�U�H�V���H�W���S�H�X���V�R�X�F�L�Huses de leur réputation  ou celles 

�G�R�Q�W���O�¶�k�J�H���L�P�S�R�V�H���O�H���U�H�V�S�H�F�W��le fréquentaient. A Tagueleft, chez les Ait Daoud ou Ali, les 

femmes jeunes, qui avaient une réputation à protéger, restaient dehors à l'ombre d'un arbre 

quand il n'y avait pas un ami ou un proche qui habitaient à proximité du souk, chez qui elles 

pouvaient se rendre. C'étaient donc les hommes accompagnés de l'une de ces femmes que 

l'âge a libérées de ces contraintes sociales, qui faisaient la navette entre les marchands et 

l'intéressée à qui ils proposaient les articles pour qu'elle puisse en choisir ceux qui lui 

convenaient et qu'elle aimerait avoir. 

Quand les parents de la mariée viennent de loin, que ce soit pour établir l'acte adulaire ou 

pour l'achat des composants de la corbeille, le déjeuner est souvent pris en charge par le mari 

ou son père. Les familles qui n'habitent pas sur place, trouvent toujours une porte ouverte 

prête à les accueillir. Ainsi, les commissions nécessaires pour la préparation du repas sont 

acheminées vers une connaissance ou un proche installé au village et qui accepte volontiers 

d'accueillir les membres des deux familles chez lui et de leur offrir ses services. Le menu est 

souvent composé de brochettes et de tagine.  Cette pratique continue d'avoir lieu.  

Le trousseau comportait essentiellement une robe longue « aqidur �ª�� �H�W�� �G�H�X�[�� �G�U�D�S�p�V���� �O�¶�X�Q�� �H�Q��

�F�R�W�R�Q���� �O�¶�D�X�W�U�H�� �H�Q�� �W�L�V�V�X�� �I�L�Q�� dont la femme s'enroule et qu'elle attache avec des fibules. 

Celui-ci est appelé cuqt et se porte au-dessus d'une longue robe ou d'un caftan. Le second 

est un drap en coton que la femme amazighe, autrefois, arborait souvent sans sous-vêtement 

                                                           
87 �&�¶�H�V�W���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���F�R�X�V�F�R�X�V���D�Y�H�F���G�H�V���J�U�D�L�Q�V���S�O�X�V���J�U�R�V�����,�O���V�H���S�U�p�S�D�U�H���H�Q���E�R�X�L�O�O�L�H���D�Y�H�F���G�X���O�D�L�W���H�W il est servi avec 
du beurre.  
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puisqu'on n'exigeait pas d'elle qu'elle cache ses bras, ni sa poitrine. Jusqu'aux environs des 

années 1960, il était le vêtement quotidien de certaines femmes âgées dans cette zone 

rurale du Maroc. D'autres articles vestimentaires étaient nécessaires : les babouches 

mocassins rouges, un foulard amazigh en soie dont les franges sont tressées avec des 

paillettes et des fils d'or  tasbniyt , un  laq�²ib  ( un foulard brodé avec de longues 

franges), une dfina ( une robe longue avec des fentes des deux côtés et sur le devant fait de 

tissu fin et transparent et qui constitue le dessus d'une robe longue ou d'un caftan), une 

ceinture en soie  la�Êzam  ou en fils de laine  tasmert , et  asfel, cette cordelette en soie 

surmontée de fils d'or et de paillettes que l'on utilise comme bretelles  pour ajuster le drapé. 

Actuellement d'autres articles sont venus enrichir la gamme et en remplacer ceux qui sont 

remis aux oubliettes. La takchita, �T�X�L�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �W�H�Q�X�H�� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�
�X�Q�� �F�D�I�W�D�Q�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �G�H�V�V�X�V��

plus fin la dfina, �V�¶�H�V�W�� �L�P�S�R�V�p�H. La babouche mocassin- qui peut se porter comme 

chaussures mocassins quand la femme devait faire de longues distances et dont elle 

pouvait rabattre la partie arrière quand elle opte pour les babouches- s'est éclipsée. Elle a 

cédé la place aux chaussures, sandales et babouches brodées. La lingerie a rejoint la 

�F�R�U�E�H�L�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���� �1�R�W�R�Q�V�� �T�X�¶�H�Q�� �S�O�X�V�� �G�X�� �W�U�R�X�V�V�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���� �R�Q�� �Q�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �S�D�V�� �G�¶�\��

joindre  quelques paires de babouches pour les membres de sa famille, en l'occurrence sa mère 

et son père.  

Et comme parfums, on avait recours au myrte, au clou de girofle, à la lavande, à l'encens, au 

musc... En ce qui concerne les produits nécessaires pour la toilette et le maquillage, on 

trouve: le savon, le henné, le swak (écorce fibreuse du noyer), le safran, le khôl, le fard à joue 

et une résine noire appelée ta���Êibt en amazigh, l�Êargus  en arabe dialectal. Aujourd'hui, les 

produits de beauté industriels sont venus se substituer à la quasi-totalité des produits 

préexistants. Et les parfums ont supplanté les produits utilisés auparavant comme effluves. 
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7- Les festivités et les rituels 

Dans les années 1980, lors de nos visites régulières que ce soit à Tagueleft  chez les Ait 

�'�D�R�X�G�� �R�X�� �$�O�L�� �R�X�� �j�� �7�L�]�L�� �Q�¶�,�V�O�L�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �$�L�W�� �$�E�G�L�� nous avons  �S�X�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��

�D�F�F�R�U�G�p�H���j�����O�D���O�D���F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q���I�H�V�W�L�Y�H���G�H���O�¶�X�Q�L�R�Q ���� �F�¶�H�V�W���H�O�O�H���T�X�L���Y�D�O�L�G�H���V�R�F�L�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���P�D�U�L�D�J�H������

En effet dans un mariage, l'engagement institutionnel et religieux était encore à cette époque, 

considéré comme insuffisant. C'est l'aspect festif du mariage qui était important et 

culturellement significatif. Ainsi, à côté de la reconnaissance juridique et religieuse, le 

cérémonial  assure une reconnaissance sociale. D'où le caractère obligatoire et sacré de la 

célébration de l'union conjugale. D'ailleurs, la cérémonie est assimilée au mariage qui est, 

�F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �S�U�p�F�L�V�p���� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p��comme un accomplissement religieux. Elle 

est considéré comme alfer�², terme emprunté à l'arabe et qui désigne un devoir religieux.  

C'est pourquoi, il est admis que pour le garçon et la fille qui se marient pour la première 

fois, la célébration de cet événement est une obligation sociale. En revanche, elle n'est pas 

exigée pour celle ou celui qui refait sa vie, suite à un divorce ou un veuvage.  

Sans compter les journées réservées aux préparatifs, les festivités duraient entre trois et sept 

jours chez le mari. Chez la fiancée, la cérémonie pouvait s'étaler sur deux jours comme elle 

pouvait se limiter à une journée. En tout cas, quelle que soit la durée de la fête, le septième 

jour clôt le rituel du mariage. Il  met fin à la retraite de la mariée et obéit à un cérémonial 

spécifique qui inaugure l'activité de la jeune mariée dans sa nouvelle demeure. 

7-1- Le premier jour  

Le départ des festivités est donné le même jour  aussi bien  chez les parents de la fiancée que 

chez ceux du futur mari. Chez le jeune homme, on immole un bouc ou un mouton. Les 

femmes s'activent pour préparer le déjeuner en attendant l'arrivée de tous les invités. La 

préparation des brochettes et du thé est habituellement prise en charge par les hommes. Mais 

quand on reçoit beaucoup de monde à l'occasion d'un événement heureux ou malheureux, la 

répartition traditionnel�O�H���G�H�V���W�k�F�K�H�V���H�Q�W�U�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���O�D���I�H�P�P�H���H�V�W���T�X�H�O�T�X�H�V���I�R�L�V���U�H�P�L�V�H���H�Q��

question. Ceci est surtout vrai chez les Ait Daoud ou Ali.  Car lors des grands rassemblements, 

ce sont les hommes qui se chargent de la préparation des tagines, font la vaisselle et 

prennent en charge la corvée de l'eau. Le service est conjointement assuré par les 
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hommes et les femmes. Seule la préparation du pain, du couscous et de la bouillie sont 

�O�¶�H�[�F�O�X�V�L�Y�L�W�p���G�H�V���I�H�P�P�H�V�� 

En l'absence d'une contrainte horaire, l'arrivée des invités peut s'étaler sur toute la journée et 

même au-delà. Les salutations se font selon les traditions en vigueur dans les régions 

amazighes. Les mains se joignent et vont de  l'un à l'autre, dans un échange  de baisers 

�G�p�S�R�V�p�V�� �V�X�U�� �O�H�� �G�R�V�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �� �G�U�R�L�W�H�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �T�X�¶�R�Q�� �V�D�O�X�H���� �(�W�� �H�Q�� �V�L�J�Q�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�D�Q�G��

respect à l'égard d'une personne, le salut est ponctué par un baiser sur la tête. Qu'il s'agisse de 

personnes de même sexe ou non, d'une personne intime ou non, le salut est le même. 

Quand il s'agit d'une personne éloignée, le salut s'effectue avec moins d'empressement, 

avec plus de réserve et l'échange est furtif  ���� �O�D�� �S�D�X�P�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �G�H�� �O�¶�X�Q�H�� �W�R�X�F�K�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H��

�O�¶�D�X�W�U�H���H�W���U�H�Y�L�H�Q�W���Y�L�W�H�����U�H�F�X�H�L�O�O�L�U���X�Q���E�D�L�V�H�U�� 

A chaque groupe qui arrive, on offre du thé, du pain avec du beurre et du miel. Chez la jeune 

fille, on reçoit de la même façon. A l'approche du déjeuner, l'odeur des brochettes préparées à 

partir des abats vient s'ajouter au parfum de la menthe dégagé par le thé siroté à longueur de 

la journée. 

�/�¶�H�Q�Y�R�L���G�H�V���L�V�Q�D�\�H�Q 

Lors des mariages auxquels nous avons participé en tant que membre de la famille, les 

�I�H�V�W�L�Y�L�W�p�V���F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W���S�D�U���O�¶�H�Q�Y�R�L���G�H�V��isnayen, les émissaires du mari. Ce premier jour est 

appelé ass n ussudu, c'est-à-dire le jour de l'envoi ou du départ. Il s'agit en fait du départ 

�G�
�X�Q�H�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�
�X�Q�� �K�R�P�P�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �S�H�W�L�W�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �S�R�X�U��ramener la 

mariée. On parle aussi de tayafi�� 88 pour désigner la corbeille et la mule qu'on doit 

acheminer chez la mariée. Taryet, (la selle du cheval en amazigh) est une autre expression 

employée pour désigner cette mission. C'est donc une figure de style, la synecdoque, qui est 

utilisée pour désigner la monture et la corbeille envoyées ce jour chez la mariée. La selle, 

dans ce contexte désigne aussi bien la monture que l'événement célébré dans son ensemble. 

                                                           

 

88 Le terme employé « tayafit », est à rapprocher  du verbe amazigh « issoufd » qui signifie « envoyer ». Ainsi, le 
terme pourrait désigner l'action d'envoyer ou de dépêcher un émissaire ou une commission. Ce qui est le cas dans 
notre sujet.  
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Les expressions référant à cette mission et les chants scandés à cette occasion renvoient à un 

cheval ou à une jument et non à une mule comme c'est le cas ici. Mais,  il faudrait préciser 

que si chez les Ait Soukhmanes, c'est une mule que devrait chevaucher la fiancée, en 

revanche, �F�
�H�V�W�� �X�Q�� �F�K�H�Y�D�O�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�p�V�L�J�Q�p�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �P�L�V�V�L�R�Q�� �F�K�H�]�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�U�L�E�X�V��

amazighes du Moyen Atlas comme chez les Zayanes.  

Après le déjeuner, la délégation chargée de ramener la mariée se rend chez celle-ci avec le 

trousseau emballé dans un burnous blanc, une tête de bétail et des provisions ainsi que la mule 

qui servira de monture à la mariée.  Quand elle  s'apprête à partir, on entonne des chants 

évoquant la circonstance et souhaitant à cette entreprise une bonne réussite. En voici des 

exemples : 

- A tariyt- inw   izwar-am rebbi   

- i�Sazza-cm rebbi  a tariyt-inw 89 

- Ô toi ma selle �����'�L�H�X���W�¶�D���S�U�p�F�p�G�p�H�������4�X�H���P�R�Q���H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q���V�R�L�W���E�p�Q�L�H���� 

- �'�L�H�X���W�¶�D���G�R�Q�Q�p���V�p�G�X�F�W�L�R�Q���H�W���V�X�F�F�q�V�����{���W�R�L���P�D���V�H�O�O�H �������T�X�H���F�H���T�X�H���M�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�V���D�L�W���F�K�D�U�P�H���H�W��

succès !) 

- Sbardan iysan ad ddun ar d c-id- awin a yadmer umlil 

- Les chevaux sont sellés pour venir te chercher, ô poitrail blanc !90 

 

�/�H�V���F�K�D�Q�W�V���V�F�D�Q�G�p�V���O�R�U�V�T�X�¶�R�Q���U�D�P�q�Q�H���O�H���W�U�R�X�V�V�H�D�X���j���7�D�J�X�H�O�H�I�W���V�R�Q�W���j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���F�H�X�[-ci :  

- uwi�[-d l�Êenna ad di��-i i �Ênna rebbi  

-uwi�[-d lmeswak  ad di��-i isksu rebbi 

-�-�¶�D�L���U�D�P�H�Q�p���O�H���K�H�Q�Q�p�����T�X�H���'�L�H�X���P�¶�D�F�F�R�U�G�H���V�D�����F�O�p�P�H�Q�F�H ! 

-�-�¶�D�L���U�D�P�H�Q�p���O�H���P�L�V�Z�D�N��91�T�X�H���'�L�H�X���P�¶�D�F�F�R�U�G�H���V�H�V���I�D�Y�H�X�U�V ! 

                                                           

89 Que Dieu bénisse ce mariage !/ que Dieu lui donne  succès et séduction ! 

90 Le souhait serait que la mariée soit bonne et qu'elle ne soit pas rancunière. Car dans la langue locale, « avoir 
�X�Q���F�°�X�U���E�O�D�Q�F���ª���F�
�H�V�W���r�W�U�H���E�R�Q���H�W���Q�
�D�Y�R�L�U���Q�L��rancune ni griefs. L'emploi de la couleur blanche pourrait par ailleurs 
exprimer le souhait que cette personne soit de bon augure. 
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Ces émissaires qui sont envoyés pour ramener la mariée sont appelés  imnefcen, 

le pluriel de amnefc au masculin singulier et tamnefct au féminin. Le mot est formé à partir du 

radical c à savoir : donner. Le préfixe am �G�p�V�L�J�Q�H���F�H�O�X�L���T�X�L���I�D�L�W���O�¶�D�F�W�L�R�Q ; c'est-à-dire dans ce 

�F�R�Q�W�H�[�W�H�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �R�X�� �R�I�I�U�H�Q�W���� �4�X�D�Q�W�� �j�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �G�p�O�p�J�X�p�� �S�D�U�� �O�H�� �P�D�U�L�� ��pour cette 

mission, il sera désigné par le nom d'amesnay, le pluriel est isnayn92 . Le terme dériverait du 

verbe  ny qui est un terme polysémique qui pourrait désigner selon le contexte : chevaucher, 

monter à bord, s'engager, s'enrôler...  amnay �H�V�W���F�H�O�X�L���T�X�L���F�K�H�Y�D�X�F�K�H�����F�
�H�V�W���O�H���F�D�Y�D�O�L�H�U�����/�¶�D�M�R�X�W��

du /s/ transforme le verbe en factitif. Ainsi, nous avons ny : monter et  sny : faire monter. 

Ainsi amesnay  renvoie à celui qui fait faire l'action. Dans ce contexte précis, c'est lui qui 

est délégué par le mari pour �T�X�¶�L�O�� �D�L�O�O�H lui ramener son épouse en lui faisant chevaucher la 

mule. Donc ce jeune homme, physiquement bien bâti, choisi par le mari est un personnage 

principal dans le déroulement de la cérémonie. Excepté les moments forts de l'application du 

henné, c'est lui le personnage principal qui veille au bon déroulement du rituel. Il est en effet 

chargé d'une mission importante.  C'est lui qui, accompagné d'une femme ou deux (parfois 

plus), est chargé de remettre les étrennes ; c'est lui qui ramènera la mariée et veillera sur elle 

durant tout le trajet. C'est lui qui sera chargé de défendre la mariée durant les scènes de rapt et 

de vol qui émailleront la cérémonie de mariage. Sa constitution physique doit aussi lui 

permettre d'accomplir certaines tâches, de s'acquitter de certaines corvées, de se défendre, de 

défendre la mariée et de supporter les coups auxquels il sera exposé. C'est lui qui orchestre le 

déroulement des rituels ; il est le médiateur, le réconciliateur, le facilitateur. Il joue un rôle 

important voire déterminant dans le respect de la tradition. C'est encore à lui que revient une 

grande part de reproches et de louanges faits à travers les chants  scandés à cette occasion. 

�&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �L�O�� �H�V�W�� �� �F�K�R�L�V�L�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �T�X�D�O�L�W�p�V�� �S�K�\�V�L�T�X�H�V�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L��

�P�R�U�D�O�H�V���F�D�U���L�O���Q�H�����G�R�L�W���Q�L���V�¶�p�Q�H�U�Y�H�U���Q�L���U�H�I�X�V�H�U���O�H�V���p�S�U�H�X�Y�H�V���� 

Quand les « imnefchen », appelés aussi isnayen ou  « imsnayen »  ( pluriel de amesnay )  

arrivent chez la mariée, c'est la mère de cette dernière qui les accueille au premier rang, 

                                                                                                                                                                                     
91 Ecorce du noyer utilisé pour se soigner les dents et se teindre la langue et la gencive.   

92 « En pays berbère marocain (village de Merzouga), les cérémonies du mariage mettent en scène des 

personnages singuliers qui, tout au long des rituels, vont jouer un rôle déterminant. Les isnaïn, garants du respect 

des traditions, contrôlent et canalisent ce rite de passage ». M.-L. Gélard, « Isnaïn », in 24 | Ida �± Issamadanen, 

Aix -en-Provence, Edisud (« Volumes », n° 24),  2001. 
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suivie de sa famille et des invités présents. Ils les reçoivent avec des you-you et des chants. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes, on les introduit à la maison. La farine, le sucre, le 

mouton seront remis aux hommes (père, frère, oncle) tandis que le trousseau sera reçu par la 

mère qui l'accueille dans un plateau d'argent ou de cuivre. Mais avant de le faire entrer, il 

�H�V�W���V�R�X�P�L�V���j���X�Q���U�L�W�X�H�O���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H : La mère qui reçoit le trousseau,  le rend à celle qui le lui a 

remis ; puis elle le reprend une seconde fois. Cet échange qui sera effectué trois fois 

sera accompagné de cet échange verbal : 

- Amz-n lxir (tenez ces biens) 

- ta�[-d lxir (que Dieu vous le rende) 

La fête organisée chez le père de la mariée est appelée aussi  tayafit. Tayafit est ainsi la 

cérémonie organisée pour célébrer le départ de la fille de la demeure parentale.  

La première cérémonie du henné 

Cette première nuit est appelée la nuit du henné parce que la cérémonie se déroule toujours 

en soirée. C'est la dernière que passera désormais la mariée chez ses parents avant de 

rejoindre le foyer conjugal . Selon un rituel, le même pour les deux époux, et en 

présence de la famille et des invités, essentiellement les femmes, on organise la cérémonie 

du henné. Cette plante, encore non pilée est présentée dans un plateau dans lequel il y a aussi 

des dattes et des faisceaux de laine blanche, un morceau de sel gemme et un objet en argent 

souvent un  bracelet ou une fibule. Les you-you s'élèvent de chaque côté en guise de coup 

d'envoi de la cérémonie. Ce signal est suffisant pour alerter ceux et celles qui vaquaient à 

d'autres occupations et provoquer un attroupement autour du mari ou de la mariée selon 

qu'on se trouve chez l'un ou chez l'autre. Les chants rituels sous forme de vers (izlan) 

rythmés, accompagnés de tambourins ou chantés a capela (asnimmer), appropriés à la 

circonstance accompagnent ce rituel dont ils font partie intégrante. Voici quelques exemples 

de chants rythmés au tambourin. 

1- mayd i�[emmun i yelli mayd as- i�[mmun ? /  lalla Fatim Ezzahra ayd as- i�[mmun .   

1- Qui se chargera de l'application du henné à ma fille ? 

- C'est lalla Fatim Zohra 6 qui s'en acquittera 

 2 - ��imt l�Êenna a hya wa /  a(d) taw�²  ayenna tturzzu a hya wa 
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2- Appliquons le henné, ô vous que voilà ! 

- �4�X�H���V�H�V���Y�°�X�[���V�R�L�H�Q�W���H�[�D�X�F�p�V�����{���Y�R�X�V���T�X�H���Y�R�L�O�j !93  

C'est la mère, qu'il s'agisse du fiancé ou de la fiancée, qui pile le henné dans un mortier sur 

�I�R�Q�G���G�H���F�K�D�Q�W�V���G�H���S�U�L�q�U�H�V���� �G�H���Y�°�X�[���� �H�W���G�H���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���� �8�Q�H���I�R�L�V��prêt, il est pétri dans 

une grande assiette. Quand la pâte onctueuse est obtenue, on y trempe quelques dattes, un 

morceau de sel gemme et ce, avant de commencer à l'appliquer sur les mains et les pieds du 

jeune couple. La paume de la main et les doigts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur en sont 

enduits. Mais auparavant, la mère ou une parente qui a réussi son mariage, devait  tremper 

les faisceaux de laine dans du henné avant de les tresser autour des doigts et des orteils en les 

croisant à la manière des lacets d'une chaussure. On prend soin de laisser le pouce libre. Les 

deux fiancés les garderont sept jours durant. Par ce geste, les mains et les pieds des fiancés 

sont enchaînés : ils ne doivent vaquer à aucune activité pendant cette durée. Tous les deux 

sont dispensés des travaux et doivent jouir pleinement de leur temps. Pour l'application du 

henné, on commence par les mains et par le membre droit. Dans l'imaginaire marocain, la 

partie droite doit passer avant la partie gauche. Le côté droit est béni dans la culture 

musulmane. Dans la langue amazighe, l'expression  izlemd, �j�� �V�D�Y�R�L�U�� �µ�r�W�U�H�� �G�X�� �F�{�W�p��

�J�D�X�F�K�H�¶���� �V�H�U�W�� �j�� �G�p�V�L�J�Q�H�U�� �W�R�X�W�H�� �F�K�R�V�H����toute action qui se présente mal ou qui n'est pas 

commode et qui nécessite des détours. Par contre, en parlant d'une personne pour qui tout se 

passe bien et qui mène une vie paisible sans problèmes, on dit que tout se présente pour 

elle du côté droit : gant- as tiyaffassin. C'est ainsi qu'on souhaite que tout se présente du 

côté droit pour cette union. Ainsi les règles de bienséance veulent que l'on commence 

toujours par la droite, qu'on mange et salue avec la main droite...Les enfants sont éduqués 

dans ce sens. Même les enfants nés gauchers sont harcelés par les parents qui leur imposent 

de manger et d'écrire avec la main droite. Cela peut s'expliquer par l'influence de la religion 

musulmane qui fait la distinction entre la droite bénie et la gauche maudite. Cette distinction 

est mentionnée dans le Coran : sourate 69, versets 18-33 94.  Selon Mohammed Ennaji (2005: 

42 )95, la main droite symbolise aussi le pouvoir et l'autorité96. 

                                                           

93  �4�X�H���O�H�V���Y�°�X�[���G�H���O�D���P�D�U�L�p�H���V�R�L�H�Q�W���H�[�D�X�F�p�V ! 

94  « Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main droite, il dira : "Tenez ! Lisez mon livre. J'étais sûr d'y 
trouver mon compte". Il jouira d'une vie agréable : dans un Jardin haut placé dont les fruits sont à portées de la  
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Une fois les pieds enduits de henné, on chausse la mariée et le marié de babouches neuves 

après y avoir glissé quelques pièces d'argent. Chez Ait Abdi, c'est une aiguille à couture 

qui remplace les pièces d'argent et qu'on glisse dans la chaussure de la mariée. Les mariés ne 

se déchaussent pas même quand ils marchent sur les tapis, bénéficiant ainsi d'une dérogation. 

Rappelons que les règles de bienséance veulent que tout le monde, sans exception, se 

�G�p�F�K�D�X�V�V�H���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H�����D�Y�D�Q�W���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���S�O�D�F�H���R�X���G�H���P�D�U�F�K�H�U���V�Xr les nattes ou tapis. 

 Lors de cette cérémonie,  dans certains cas, les personnes présentes déposent leurs oboles aux 

mariés : une �V�R�P�P�H���G�¶�D�U�J�H�Q�W���R�X des objets. Pendant cette cérémonie, on distribue des dattes à 

l'assistance. Le reste du henné, considéré comme porte bonheur, est passé aux assistants 

pour qu'ils en prennent pour se teindre un doigt, se passer un soupçon sur les mains .Les 

dattes ainsi que le morceau de sel qui y étaient trempés sont retirés et gardés pour le repas du 

septième jour, le premier que la jeune mariée aura à préparer dans sa nouvelle demeure et 

qui mettra fin à son congé nuptial. Ils feront partie des ingrédients du couscous qu'elle aura à 

préparer. Quant aux pièces d'argent glissées dans les chaussures des mariés, celles qui ne sont 

pas perdues, seront investies dans l'achat d'un aliment sucré que la famille se partagera. 

�&�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���V�L�J�Q�D�O�p�����O�H���W�H�U�P�H����a��fi qui désigne ce qui est sucré et doux se réfère 

aussi à l'entente, au bien-être. Ainsi, en partageant ce�W�� �D�O�L�P�H�Q�W�� �V�X�F�U�p���� �R�Q�� �p�P�H�W�� �O�H�� �Y�°�X�� �G�H��

voir l'entente et le bonheur régner au sein de la famille. 

Chez les Ait Abdi qui est une fraction des Ait Soukhmanes, la cérémonie du henné est un 

peu différente : ce sont les femmes envoyées par le mari qui se chargent de la préparation 

du henné. Toutefois, si la préparation incombe aux femmes, c'est à  l'amesnay, le  représentant   

du  mari,   que  revient  l'honneur d'inaugurer l'application du henné. Trois fois, il se sert dans 

l'assiette et en met sur la tête de la f�L�D�Q�F�p�H���j���T�X�L���L�O���D�G�U�H�V�V�H���O�H�V���Y�°�X�[���V�X�L�Y�D�Q�W�V���� 

                                                                                                                                                                                     

main. "Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés". Quant à celui à qui 
on aura remis le Livre en sa main gauche, il dira : "Hélas pour moi ! J'aurai souhaité qu'on ne m'ait pas remis 
mon livre, et ne pas avoir connu mon compte...» (Coran: sourate 69, versets 18-33) 

95  Mohammed Ennaji , 2005 : 42. 

96 A l'image de Dieu, le roi, et de façon générale celui qui détient l'autorité suprême, a le privilège de la 
main droite qui octroie le pardon et les bienfaits, et délègue à des auxiliaires la main gauche qui est un organe de 
répression dirions-nous aujourd'hui. » Mohammed Ennaji�����O�¶�D�P�L���G�X���3�U�L�Q�F�H ;  2005. 
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- ger�[- amt s l�Sazz /  ger�[- amt s tis�©nt! 

- �4�X�H���F�H�W�W�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���W�¶�D�S�S�R�U�W�H���V�X�F�F�q�V�����H�W���J�O�R�L�U�H ! / Que cette application t'apporte charme 

et séduction ! 

Une fois ce geste effectué, les femmes terminent le rituel en appliquant le henné sur les mains 

et les pieds de la mariée après avoir relié en entrelacs, la base des doigts et des orteils par des 

faisceaux de laine trempés dans du henné. 

Tamesnayt�����O�¶�X�Q�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V���H�Q�Y�R�\�p�H�V���S�D�U���O�D���I�D�P�L�O�O�H���G�X���P�D�U�L�����H�Q�G�X�L�W���G�H���K�H�Q�Q�p  les bras, les 

�S�L�H�G�V���� �O�D�� �W�r�W�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���� �/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �D�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �G�X�� �K�H�Q�Q�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�L�H�G�V�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���� �X�Q�H��

aiguille à coudre est glissée dans sa chaussure. Sur sa tête, au-�G�H�V�V�X�V���G�¶�X�Q���I�R�X�O�D�U�G�����H�O�O�H���J�D�U�G�H��

sept dattes. A la fin de la cérémonie, le couple se partagera ces dattes. Aucun des deux ne 

devait en manger une entière. Chacune des dattes est divisée en deux et chacun des conjoints 

en mange la moitié.  

7-2- Le deuxième jour 

Chez les Ait Daoud ou Ali, les Isnayen passaient la nuit chez les parents de la mariée. Le 

lendemain matin, amesnay, �G�H�Y�D�L�W���V�
�D�F�T�X�L�W�W�H�U���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���W�k�F�K�H�V�����8�Q�H���I�H�P�P�H���P�¶�D���H�[�S�O�L�T�X�p��

�T�X�¶�D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W�����L�O���G�H�Y�D�L�W���V�H���U�H�Q�G�U�H���G�D�Q�V���O�H���S�R�L�Q�W���G�
�H�D�X���O�H���S�O�X�V���S�U�R�F�K�H���S�R�X�U���O�D�Y�H�U���O�H���O�L�Q�J�H���V�D�O�H��

de la famille de la mariée. L'important n'était pas de bien nettoyer mais d'accomplir le 

geste quitte à se contenter de le tremper dans l'eau car il devait faire vite. C'est pourquoi 

on assimile dans la langue locale un linge mal lavé, une lessive expéditive, à tarda 

n umesnay à savoir : la lessive �G�H���O�¶amesnay.  

�&�H�W�W�H���D�F�W�L�R�Q���G�H���O�D�Y�H�U���O�H���O�L�Q�J�H���V�D�O�H���� �W�U�D�G�X�L�U�D�L�W���O�H���Y�°�X���G�H���Y�R�L�U���F�H�W�W�H���D�O�O�L�D�Q�F�H���S�X�U�L�I�L�p�H��de toute 

impureté pour être source de bonheur et de prospérité. Débarrasser quelqu'un de la crasse 

est une expression amazighe qui voudrait dire : être le bienfaiteur qui a réussi à aider cette 

�S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �j�� �V�H�� �K�L�V�V�H�U�� �V�R�F�L�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�U�U�D�F�K�H�U�� �j�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H���� �$�S�U�q�V�� �O�D��corvée du linge, il 

devait coudre le drapé que la mariée portera en sortant de la demeure parentale. Il devait 

confectionner un izar (un drapé) à partir du coupon de tissu en coton qu'il avait ramené la 

veille dans la corbeille de la mariée. Le coupon est coupé en deux dans le sens de la largeur. 

Puis les deux morceaux sont associés dans leur longueur et cousus à la main d'amesnay. 
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Telle était la coutume dont seulement certaines personnes très âgées se souviennent encore 

car de nos jours, elle n'est plus en vigueur. 

 C'est ce jour-là que le père de la mariée devait tuer le bouc des isnayn ou imsnayn 

prononciation qui diffère selon les tribus97. La viande sera cuite dans la marmite avec 

comme seuls ingrédients l'eau et le sel. C'est cette viande qui sera conservée comme 

monnaie de change pour racheter les objets que les gens de la noce auront réussi à voler à la 

mariée ou à son amesnay durant le trajet du cortège nuptial allant de la demeure parentale à 

celle du mari.  

La préparation  de la mariée 

L'après-midi, on se prépare à quitter le domicile familial de la fiancée. La mariée est 

habillée en présence de femmes qui lancent des you-you et scandent les chants rituels qui sont 

des prières, des invocations et des   recommandations   faites   à   la   �P�D�U�L�p�H�����/�¶�D�F�W�H���V�R�O�H�Q�Q�H�O��

qui consiste à ôter les vêtements achetés par les parents et mettre ceux envoyés par le mari 

symbolise le changement de statut de la fille  qui passe de la protection de ses parents à celle 

de son mari et sa belle-famille.  Elle  est vêtue cérémonieusement d'une robe longue et assez 

large au-dessus de laquelle elle arbore un drapé attaché avec des fibules. Un foulard 

spécifique aux tribus du Moyen Atlas tasbnyt est jeté sur les épaules et attaché à la 

ceinture. Tandis que la coiffe obéit à une forme spéciale appelée  a3abruq, une 

coiffure haute en forme de cône qui rappelle le hennin que portaient les européennes au 

15eme siècle. Pour cela, il faut ces foulards amazighs rouges, des cordelettes de soie 

surmontées de paillettes et brodées de fils d'or. Sa chevelure  est lâchée sur  le foulard qui lui 

couvre le dos. Un autre foulard lui cache le visage. 

Pour être parée et habillée, la mariée devait se tenir sur un plateau d'argent ou de cuivre. 

�&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�R�Q�� �O�X�L�� �V�R�X�K�D�L�W�H�� �G�
�r�W�U�H�� �Oe point de séduction de la foule et d'être 

resplendissante de beauté. D'être aussi la source de bonheur pour �O�
�H�Q�W�R�X�U�D�J�H�����H�V�W���X�Q���Y�°�X��

qu'on pourrait associer à ce choix. En effet, le plateau a trouvé sa place symbolique dans le 

rituel pour plusieurs raisons. Le plateau dans lequel trônent la théière en argent et les verres 

de cristal et qui luit de mille feux est toujours le point de mire de l'assistance qui attend 

                                                           

97 �&�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���G�p�M�j���H�[�S�O�L�T�X�p�����/�H���P�R�W��isnayn comme le terme « imnafchen désignent la délégation envoyée par 
le mari et qui comprend le représentant du mari (amesnay) qui est venu chercher la mariée et les femmes qui 
l'accompagnent. 
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d'être servie. Il est aussi le symbole du rassemblement, des moments de bonheur et de 

convivialité. Il annonce par ailleurs des moments d'opulence : le thé était considéré comme 

une boisson de luxe à laquelle tout le monde n'avait pas régulièrement accès. Les chants 

qui évoquent les moments d'enchantement autour d'un plateau de thé font légion dans la 

chanson amazighe. Le chant suivant souligne le thé à la menthe comme un plaisir dont on ne 

peut pas se passer. 

-    mc ur swi�[ atay s �Q�Q�D�0�Q�D�0��ittuti ca �� ixf- inu. 

-   �4�X�D�Q�G���L�O���P�¶�D�U�U�L�Y�H���G�H���P�H���S�U�L�Y�H�U���G�X���W�K�p���j���O�D���P�H�Q�W�K�H�� �T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���V�¶�p�F�U�R�X�O�H���G�D�Q�V���P�D���W�r�W�H. 

Et tout en multipliant pour la mariée, les invocations de bonheur, d'opulence, on exalte sa 

beauté à travers les chants féminins et les chants rythmés scandés dans la mixité. 

a- Lalla �Ê�H�O�O�X�����U�H�[-d taryet i wa�Êdadi ri�[ ad cm- nawy. 

b- a ta a yelli zin n yan usartiy mi yuw�² wazzar  ikk�Sa. 

c- Lalla hellu zin n yan usartiy mi yuwd wazzar ar attayn n ikk�Sa.  

  a- Chérie, j'ai sellé mon destrier pour venir te chercher. 

  b- �Ð���W�R�L���P�D���I�L�O�O�H�����E�H�D�X�W�p���G�¶�X�Q���G�H�V���W�U�L�H�U�����G�R�Q�W���O�H�V���F�K�H�Y�H�X�[��arrivent aux chevilles. 

  c- Chérie, tu as la beauté d'un destrier dont les cheveux arrivent aux environs des 

chevilles. 

Et avant de sortir, elle se couvre d'une cape en laine tissée appelée dans la langue ta�Êruyt ou  

ta�Êandirt. On lui fait les dernières recommandations sur la façon dont elle devra accomplir 

les rites de la circonstance prévus par la coutume.  Comme le visage de la fiancée est 

dissimulé, sa personne se trouve empreinte d'un certain mystère. Ce voile constitue une 

barrière entre la partie invisible de son être et le monde externe qui peut constituer pour elle 

un danger en cette période de transition, de passage d'un statut à un autre. Comme il s'agit de 

la partie la plus vivante mais aussi la plus sensible, la plus vulnérable puisqu'elle est le siège 

des organes de sens, le visage est l'objet de soins particuliers. Et c'est à travers lui que 

s'exprime et communique avec l'extérieur la partie invisible et mystérieuse de l'être humain. 

«C'est le moi intime partiellement dénudé, infiniment plus révélateur que tout le reste du 

corps... Le visage, symbole du mystère, est comme une porte de l'invisible dont la clé est 
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perdue », lit-on dans le dictionnaire des symboles98. On devrait donc le protéger des 

mauvaises influences. Et en le voilant, c'est cette porte qu'on ferme par précaution en la 

dissimulant dans l'attente des conditions favorables. En voilant le visage de la mariée, ce 

sont les forces maléfiques qu'on chercherait à bloquer et à leur interdire l'accès et partant le 

contact avec la partie occulte de la �S�H�U�V�R�Q�Q�H�����'�p�Y�R�L�O�H�U���O�H���Y�L�V�D�J�H�������F�¶�H�V�W�����V�¶�H�[�S�R�V�H�U�����V�H���U�p�Y�p�O�H�U���D�X�[��

�D�X�W�U�H�V���� �&�¶�H�V�W���G�p�J�D�J�H�U�� �O�D�� �Y�R�L�H�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� �G�H���O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q�� Tout se passe comme si, 

durant cette période transitoire qui voit la jeune fille passer de statut de fille à celui de femme, 

�H�O�O�H���V�H���W�U�R�X�Y�D�L�W���V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�D�Q�J�H�U�H�X�V�H���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���P�D�O���G�p�I�L�Q�L�H�� 

M. Chebel  explique à ce sujet :  

Le visage ���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H���O�¶�r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �T�X�L�� �p�Y�R�T�X�H�� �� �O�H�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�p�W�D�W�V��

�S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �/�H�� �Y�L�V�D�J�H�� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�H�� �O�L�H�X�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�Y�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �O�H�� �P�L�U�R�L�U�� �G�H��

�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����6�X�U�I�D�F�H���H�[�W�H�U�Q�H�����L�O���G�H�P�H�X�U�H���Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V���O�D���V�H�X�O�H���Y�R�L�H���G�¶�D�F�F�q�V�����D�Y�H�F���O�D���S�D�U�R�O�H�����j��

�O�¶�L�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p���K�X�P�D�L�Qe : toutes les émotions transitent par ces deux instances : le visage sur 

lequel se reflètent les joies et les peines, la parole qui se charge de les transmettre dans 

des colorations expressives (intonation, rythme �«������ Malek Chebel (1984 : 40 )99  

 

Parmi les objets fétiches de la mariée, il y a le miroir qu'elle garde sur elle. Cet objet 

magique est censé la protéger des mauvais esprits qui sévissent dans le noir, dans la 

clandestinité. On y aurait recours pour éloigner ceux qui guetteraient la mariée, le nouveau-né 

ou l'enfant circoncis. Lors de ces occasions, le miroir est appelé  assid, c'est-à-�G�L�U�H�� �µla 

�O�X�P�L�q�U�H�¶ ; laquelle lumière piège et éloigne les forces maléfiques. Considéré aussi comme un 

objet qui réfléchit, il est utilisé pour capter et renvoyer cette énergie maléfique que constitue 

�O�H�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �°�L�O���� �°�X�Y�U�D�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �j��éloigner le mal que peut contenir un regard envieux ou 

jaloux et à préserver l'harmonie et l'entente indispensables pour la réussite de l'entreprise.  

Dominique Champault et Armand Raymond, cités par  Salima Naji, expliquent : 

-  �'�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �O�H�V�� �P�L�U�R�L�U�V�� �V�R�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�V�� �F�R�P�P�H�� �D�S�R�W�U�R�S�p�H�V�� �R�X���� �S�O�X�V��

�H�[�D�F�W�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �S�L�q�J�H�� �F�D�S�W�D�Q�W�� �O�H�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �°�L�O : non seulement  ils renvoient à leur 

                                                           

98 Chevalier, Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Editions Robert Laffont, 1982. 

99 Malek Chebel, 1984, 40. 
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émetteur le  mal que peut contenir le regard, mais encore leur eau absorbe à jamais ce 

�T�X�¶�H�O�O�H���U�H�I�O�q�W�H�«   Salima Naji (2009 : 59)  

Le départ  du cortège de la mariée 

Quand tout le monde est prêt, les gens de la noce  donnent le signal en scandant des chants 

à l'instar de celui-ci : 

- Ncer ad teddud g brid a tislit. 

- Lève-toi pour prendre la route, ô mariée ! 

L'heure de la séparation sonne. On fait lever la fiancée, qui enlace la poutre maîtresse de la 

tente paternelle. Alors les chants du départ, de la séparation fusent. A travers le chant, on se 

fait le porte-parole de la fille qui prend congé de sa demeure et de son père : 

- Qim �Sla xir a tarselt n baba-nu ddi�[ / meqqar ddi�[ a baba-nu thalla ��  umur- inw 

- Reste dans la prospérité, ô foyer de mon père  /  Même si je m'en vais, veille sur ma part. 

�/�H�� �F�K�D�Q�W�� �T�X�L�� �V�X�L�W�� �G�R�Q�Q�H�� �O�D�� �U�p�S�O�L�T�X�H�� �j�� �O�D�� �U�H�T�X�r�W�H�� �G�H�� �O�D�� �I�L�O�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�K�°�X�U�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�H�� �S�R�U�W�H-

�S�D�U�R�O�H���G�X���S�q�U�H���T�X�L���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���O�D���S�O�D�F�H���T�X�¶�R�F�F�X�S�H���V�D���I�L�O�O�H���S�R�X�U���O�X�L���H�W���V�D famille : 

- A yelli cmm ay gan tasarut n uxam- inw /  Rzem�[ lbiban s rreb�Ê a mulana. 

- Ô ma fille ! c' est toi la clé de mon foyer  / Celle par laquelle Dieu m'ouvre les portes de la 

prospérité. 

Vient alors le moment de tranquilliser la fille, en lui rappelant qu'il n'y a pas de différence 

entre la demeure de son père et celle de son mari. C'est pourquoi on l'exhorte aussi à leur 

vouer le même attachement, le même dévouement. 

- a yelli sber ad-am nini yuwn wawal   / am uxam n bab-nnem am unna cm- yuwin. 

-Sois patiente ma fille, nous avons quelque chose à te dire / Sont pareilles ta demeure 

parentale et maritale.  

On passe ensuite aux invocations 

- ddun dati a rebbi an ddu�[ dar-ac ad k (i) zzur�[ 

- sba�Ê wadu d i �W�N�N�D�Q���D�I�H�O�O�D���Q���Z�D�]�D�����L���P�X�O�D�W�L 
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 - Que mon Seigneur me précède, et que je vienne après lui ! (Nous sollicitons la bénédiction 
de Dieu) 

 - Que soit embaumé le souffle qui traverse la crinière de ma maitresse !  

A cette étape de la cérémonie, l'émotion se fait grande. Emues, la mariée, sa mère et ses 

proches éclatent en sanglots. En vertu de la coutume, la fille devait prendre congé de son 

père qui attend dans la position assise, habillé d'un burnous dont un pan est étendu sur le sol. 

La fille qui s'envole en noces devait effectuer trois tours autour de son géniteur en marchant 

sur le pan de son burnous. Après chaque tour, elle s'arrête pour déposer un baiser sur la 

tête de son père qui, ému, a rabattu son capuchon sur son visage pour cacher ses 

larmes. Quand les trois tours sont accomplis, elle remet à son père une somme d'argent 

symbolique avant de �V�¶�H�Q aller. En ouvrant son burnous à sa fille, le père signifie à sa fille 

�T�X�¶�H�O�O�H jouit de sa bénédiction et qu�H�� �V�R�Q�� �F�°�X�U�� �H�W�� �V�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �O�X�L�� �V�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �R�X�Y�H�U�W�V���� �(�W��

après une étreinte émouvante entre le père et la fille,  l'amesnay  hisse la mariée sur la mule. 

Chez les Ait Daoud ou Ali, il se met en croupe pour prendre place derrière la mariée pour 

mieux la tenir et la protéger. Chez �G�¶�D�X�W�U�H�V���J�U�R�X�S�H�V����l'amesnay ne chevauche pas la monture 

de la mariée car cette dernière prend avec elle un enfant mâle, symbole de la fécondité et de 

la pérennité du nom de la famille. Chez certaines tribus comme les Ait Daoud ou Ali, la 

mariée devait aussi effectuer une circumambulation trois fois, autour de la maison parentale, 

avant de s'en aller. 

Mais une mariée ne devait pas s'envoler en noces sans sa ta�Êruyt ou ta�Êandirt, 

une sorte de cape tissée à partir de la laine de mouton. La mère se faisait un devoir de tisser à 

sa fille ce vêtement qui, selon les motifs, les couleurs, le matériau utilisé, la finesse du tissu, 

constitue un trait distinctif entre les différentes tribus ou fractions. Quand on en a les 

moyens, les bijoux en argent (fibules, bracelets, boucles d'oreilles), un coffret étaient mis 

de côté pour qu'ils soient offerts à la fille le jour de son mariage. Aujourd'hui, tapis, couvre-lit, 

couvertures, vaisselle sont des cadeaux que les parents et les amis offrent. 

Comme pour la fille, la mère du garçon se devait d'engager son savoir-faire dans la confection 

d'un beau burnous azennar pour son fils. C'est un vêtement essentiel pour �O�¶homme. C'est 

une cape semi circulaire munie d'un capuchon 

Aussi, la cape et le burnous, qui faisaient aussi partie des vêtements ordinaires, étaient-ils 

indispensables et incontournables dans la cérémonie de mariage. On en avait besoin pour le 

rituel, pour compléter la tenue et pour se protéger du froid dans ces régions montagneuses 
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où le froid hante même les nuits d'été. C'étaient les vêtements du jour qui devenaient 

des couvertures la nuit. Et la mère ou une femme très proche, devait les confectionner. 

Ceux destinés à l'heureux événement requièrent plus de soin et de savoir- faire. Il est à noter 

que le tissage et le travail de la laine sont des tâches que la fille amazighe devait maîtriser. 

D'ailleurs à la naissance de la fille, le jour de son baptême, la tradition veut que lui soit 

mise une quenouille dans la menotte. Par ce geste, on lui souhaite d'être une bonne 

travailleuse de la laine et de bien exceller dans ce métier.  

Actuellement très peu de femmes continuent à travailler la laine : les produits industriels ont 

�V�X�S�S�O�D�Q�W�p�� �O�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �G�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W���� �/�D�� �F�D�S�H �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �M�X�J�p�H�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���� �� �4�X�D�Q�G�� �R�Q�� �W�L�H�Q�W�� �j��

�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���U�L�W�X�H�O�����R�Q���H�Q���H�P�S�U�X�Q�W�H���X�Q�H���S�R�X�U���O�D���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�����&�H�U�W�H�V���O�D���G�M�H�O�O�D�E�D���H�W���O�H���E�X�U�Q�R�X�V����

�S�R�X�U�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �V�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �D�S�S�U�p�F�L�p�V�� �P�D�L�V�� �R�Q�� �S�U�p�I�q�U�H�� �D�X�� �W�L�V�V�D�J�H�� �O�R�F�D�O���� �G�H�V�� �W�L�V�V�X�V�� �S�O�X�V�� �I�L�Q�V����

synthétiques ou fabriqués ailleurs. En effet le tissage des femmes de  Bzou, une localité de la 

région, est très prisé.  Mais comme il est cher, seuls ceux qui en ont les moyens, et ils sont rares,  

optent pour la djellaba et le burnous  bzioui 100. 

Une fois que la mariée a rendu hommage à la demeure paternelle et qu'elle a pris congé de 

son père, le cortège qui doit l'accompagner se forme. Il comprend les membres de sa famille, 

hommes et femmes sans exception - y compris le père de la mariée et ses invités.  

Ainsi, le cortège se met en route. Juchée sur la monture, emmitouflée, le visage voilé, la 

mariée est conduite chez son mari. Dans la tribu des Ait Abdi, une femme de confiance, très 

proche de la mariée s'accroche fermement à la queue de la mule. Pour bien fixer son attache, 

elle se sert d'un morceau de tissu relevé dans tamendilt (pièce de tissu en laine, destinée à 

garder le pain et à faire lever la pâte). Durant tout le trajet, elle est condamnée au silence. 

A travers ce rituel s'exprime une sorte de résistance silencieuse. Ce geste exprime-t-il 

l'attachement de la famille à la mariée et son regret de la voir partir ?  

�&�¶�H�V�W���O�D���P�q�U�H���T�X�L���V�H���V�H�U�W���G�H���V�D���F�H�L�Q�W�X�U�H�����F�R�U�G�H�O�H�W�W�H���H�Q���O�D�L�Q�H���R�X���H�Q���H�Q���V�R�L�H��garnie de fil d'or 

et de paillettes) comme bride, pour guider la mule montée par sa fille. Cavaliers et piétons 

                                                           

100 �%�]�L�R�X�L�����Y�H�X�W���G�L�U�H���T�X�L���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W���j���O�D���O�R�F�D�O�L�W�p���G�H���%�]�R�X���G�D�Q�V���O�D�����S�U�R�Y�L�Q�F�H���G�¶�$�]�L�O�D�O�������'�D�Q�V���Q�R�W�U�H���F�D�V�����F�¶�H�V�W���X�Q���W�L�V�V�X�� 
qui a les caractéristiques de ce tissu fin et bien travaillé.  
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suivent le cortège en tirant des coups de feu. Tout autour et derrière, les femmes et les jeunes 

gens trépignent et entonnent les chants se rapportant à cet épisode du rituel. Les chants 

évoqués pour la circonstance sont divers : ils soulignent la tristesse de la mère, plaignent le 

�V�R�U�W�� �G�X�� �S�q�U�H���� �H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �Y�°�X�[�� �G�H�� �E�R�Q�K�H�X�U���� �G�H�� �S�U�R�V�S�p�U�L�W�p���� �G�H�� �I�p�F�R�Q�G�L�W�p���� �j�� �O�
�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�D��

mariée. Ils sont à l'image de ceux-ci : 

1- a taci�²art-nnec a (y)�D�U���D�]�� �L�F�D�Q�� �D�\edda yurw i ca / a taci�²art-nnec a (y)�D�U���D�]��issu��man 

tirbatin 

  - A plaindre, tu l'es, homme qui a cédé sa progéniture à un autre./ A plaindre, tu l'es, homme 
qui a élevé les filles. 

    2 - awa llah ihenni-c a baba ddi�[ / awa yiw- yi wa ( y) en�Êubba ddi�[ 

     -  Père, reste en paix, je te quitte /  Je pars, c'est mon amoureux qui m'emmène. 

   3- niwi-(y)as-t i may-s / nzeri-(y)asn amarg.  

     - C'est à sa mère que nous l'enlevons  / Nostalgie et émotion, nous lui laissons. 

  4-a tislit ad am- izwur mulana /  isegged- am ad am- i�� am  u�[anim  

   - �Ð�� �P�D�U�L�p�H���� �T�X�H�� �'�L�H�X�� �W�¶�R�X�Y�U�H�� �O�D�� �Y�R�L�H�� �� / Que ton ascension se fasse sans entorse, tel un 
roseau ! 

Ainsi, on multiplie pour elle les invocations de bonheur, de prospérité. Les chants,  à travers 
lesquels on souhaite à l'union du succès, sont nombreux : 

- ci�[-c a yadar- inw i webrid afasiy / a wisn a rebbi  ma ay d ittectabn �[if-i   101  

- a rebbi  ary al�[um-inw zeg  wucud / ad ur ittecce�² ad ge�[ ��a����a n ddunit102 

- a rebbi  kkes i webrid- inw iknannayn / ad ur berrin a�²ar I bab n lfer�Ê-inw103 

- a rebbi  ks i wbrid- inw ��ar tisdrim104 

- a lfall- inw ad tegd udi / i�²arn a�Smur n u�[u. 105 

                                                           

101�'�D�Q�V���O�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���G�U�R�L�W�H�����M�¶�D�L���H�Q�J�D�J�p���P�R�Q���S�L�H�G�������� Qui sait, ô Seigneur, �F�H���T�X�H���P�H���U�p�V�H�U�Y�H���O�¶�D�Y�H�Q�L�U�"�� 

102 �Ð���P�R�Q���6�H�L�J�Q�H�X�U�����p�S�D�U�J�Q�H�����j���P�R�Q���F�K�D�P�H�D�X���W�R�X�W�H�����J�O�L�V�V�D�G�H�������6�¶�L�O���S�H�U�G���S�L�H�G�����M�H���V�H�U�D�L���O�D���U�L�V�p�H���G�X���P�R�Q�G�H�� 

103  �)�D�L�W�H�V�� �P�R�Q�� �6�H�L�J�Q�H�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �Q�
�\�� �D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �S�L�H�U�U�H�V�� �V�X�U�� �P�R�Q�� �F�K�H�P�L�Q / Pour que les pieds du  maitre de la 
cérémonie soient préservés des écorchures. 

104 Que Dieu écarte de mon chemin les mauvaises marches ! 

105 Que mon augure s'apparente au beurre en motte  / Qui, dans un seau de lait, baigne et flotte. 



98 

 

Ainsi, sur la route, les chants rythmés au tambourin, qui relaient les chants rituels féminins 

chantés a capella, sont scandés par le cortège mixte qui se scinde spontanément en deux. Le 

premier groupe lance l�¶�L�]�O�L (chant solitaire ou distique) ; le deuxième groupe le reprend quand 

il est solitaire ou donne la réplique quand il comporte deux parties ou deux hémistiches. Et à 

travers les chants entonnés, on souhaite que l'union aboutisse, qu'elle soit source de bonheur 

et de prospérité et que la fécondité soit au rendez-vous... 

Sur le chemin, les bousculades ont lieu et les coups sont échangés dans une ambiance 

joyeuse et festive���� �&�H�W�W�H�� �p�W�D�S�H�� �H�V�W�� �R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�¶�X�Q�� �U�D�S�W�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H���� �/�D��

�I�D�P�L�O�O�H���G�X���P�D�U�L�p���Y�L�H�Q�W���D�U�U�D�F�K�H�U���X�Q�H���I�H�P�P�H���j�� �V�D�� �I�D�P�L�O�O�H���� �'�¶�R�•���O�D���W�U�L�V�W�H�V�V�H�� �G�H���O�D�� �I�D�P�L�O�O�H���G�H���O�D��

mariée et les pleurs qui accompagnent ce départ. Par ailleurs, les disputes symboliques, les 

coups de feu, les négociations qui émaillent la cérémonie sont là pour renforcer cette idée. 

Toute une symbolique  guerrière est manifeste dans le rituel du mariage. Ainsi, le sérieux du 

�U�L�W�X�H�O�� �Q�¶�H�[�F�O�X�W�� �S�D�V �O�H�� �M�H�X�� �H�W�� �O�¶�K�X�P�R�X�U�� �T�X�L�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�Q�W�� �� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�V�� �V�F�q�Q�H�V�� �G�H�� �U�D�S�W���� �O�H�V��

bousculades, mais aussi à travers les chants qui font une part belle à  la provocation et la 

dérision. 

Durant le trajet, �O�¶�D�P�H�V�Q�D�\�� et la famille de la fiancée doivent faire preuve de vigilance et 

empêcher les autres de s'approcher de sa monture. Les jeunes gens sont dans l'attente d'un 

moment de dissipation pour tenter de ravir les babouches, le turban ou un autre objet 

appartenant à la mariée ou à �O�¶amesnay. Dans ce cas, le clan de la mariée est obligé 

d'engager des négociations pour récupérer l'objet confisqué en le rachetant au ravisseur. 

C'est pourquoi la mère de la mariée devait avoir pris la précaution d'avoir sur elle une 

quantité de viande cuite qu'elle troquerait, après négociations avec les ravisseurs, contre 

les objets qui lui �V�H�U�D�L�H�Q�W���U�D�Y�L�V�� �j�� �H�O�O�H���� �j�� �O�D���P�D�U�L�p�H���F�R�P�P�H�� �j�� �O�¶amesnay durant le parcours. La 

vigilance est de mise pour une autre raison qu'on hésite à avouer et qui nous a été révélée par 

des cousines bien imbues de cette culture. En effet, toute personne suspecte, considérée 

comme mal intentionnée, doit être surveillée et tenue à l'écart. Car selon une croyance 

communément admise, si quelqu'un arrive à mettre le doigt dans le sexe de la mule, la 

virginité de la mariée serait compromise. D'où la mission de cette femme proche de la mariée 

�T�X�L�� �G�R�L�W�� �U�H�V�W�H�U�� �D�W�W�H�Q�W�L�Y�H�� �G�X�U�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �O�H�� �W�U�D�M�H�W���� �H�Q�� �V�¶�D�F�F�U�R�F�K�D�Q�W�� ��fermement à la queue de la 

monture de la mariée. 
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Le rituel d'adoption  

Lorsque la caravane s'approche de la demeure du fiancé, la famille et les invités de ce 

dernier, alertés par les you-you,  la musique et les coups de feu - viennent à sa rencontre 

pour l'accueillir comme il se doit avec chants et you-you. C'est le cortège de la mariée qui 

interpelle ses hôtes en ces termes :  

- �Êa�²r a lalla- nw han  a�Êemmam ini-d ayis  

- �Êadr a lalla- nw  a tssud imm idulil 

-  Qu'on vienne à la rencontre du pigeon chevauchant le destrier  

-  Qu'on étale les tapis pour la femme aux cheveux longs et soyeux. 

La famille qui reçoit, souhaite la bienvenue en rétorquant ainsi : 

- awa ad zir-c d- iddu lxir a unna d i ddan  

- Que soit comblé, celui qui vient chez nous. 

 

Alors aux chants de la demande d'hospitalité du cortège de la mariée, répondent ceux de la 

bienvenue du groupe du mari dans un échange de courtoisie et de civilité qui témoigne du 

respect mutuel que doivent se réserver les deux familles unies par cette alliance. Aussi a-t-on 

par exemple le cortège de la mariée qui scande : 

- gat-a�[-nn abrid a ixamn meqqurnin,  

-Libérez- nous le passage, gens de bonne famille ! 

Le groupe qui accueille répond : 

- n��a- (y) awn abrid nessa  (y)awn  la�Êrir,  

 - n��a- (y) awn abrid nsenwa - yawn a�Êrir.  

- Nous avons libéré le passage et nous avons déroulé pour vous la soie. 

- Nous avons libéré le passage et nous avons préparé pour vous ( la bouillie) à 
manger. 
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D'autres chants sont des souhaits de bonheur et de prospérité pour le maître de la cérémonie : 

1- a  re�E�E�L�������D-s bedd i  wnna s �[ur d- ddi�[ / -ad ilin imnayen d wulli �Saddanin  

  -  Qu'à mon hôte, Dieu vienne en assistance. /  Qu'il y ait cavaliers et bétail en 

abondance 

2- a  bu lfer�Ê amalu i��n a�²il  awa  / kkin waman a�²ar n ddilit awa ! 

-  Que le maître de la cérémonie soit cette ombre agrémentée de raisin / -�4�X�D�Q�G���O�¶�H�D�X���F�R�X�O�H����

constamment au pied de la vigne. 

Un autre chant est entonné lorsque le cortège se trouve devant la demeure conjugale avant le 

�U�L�W�X�H�O���G�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�����2�Q���H�[�L�J�H���T�X�¶�X�Q���E�p�O�L�H�U���V�R�L�W���L�P�P�R�O�p :   

- A wllah ur terrus / ard- di ddu w�Êuliy 

- �3�D�U���'�L�H�X�����Q�R�X�V���M�X�U�R�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���P�H�W�W�U�D���S�L�H�G���j���W�H�U�U�H / �D�Y�D�Q�W���T�X�¶�X�Q���E�p�O�L�H�U���V�R�L�W���L�P�P�R�O�p���� 

Dans cet échange de courtoisie, au milieu des you-you, des chants et des danses, on attend 

que la belle-mère vienne à la rencontre du cortège pour recevoir de la main de la mère de la 

mariée la bride avec laquelle elle a guidé la mule jusqu'à la nouvelle demeure de sa fille. Elle 

devait la tenir haut, en ayant les mains au-dessus de la tête ; et ce, en attendant de la passer à 

la belle-mère. Celle-ci devait recevoir la bride de la même façon, à savoir en la gardant au-

dessus de la tête. Ainsi pourrait-on comprendre par ce geste que la fille qui était guidée, 

orientée, éduquée par sa mère biologique est remise à sa belle-mère pour que cette dernière 

complète le travail initié. Ce serait une sorte de passation de rôle et de transfert de 

responsabilité. Désormais, la jeune mariée sera aussi sous la protection de sa belle-mère ; elle 

sera aussi soumise à ses directives. Le fait que la mère garde la bride  au-dessus de la tête  

durant tout le trajet avant de la passer à la belle-mère qui la reçoit et la garde dans la même 

posture est très significatif. Dans ce contexte, la bride portée haut, sur la tête serait un geste à 

travers lequel sont exprimés le respect envers la mariée et l'importance et qu'elle revêt 

pour les deux femmes. La bride est utilisée pour concrétiser le rôle du guide et de 

�O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���T�X�H�� �M�R�X�H�Q�W���O�H�V�� �G�H�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �S�R�X�U���O�D���P�D�U�L�p�H���� �(�W�� �H�Q���W�H�Q�D�Q�W���O�D���E�U�L�G�H���K�D�X�W�H, c'est la 

mariée qui serait placée sur un piédestal. D'ailleurs quand on veut exprimer le respect et 

l'importance qu'on accorde à une personne qu'on accueille avec plaisir ou à une action qu'on 

accepte d'exécuter volontiers, les marocains ont �U�H�F�R�X�U�V���j���O�
�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �©���V�X�U���O�D���W�r�W�H���H�W���O�
�°�L�O�� �ª��

(�S�O�D���U�U�D�V���X���O�0�D�\�Q���� Ainsi, on peut déduire que par ce geste, la mère de la jeune fille se décharge 

de la responsabilité sur la belle-mère à qui revient désormais le devoir sacré de veiller sur la 
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bru qu'elle doit tenir en estime, considérer comme sa fille pour compléter et affiner son 

éducation. 

Quand la belle-mère se saisit de la bride de la mule, elle devait lui faire faire le tour de la 

demeure familiale- �T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H���G�H���O�D���W�H�Q�W�H���R�X���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q- trois fois106. Ainsi, à l'instar de 

la demeure parentale qu'elle a saluée à travers des circumambulations pour en prendre congé, 

elle devait faire la même chose en guise de salutations et de prières pour s'approprier les 

grâces de sa nouvelle demeure. Et avant que la mariée mette pied à terre, un membre de la 

famille de son mari lui remet un agneau dont elle se saisit avant de le  rendre au donneur. 

Elle le reprend une deuxième fois puis une troisième. A la fin, elle dépose un baiser sur 

l'animal et le rend à sa nouvelle famille. Cet échange d'agneau entre la belle famille et la 

mariée exprimerait et concrétiserait le souhait que chaque partie devrait émettre pour l'autre. 

C'est encore la prospérité concrétisée dans cet agneau, appelé à grandir, qui symbolise la 

richesse de ce monde pastoral que mutuellement on se souhaite. Quelques fois, c'est un 

bébé qu'on présente à la mariée selon le rituel décrit et ce, pour souhaiter à la mariée 

d'avoir des enfants. 

Après les trois tours de la maison, l'offrande de l'agneau et ou du bébé, on lui présente le 

lait dont elle asperge la mule, la tente et la foule. Symbole de pureté, de vie, de fécondité, la 

tradition veut qu'il soit offert aux invités. Mais avant que la mariée se mette à asperger avec 

du lait en  plongeant le pan du drapé qu'elle porte dans le récipient, on demande à l'assistance 

de se couvrir le visage. Ce geste trouverait son explication dans une croyance qui a marqué 

l'imaginaire et qui s'est répercutée sur la langue amazighe. En effet, on pense que le lait 

qu'asperge la mariée laisse des grains noirs quand il atteint le visage. C'est pourquoi en 

amazigh, les grains de beauté sont appelés : a�[u n tslit  dont la traduction littérale donnerait : 

« le lait de la mariée ». 

C'est seulement après avoir effectué ces rituels que la mariée est autorisée à descendre de 

sa monture. On chante alors : 

                                                           

106Oumalou, on fait  faire à la Dans  Noces Berbères, Laoust (1993) rapporte que  chez les Ayt Atta   
mariée  trois fois le tour du ksar ( village fortifié ).  
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-as teggwzed a tislit / ad taru ca  n urba  

-Que la mariée qui met pied à terre  / Soit comblée par la venue d'un garçon ! 

�&�¶�H�V�W���j�� �F�H���P�R�P�H�Q�W���T�X�H���O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�O�D�Q�V���� �F�H�O�X�L���G�X�� �P�D�U�L�� �H�W���F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���V�H���G�L�V�S�X�W�H�Q�W���O�D��

mule. Si c'est le clan de la mariée qui l'emporte, il oblige tamasnayt, l'une des femmes qui est 

allée chercher la mariée, à rester accrochée à la queue de la mule, en sautant à cloche-pied 

pendant que amesnay effectue trois fois le tour de la maison. Chez Ait Daoud ou Ali, c'est 

�O�D�� �V�°�X�U�� �G�X�� �P�D�U�L���� �F�K�H�Y�H�X�[�� �O�k�F�K�p�V�� �H�W�� �G�p�I�D�L�W�V�� �T�X�L��s'accroche à la queue de la bête en sautant 

derrière à cloche-pied. Pendant cette circumambulation, les jeunes escortent �O�¶�D�P�H�V�Q�D�\��

en lui assénant des coups et en faisant grand vacarme. Pour se défendre, il peut se servir 

d'un bâton qu'il n'hésite pas à utiliser pour dissuader la nuée de jeunes menaçants. Tout 

en cherchant la faille pour l'atteindre, cette escorte lui souhaite gloire en répétant ces propos: 

- a rebbi fc  l�Sazz  i  wmesnay 

- Que Dieu glorifie  amesnay ! 

Le fouet dont fait l'objet amesnay, est-il un simple jeu �"�� �1�R�X�V�� �H�V�W�L�P�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O��serait une 

�P�D�Q�L�q�U�H���G�
�H�[�R�U�F�L�V�H�U���O�H���O�L�H�X���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���D�X�W�R�X�U���G�X�T�X�H�O���L�O���W�R�X�U�Q�H����Il aurait pour but de chasser 

les mauvais esprits qui roderaient autour de la demeure conjugale107. La bastonnade aurait 

pour but de conjurer, d'exorciser, de chasser le mal. C'est une douleur bénéfique, 

libératrice qui  est symboliquement infligée à �O�¶�D�P�H�V�Q�D�\, le délégué du mari et de sa famille. 

A travers les propos scandés, on pourrait comprendre pourquoi les gens de la noce  lui 

souhaitent gloire car il devrait subir ces châtiments pour triompher des mauvaises 

influences. Ce sont les propos qui accompagnent le geste qui pourraient  conforter notre 

interprétation. En tout cas les personnes interrogée�V�� �V�X�U�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �F�H�� �U�L�W�X�H�O���� �O�¶�R�Q�W�� �W�R�X�W��

�V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���P�L�V���V�X�U���O�H���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���H�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���E�p�Q�p�I�L�T�X�H���� 

Une fois ces trois tours effectués, il met pied à terre. On revient à la mariée qui une fois de 

plus se soumet aux exigences de la tradition. Soulevée haut à bras le corps par l'amesnay, 

                                                           

107 Cette scène rappelle celle de la lapidation du Satan que les pèlerins musulmans à La Mecque sont obligés 
d'accomplir. Cette pratique est aussi à rapprocher de la bastonnade infligée par l'exorciste à son patient pour le 
libérer des esprits maléfiques. 

 



103 

 

elle enduit de beurre le milieu de la poutre horizontale de la tente ou le linteau de la porte 

quand l'habitat est une maison. La mule qui a ramené la mariée n'est pas oubliée. La mariée 

devait lui faire manger du blé dans le pan de sa cape. Une partie de cette céréale sera déversée 

par la mariée qui accompagne son geste par les propos suivants: inna�[la lxir  à savoir: 

l'opulence s'est répandue. Le blé répondu est ramassé après la nuit de noces. Il sera donné au 

bétail. 

Et avant que celle-ci soit autorisée à entrer dans sa nouvelle demeure, on doit faire en sorte 

que les relations avec sa belle-mère ainsi qu'avec les membres de sa nouvelle famille 

soient exemplaires et que l'entente soit présente. C'est pourquoi un rituel allant dans ce sens 

est à exécuter. La belle mère et sa bru sont placées face à face, très proches l'une de l'autre. 

Elles seront enveloppées toutes les deux dans un �P�r�P�H�� �E�X�U�Q�R�X�V�� �S�D�U�� �O�¶amesnay (garçon 

�G�¶�K�R�Q�Q�H�X�U�����T�X�L���Y�D���H�V�V�D�\�H�U���G�H���O�H�V���V�R�X�O�H�Y�H�U���H�W���G�H���O�H�V���G�p�S�R�V�H�U��dans un même geste. Pour être 

juste,  il va plutôt mimer l'action en disant : 

- yuwn ahezz n kunt  / yuwn idr n kunt 

- �'�¶�X�Q���P�r�P�H���J�H�V�W�H�����Y�R�X�V���Y�R�X�V���K�L�V�V�H�]�������'�
�Xn même geste, vous vous baissez ! 

Ces gestes sont répétés trois fois .Certains groupes élargissent ce cérémonial pour y inclure 

les beaux frères et les �E�H�O�O�H�V���V�°�X�U�V�����$�L�Q�V�L���U�H�J�U�R�X�S�p�V���H�W���H�Q�Y�H�O�R�S�S�p�V���G�D�Q�V���X�Q���P�r�P�H���G�U�D�S�����L�O�V���V�H��

lèvent en même temps et se baissent au même moment dans un même geste sous l'ordre 

d'amesnay  qui orchestre le cérémonial en prononçant solennellement les propos précités. La 

�P�L�V�H���H�Q���V�F�q�Q�H���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�D�Q�V���F�H���U�L�W�X�H�O���G�
�D�G�R�S�W�L�R�Q���S�R�X�U���D�S�S�X�\�H�U�����F�R�Q�F�U�p�W�L�V�H�U���O�H�V���Y�°�X�[�������&�H�W�W�H��

théâtralisation en est une concrétisation, une simulation. En fait, le cérémonial final qui réunit 

la mariée et sa belle-mère - ses beaux-�I�U�q�U�H�V�� �H�W�� �E�H�O�O�H�V�� �V�°�X�U�V- signifie que l'union de ces 

personnes est souhaitée. Cette union est symbolisée par ce drap qui les ceint ensemble pour 

qu'ils forment une famille unie, dont les membres sont soudés les uns aux autres. Par ailleurs 

�O�
�H�Q�W�H�Q�W�H���H�V�W���X�Q���Y�°�X���T�X�L���H�V�W���L�O�O�X�V�W�U�p�H���� �S�D�U���O�D���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�
�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���� �J�H�V�W�H�V���H�W��

orientations des deux femmes dans le premier cas,  et de l'ensemble de la famille dans le 

deuxième cas. Ainsi, c'est le v�°�X���G�
�K�D�U�P�R�Q�L�H�����G�
�H�Q�W�H�Q�W�H�����G�H���V�\�P�E�L�R�V�H���T�X�L���H�V�W���H�[�S�U�L�P�p���j���W�U�D�Y�H�U�V��

cette mise en scène, cette théâtralisation qui vise à donner forme à ces notions abstraites à 

travers des gestes appuyés par des paroles qui en élucident le sens. En effet, l'entente de la 

jeune épouse avec la belle-mère et avec toute la belle-famille avec qui désormais elle devra 

apprendre à vivre, est une condition nécessaire pour la stabilité de la famille et la réussite du 
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mariage. La nature des rapports que ces deux femmes entretiennent est très importante voire, 

dans bien des cas, décisive. Il est vrai qu'avant de marier leur fille, les parents s'inquiètent de 

la mère du mari, plus encore que du mari lui-même. C'est pourquoi la belle-mère est prise en 

considération dans l'acceptation ou le refus d'une alliance et son caractère ainsi que son passé 

pèsent lourd dans la décision. Car la réussite du mariage dépend en grande partie d'elle.  

A la fin, l'amesnay crie à leur encontre une mise en garde :   

��a�²n-int icarwan  / ��a�²n-int i�[ajden! , à savoir: «  les chevreaux sont en train de téter leurs 

mères ! les agneaux sont en train de téter les leurs ! » 

Dès que ces propos sont lancés, les deux femmes, à savoir la fiancée et sa belle-mère, se 

lancent dans une vraie course vers le fond de la maison (ou de la tente) où elles vont s'asseoir 

car le rituel d'adoption est à présent terminé. On pourrait comprendre à travers ces paroles 

que le rituel d'adoption étant terminé et que la jeune femme ayant intégré son nouveau foyer, 

il ne lui reste plus qu'à prendre ses responsabilités auprès de sa belle-mère, à commencer par le 

�E�p�W�D�L�O���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���G�R�L�W���S�D�V���Q�p�J�O�L�J�H�U�� Cette mise en garde, lancée en fin du rituel par l'amesnay, 

est un rappel au devoir, à la vigilance. Dans cette société pastorale, c'est la femme qui trait le 

bétail avant de laisser les chevreaux ou les agneaux téter leurs génitrices. Elle doit veiller à 

préserver l'équilibre entre la part de lait relevée et celle laissée pour le bétail. Car un moment 

de distraction suffit pour que les petits ( agneaux ou chevraux) s'emparent de tout. 

Quand ce cérémonial est accompli, on organise une ta�Êidust  (diminutif de ahidous qui 

est cette danse collective du Moyen Atlas)  pour scander les chants de �Y�°�X�[���� �&�R�P�P�H��

d'habitude, on commence par invoquer la présence divine : 

- awa rebbi ad isexxar awa rebbi  awa ! 

 - awa rebbi  ad isegged awa  rebbi  awa! 

- �4�X�H�������'�L�H�X���I�D�V�V�H���T�X�H�����O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���U�p�X�V�V�L�V�V�H ! 

- Que Dieu fasse que, sans entorse,  tout se passe !  

Les souhaits exprimés à cette occasion s'articulent autour de la fécondité en général. 

Mais c'est la venue des garçons qui est ardemment désirée. Ces chants illustrent bien cette 

idée : 
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- a bab n lfer�Ê a(d) kn i�Sazza mulana / ica-c irban ic l�Sazz i terbatin108 

- a(d) te�� m irban /  i�[uda umunnu-ns109 

-  a�Êanu-�Q�V���D���Z�D���W�L���P�P�L-ns /  a(d) dik-s tarw a�Êu�²ign n irban110 

- a mayd i�2�2ullan lfe�M�U���L���U���X�U�D�Z�Q���������W�W�H�U�[-awn ad as- �þ�L�P���V�V�L�E�S imal 111  

C'est seulement après avoir accompli tous les actes  relatifs aux rites de l'adoption, que la 

mariée et ses proches sont invités à entrer à l'intérieur pour rejoindre la place qui leur est 

réservée. Vient alors un  izli  en guise de prière pour que l'arrivée de la mariée soit de bon 

augure et qu'elle soit pour sa nouvelle famille un porte-bonheur par la prospérité qu'elle 

�H�Q�F�O�H�Q�F�K�H���H�W���V�D���S�U�R�F�U�p�D�W�L�R�Q���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���T�X�D�Q�G���L�O���V�¶�D�J�L�W�����G�H���J�D�U�o�R�Q�V�� Dans le chant suivant, 

on souhaite que la frange qu'elle ramène soit porteuse de bonheur. 

- a rebbi  sa�Sd-as tawenza d tiwiy / Ad  itaf lxir tawec-id a way�² 112 

Il conviendrait de noter qu'on tire des présages des épousées en se référant à leur mèche 

frontale. �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�D�� �M�H�X�Q�H��fille ne devait pas avoir la frange séparée par une raie 

�D�Y�D�Q�W���G�H���V�¶�H�Q�Y�R�O�H�U���H�Q���Q�R�F�H�V���� �2�Q���G�L�W���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���� �T�X�L���G�p�E�D�U�T�X�H���G�D�Q�V���X�Q�H���I�D�P�L�O�O�H���j���O�D���V�X�L�W�H��

�G�
�X�Q�� �P�D�U�L�D�J�H���� �T�X�
�H�O�O�H�� �D�� �X�Q�H�¶�� �E�R�Q�Q�H�� �I�U�D�Q�J�H�¶�� �R�X�� �µ�X�Q�H�� �P�D�X�Y�D�L�V�H�� �I�U�D�Q�J�H�¶��et ce, en fonction des 

tournants qu'a connus le sort de la famille après son arrivée.  

Une fois les invités installés, on leur offre à manger. La tradition veut qu'un plat de 

grumeaux (a	¤rir) arrosé de beurre ou « barkuks » (sorte de couscous aux gros grains cuit 

avec du lait et arrosé de beurre) soit présenté à la mariée pour qu'elle s'y serve la première 

avant qu'il soit passé aux convives, ceux qui formaient le cortège qui l'avait accompagnée 

quand elle avait quitté la maison parentale.  

                                                           

108 Que Dieu glorifie le maître de la cérémonie !  / Qu'il  soit comblé par la venue  des  garçons  et que  les  filles 
soient séduisantes ! 

109  Qu'elle soit mère de garçons ! / C'est une fille qui augure du bien. 

110 Cette chambre est sienne ainsi que cette demeure / Elle y donnera naissance au plus beau des garçons. 

111 Que ceux qui officient à la prière de l'aube /  �O�X�L�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�� �S�U�R�F�K�D�L�Q���� �O�D�� �F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q�� �G�
�X�Q��
baptême. 
112 Seigneur, faites que sa frange soit porteuse de chance ! /  Qu'elle ramène  la prospérité  et  en trouve 
davantage ! 
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La deuxième cérémonie du henné 

Quand le rituel d'adoption est achevé, les deux groupes �± celui du fiancé et celui de la 

mariée -  se fusionnent ; les chants et les danses reprennent de plus belle. Après le dîner, 

on se retrouve pour une deuxième cérémonie de henné, semblable par son rituel à celle de la 

veille. Mais cette fois-ci,  les deux conjoints sont assis côte à côte. La mariée a toujours le 

visage �Y�R�L�O�p���W�D�Q�G�L�V���T�X�H���O�H���P�D�U�L���D���U�D�E�D�W�W�X���V�R�Q���F�D�S�X�F�K�R�Q���V�X�U���O�H���Y�L�V�D�J�H�����&�¶�H�V�W���O�D���P�q�U�H���G�X���J�D�U�o�R�Q 

qui se charge de la préparation et de l'application du henné sur les mains et les pieds des deux 

conjoints. Par ce geste, la maîtresse de maison rend hommage non pas seulement à son fils mais 

à sa bru qu'elle vient d'adopter. Les chants et particulièrement les chants rituels - 

exclusivement exécutés par les femmes en duo ou par groupes de trois ou quatre - 

accompagnent ce cérémonial dont ils font partie intégrante. Sans faillir à la règle générale 

qui veut qu'on commence par conjurer Satan et appeler la bénédiction divine chaque fois 

qu'on entreprend quelque chose, l'amorce est la suivante : 

1- Bismi llah a memmi  zzur�[ zirr-un rebbi   /  llah in�Sel-c a cci��an ad- in -i teb�²u�² s iwrin 

- Ô Seigneur �������-�¶�L�P�S�O�R�U�H���V�D���E�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q���S�R�X�U���W�R�L���P�R�Q���I�L�O�V�����������4�X�H���6�D�W�D�Q���V�R�L�W���P�D�X�G�L�W�����T�X�
�L�O���V�R�L�W��

conjuré 

2-  a  yelli zzu�[ zirr- m rebbi /  unna izwar y winna it�2allanin 

- �3�R�X�U�� �W�R�L�� �P�D�� �I�L�O�O�H���� �M�¶�L�P�S�O�R�U�H�� �O�D�� �E�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �6�H�L�J�Q�H�X�U�� ���� ��Celle qu'implorent ceux qui se 

prosternent dans leurs prières. 

Après ce prélude, on passe aux chants de la circonstance à l'exemple de ceux-ci :  

1- mayd i�[ammun i yelli mayd as- i�[ammun ?/   lalla Fatim Ezzahra ayd as- i�[ammun .  

- �4�X�L���D�S�S�O�L�T�X�H�U�D���O�H���K�H�Q�Q�p���j���P�D���I�L�O�O�H�����T�X�L���V�¶�H�Q���F�K�D�U�J�H�U�D�" /   C'est Lalla Fatim Zohra113 �T�X�L���V�¶�H�Q��

chargera. 

                                                           

113  Fatim Zohra  est le nom de la fille du prophète Mohamed . 
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2-azen-d afus ad i�[m l�Êenna 114 / - azen-d adar ad iqqen axelxal.115 

�&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���O�H���P�R�P�H�Q�W���S�U�R�S�L�F�H��pour exalter la beauté de la mariée. En voici un exemple : 

- A tislit abuqs azigza n  la�Êrir / wadda s issukl sayid-na Muhemmed i w�Sban timuwa- ns. 

- Ô mariée, tu es pareille à la cordelette de soie verte �����&�H�O�O�H���G�R�Q�W���V�¶�H�V�W���F�H�L�Q�W�����0�R�K�D�P�H�G���Q�R�W�U�H��

saint prophète. 

Au jeune marié, on souhaite une vie heureuse ; on lui souhaite surtout d'être entouré de jeunes 

filles de qui émanent les odeurs du myrte et de l'encens. 

- ad k- �L���D�Q���D��(y)�L�V�O�L�����H�U���W�D���2iwin /-A(d) k- ikkat wa�²u n rri�Êan d ljawi. 

- Quel bonheur pour toi d'être entouré de belles pucelles ! / �'�µ�H�O�O�H�V���� �O�H�� �P�\�U�W�H�� �H�W�� �O�
�H�Q�F�H�Q�V��

s'exhalent. 

Ce chant peut être interprété autrement. Il exprimerait l'envie que les autres garçons 

peuvent ressentir quand ils le voient objet de tant d'attention et entouré de déjeunes filles bien 

parées et bien parfumées. Dans ce cas, la traduction du premier hémistiche serait : 

- Nous t'envions, toi qui es entouré de belles pucelles. 

�&�H�W�W�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���H�V�W���D�X�V�V�L���O�
�R�F�F�D�V�L�R�Q���S�R�X�U���H�[�S�U�L�P�H�U���O�H�V���Y�°�X�[���G�H���E�R�Q�K�H�X�U���H�W���G�H��prospérité à 

l'encontre du mari pour que ses bienfaits se répercutent sur son entourage et 

particulièrement sur sa femme telle cette source stratégique qui domine de grands espaces et 

qui pérenne la vie ou encore ce verger dont l'emplacement entre les cours d'eau garantit des 

fruits inépuisables. 

1- a(d) k- �L���D�Q���D���\�D�[balu kkin-d i�[ir  / - a(d) �W�D�J�P���¿�L�Fa s u�Semme�� tessud ayis 

-  D'être cette source qui surplombe le plateau, est pour toi mon souhait  /  Aicha116 y fera 

abreuver son cheval et avec un seau, y puisera l'eau. 

                                                           

114 Tends la main, pour qu'elle soit teintée de henné !   

115 Tends le pied, pour qu'il soit paré d'un bracelet de cheville! 
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2- a(d)k-�L�� ��ebbi �G���X�U�W�L���P���D�O�O�D�\�Q���L�P�D�U�D�V�Q���L�Seddan; meqqa�� te�Êma �[uct ar ggarn ta�[animt 

-  �'�¶�r�W�U�H���F�H���Y�H�U�J�H�U���� �F�H�U�Q�p �S�D�U���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[�� �U�X�L�V�V�H�D�X�[���� �H�V�W���S�R�X�U���W�R�L���P�R�Q���V�R�X�K�D�L�W������ �%�L�H�Q���T�X�¶�H�Q��

�p�W�p���O�D���F�D�Q�L�F�X�O�H���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�����L�O�����U�H�I�R�X�O�H 

3- a(d) k-�L������ebbi d ic�²ef iddel tasuta-ns / ay-nna ur iddil uc�²if iddel-t wawal-nc 

- Que tu sois pour ta génération, la couverture protectrice ! / Que ta parole protège là où ta 

�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���Q�¶�D�U�U�L�Y�H���S�D�V !  

4- amdaz  ri�[ ad am- rwun / ilusan  ri�[ ad am- �Êlun.  

- Que tu sois comblée par la vie!/  Que de tes beaux-frères, tu sois bien traitée ! 

5- ad am-ic ���H�E�E�L���W�D�V�P�H�U�W���L���D�Q seb�Sa n irban d ca n terbat ad am-d-ittegga kullu lec�[al  

-  �4�X�H���'�L�H�X���W�H���J�U�D�W�L�I�L�H���G�H���V�H�S�W���J�D�U�o�R�Q�V���H�W���G�¶�X�Q�H�����I�L�O�O�H�����T�X�L���W�H���G�L�V�S�H�Q�V�H�U�D���G�H���W�R�X�V���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[ ! 

 6- Tim�[arin ayd ijja�Sjabn iwaliwn   /  a rebbi �Smu-( y)ase�Q�W���\�D�W�����W�H���G���L�W�U�L���L���W�Ls snat 

 - �&�H���V�R�Q�W���O�H�V���Y�L�H�L�O�O�H�V���T�X�L���G�p�Q�D�W�X�U�H�Q�W���O�H�V���S�U�R�S�R�V�������4�X�H���'�L�H�X���O�H�V���D�Y�H�X�J�O�H���G�¶�X�Q���°�L�O���H�W���O�H�V���D�F�F�D�E�O�H��

�G�¶�X�Q�H���W�D�F�K�H���E�O�D�Q�F�K�H���G�D�Q�V���O�¶�D�X�W�U�H�� 

La cérémonie du henné est aussi l'occasion pour rappeler à la mariée une ligne de conduite 

à observer à l'égard de sa nouvelle famille et particulièrement à l'égard de sa belle-mère. 

L'épouse doit respect et obéissance à ses beaux-parents qu'elle doit tenir en grande 

révérence. Le matin, à son lever, c'est elle qui doit s'empresser de les saluer voire de baiser 

la main de son beau-père et de sa belle-mère. Le souci d'éduquer, de conseiller est 

permanent même en ce moment fort dans la vie d'une personne. Ainsi, on lui 

recommande, d'être toujours à l'écoute pour continuer à apprendre, de ne pas fouiner 

dans les affaires des autres, de bien traiter les membres de sa nouvelle famille. En voici 

quelques exemples : 

a- a tislit rar- �G���L�P�]���D�Q���]�L�U�L���P�F���W�U�L�G 

b- ur trid han nnek da tteddu�[ s axam- inw 

                                                                                                                                                                                     

116 Le nom d'Aicha qui est celui de  la femme favorite du prophète Mohammed, est employé pour désigner 
�O�¶�p�S�R�X�V�H���P�X�V�X�O�P�D�Q�H�����H�Q���O�
�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���L�F�L���O�D���P�D�U�L�p�H. 
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c- ad am- nini wayd ukze�[ ar d ddu�[ 

d- ay-nna yam-i�� rebbi ar t-itteggamt i wa�²u-nm 

e- a ta �Êuder-d ad am- ini�[ a yelli -nw hat alemmud ar lmut  

f- A ta a yelli jugga �� ur ttini tem�[art kemse�[ ca g uxri�² isery-it ca. 

 

a- Mariée sois attentive à ce que je vais te dire ! 

b-  Que tu sois d'accord ou pas, après tout je retourne chez moi. 

c- Je vais te dire ce que je pense avant de m'en aller,  

d- �/�L�E�U�H���j���W�R�L���G�H���I�D�L�U�H���S�D�U���O�D���V�X�L�W�H���F�H���T�X�H���'�L�H�X���W�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� 

e- �6�D�F�K�H���P�D���I�L�O�O�H���T�X�H���O�
�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���P�R�U�W�� 

f- Que ta belle-mère ne se plaigne jamais du fait qu'on ait fouiné dans ses affaires ! 

  

1-Tirbatin, ayd itteggan tixamin / ima la�Snayt i�2il awd u�[enja mc ila assassen. 

- �&�¶�H�V�W���S�D�U���O�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�H���O�H�V���I�L�O�O�H�V���I�R�Q�W���S�U�R�V�S�p�U�H�U���O�H�V���I�R�\�H�U�V������ �4�X�D�Q�W���D�X�[���V�R�L�Q�V���G�H���E�H�D�X�W�p����

même la louche est belle quand elle est bien parée. 

2- l�Sart-nnem a tislit im�[ar-nm tta�[-asn awal. 

-   Nous te recommandons, ô toi mariée, tes beaux-parents, sois envers eux obéissante ! 

3- Ad irrez u�²ar iddan g i�² �[er tallunt ad imun d rrif / mqqar ya�[ wayur ad ig am was! 

- Que soit fracturé le pied de celle qui sort la nuit pour participer au divertissement  / -
�P�r�P�H���V�¶�L�O���\���D���S�O�H�L�Q�H���O�X�Q�H���H�W���T�X�H���O�D���Q�X�L�W���H�V�W���D�X�V�V�L���p�F�O�D�L�U�p�H���T�X�H���O�H���M�R�X�U. 

Ces chants rituels ne manquent pas de rappeler à la mariée la conduite à observer à l'égard 

des autres membres de sa nouvelle famille, en l'occurrence ses beaux-frères �H�W���E�H�O�O�H�V���V�°�X�U�V����

On lui rappelle que c'est son comportement qui dictera le leur. C'est donc à elle qu'est  imputée 

la responsabilité si les rapports arrivent à se détériorer.  

- L�Sart- nm d ilusan, l�Sart-nm d tlusatin. / mc ta�Êlid mell ad am- �Êlun is taxid mell  ad am-

xxun 

-Nous te recommandons tes beaux-�I�U�q�U�H�V���� �Q�R�X�V�� �W�H�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V�� �W�H�V�� �E�H�O�O�H�V�� �V�°�X�U�V�� / C'est de 

ton comportement que dépendra le leur. 
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On lui rappelle aussi son devoir envers sa personne et son foyer car la paresse et la négligence 

sont considérées comme des défauts qui n'honorent aucunement la maîtresse de maison. 

Paresseuse, négligente, sont des qualificatifs considérés comme des insultes qui offensent 

dans ces communautés où le travail est la valeur première. En voici quelques  exemples : 

a- tsuld ad am-�L�Q�L�Q�W���D�P���X�]�D���X�U���L�I�H����an 

b- tsuld ad am-inint am umuggu117 ur if��in. 

c- tsuld ad am-�L�Q�L�Q�W���D�P���X�U���D�]���X�U���L�O�V�L�Q 

d- tsuld ad am-inint asi  ti�2�²it s wulli 

 

a- Femme hirsute ! Ta négligence sera pour toi une insulte. 

b- Ta paresse sera outrage si ton bétail cloîtré, n'est pas au pâturage. 

c-  Que ton mari soit sans habits, sera pour toi une infamie 

d- �3�D�U���'�L�H�X���M�H���M�X�U�H���T�X�¶�L�O�����H�V�W���I�D�F�L�O�H���G�H���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V118. / Leur embarras est 

clair, dès qu'à un hôte, elles ont affaire. 

Par ailleurs, la mariée est mise en garde contre des comportements aux conséquences 

fâcheuses, considérés inadmissibles par la société. Elle doit avoir une conduite 

irréprochable avec son entourage et ses voisins. On lui recommande aussi d'être 

généreuse, de bien accueillir les invités et d'être volontiers à leur service. 

 - anabri ta�2it n imazdu�[n ula tacrart  n ulmu / awal n ifeddamn ur am- i�Êli . 

  - Je te préviens que les disputes avec les voisins, les jeux des alpages,  la discussion avec les 

ouvriers  sont  préjudiciables pour toi. 

La belle-�P�q�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q���U�H�V�W�H : elle est interpellée à travers ces chants qui lui rappellent 

son devoir d'éducatrice et de formatrice à l'égard de sa bru. 

                                                           

117 �$�P�X�J�J�X�� �H�V�W�� �X�Q�� �W�H�U�P�H�� �D�P�D�]�L�J�K�� �T�X�L�� �G�p�V�L�J�Q�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �F�K�H�Y�U�H�D�X�[�� �H�W�� �D�J�Q�H�D�X�[�� �H�W�� �T�X�L�� �H�[�L�J�H�Q�W�� �X�Q�� �V�R�L�Q��
particulier 

118 �/�¶�H�P�S�O�R�L���G�H���J�U�D�Q�G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���H�V�W���L�U�R�Q�L�T�X�H�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���D�Q�W�L�S�K�U�D�V�H�� 
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 -  l�Sart -nm �[d cemmin a may-s n isli / hatin almmud as tilimt a tiwtmin 

 - �Ð�� �W�R�L�� �P�q�U�H�� �G�X�� �P�D�U�L�p���� �Q�R�X�V�� �W�¶�H�[�K�R�U�W�R�Q�V�� �j�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �V�R�L�Q�� �G�H�� �W�D�� �E�U�X���� ����C'est  par 

l'apprentissage  que  vous,  femmes, aménagez. 

Ainsi, on peut relever que la dimension éducative est très importante et occupe une place 

importante dans ces chants rituels. A travers les recommandations faites à la mariée et à sa 

belle-mère, on peut comprendre que le travail, le respect de l'autre, l'hospitalité, le 

perfectionnement permanant de l'apprentissage et ce, sans se négliger, sont les qualités 

majeures requises pour une bonne maîtresse de maison. 

Après la cérémonie du henné, la mariée retourne dans sa chambre et l'époux rejoint ses amis. 

Mais les chants et les danses continuent jusqu'à très tard dans la nuit. Il est à noter que la 

consommation du mariage n'a pas lieu la première nuit. La consigne du rituel est claire : la 

mariée doit passer la première nuit à l'écart, loin  de son fiancé en compagnie de ses proches 

et amies. Pendant cette première nuit passée dans la demeure qui sera désormais sienne, elle 

peut revendiquer, à l'instar d'un hôte, la protection de la maison. On dit que cette nuit,  taksa 

yas tarselt.  Littéralement traduite, l'expression dit : cette  nuit, elle (la mariée)  est sous 

�O�D�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�R�X�W�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �I�L�J�X�U�H�� �G�H�� �V�W�\�O�H�� ���O�D�� �V�\�Q�H�F�G�R�T�X�H���� �R�•�� �O�D�� �S�R�X�W�U�H�� �H�V�W��

employée pour désigner  la tente ou demeure. L'idée est qu'on offre à la fille une nuit 

d'hospitalité et de repos avant de lui faire subir l'épreuve du dépucelage. 

Les matinées du deuxième et troisième jour,  débutent  par la remise de la coiffure dont la 

mariée s'est �G�p�E�D�U�U�D�V�V�p�H�� �S�R�X�U�� �G�R�U�P�L�U���� �&�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W�� �D�F�W�H�� �S�U�R�G�L�J�X�p�� �j�� �O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�D��

mariée, le verbe est associé à l'acte, c'est à dire à la coiffure de la mariée. Peigner 

quelqu'un est un acte d'amour et de considération. Ce geste se fait sur fond de chants. 

- adday cm- i d asi�[ a tisaksit, cerd�[- am s wedlal, cerd�[- am s rri�Êan. 

- Quand je me saisis du peigne et te coiffe, m�R�Q�� �Y�°�X�� �H�V�W�� �T�X�H�� �W�X�� �M�R�X�L�V�V�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�K�H�Y�H�O�X�U�H��

parfumée et abondante 

 



112 

 

7-3- Le troisième jour : chants et danses 

Rituels et chants du lendemain de la nuit de noces 

C'est la nuit du troisième jour qu'a lieu la consommation du mariage. Contrairement à ce qui 

se passe ailleurs, on veille à ce que l'opération se fasse dans la discrétion totale, à l'insu des 

invités. C'est l�¶�D�P�H�V�Q�D�\, mandaté par le mari qui vient conduire la jeune mariée vers le 

lieu où elle devait retrouver son époux. C'était souvent une autre maison, celle d'un 

proche ou d'un voisin prêtée pour la circonstance qui abritait les premiers ébats du couple. 

En effet, la jeune fille devait fausser compagnie cette nuit au groupe d'amies et de proches 

qui l'entouraient depuis le début des festivités et  lui tenaient compagnie tout en lui 

prodiguant soins et conseils. C'est cette sortie de la mariée qui explique l'emploi de 

l'expression tffe�[ tslit (la mariée est sortie) employée dans la langue locale  pour signifier que 

le mariage est consommé. Le lendemain matin, la nouvelle est annoncée et la virginité de la 

fille est confirmée par des you-you stridents que ses proches devaient lancer. C'est ainsi 

qu'elles se félicitent et expriment leur joie de voir leur fille honorer la famille en donnant la 

preuve de sa chasteté.  

Quand ces signaux sont donnés, les jeunes, hommes et femmes, entament les chants 

appropriés. Ils commencent par saluer la mariée. Viennent alors les félicitations et �O�H�V���Y�°�X�[��

des chanteurs adressés à la mariée en ces termes: 

- sba�Ê-na w sba�Ê-kunt lxir a lalla-nw./  a tislit a tazdayt yugga u�[balu. 

-Que notre matinée et la tienne soit prometteuse !/ Mariée, tu es le palmier que surplombe la 

source. 

Les règles de bienséance veulent que la mariée et l'amesnay soient félicités. C'est aussi 

l'occasion pour les invités de féliciter le mari tout en exaltant sa virilité. 

 a�Sri -nnun a (y)ayt uxam lef�Êel119 a (y)ga  

-a ta tesburzed-i, tesburzed amesnay-nm iburz awd mulay 

                                                           

119 -lfehl est un  terme �H�P�S�U�X�Q�W���G�H���O�¶�D�U�D�E�H�����,�O�����G�p�V�L�J�Q�H���O�¶�D�Q�L�P�D�O���J�p�Q�L�W�H�X�U�� 
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- Quelle grande joie, ô famille votre fils est un as (est un homme viril) ! 

- Ô toi jeune fille, à nous, à ton amesnay et à ton mari, tu fais honneur. 

�'�¶�D�X�W�U�H�V���F�K�D�Q�W�V���I�R�Q�W���D�O�O�X�V�L�R�Q���j���O�¶�D�F�W�H sexuel : 

- a wa sli�[ i (y)i�[animn ay nna �� ���2an /  -a�Serrim d t�Serrimt ayd tn-id-i���2an 

- �-�¶�D�L���H�Q�W�H�Q�G�X���O�H���I�U�D�F�D�V���G�H�V���U�R�V�H�D�X�[���T�X�D�Q�G���L�O�V���V�H���V�R�Q�W���E�U�L�V�p�V /  �&�¶�H�V�W���O�H���M�H�X�Q�H���H�W�����O�D���M�R�X�Y�H�Q�F�H�O�O�H��

qui les ont brisés 

La mariée est aussi louée pour avoir su garder sa chasteté et honorer la réputation de sa 

famille.  La fierté de  la famille et des parents est exprimée dans les chants qui suivent.  

1- ��a�Êa  a yelli-nu ��a�Êa /   -ufi�[- d aynna ri�[ 

- Hourra, hourra, ma fille, hourra / -�'�H���W�R�L�����M�¶�D�L���H�X���F�H���T�X�H���M�¶�D�W�W�H�Q�G�D�L�V�� 

2- a may-s n teslit a ta ma cm-isser��i��in?/   -a ta te�Êla illi -m a ta ma cm-isser��i��in ?  

- Ô Mère de la mariée ���� �4�X�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���W�H���I�D�L�W���W�U�H�P�E�O�H�U�" / �7�D���I�L�O�O�H���H�V�W���L�U�U�p�S�U�R�F�K�D�E�O�H�����T�X�¶�H�V�W��ce 

qui te fait trembler ? 

3-Tuweld awa tuweld ad ac- inm u�²ar. 120 /   -Tuweld awa tuweld ad ac- inm rray.121 

- Tu �W�¶�H�V���P�D�U�L�p�H ; que tes aspirations ne se heurtent pas à des entraves ! 

 - �7�X���W�¶�H�V���P�D�U�L�p���H�� �����T�X�H���F�H���P�D�U�L�D�J�H���W�¶�D�S�S�R�U�W�H���E�R�Q�K�H�X�U���H�W���V�p�U�p�Q�L�W�p !  

�$�S�U�q�V���F�H�V���F�K�D�Q�W�V���G�H���Y�°�X�[���H�W���G�H��congratulations, on passe à la quête des dattes : 

-  Ca�[- ca ad am- ic rebbi lxir a lalla- nw 

                                                           

120 �2�Q�� �H�P�S�O�R�L�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�P�D�]�L�J�K�� �� �©�L�Q�P�� �X	Œar �5r yan  ud�5ar », (le  pied est droit vers un lieu) quand on  

�Q�¶�p�S�U�R�X�Y�H�� �Q�L�� �J�q�Q�H�� �Q�L�� �K�p�V�L�W�D�W�L�R�Q���j�� �\�� �D�O�O�H�U���� �/�D�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���O�L�W�W�p�U�D�O�H�� �W�X���W�¶�H�V�� �P�D�U�L�p���� �W�X���W�¶�H�V�� �P�D�U�L�p ; que ton pied  soit 

droit.. 

121  Inm rray : est une expression amazighe figée dont le sens est : tout se présente bien pour la personne. Inm est 
un terme répété  au début du deuxième hémistiche de chacun des deux vers de ce distique. Il  veut dire en 
�D�P�D�]�L�J�K�����G�U�R�L�W�����V�D�Q�V���H�Q�W�R�U�V�H���T�X�L���Q�H���F�R�Q�Q�D�L�W���S�D�V���G�¶�K�p�V�L�W�D�W�L�R�Qs, de déviations. Le terme est employé pour signifier 
�T�X�H�����Q�R�W�U�H���V�R�X�K�D�L�W���H�V�W���T�X�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���V�H���G�p�U�R�X�O�H���E�L�H�Q���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���S�D�V���G�¶�R�E�V�W�D�F�O�H�� 
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- Fais- nous don de quelque chose, que la prospérité te soit accordée ! 

N'ayant pas obtenu satisfaction tout de suite, on change de registre. On passe aux grossièretés 

et aux railleries dont font �O�¶�R�E�M�H�W�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�X�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O : les époux, leur 

amesnay  et la mère de la mariée. N'osant mettre en cause la pudeur des hommes ni celle des 

femmes à travers les chants �W�U�L�Y�L�D�X�[�� �T�X�H�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �F�K�D�Q�W�H�X�U�V�� �R�Q�W���O�
�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�W�D�P�H�U���� �L�O�V��

demandent aux personnes susceptibles d'être gênées par certains propos crus et vulgaires, 

de quitter les lieux. Par ces chants, elles sont prévenues et mises en garde.  En voici quelques-

uns: 

1- unna it�Êaccamn iffe�[  /   - ad ur (y)ini ur- i te�Slim. 

- Que celui qui pourrait être gêné, quitte les lieux ! /  Qu'on nous épargne le reproche de 

n'avoir pas averti. 

Ensuite, on fait allusion au dépucelage en ayant recours à la métaphore. En voici un exemple.  

- Ikkes lbucun i lqer�Sa tenne�[la zzit.  / ullah  ttini�[-t i may-s asekka zik. 

- Le bouchon de la bouteille s'est envolé et l'huile s'est déversée / Je jure d'en informer sa 

mère, très tôt le matin.  

Nous avons relevé des chants féminins, chantés à �F�D�S�H�O�O�D�����T�X�L���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���U�H�J�L�V�W�U�H���G�H�V��

railleries et des vulgarités.  Ils sont entonnés dans le lieu fermé des femmes en présence de la 

mariée. En voici un : 

- ad am-nini aza�Z�D�U���L���D�Q���O�Ê�H�T�T���D���W�D�O�O�L���L�þ�þ�D�����X�P�H�J�J�D�U�X-nsent  a teb�²u d lwaldin-ns 

- Accept�H���F�H�W�W�H���L�Q�V�X�O�W�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���T�X�H���Y�p�U�L�W�p�����W�R�L��que �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-train  démange  à tel point que tu 

as renoncé à tes parents. 

�&�¶�H�V�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �\�R�X�\�R�X�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�W���� �F�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �T�X�H�� �O�D�� �E�R�Q�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �H�V�W�� �D�Q�Q�R�Q�F�p�H����

�7�D�Q�W���T�X�H���O�D���S�U�H�X�Y�H���G�H���O�D���Y�L�U�J�L�Q�L�W�p���G�H���O�D���P�D�U�L�p�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�R�Q�Q�p�H�����O�H�V���G�H�X�[���I�D�P�L�O�O�H�V�����V�R�Q�W���L�Q�T�X�L�q�W�H�V����

En effet, le mariage peut basculer et plonger les familles dans le déshonneur. Les festivités 

�S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �I�L�Q�� �W�R�X�W�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�S�� �H�W�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H�� �U�H�Q�Y�R�\�p�H�� �F�K�H�] �H�O�O�H�� �V�L�� �H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Y�L�H�U�J�H������

�/�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���G�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H���H�V�W���D�V�V�R�F�L�p���j���O�D���F�K�D�V�W�H�W�p���G�H���V�D���I�L�O�O�H���H�W���V�D���G�U�R�L�W�X�U�H���V�H�[�X�H�O�O�H�����$�L�Q�V�L�����F�¶�H�V�W���X�Q��

ouf de soulagement  que les deux familles poussent une fois la preuve de la virginité donnée. Les 

gens de la noce, en liesse, se lâchent et les tabous tombent. Les craintes et les appréhensions 
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vécues durant la période qui a précédé, sont évacuées à travers des insultes, imprécations émises 

sous forme de joutes oratoires dans une ambiance de joie et de complicité.   

Les chanteurs interpellent la mariée, sa mère, son mari, l �¶amesnay  et les exhortent à 

accomplir leur devoir à l'égard des invités à qui ils devaient offrir les dattes et une bouillie 

arrosée avec du beurre fendu. Et comme la réaction tarde à venir et qu'on n'accède pas 

rapidement à la requête, on fait monter la tension  d'un cran. C'est à tour de rôle que la mère 

�G�H���O�D���P�D�U�L�p�H���� �O�H�V�� �P�D�U�L�p�V�� �H�W���O�¶amesnay sont pris dans le collimateur des chanteurs et fustigés 

sans ménagement.  

La mariée est raillée. Elle est interpellée ainsi : 

- a ta ma��  tehwid/ alli�� am-t-isers ? 

- Ô toi, où avais-�W�X���O�D���W�r�W�H���T�X�D�Q�G���L�O���W�¶�D���H�X���" 

- Ssif�²- a�[ s tiqqi mc ur llint tb�Sucin 

-Si tu n'as pas de dattes, donnez-nous du genévrier. 

L'idée est la suivante : si tu n'as pas de dattes à nous offrir, au moins fais le geste et 

offre-nous n'importe quoi. On fait ici allusion au fruit du genévrier qui ne manque pas dans la 

région et qui ne coûte rien. 

On s'adresse aussi au mari à qui on reproche d'avoir failli à son devoir à l'égard de sa femme. 

�,�O�� �Q�¶�D�� �� �S�D�V�� �S�X�� �O�X�L�� �p�S�D�U�J�Q�H�U�� �O�D�� �K�R�Q�W�H�� �G�H�� �Q�
�D�Y�R�L�U�� �U�L�H�Q�� �j�� �R�I�I�U�L�U�� �j��ceux qui attendaient cet 

événement heureux. En voici un exemple : 

- a (y)isli id is ur taswiqd ?   

- alli ��  da tu zawar-d a tislit. ? 

- Ô marié, n'as-tu pas été au souk? 

- Comment acceptes-tu que la mariée soit brocardée ? 

�&�R�P�P�H�� �O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �Y�H�X�W�� �T�X�¶�R�Q�� �O�H�V�� �O�D�L�V�V�H�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �X�Q�� �W�H�P�S�V���� �R�Q�� �Q�¶�D�F�F�q�G�H�� �S�D�V��

rapidement à leur requête. La mère de la mariée ne sera pas épargnée ; elle sera elle aussi, 

�L�Q�V�X�O�W�p�H���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�H���j���X�Q�H���M�X�L�Y�H�����2�Q���O�X�L���U�D�S�S�H�O�O�H���V�R�Q���G�H�Y�R�L�U���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���L�Q�Y�L�W�p�V�� 

- a  may-s n teslit a (y)acakkuc n tudayt / a may-s n teslit a yudi n�[ tadunt 



116 

 

- Ô mère de la mariée, tignasse de juive ! / Ô mère de la mariée, offre-nous du beurre ou de 

la graisse122 

On lui reproche aussi sa �J�R�X�U�P�D�Q�G�L�V�H�� �H�Q�� �O�
�D�F�F�X�V�D�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �G�H�� �V�¶�r�W�U�H�� �W�R�X�W�� �D�F�F�D�S�D�U�p�H���� �G�¶�D�Y�R�L�U��

tout englouti. C'est pourquoi elle n'a rien à offrir à ses invités. Par la suite, ce sont les insultes 

grossières qui fusent. La mère est tournée en dérision : elle est traitée de  gourmande, de laide, 

de personne inutile et sans importance. 

a- is t-id te�þ�þ�Ld a may-s n tislit, a yubud n yijj awra�[, is t-id te�þ�þ�Ld? 

b- is t-id teccid a tafullust tuzr xna, is t-id teccid? 

a- �1�¶�D�V-tu pas tout englouti, gros cul de pistachier123jaune ?     

b- �1�¶�D�V-tu pas tout englouti, poule au cul déplumé ? 

L'amesnay �D���O�X�L���D�X�V�V�L���V�R�Q���O�R�W���G�H���U�D�L�O�O�H�U�L�H�V���H�W���G�¶imprécations: 

- a (y)amesnay ad ur is�Êu ��ebbi i��e��man-nc /- ad ikker udida imci-nna t�Sellem tifawt 

-  Ô amesnay que tes intestins soient infectés !/  Et qu'au lever du jour, se déclare le 

bombardement de tes pets. 

�/�D�� �P�D�U�L�p�H���Q�
�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �U�H�V�W�H������ �H�O�O�H���V�H�U�D���G�p�Q�L�J�U�p�H�� �V�D�Q�V�� �D�X�F�X�Q���P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�����2�Q���Q�¶�K�p�V�L�W�H�� �S�D�V�� �j��

lui attribuer un portrait physique et moral des plus avilissants.  Elle est traitée de laide, de 

personne sans estime ni dignité, de vénale, de catin qui se laissait entraîner par les garçons 

�G�D�Q�V���O�H�V���J�U�R�W�W�H�V�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���G�p�F�U�L�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�K�D�Q�W�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V���� 

- a tislit a yadis n uz��r azrar / - a ta�[yult ta�Êdadit iney uqeddar 

- �Ð�� �W�R�L�� �� �P�D�U�L�p�H���� �W�X�� �D�V�� �O�D�� �E�H�G�D�L�Q�H�� �G�
�X�Q�� �E�°�X�I�� �U�R�X�[./ - �7�X�� �H�V�� �O�¶�k�Q�H�V�V�H�� �J�U�L�V�H�� �F�K�H�Y�D�X�F�K�p�H par le 

potier. 

                                                           

122 Par la graisse, on fait allusion à la bonne viande. Chez les campagnards, éleveurs de bétail,  la bonne viande 
�F�¶�H�V�W���O�D���Y�L�D�Q�G�H��grasse.  Le beurre et la viande grasse sont très prisés. C'est pourquoi ils sont   offerts aux invités de 
marque. 

 

123 �8�Q�H���V�R�U�W�H���S�L�V�W�D�F�K�L�H�U���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�S�S�U�p�F�L�p. 
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a- is t�Seaqqeald ? a  talli cerrun icirran s tazart, is t�Seqqeld ? 

b- is t�Seqqeld i tefrit am ixuzamn? is t�Seqqeld? 

a- Te souviens-tu ? �&�¶�H�V�W���H�Q���p�F�K�D�Q�J�H���G�H���I�L�J�X�H�V���T�X�H���W�X���W�H���G�R�Q�Q�D�L�V���D�X�[���J�D�U�o�R�Q�V�����W�H���V�R�X�Y�L�H�Q�V-tu ? 

b- Te souviens-tu des grottes, fille vénale ? 

Quand la grossièreté et les insultes très osées sont entamées, on vient les supplier de s'arrêter. 

Il est à noter que dans ce milieu naturellement pudique, on peut parfois avoir recours dans le 

chant à des paroles osées  lors de cette circonstance. Elles peuvent gêner sans pour autant 

offenser l'assistance. Et au lieu de censurer ou de condamner, ceux qui se sentent gênés 

préfèrent se retirer en attendant que l'ordre des choses soit rétabli. Tout le monde se prête 

au jeu et on les laisse s'exprimer ainsi pendant un temps avant de répondre à leurs 

sollicitations en distribuant les dattes.  

Mais le jeu continue à travers les négociations.  En fait, si on juge que la quantité n'est pas 

suffisante ou si la qualité des dattes laisse à désirer, on refuse l'offre et la revendication et 

la raillerie reprennent de plus belle. On continue ainsi jusqu'à satisfaction. Ainsi, comme il y 

avait toujours beaucoup de monde et par souci de partage équitable, il arrive que la datte soit 

divisée en deux, chose que les chanteurs refusent. 

- Tiyni tamcemmelt,/  ad ur takkam-t iqecran. 

- Des dattes entières, nous exigeons. /  �'�H�V���P�R�U�F�H�D�X�[�����Q�R�X�V���Q�¶�H�Q���Y�R�X�O�R�Q�V���S�D�V���� 

  Il faudrait noter que tout le monde adhère volontiers à ce jeu de revendication, de 

provocation  et de marchandage. On désigne un représentant du groupe, un négociateur, qui 

�D�S�S�U�p�F�L�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���H�W���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�H���O�¶�R�I�I�U�H���I�D�L�W�H�����2�Q���O�¶�D�S�S�H�O�O�H�� wigzan dans la langue locale.  

A la fin quand on a suffisamment marchandé et chanté en s'en prenant à l'un ou à l'autre, la 

mère de la mariée, fière et soulagée de savoir que sa fille a su conserver sa virginité pour ce 

moment crucial, arrive avec un plat de dattes et d'autres fruits secs qu'elle distribue aux 

invités. Alors on ferme la parenthèse des insultes rituelles et des grossièretés et on revient 

à l'éloge, à la courtoisie, aux invocations. 

Certes, la virginité est exigée et cons�W�L�W�X�H���X�Q���S�R�L�Q�W���G�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���S�R�X�U���O�D���I�D�P�L�O�O�H���T�X�L���H�Q���W�L�U�H���X�Q�H��

grande fierté. Mais quand la fille n'est pas vierge, et comme le dépucelage se fait à l'insu des 
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invités et loin des �U�H�J�D�U�G�V���L�Q�G�L�V�F�U�H�W�V�����L�O���D�U�U�L�Y�H�����T�X�D�Q�G���O�H�V���G�H�X�[���I�D�P�L�O�O�H�V���V�¶�H�Q�W�H�Q�G�H�Q�W��- avec la 

connivence du mari et de ses proches- �T�X�¶�R�Q�� �D�L�W�� �� �U�H�F�R�X�U�W à des subterfuges  pour  éviter la 

honte.  Le recours au sang d'un coq tué clandestinement pour sauver l'honneur de la fille et de 

la famille à qui souvent les deux conjoints appartiennent est attesté. Le plus important est de 

�F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �L�Q�W�D�F�W�H�V�� �O�H�V�� �D�S�S�D�U�H�Q�F�H�V�� �H�W�� �S�D�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�� �O�D�� �U�p�S�X�W�D�W�L�R�Q���� �/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �p�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �F�H��

�P�D�Q�T�X�H�P�H�Q�W���J�U�D�Y�H���D�X���F�R�G�H���G�H���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���V�R�L�W���W�X���S�R�X�U���Q�H���S�D�V���H�Q�W�D�F�K�H�U���O�D���I�D�P�L�O�O�H�������'�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V��

cas, le vêtement maculé est exposé près de la mariée,  de manière à ce que les personnes qui 

viennent la congratuler puissent voir de leurs yeux la preuve flagrante de sa chasteté.  

On nous a rapporté que ceux qui ne voulaient pas recourir à la supercherie, se contentaient 

d'éteindre le feu, expression employée pour siffler la fin des festivités et signifier à chacun 

�T�X�¶�L�O�� �G�R�L�W�� �U�H�W�R�X�U�Q�H�U�� �F�K�H�]�� �O�X�L���� �0�D�O�J�U�p�� �F�H�O�D���� �O�D�� �I�L�O�O�H�� �Q�
�H�V�W�� �S�D�V��toujours renvoyée chez elle et 

aucun remboursement n'est demandé aux parents. 

Quand on est servi, on revient à la courtoisie et on remercie et la mariée et sa mère : 

- han d�[i ad am -ic rebbi lxir a lalla- nw. 

- Maintenant, que Dieu, de ses biens, te comble, lalla !124 

Vient alors l'heure du petit déjeuner; On sert aux invités des dattes (symbole de la 

douceur) trempées dans du beurre et une bouillie125arrosée de beurre.  Le plat de la bouillie 

�G�X���P�D�W�L�Q�����S�U�p�S�D�U�p�H���S�R�X�U���F�H�W�W�H���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W�����G�¶�X�Q�H���G�L�V�S�X�W�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���H�W���O�H�V��

�I�H�P�P�H�V������ �/�H���J�U�R�X�S�H���T�X�L���D�U�U�L�Y�H���j���V�¶�H�Q���H�P�S�D�U�H�U���O�H���G�p�J�X�V�W�H���V�H�X�O���V�D�Q�V���F�p�G�H�U���D�X���S�D�U�W�D�J�H�����D�Y�H�F���O�H��

groupe qui le lui a disputé.  Actuellement, on réclame, en plus des dattes, des amendes,  les 

gâteaux et zammita126 .  

 

                                                           

124 Lalla est le terme employé en arabe et en amazigh �S�R�X�U���H�[�S�U�L�P�H�U���O�¶�H�V�W�L�P�H���H�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W���H�Q�Y�H�U�V�� �X�Q�H���G�D�P�H�����,�O��
peut être employé seul ou suivi du prénom de la personne.  

125  Cette bouillie est appelée a�Êrir   quand elle est préparée à partir des grains de blé dur  concassés  et barkuks  
quand  elle est préparée à partir des gros grains de couscous. 

126 �=�D�P�P�L�W�D�����F�¶�H�V�W���G�H���O�D���I�D�U�L�Q�H���F�X�L�W�H���P�p�O�D�Q�J�p�H���D�Y�H�F���G�H�V���D�P�D�Q�G�H�V�����O�H�V���J�U�D�L�Q�V���G�H���V�p�V�D�P�H�������H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���L�Q�J�U�p�G�L�H�Q�W�V. 
Elle est  pétrie avec du beurre et du miel.      
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Le bain, l'embellissement, la coiffure 

Les deux  époux sont invités à prendre un bain en faisant attention à ne pas enlever les 

faisceaux de laine qui enchaînent leurs doigts et orteils. C'est une course entre le mari et la 

femme : qui des deux sera le premier à le faire? On se précipite d'un côté comme de l'autre 

pour que sa fille ou son fils devance son conjoint car on estime que le premier à se baigner 

aura plus de charme et d'ascendant sur son partenaire. 

 L'après-midi sera  consacré aux préparatifs pour « l'ahidus » qui verra la participation du 

nouveau couple. Chacun se prépare et se pare comme le veut la tradition. 

L'embellissement de la mariée obéit à un rituel bien précis qui foisonne d'objets, de gestes 

très symboliques. Si la coiffure constitue un élément principal dans le maquillage 

traditionnel, elle obéit aussi à un rituel qui marque le passage d'un statut, celui de la fille 

pucelle ta3arrimt, à un autre qui est celui de la femme mariée tam����u��.  

La nouvelle coiffure qui inaugure son nouveau statut de femme mariée est exécutée avec 

beaucoup de soin et selon un rituel précis. C'est une femme qui a réussi dans son mariage, à 

savoir celle qui n'a pas connu le divorce, qui se charge de cette mission en la coiffant 

conformément à la tradition. A partir de ce jour, elle aura une raie qui passe au milieu du 

front; laquelle raie est tracée minutieusement et ostensiblement à l'aide de la pointe d'une 

fibule en argent. Comme pour la cérémonie du henné, ce rituel est accompagné de chants de 

bénédiction des femmes et de youyous. Il est à noter que l'argent comme métal est très 

apprécié : on lui attribue le pouvoir de préserver du mal, d'anéantir les effets de la sorcellerie et 

d'attirer la providence. 

La jeune femme sera habillée, maquillée et parée. Les chants de femmes accompagnent 

et clôturent naturellement ce travail d'embellissement. Son visage, gardé voilé depuis le 

début de la cérémonie, sera bientôt découvert. Le visage, cette porte qui communique sur le 

moi intime, a été mise à l'abri des regards indiscrets et malveillants depuis le début de la 

cérémonie.  On estime que cette retraite lui épar�J�Q�H���O�H���P�D�X�Y�D�L�V���°�L�O���H�W���O�X�L���S�U�R�F�X�U�H���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H��

de charme et de sérénité. Ce qui n'est pas incompatible avec ce que préconise le 

dictionnaire des symboles qui précise que le visage « . . . est le moi intime, partiellement 
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dénudé, infiniment plus révélateur que tout le reste du corps... » et d'ajouter que « c'est avilir 

un visage que de l'analyser sans l'aimer ; c'est le détruire, l'assassiner ; c'est de la vivisection. 

Le visage est le symbole de ce qu'il y a de divin en l'homme.»127 

La troisième journée, qui est le lendemain de la nuit de noce est appelée ass n u��unun ; ce 

qui signifie littéralement : la journée du capuchon. On dit que la mariée a rabattu le 

capuchon : tut tslit a��unun.  Etant donné que le capuchon était spécifique à l'homme 

puisque seuls ses habits ( djellaba et burnous) en étaient pourvus, on pourrait dire que la 

femme qui rabat le capuchon porte un vêtement masculin qui la couvre et la protège ; ce qui 

serait une métaphore pour désigner cette union consacrée qui est à présent consommée. 

L'expression pourrait aussi faire allusion à  a3abruq, cette forme de coiffe haute, qu'elle arbore 

pour participer à la danse et qui ressemble un peu à la capuche rabattue sur la tête. Mais cette 

dernière explication nous semble peu plausible car cette coiffure n'est pas spécifique à ce 

jour et la mariée est coiffée ainsi dès le début de la cérémonie, quand elle s'apprêtait à quitter 

la maison paternelle. 

La femme issue de cette région porte lors des festivités, une coiffe élaborée à partir de foulards 

amazighs aux franges tressées avec le fil d'or et des paillettes. Tandis que le couvre-chef de 

la mariée est composé de foulards et de cordons de soie avec glands et sequins et forme une 

coiffe haute appelée  a3abrouq. C'est cette même coiffe qu'elle a arborée depuis son départ 

de la demeure parentale. Elle sera rehaussée par un diadème appelé tamadlalt  en amazigh. 

Auparavant, une voilette jaune, transparente et ajourée appelée �Êa�²i lui couvrait le visage 

quand elle participait aux danses une fois le visage dévoilé. Ainsi, la forme haute de la 

coiffe, rehaussée de bijoux met en relief la féminité qui se conjugue avec une certaine 

grandeur. Aux pieds, la mariée portait les babouches mocassins dont la partie arrière peut 

être rabattue. 

Dorénavant, la mariée gardera la tête couverte d'un foulard. On dit d'une fille dont le 

mariage a été consommé tussa ixf. La traduction littérale de cette expression 

donnerait : elle s'est serré la tête. C'est l'expression employée pour dire qu'une fille est 

passée du statut de célibataire vierge à celui de femme mariée qui désormais, selon la 

                                                           

127 Chevalier, Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Editions Robert Laffont, 1982. 

 



121 

 

tradition, doit garder sa tête couverte d'un fichu. En effet, les femmes mariées doivent se 

�Y�R�L�O�H�U���O�D���W�r�W�H�����P�D�L�V���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���R�E�O�L�J�p�H�V�����G�H���F�D�F�K�H�U���O�H�X�U�V���F�K�H�Y�H�X�[�����(�Q���S�D�U�O�D�Q�W���G�X��premier mari 

d'une femme, on dit que c'est tel homme qui lui a serré la tête  ou lui  a couvert la tête. 

Cette formule renvoie aussi à la manière dont les femmes portent leur foulard qui leur 

serre la tête et retient bien les cheveux leur permettant de vaquer à leurs travaux sans être 

dérangées par leur longue chevelure car il était prohibé pour une femme de se la couper. 

Pour le maquillage, la quasi-totalité des produits utilisés étaient naturels. Le swak  

(écorce fibreuse du noyer) est utilisé pour se teindre les gencives et faire ressortir la 

blancheur des dents. Le khôl, poudre noire appliquée à l'aide d'un bâtonnet entre les 

paupières, met en relief les yeux. Avec le safran naturel, on traçait les izriranes  ou « illawn », 

des lignes jaunes qui prennent leur source dans la racine des cheveux au niveau des tempes et 

qui descendent jusqu'au bas de la joue. Elles sont doublées par une ligne de résine odorante 

noire appelée ta���Êibt. Pour le fard à joues, on a recours au rouge chimique qui se vend en 

poudre dans de petits tubes. Dans cette région, on récupérait l'étiquette rouge du pain de 

sucre qui laisse sur les joues une coloration rosée quand elle est humide. Ta���Êiibt128  ou le  

harqus  en arabe dialectal est utilisé aussi dans le traçage des sourcils. Il est nécessaire aussi 

pour dessiner sur le milieu du front de la mariée, juste au-dessus des sourcils un ayur (la 

lune  ou le « croissant », signe qui est censé la protéger des forces maléfiques. Il est à noter 

que les produits employés sont censés avoir non seulement des vertus  esthétiques mais 

aussi curatives129. 

Nous avons remarqué, lors des cérémonies qui remontent aux années 1970  et 1980, que les 

produits cosmétiques industriels étaient quasiment absents des produits de beauté utilisés. La 

mariée était parfumée au musc, au myrte, au clou de girofle et à la rose. Après cette 

cérémonie de coiffure et d'embellissement, la jeune épouse est habillée. Par-dessus son caftan 

ou sa robe longue, elle devait arborer son drapé fin et transparent souvent blanc qu'elle 

accrochait  avec les fibules et qui est retenu par la ceinture et les cordelières d'épaules. C'est 

un vêtement qui permet une grande souplesse et qui demande un savoir-faire: il doit être 

                                                           

128 Ta���Êibt: ce produit est un mélange de noix de gale, de tamaris, de son, d'orge et de suie auquel est mêlé 
du sulfate de cuivre, de l'huile, du charbon pulvérisé et du safran ; le tout est broyé dans un mortier. 

129  Le swak ou écorce du noyer est employé pour soigner la gensive, le safran est réputé bon contre les aphtes, le 
khol est considéré comme désinfectant pour les yeux. 
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recréé chaque fois qu'on le porte. Colliers de corail, d'ambre (luban) et d'argent, boucles 

d'oreilles et bracelets amazighs en argent sont les bijoux incontournables pour rehausser la 

beauté de la jeune épouse. Plus qu'un objet ornemental, le bijou est investi d'un pouvoir 

magique. Même dans la vie de tous les jours, il est recommandé d'avoir toujours un 

collier. Il a aussi un rôle sacré et prophylactique puisqu'il protège �G�X�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �°�L�O���� �G�H�V��

maladies. Les mères portaient toujours un collier et tenaient à ce que leurs filles en arborent 

un ; car ne rien porter autour du cou est même considéré comme une négligence voire un 

péché qui sera passible d'un châtiment divin dans l'au-delà. En effet, elles sont convaincues 

que celle qui ne porte pas de collier dans sa vie, sera en proie à des serpents qui viendront 

s'enrouler autour de son cou dans l'autre monde. C'est ainsi que les mères justifiaient leur 

intransigeance sur le port d'un collier quelle que soit la matière dont il est   confectionné. 

Ainsi, �F�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�D�U�X�U�H�V�����F�R�O�O�L�H�U�V�����E�U�D�F�H�O�H�W�V�����E�R�X�F�O�H�V���G�¶�R�U�H�L�O�O�H�����Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���S�R�U�W�p�H�V���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W��

lors d'occasions spéciales, mais quotidiennement. 

Les bijoux étaient essentiellement en argent. Pour la femme, le bijou en métal, en perles et en 

pierreries, constitue son véritable patrimoine.  Aujourd'hui, les produits de beauté tels que le 

fard à joue, le rouge à lèvres, le fond de teint sont en train de remettre aux oubliettes les 

produits naturels si l'on excepte  le « khôl » auquel la femme tient comme produit 

cosmétique.  

�9�R�L�F�L���T�X�H�O�T�X�H�V���Y�H�U�V�����R�•���O�¶�D�X�W�H�X�U���U�H�J�U�H�W�W�H���F�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W130. 

a- Sal tasddit sal lluban mani la�Snuyat 

b- idda swak d  ta�2ult mani l�Êenna izriran  

c- yiwy lcttan i le�Êrir ansa nna yttilin 

d- max is da tggant ist wassa d�[i tewnziwin. 

a- �'�H�P�D�Q�G�H���D�X���F�R�O�O�L�H�U���G�H���S�H�U�O�H�V�����j�����O�¶�D�P�E�U�H���R�•���V�R�Q�W���S�D�V�V�p�H�V���O�H�V���S�D�U�X�U�H�V. 

b- �3�O�X�V���G�¶�p�F�R�U�F�H���G�H���V�Z�D�N131, plus de khôl, plus de henné qui ruisselle. 

c- Le tissu ordinaire a  ravi à la soie son espace. 

d- �/�H�V���I�H�P�P�H�V���G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����Q�H���S�R�U�W�H�Q�W���S�O�X�V tiwanziwin.132   

                                                           

130 Ces vers sont publiés sur facebook par Rays Youssef  le 28/05/20151. 

131 Swak : écorce fibreuse  du noyer 
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Notons aussi que de nos jours, les parfums industriels sont très appréciés. Qu'il s'agisse de 

fête ou d'une simple invitation, on a �S�U�L�V�� �O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H�� �G�¶�H�Q�� �D�V�S�H�U�J�H�U�� �O�H�V�� �L�Q�Y�L�W�p�V�� �S�R�X�U�� �O�H�X�U��

souhaiter la bienvenue. 

La sortie de la mariée vers la source 

Cette sortie a lieu ce troisième jour. La mariée, une fois  habillée, parée de ses plus beaux 

atours, doit effectuer une sortie dans un lieu b�R�L�V�p�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �U�H�M�R�L�Q�G�U�H�� �O�D�� �G�D�Q�V�H�� �G�¶ahidous 

�R�U�J�D�Q�L�V�p�H�� �H�Q�� �V�R�Q�� �K�R�Q�Q�H�X�U���� �&�¶�H�V�W�� �V�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �V�R�U�W�L�H�� �G�H�� �I�H�P�P�H�� �P�D�U�L�p�H���� �(�O�O�H�� �G�H�Y�D�L�W���V�R�U�W�L�U�� �D�Y�H�F��

un seau dans lequel on a mis quelques feuilles de henné, de beaux morceaux de viande cuite, 

des dattes, une galette auxquels on ajoute actuellement des amandes et des cacahuètes. Elle 

est accompagnée par un cortège qui chante. Les chants scandés et les youyous ne tardent pas 

à provoquer autour d'elle un attroupement et une bousculade. C'est �O�¶�D�P�H�V�Q�D�\��qui lui sert de 

garde du corps car des personnes vont user de tous les moyens pour essayer de lui 

confisquer le contenu du seau. Les coups reçus, les chutes, les bousculades font partie du 

rituel. Et il ne vient à l'esprit de personne de s'en plaindre ou d'en tenir grief à quelqu'un. 

Chez certains groupes comme Ait Abdi, c'est ce jour que la mariée va puiser l'eau à la source 

ou dans un autre point d'eau. Chez d'autres, comme les Ait Daoud ou Ali, elle n'y va 

qu'au septième jour de la cérémonie. On veille à ce que l'expédition emprunte le chemin 

de l'Est. Cette orientation peut s'expliquer par l'influence de la religion musulmane qui 

impose aux musulmans de cette partie du monde de se tourner vers l'Est, la direction de la 

Mecque quand ils prient.  La mariée devrait cueillir des feuillages pris dans des arbres 

différents qu'elle met dans le seau.  Cette sortie peut être considérée comme une quête de la vie 

et de la richesse car la verdure est le symbole de la vie, de la richesse et de l'opulence. 

�/�¶�D�U�E�U�H�� �H�V�W�� �O�H�� �V�\�P�E�R�O�H�� �G�X�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �&�R�V�P�R�V�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���� �� �� �6�H�O�R�Q�� �0����

Eliade (1965 : 128),133   

�/�H�� �P�\�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�p�S�X�L�V�D�E�O�H�� �D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �H�V�W�� �V�R�O�L�G�D�L�U�H�� �G�X�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W��

rythmique du Cosmos. Pour cette raison, le Cosmos a été imaginé so�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q��

                                                                                                                                                                                     

132 Tiwanziwin :c�H�� �V�R�Q�W���O�H�V�� �W�U�H�V�V�H�V���T�X�H�� �O�H�V���S�U�R�F�K�H�V�� �S�R�U�W�H�Q�W�� �F�K�H�]�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �� �O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�� �P�D�U�L�D�J�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H��
circoncision.    

 

133 Mircea Eliade, 1965, 128. 
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arbre géant �����O�H���P�R�G�H���G�¶�r�W�U�H���G�X���&�R�V�P�R�V�����H�W���H�Q���S�U�H�P�L�H�U���O�L�H�X���V�D���F�D�S�D�F�L�W�p���j���V�H���U�p�J�p�Q�p�U�H�U��

�V�D�Q�V���I�L�Q�����H�V�W���H�[�S�U�L�P�p���V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�D�U�E�U�H���� 

 Elle ajoute : « �&�¶�H�V�W���S�R�X�U���O�¶�K�R�P�P�H���U�H�O�L�J�L�H�X�[���T�X�H���O�H�V���U�\�W�K�P�H�V���G�H���O�D���Y�p�J�p�W�D�W�L�R�Q  révèlent à la 

fois le mystère de la vie et de la création  et celui du renouvellement, de la jeunesse et de 

�O�¶�L�P�P�R�U�W�D�O�L�W�p ». M. Eliade (1965: 130)134.   

Mais cette jonchée de rameaux dont on gratifie la mariée le lendemain de la défloration est-

elle un vestige de la tradition biblique ? Il nous semble que cette pratique pourrait être 

rapprochée de la conception chrétienne. En effet dans la tradition chrétienne, une jonchée de 

rameaux symbolise l'hommage rendu au triomphateur. La victoire célébrée serait celle 

remportée sur les forces funestes, celle qui s'accomplit par l'amour. Michèle Ménard (1980: 

154)135 écrit : 

Les rameaux, un symbole, symbole de la victoire, du triomphe. Les rameaux, ce sont 

les branches agitées lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.(...) La palme, le 

laurier ou le chêne signifient, enfin, la gloire éternelle promise à ceux qui sont morts 

pour la foi, mais aussi concrètement, la récompense que mériteront les vertus, les 

�E�R�Q�Q�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H�V���S�D�U�R�L�V�V�L�H�Q�V������ 

Les chants scandés par le cortège qui accompagne la �P�D�U�L�p�H���V�R�Q�W���G�H�V���Y�°�X�[�����G�H�V���S�U�L�q�U�H�V����des 

louanges ou  des chants inhérents à la situation. En voici des exemples :  

- ad  �W�H��  am u�[balu, /  �W�X���D���[f imi- ns a rebbi ! 

- �4�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �V�H�P�E�O�D�E�O�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �V�R�X�U�F�H�� �L�Q�W�D�U�L�V�V�D�E�O�H /  Qu�¶�H�O�O�H  pérenne la verdure aux 

alentours ! 

-Un autre distique est entonné lors de cette sortie : 

                                                           

134 Mircia Eliade, 1965, 130.  

135 Michèle Ménard, 1980, 154. 
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- Gan izemmarn136  tawnza ddan s aman 

- �Saydem- d a (y)ulli - nw izemmarn dda�[  uckan-i 

Si la signification des chants scandés est en général facile à induire,  en revanche nous n'avons 

pas pu dégager la signification exacte de ce dernier distique. Bien qu'il soit fréquent et connu 

chez les Ait Abdi, sa signification échappe à toutes les personnes que nous avons interrogées. 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �H�X�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �P�D�O�� �j�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �X�Q�H�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �D�X�[�� �W�H�Q�W�D�W�L�Y�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L��

nous ont été données.  

Quand le cortège sera de retour à la maison, la jeune mariée déverse d'un trait le contenu de 

son sceau - au grand bonheur des enfants qui se ruent et se disputent les friandises jetées à 

même le sol. Après cela, elle rejoint le grand  ahidous  organisé en l'honneur du jeune couple 

qui doit y prendre part. Cette danse constitue un moment fort que les invités et les membres 

des deux familles doivent honorer par leur participation. Ce n'est pas seulement une 

distraction mais avant tout l'expression de l'esprit collectif et de la solidarité. C'est un devoir 

envers les époux à qui on souhaite une vie prospère et heureuse. 

 

 

 

                                                           

136 Izammar, terme amazigh, est le pluriel de azemmer à savoir le bélier ; Izemmer �F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L��tichhet, la petite 
tresse de la frange que la fille porte avant son mariage. 

�/�D���I�L�O�O�H���D�S�U�q�V���O�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�X���P�D�U�L�D�J�H���D���S�H�U�G�X���V�D���W�U�H�V�V�H�����V�X�L�W�H���j���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���T�X�L���Y�H�X�W���T�X�¶�X�Q�H���U�D�L�H���V�R�L�W���W�U�D�Fée le 
lendemain. Ainsi la traduction littérale donnerait : 

  - �/�H�V���S�H�W�L�W�H�V�����W�U�H�V�V�H�V�����P�X�p�H�V���H�Q���I�U�D�Q�J�H�����V�R�Q�W���D�O�O�p�H�V���F�K�H�U�F�K�H�U���G�H���O�¶�H�D�X. 

 - Ô brebis, revenez vers moi, ces tresses ont disparu ! ou bien - Ô brebis , revenez, les béliers se sont égarés. 
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La danse d'ahidous 

Ce jour sera meublé par des chants, des danses, des jeux. L'ahidous, danse collective du 

Moyen Atlas, constitue un moment fort dans le cérémonial. Cette danse collective, mixte, 

effectuée en cercle fermée, est incontournable lors des manifestations heureuses. Mais bien 

�T�X�¶elle constitue le moyen de divertissement préféré de ces populations, elle se trouve investie 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V  quand elle est pratiquée lors du cérémonial du mariage ou de la 

circoncision.  De par son sérieux, son organisation, sa composition, sa fonction et sa place 

dans rituel, elle acquiert une dimension mystique. Elle est pratiquée avec le sérieux et la 

�U�L�J�X�H�X�U�� �T�X�¶�L�P�S�R�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V. L'ahidus n �W�V�O�L�W�� �R�X�� �µl'ahidous de l�D�� �P�D�U�L�p�H�¶����

auquel on reconnaît un caractère mystique  est avant tout une véritable incantation. Il  est 

appelé  Ifal c'est-à-dire le bon augure et constitue par conséquent pour la célébration de 

l'alliance, une obligation sous peine de s'attirer la colère et la malédiction des forces occultes  

II est à noter que la fantasia est très appréciée chez ces tribus pour qui posséder un cheval est 

à la fois un rêve, un signe de richesse et de prestige. En effet, le cheval symbolise à la fois la 

beauté, la noblesse, la force et le pouvoir. C'est pourquoi il ne cesse d'alimenter l'imaginaire 

populaire pour être le réfèrent d'images poétiques très expressives. Les cavaliers, qui 

incarnent la beauté, le prestige et la virilité et qui courent à bride abattue sur leurs chevaux 

�K�D�U�Q�D�F�K�p�V�� �H�W�� �I�R�X�J�X�H�X�[�� �H�V�W�� �X�Q�� �P�D�J�Q�L�I�L�T�X�H�� �V�S�H�F�W�D�F�O�H�� �T�X�¶�D�X�F�X�Q��habitant de cette région ne 

voudrait manquer. C'est pourquoi on n'hésite pas à organiser une fantasia à l'occasion d'un 

mariage  quand les moyens le permettent. Actuellement, les conditions de vie ne 

�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �T�X�H�� �W�U�q�V�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �I�r�W�H�V�� �Q�X�S�W�L�D�O�H�V�� �S�D�U�� �F�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�� �V�S�H�F�W�D�F�O�H�� 

Quand les chevaux font défaut,  on se contente de faire parler la poudre et de tirer les coups 

de feu à l'arrivée de la mariée ou au moment où l'ahidous bat son plein. 

C'est l'un des proches de la mariée - son frère, son cousin, son oncle - qui vient la chercher 

et l'accompagner pour l'introduire dans le cercle des danseurs pour participer ensemble à cette 

danse collective. Les deux conjoints seront les vedettes de cette manifestation puisque tous 

les regards seront braqués sur eux. C'est à ce moment-là qu'a lieu l'exhibition de la mariée. 

Elle n'est présentée aux convives qu'une fois parée, maquillée, en train d'exécuter la 

danse. Sa coiffure haute, en forme de cône conçue avec des foulards et des cordelettes en 

soie surmontés de paillettes lui confère un aspect singulier et majestueux : en effet cette 

coiffure, qui est un trait distinctif, lui impose de rester droite, digne en gardant la tête haute. 

Il est à noter que cette coiffure diffère par sa hauteur de celle des autres femmes puisqu'elle 



127 

 

est spécifique à la mariée qui l'arbore pendant la cérémonie de mariage. Les chants se 

�U�D�S�S�R�U�W�D�Q�W���j���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���j���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���F�H�X�[-ci : 

1- ad iheyya rebbi  ifsan i bab n lfer�Ê awa  / ad iheya rebbi  �W�L�V�O�L�W���L�T�E�O���D�\�H�Q�Q�D���Q�þ�þ�D 

- Q�X�H���O�H�V���J�U�D�L�Q�H�V���T�X�L���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H��semées soient fécondes !/  Que la mariée soit bonne 

et que Dieu bénisse ce que nous avons consommé ! 

2- Tuli tkenbuct ixf di�[ i lalla / ur as- iqqimi xs a�Sddul  n wa�²u. 

-  Lalla vient d'arborer sa coiffe /  Bonheur est, pour elle, notre souhait. 

Lalla est un titre honorifique  donné à une femme considérée comme appartenant à un rang 

supérieur. C'est aussi une marque de respect qu'on témoigne à 1'égard d'une femme en 

employant cette expression. Ainsi, comme nous l'avons déjà signalé au début, les mariés 

jouissent d'un statut supérieur : la mariée est placée sur un piédestal depuis le début de la 

cérémonie comme le montrent les termes par lesquels elle est désignée : Lalla, tagurramt (la 

sainte). 

Dans ce chant on dit que « Lalla vient d'arborer sa coiffe ». Par cette expression, on fait 

allusion à 1'accès de la mariée au nouveau statut de femme mariée ; lequel statut lui impose 

désormais de garder la tête couverte. 

Pendant l'exécution de l'ahidous, les commentaires des spectateurs bien que focalisés sur la 

prestation des mariés, se rapportent aussi à la présence, à la beauté et à la prestation de 

chacun des danseurs. Cette danse constitue un moment fort auquel chacun des invités et 

membres des deux familles tient à participer. Comme nous l'avons déjà signalé, cet art 

musical n'est pas un simple divertissement mais avant tout un acte hautement social. Cette 

participation est même considérée comme un devoir envers les époux à qui on souhaite une 

vie prospère et heureuse.  

Aussi constate-t-on que la danse et le chant font partie intégrante du rituel du mariage : 

c'est même une obligation sacrée qui porte bonheur aux mariés. Leur absence est censée 

attirer malheur. En effet, même quand les célébrations sont compromises par un événement 

malheureux, on veille à ce qu'il y ait quand même chant et you-you fussent-ils très 

discrets et exécutés par un groupe très restreint, histoire de poser un cachet heureux sur 

l'événement célébré. On appelle cela « Ifal », c'est-à-dire le « bon augure». 
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La clôture des festivités 

Lors de  la troisième journée qui clôt les festivités, on a l'habitude d'immoler un bouc pour 

faire honneur à la famille de la mariée qui doit rester encore  après le départ des  invités.  La 

coutume veut qu'elle soit �U�H�W�H�Q�X�H���H�W���T�X�¶�X�Q���E�R�X�F���V�R�L�W���L�P�P�R�O�p���H�Q���V�R�Q���K�R�Q�Q�H�X�U�� 

Mais avant de mettre fin à leurs activités et de rentrer chez eux, les chanteurs ponctuent 

sur un ton de regret. En voici quelques exemples : 

- awa issuf�² bab n lfer�Ê i�[ers i (w)ujwaw ! /  ma s ttawi�[ lehwa-nw taduggwat ? 

- Ô  la fête est clôturée et le bouc est immolé ! /   Où emmener ma passion ce soir ? (Où vais-

je m'éclater (me distraire) ce soir ?) 

A travers un autre distique, le maître de la cérémonie est interpellé. 

 - a bab n lfer�Ê  id ad neddu mid wahi ? / a bab n lfer�Ê id ad neqqim ad nlaha? 

  - Ô maître de la cérémonie, devrons-nous nous en aller? / Ô maître de la cérémonie, 

pourrions-nous rester nous amuser ? 

�/�¶�D�S�U�q�V-midi de cette ultime journée des festivités est le moment indiqué  pour les invités qui 

ne l'ont pas encore fait, de remettre leur obole. Ainsi, par le chant, on rappelle à l'assistance 

son devoir envers les mariés. Le groupe se scinde spontanément en deux. Le premier 

exhorte les invités à payer le manger qu'on leur a offert ; le second rétorque en niant avoir 

mangé quoi que ce soit tout en qualifiant l'accusation d'injuste et de mensongère.  

- Kkrat awa xel��at  a�Êrir i bab- ns /  Ca ur te�þ�þ�L�[ �[as lba��l ay-d bubbi�[ 

- Levez-vous pour payer la bouillie que vous avez mangée./   �-�H���Q�¶�D�L���U�L�H�Q���F�R�Q�V�R�P�P�p ; c'est une 

accusation mensongère. 

Les  étrennes  offertes à la mariée sont désignées par  tazrurt137 . Ce mot a-t-il un rapport 

avec verbe izra, c'est-à-dire : voir, regarder? Si c'est le cas, ce serait le prix à payer pour 

amadouer notre regard, le purifier de la jalousie ou l'envie, pour le rendre bienveillant et 

                                                           

137 Tazrurt : ce terme signifie aussi en amazigh « une grappe » ou « un régime » lorsqu'il s'agit d'une grappe de 
raisin « tazrurt n'wadil».  
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porteur de chance quand on a assisté à un événement heureux (mariage, naissance, 

circoncision, achat ou construction d'une maison). Notons que cette  pratique avec la 

même symbolique se trouverait  en Algérie  où on parle de Tizri (le regard)   ou  lheq n 

tmezra (le droit de jeter un regard)138. Les personnes devaient payer une sorte de taxe qui leur 

procure le droit de voir. Par ce don, on  fait acte de bonne volonté, de bonne intention en 

�S�X�U�L�I�L�D�Q�W���V�R�Q���U�H�J�D�U�G���G�H���W�R�X�W�H���P�D�O�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H���H�W���D�L�Q�V�L���E�O�R�T�X�H�U���O�¶�H�I�I�H�W���Q�p�I�D�V�W�H���T�X�H���S�R�X�U�U�D�L�W���V�X�V�F�L�W�H�U��

�O�¶�H�Q�Y�L�H�� Et  les gens de la noce lui offrent tazrurt car ils la voient pour la première fois. Le 

terme de tazrurt veut dire aussi grappe. Il est vrai que ce droit de regard versé par petites 

sommes ou petits dons, pourrait être métaphoriquement associé à  une sorte de grappe de 

raisin. 

 En tout cas la tradition veut que soit offert à ces occasions ce qu'on appelle tamelli, c'est-à-

dire la blancheur qui se traduit essentiellement, sous forme d'argent ou de sucre. Le couple 

reçoit les félicitations des assistants. Ces derniers joignent à leurs gestes des propos 

�H�[�S�U�L�P�D�Q�W�� �G�H�V�� �Y�°�X�[�� �G�
�H�Q�W�H�Q�W�H���� �G�H�� �E�R�Q�K�H�X�U���� �G�H�� �S�U�R�V�S�p�U�L�W�p���� �G�H��fécondité. Ceci pourrait 

s'expliquer par le fait que cette visite pourrait susciter chez les personnes qui viennent 

congratuler ou participer à une cérémonie, de l'envie, ou un sentiment malveillant. Mais 

ces oboles constituent aussi une forme de solidarité qui permet de contribuer matériellement, 

chacun selon ses moyens, et de prendre en charge une partie des frais engagés.  

�&�H�O�D�� �V�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �D�X�V�V�L tarzzift  qui veut dire cadeau. �/�H�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���� �I�U�q�U�H�V���� �V�°�X�U�V����

tantes, oncles, lui offrent quand ils ont en les moyens, des bijoux en argent ou en or, des 

foulards en soie, des cordelettes en soie, une cape faite à partir de la laine de mouton. Tandis 

qu'en général, les invités lui offrent surtout- discrètement - de petites sommes d'argent en lui 

souhaitant bonheur et prospérité. Ce qu'elle a acquis de ses étrennes demeurera sa propriété 

�S�U�L�Y�p�H���T�X�H�O�O�H���T�X�¶�H�Q���V�R�L�W���V�D���Y�D�O�H�X�U�� La mariée investira la somme dont elle dispose, dans 

l'achat de têtes de bétail. Ainsi, elle peut mettre à l'épreuve la chance imputée à sa frange  

tawunza  dans la prospérité de ses biens. Les oboles dont bénéficie le mari sont en général  

faites de sucre ou de petites sommes d'argent. Les plus proches peuvent offrir un mouton, un 

bouc, une jarre de �E�H�X�U�U�H�������� �%�U�H�I���� �F�H�V�� �F�D�G�H�D�X�[�� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �G�p�U�L�V�R�L�U�H�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �I�R�L�V����

                                                           

138 Farida E., La Berbérie, le mariage en pays Kabyle,   http://www.kabyle.com/archives/la-berberie/article/le-
mariage-en-pays-kabyle, consulté le 26/06/2015. 
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sont considérées comme une obligation engageant l'honneur de la famille : personne n'y 

manque car la circulation des biens concrétise et renforce les liens sociaux. Outre cela, les 

oboles n'obéissaient à aucune contrainte et ne présentaient aucun problème pour les gens de 

la noce. Chacun s'acquittait de ce devoir envers les époux en offrant discrètement peu ou 

prou car cela ne portait pas à conséquence. L'important était de faire le geste qui écarte les 

mauvaises influences et purifient les relations. 

 Ceux qui, de par les liens étroits qu'ils entretiennent avec l'un ou l'autre des époux, ont envie 

de faire un don plus important qui atteste de leur rang et qui fait honneur à son destinataire, 

optent pour tarract. Les étrennes sont alors exposées et ramenées avec chants et danses. A 

côté de ce qu'on offre, les femmes brandissent des roseaux au sommet desquels sont 

accrochés des foulards multicolores et un bouquet de rameaux verts. Lorsque l'obole est 

une somme d'argent, les billets sont enfilés dans la rainure pratiquée dans un ou plusieurs 

roseaux qui trônent au milieu du cortège qui scande des chants spécifiques à la circonstance. 

Par ce geste on n'espère pas se prévaloir mais faire honneur à la partie à qui on fait ces 

cadeaux. Faire un cadeau substantiel à quelqu'un c'est l'élever, l'honorer et lui donner de 

l'importance. Dans la langue amazighe, on remercie celui qui nous a isxatern  (rendu grand), 

à savoir celui qui nous a honoré par son comportement, sa présence ou son obole. 

Les chants  de tarract �V�R�Q�W���j���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���F�H�X�[-ci :  

c- Awa dawa ce que je vous offre ô mes frères  awa dawa  

b- �$�Z�D���G�D�Z�D���P�r�P�H���V�L���F�¶�H�V�W���S�H�X�����F�R�Q�V�L�G�p�U�H�]-le comme substantiel awa dawa 

c- �$�Z�D���G�D�Z�D���V�L���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�L�R�Q�V���S�X���Q�R�X�V���W�¶�D�X�U�L�R�Q�V���R�I�I�H�U�W�����X�Q�H���F�K�D�P�H�O�O�H���D�Z�D���G�D�Z�D 

d- Awa dawa une belle chamelle bien grosse accompagnée de son chamelon awa dawa 

Pendant les journées que durent les cérémonies de mariage, par pudeur, le  marié et sa belle-

mère évitent de se rencontrer. Au terme des festivités, la tradition veut que le gendre aille 

saluer sa belle-mère. Il ne manquera pas de lui faire une obole : c'est une petite somme 

d'argent qu'il lui glissera discrètement, dans la main au moment des salutations. Il est à noter 

que dans cette région, les salutations se font dans un échange à la fois gestuel et verbal. Tout 

en s'enquérant de la santé, des conditions de vie, des nouvelles de la famille, les mains 

droites se joignent et vont d'une bouche à l'autre permettant à chacune des deux personnes 
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engagées dans les salutations, de baiser une ou plusieurs fois le dos de la main de son 

partenaire. Plus la ferveur des retrouvailles est grande, plus le va et vient des mains est 

important et les baisers ardents. Entre personnes qui se respectent beaucoup, ce salut est 

souvent ponctué par un baiser sur la tête que l'autre s'empresse de rendre. 

Après le départ des invités, les parents de la mariée sont retenus pour une nuit supplémentaire. 

C'est l'occasion pour les deux familles de se retrouver seules et de passer ensemble un bon 

moment de convivialité. Le lendemain matin, les membres de la famille de la mariée se 

retirent excepté sa mère qui reste jusqu'au septième jour. La tradition veut qu'un cuissot de 

viande et une somme d'argent soient remis au père de la mariée par la famille de son gendre. 

Après un moment de repos, chacune des deux familles unies par ce mariage, se doit de  

convier à un déjeuner tous ceux et celles qui avaient participé aux préparatifs : ceux qui 

cuisinaient, servaient, puisaient l'eau.   En plus du manger, les femmes sont invitées à se mettre 

du henné pour se rafraîchir la tête en cette saison d'été souvent choisie pour les célébrations 

�F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�p�M�j�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p���� �,�O�� �V�H�U�D�� �p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�D�L�Q�V�� �S�R�X�U�� �U�p�S�D�U�H�U�� �O�H�V��

désagréments causés par les tâches accomplies. 

7-4- Le septième jour : la sortie de la mariée vers la source. 

 Contrairem�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�� �D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �G�H��

�P�D�U�L�D�J�H���V�¶�p�W�D�O�D�L�W���H�Q�F�R�U�H���V�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���M�R�X�U�V�����/�H���V�H�S�W�L�q�P�H���M�R�X�U���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�D���F�O�{�W�X�U�H���G�H�V���Q�R�F�H�V�����,�O��

est appelé  ikraden, le pluriel en amazigh de akrad  qui signifie : le fait de se peigner. Il met fin 

au congé nuptial accordé à la mariée. Le moment est venu pour la jeune femme et son mari de 

se débarrasser des faisceaux de laine dont on leur avait tressé les doigts et les orteils lors 

de la première cérémonie du henné. Ces faisceaux seront accrochés à la bergerie. Cette laine 

induite de henné et qui a accompagné les nouveaux mariés pendant les sept jours, est 

considérée comme un talisman susceptible de protéger le bétail et de répondre au souhait de 

voir ce couple comblé par la prolifération du bétail qui est la principale richesse dont dépend 

aussi la survie des habitants de ces régions montagneuses.  

La jeune épouse prend son bain, se maquille et porte ses plus beaux habits. Elle ira d'abord 

puiser de l'eau dans une source, une rivière... . On dit : tedda ad  tagm lkhir : elle est allée 

�S�X�L�V�H�U���O�¶�R�S�X�O�H�Q�F�H�� 
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C'est une tâche qu'elle doit exécuter rapidement même si l'eau puisée est trouble. Source de 

vie, centre de régénérescence, symbole de fécondité, l'eau est incontournable dans le rituel. 

�/�D���P�D�U�L�p�H���G�R�L�W���I�D�L�U�H���Y�L�W�H���S�R�X�U���T�X�H���O�H���Y�°�X���V�H���U�p�D�O�L�V�H���D�X�V�V�L���S�U�R�P�S�W�H�P�H�Q�W�������'�H���U�H�W�R�X�U���F�K�H�]���H�O�O�H����

elle déversera sur le seuil de la maison le contenu de son outre en disant : inne�[la lxir  ; ce 

qu'on pourrait traduire �S�D�U�� �µ c'est le bien qui s'est répandu �µ���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �F�H�O�D�� �V�H�� �S�D�V�V�H��

chez les Ait Daoud ou Ali. Chez d'autres groupes, cette eau ne sera pas déversée comme 

chez les Ait Abdi où elle sera bue et utilisée dans la préparation du repas. Ces pratiques, en 

rapport avec le monde agro-pastoral sont  tombées actuellement en désuétude.  

C'est à la jeune mariée qu'incombe la préparation du dîner. Si elle ne sait pas encore 

préparer le couscous, elle sera assistée par une femme plus experte. Car l'enroulement du 

couscous n'est pas un savoir-faire qu'il est toujours facile de maîtriser à son âge. En tout 

cas, ce couscous sera préparé à partir de la farine des trois poignées de blé qui avaient 

inauguré la mouture du blé, opération qui a donné le signal des préparatifs. Rappelons que ce 

blé a été récupéré et mis de côté pour servir au premier repas pris en charge par la mariée. 

Seront utilisés aussi comme ingrédients, les morceaux de sel trempés dans le bol du henné 

pendant les deux cérémonies. 

Dorénavant, la jeune fille jouit du statut de femme et elle est considérée comme un membre à 

part entière de sa nouvelle famille. Elle participe à toutes les activités domestiques et 

extérieures qui incombent à la femme de son rang. 

7-5- Le devoir envers le jeune couple  

�$���O�D���I�L�Q���G�H�V���I�H�V�W�L�Y�L�W�p�V�����G�H���U�H�W�R�X�U���F�K�H�]���O�X�L�����O�H���S�q�U�H���G�H���O�D���M�H�X�Q�H���p�S�R�X�V�H�����T�X�D�Q�G���L�O���Q�¶�K�D�E�L�W�H���S�D�V���O�R�L�Q������

se doit d'honorer sa fille en l'invitant, elle et son mari voire  sa belle-famille. La tradition veut 

que le menu qu'on leur sert comprenne une bouillie : a�Êrir  ou barkuks. Et comme on 

avait l'habitude de manger cette bouillie avec les doigts, on devait rendre hommage  

au  jeune couple en lui versant du beurre fondu sur les doigts quand il se sert dans le grand 

plat. On devait accomplir ce geste en s'adressant à lui en ces termes: sard�[-awn s l�Saz, d  

tnumi n wa�²u, d um�[ella.  La traduction donnerait ���� �µQue ce nettoyage vous apporte succès, 

�E�R�Q�K�H�X�U���H�W���O�R�Q�J�X�H���Y�L�H�¶�� C'est pourquoi on appelle cette invitation tarda, terme qui signifie 

en amazigh : lavage ou nettoyage.   
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Après l'invitation du père, ce sont les proches et amis de la famille qui à leur tour devraient 

s'acquitter de ce devoir envers les jeunes époux. C'est ainsi que le jeune  couple fait le tour 

des proches et amis. Comme nous �O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�����O�H���E�H�X�U�U�H���H�V�W���X�Q�H���G�H�Q�U�p�H���D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H��

très appréciée. Il accompagne les principaux mets (pain, plat de grumeaux, couscous, dattes).  

On le garde pour les grandes occasions et pour faire honneur aux invités de marque. 

Verser du beurre fondu sur les mains du jeune couple comme si on versait de l'eau à  

quelqu'un qui se lave les mains, ce serait l'expression du souhait de la prospérité et de  la 

richesse. 

7-6- La liberté de mouvement de la mariée 

Chez les Ait Daoud ou Ali, il y a un ultime rituel à exécuter après que la jeune mariée s'est 

installée dans son rôle de jeune femme et de maitresse de maison : il concerne sa première 

visite à ses parents. En effet, la première visite qu'elle effectue après son mariage à ses 

parents est appelée  anurzem n udar, �F�H�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �V�H�� �W�U�D�G�X�L�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �µ�O�H��

�G�p�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���S�L�H�G�¶. Après un laps de temps généralement court, on procède à anurzem n 

udar. �(�Q���G�H�K�R�U�V���G�H���O�¶�L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���G�R�Q�W���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V��parlé, c'est la première fois que la 

jeune mariée va effectuer une visite à ses parents en tant que femme mariée. Elle sera 

accompagnée de son mari et éventuellement d'un ou plusieurs membres de sa nouvelle 

famille. Ainsi, se rend-t- elle à la demeure parentale chargée de cadeaux. Elle sera reçue avec 

beaucoup d'égards. Elle passera la nuit chez son père qui doit égorger un mouton ou un bouc 

en son honneur. Elle sera aussi invitée ainsi que les femmes l'accompagnant à se mettre du 

henné sur les mains et les pieds. Le lendemain, elle retourne chez elle. Mais la veille, son 

père avait pris soin de mettre de côté le cuissot dont il lui fera cadeau quand elle prendra 

congé de lui. C'est aussi �X�Q���J�H�V�W�H���I�D�L�W���j���O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H�V���D�X�W�U�H�V���P�H�P�E�U�H�V���G�H���O�D���Q�R�X�Y�H�O�O�H���I�D�P�L�O�O�H��

de la jeune épouse, à qui on devait réserver une part de viande. Il conviendrait de noter que 

les cadeaux alimentaires, en particulier la viande et le beurre, sont très appréciés et 

témoignent de l'importance accordée à la personne à qui ils sont offerts.  Une fois cette visite 

effectuée, la jeune mariée est libre de ses déplacements et peut rendre visite à ses parents 

chaque fois qu'elle en a envie ou que l'occasion se présente. Ses visites, ses sorties, 

n'obéissent plus à aucune contrainte rituelle. C'est à ce sens de liberté de mouvement que 

�U�H�Q�Y�R�L�H���O�
�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���µ�G�p�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���S�L�H�G�¶���H�W���T�X�L���G�p�V�L�J�Q�H���F�H�W�W�H���Y�L�V�L�W�H���S�D�U�H�Q�W�D�O�H��qui clôt le 

rituel du mariage. 

8- la gestion de la discorde 
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II arrive que la jeune épousée trouve des difficultés à s'entendre avec son mari ou avec sa 

nouvelle famille. La fille peut se plaindre de la dureté et de l'ampleur des tâches qui lui sont 

imparties, du mauvais traitement de sa belle-mère, de la négligence affective et matérielle 

dont elle fait l'objet de la part de son mari ou tout simplement de l'aversion qu'elle éprouve 

à l'égard de son mari ou de sa belle-famille en général. On ne tient pas rigueur à une 

personne qui avoue détester ou éprouver de l'aversion à l'égard de l'un ou plusieurs membres 

de sa belle-famille. Car elle n'est jamais tenue comme responsable de ses sentiments : on 

pense que si « �F�H���Q�
�H�V�W���S�D�V���O�
�°�X�Y�U�H���G�
�$�O�O�D�K�����F�
�H�V�W���F�H�O�X�L���G�
�X�Q���V�R�U�W�L�O�q�J�H ». Dans les deux cas, elle 

�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���� �� �'�D�Q�V�� �X�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V���� �R�Q�� �D�� �V�R�X�Y�H�Q�W recours à des pratiques 

susceptibles d'annuler l'effet d'éventuels sortilèges que les ennemis auraient jetés ; et ce, à 

travers des amulettes, des fumigations....  

Il y a un rituel à travers lequel la fille est invitée à patienter, à ne pas se plaindre,  à ne pas 

�U�p�D�J�L�U���Y�L�R�O�H�P�P�H�Q�W�����1�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�F�R�X�Y�H�U�W���F�K�H�]���$�L�W���'�D�R�X�G���R�X���$�O�L���j���7�D�J�X�H�O�H�I�W�����/�D���P�q�U�H���D�Y�D�Q�W��

de rentrer chez elle à la fin de la cérémonie de mariage, laisse à sa fille - la jeune mariée- sept 

dattes. C�K�D�T�X�H�� �I�R�L�V�� �T�X�¶�X�Q�� �P�H�P�E�U�H�� �G�H�� �V�D�� �E�H�O�O�H-�I�D�P�L�O�O�H�� �V�¶�H�V�W�� �P�D�O�� �F�R�P�S�R�U�W�p���� �H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �T�X�¶�j��

�V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�U���G�H���V�D���P�D�L�V�R�Q���S�R�X�U���V�¶�L�V�R�O�H�U���X�Q���P�R�P�H�Q�W�������(�O�O�H���O�X�L���I�D�L�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���T�X�H���S�R�X�U���F�K�D�V�V�H�U��

�V�D���U�D�Q�F�°�X�U�����F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���T�X�¶�H�O�O�H���V�H���V�H�Q�W���I�U�R�L�V�V�p�H�����H�O�O�H���G�R�L�W���V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�U���G�H���O�D�����P�D�L�V�R�Q���H�W���V�¶�L�V�R�O�H�U���X�Q��

instant.   Et avant de retourner chez elle, elle devrait  lancer une de ces dattes en direction de 

la demeure conjugale. Elle lui affirme que quand elle sera de retour, elle trouvera auprès 

�G�¶�H�X�[�� �X�Q traitement meilleur. Les membres de sa famille seront plus avenants et plus 

sympathiques à son égard. �&�¶�H�V�W���Dinsi �T�X�¶�R�Q���O�X�L���O�D�L�V�V�H���O�H���W�H�P�S�V���G�H���V�¶�K�D�E�L�W�X�H�U���H�W���R�Q���O�X�L���D�S�S�U�H�Q�G��

à positiver, à patienter.  

Mais excédée, courroucée, la jeune épouse peut décider de quitter le domicile conjugal pour se 

rendre chez son père ou chez des proches ou voisins quand ses parents habitent loin. On dit 

�D�O�R�U�V���T�X�¶�H�O�O�H���V�
�H�V�W���H�Q�I�X�L�H���F�D�U���H�Q���D�P�D�]�L�J�K���R�Q���H�P�S�O�R�L�H���O�H���Y�H�U�E�H�� trul  ���H�O�O�H���V�¶�H�V�W���H�Q�I�X�L�H��  pour 

signifier qu'elle a quitté le domicile conjugal en guise de protestation, suite à des problèmes, à 

une mésentente. La coutume veut que ce soit son père -ou à défaut son frère ou son oncle- à 

qui incombe le devoir de raccompagner la mariée chez son mari, lorsque elle boude pour la 

première fois son domicile conjugal. Pour la première dispute, on ne doit pas attendre que la 

belle-famille intervienne ou envoie des émissaires pour tenter la réconciliation. 

Mais si la jeune femme récidive, le père se garde de faire pression sur elle. Souvent, le mari 

�H�W���R�X�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �E�H�O�O�H-famille intercèdent pour dissiper les malentendus et 
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�U�p�J�O�H�U�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �j�� �O�¶�D�P�L�D�E�O�H���� �4�X�D�Q�G�� �O�H�� �P�D�U�L�� �R�X�� �O�D�� �E�H�O�O�H-famille reconnaissent leurs 

erreurs, ils expriment leur regret.  Souvent, ils ont recours à ce �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� l3ar ; ce 

�T�X�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���W�U�D�G�X�L�U�H���S�D�U���O�H���S�U�p�M�X�G�L�F�H���R�X���O�H��tort infligé à une personne, à une famille, 

à un groupe. La procédure consiste à ramener chez les parents de la mariée, une tête de bétail 

�T�X�¶�L�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W�� �L�P�P�R�O�H�U�� �V�X�U�� �O�H��seuil de la porte pour faire pression sur la famille et 

manifester la volonté de prendre en considération la requête de la femme. Toute personne ou 

�S�D�U�W�L�H���I�D�X�W�L�Y�H���H�W���T�X�L���U�H�F�R�Q�Q�D�L�W���V�H�V���W�R�U�W�V���D���U�H�F�R�X�U�V���j���F�H���V�D�F�U�L�I�L�F�H���T�X�L���H�V�W���V�H�Q�V�p�����O�D�Y�H�U���G�H���O�¶�D�I�I�U�R�Q�W��

qui a été fait à une personne et assainir les relations. Ainsi le nom donné à ce rituel, évoque 

�O�D�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�O�� �J�H�V�W�H, à savoir le préjudice dont on cherche à se dédommager. La 

femme peut exiger de ne plus habiter avec ses beaux-parents ou beaux-frères  et obtenir gain 

�G�H���F�D�X�V�H�����6�L���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���O�D���G�L�V�F�R�U�G�H���H�V�W���S�O�X�W�{�W���O�D���J�D�U�G�H-�U�R�E�H���T�X�L���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p��renouvelée depuis 

�O�R�Q�J�W�H�P�S�V�����R�X���j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���I�r�W�H�����O�H���P�D�U�L���H�V�W���V�R�P�P�p���G�H���V�¶�D�F�T�X�L�W�W�H�U���G�H���V�R�Q���G�H�Y�R�L�U���H�Q�Y�H�U�V��

�V�D���I�H�P�P�H�����/�R�U�V�T�X�H���F�¶�H�V�W���O�D���F�R�Q�G�X�L�W�H���G�X���P�D�U�L���T�X�L���H�V�W��mise en cause, il est tenu de changer de 

comportement ou de libérer sa femme. Ainsi, la femme retourne chez elle la tête haute 

�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�\�� �D���S�D�V���p�W�p���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H��par une quelconque loi ou autorité mais tout simplement 

parce que ses doléances ont été écoutées et  elle a été traitée avec respect.  

�7�R�X�W�H�I�R�L�V���T�X�D�Q�G���O�H�V���G�H�X�[���I�D�P�L�O�O�H�V���Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W���S�D�V���j���V�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�H�����O�H�V���Q�R�W�D�E�O�H�V���G�H���O�D���W�U�L�E�X���V�R�Q�W��

sollicités���� �/�H�V�� �H�I�I�R�U�W�V�� �G�H�� �U�p�F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �H�Q�W�D�P�p�V ���� �R�Q�� �H�V�V�D�L�H�� �G�¶�D�U�U�R�Q�G�L�U�� �O�H�V��

�R�Q�J�O�H�V���� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�F�H�V�V�Lons en faisant pression sur chacun des protagonistes. Il faut 

préciser que les problèmes entre les individus étaient récupérés par la famille ou la jema3a.  

Les notables et les personnes influentes �± sollicitées ou non par les parties concernées �±

�L�Q�W�H�U�F�p�G�D�L�H�Q�W���S�R�X�U���U�p�J�O�H�U���O�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���j���O�¶�D�P�L�D�E�O�H�����2�Q���H�V�V�D�\�D�L�W���W�R�X�M�R�X�U�V���G�H���I�D�L�U�H���H�Q���V�R�U�W�H���T�X�H��

�O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �Q�H�� �V�H�� �G�p�W�p�U�L�R�U�H�Q�W���S�D�V���� �T�X�H�� �O�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �Q�H�� �G�p�J�p�Q�q�U�H�� �S�D�V���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H��soit pas traduite 

�G�H�Y�D�Q�W�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�H���� �4�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�I�O�L�W�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�V���� �G�¶�X�Qe simple �G�L�V�S�X�W�H���� �G�¶�X�Q�H��

mésentente familiale, il y avait toujours des personnes qui se proposaient pour régler le 

�S�U�R�E�O�q�P�H���j���O�¶�D�P�L�D�E�O�H �����H�O�O�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�D�L�H�Q�W���G�H�V���G�p�P�D�U�F�K�H�V���G�H���U�p�F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���H�W���Q�¶�K�p�V�L�W�D�L�H�Q�W���S�D�V��

à contribuer matériellement quand cela était nécessaire. Les problèmes de conjoints 

�Q�¶�p�F�K�D�S�S�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �O�D�� �U�q�J�O�H���� �4�X�D�Q�G�� �O�D���U�p�F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �V�¶�D�Y�p�U�D�L�W�� �L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���� �R�Q�� �S�R�X�Y�D�L�W��

intervenir auprès des concernés pour activer le divorce. 

�6�L���O�¶�X�Q�H���G�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�H�U�V�L�V�W�H���H�W���W�L�H�Q�W���D�X���G�L�Y�R�U�F�H�����O�H�V���p�P�L�V�V�D�L�U�H�V���V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W���j���S�H�U�V�X�D�G�H�U���O�¶�D�X�W�U�H��

pour que la séparation ait lieu en fonction des coutumes et traditions �H�Q���F�R�X�U�V�����/�¶�D�P�R�X�U���S�U�R�S�U�H��

empêche un �K�R�P�P�H�� �U�H�M�H�W�p�� �S�D�U�� �V�D�� �I�H�P�P�H�� �G�H�� �O�¶�R�E�O�L�J�H�U�� �j�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�� �j�� �Y�L�Y�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�X�L���� �0�D�L�V��
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certains �P�D�U�L�V�� �Q�¶�K�p�V�L�W�D�L�H�Q�W���S�D�V�� �j�� �U�p�S�X�G�L�H�U�� �O�H�X�U�� �I�H�P�P�H�� �H�W�� �P�r�P�H�� �j�� �V�¶�H�P�S�D�U�H�U�� �G�H�� �O�D�� �J�D�U�G�H-

robe de la femme divorcée ou répudiée. Auparavant, même quand la décision de séparation 

était la leur, certains �P�D�U�L�V�� �Q�¶�K�p�V�L�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �G�p�S�R�X�L�O�O�H�U�� �G�H�� �W�R�X�W�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �G�R�Q�W�� �L�O�V�� �V�H��

séparaient, y compris ses habits. On disait alors que son mari �O�¶�D dépouillée de tout en 

employant cette expression : ikcca��.  Il est à noter que le divorce était une solution courante 

chez les jeunes couples dans �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�p�H���� �&�H�F�L�� �S�H�X�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�H��fait que les enfants, 

qui se mariaient très jeunes, se heurtai�H�Q�W���W�U�q�V���Y�L�W�H���j���X�Q�H���U�p�D�O�L�W�p���S�R�X�U���O�D�T�X�H�O�O�H���L�O�V���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V��

suffisamment préparés. En effet, le nouveau statut impose des responsabilités, des sacrifices 

qui dépassent quelques fois leur maturité et leurs capacités. Outre cela, ils restaient sous 

�O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���D�X�[�T�X�H�O�V���L�O�V���Gevaient respect et obéissance même après le mariage. Ce 

qui engendrait des problèmes pour le jeune couple. Ajoutons à cela que la séparation des 

conjoints était �X�Q�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���W�R�O�p�U�p�H���S�D�U���O�¶�H�Q�W�R�X�U�D�J�H���P�D�L�V��encouragée et saluée 

�T�X�D�Q�G�� �O�¶�H�Q�W�H�Q�W�H�� �I�D�Lsait défaut et que la situation était jugée désespérée. Ainsi, le divorce 

�Q�¶�H�V�W���Y�p�F�X���G�R�X�O�R�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W���T�X�H���S�D�U���O�D���I�H�P�P�H���T�X�L�����D des enfants et qui a souvent consenti 

vainement des sacrifices pour sauver son foyer. Bref, si les divorces sont monnaie courante 

�F�K�H�]�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �F�R�X�S�O�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W��pas vécu comme un handicap ou un échec. Sans 

aucune difficulté, chacun des conjoints pouvait refaire rapidement sa vie. 

La polygamie successive est courante puisque la majorité des gens se remarie après �O�¶�p�F�K�H�F��

du premier mariage. Par contre, la polygamie simultanée est peu pratiquée �E�L�H�Q���T�X�¶�D�X�W�R�U�L�V�p�H��

�S�D�U�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �S�H�X�� �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �S�U�H�Q�Qent une seconde épouse. Cette situation est 

surtout dictée par des contraintes économiques et �V�R�F�L�D�O�H�V���� �/�D�� �S�R�O�\�J�D�P�L�H�� �U�H�V�W�H�� �O�¶�D�S�D�Q�D�J�H��

�G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���Q�R�W�D�E�O�H�V���T�X�L���S�U�D�W�L�T�X�H�Q�W���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���H�W���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H : chez eux, une seule femme se 

�W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�Vsurer toutes les tâches qui lui sont imparties. On peut donc 

�D�Y�D�Q�F�H�U�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �S�O�X�W�{�W�� �O�H��mode de vie qui impose un tel choix et ce sont les conditions 

�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���T�X�L���H�Q�F�R�X�U�D�J�H�Q�W���R�X���O�L�P�L�W�H�Q�W���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�S�R�X�V�H�V�������6�R�X�Y�H�Q�W�����F�¶�H�V�W���D�Y�H�F���O�¶�D�F�F�R�U�G��

de la première �I�H�P�P�H���T�X�H���O�H���F�R�Q�M�R�L�Q�W���V�¶�H�Q�Y�R�O�H���H�Q���V�H�F�R�Q�G�H�V���Q�R�F�H�V, non pas toujours par amour 

�P�D�L�V�� �S�R�X�U�� �S�D�O�O�L�H�U�� �j�� �X�Q�� �P�D�Q�T�X�H�� �H�Q�� �P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Y�U�H���� �'�H�� �S�O�X�V���� �O�D�� �V�W�p�U�L�O�L�W�p�� �H�V�W�� �L�Q�Y�R�T�X�p�H�� �S�R�X�U��

justifier et légitimer cette pratique. En effet, sont polygames certains maris dont la première 

�p�S�R�X�V�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �H�Q�I�D�Q�W�p���� �'�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V���� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �H�O�O�H�� �T�X�L�� �F�K�R�L�V�L�W�� �O�D���I�H�P�P�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��

voudrait avoir comme concubine. Par égard envers elle, le mari lui délègue cette mission et se 

�S�O�L�H���Y�R�O�R�Q�W�L�H�U�V���j���V�R�Q���F�K�R�L�[�����(�O�O�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�D���j���M�R�X�L�U���G�¶�X�Q���V�W�D�W�X�W���T�X�L���O�X�L���F�R�Q�I�q�U�H���G�H�V���S�U�p�U�R�J�D�W�L�Y�H�V��

par rapport à sa concubine qui lui doit respect e�W�� �R�E�p�L�V�V�D�Q�F�H���� �6�R�X�Y�H�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �j�� �H�O�O�H�� �T�X�H��

�U�H�Y�L�H�Q�W���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���T�X�¶�H�O�O�H���D�G�R�S�W�H���H�W���p�G�X�T�X�H���F�R�P�P�H���V�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���G�H�V���V�L�H�Q�V�� 
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�6�¶�L�O�� �H�V�W�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �M�H�X�Q�H�� �F�R�X�S�O�H�� �T�X�L�� �G�p�F�L�G�H�� �G�H�� �T�X�L�W�W�H�U�� �O�D�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�U�H�Q�W�D�O�H�� �V�X�L�W�H�� �j��

une mésentente, la djma�Sa veille à ce que lui soit fourni le nécessaire - ustensiles, 

couvertures, logement, �E�O�p�«- �S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �I�R�Q�G�H�� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�� �I�R�\�H�U�� �H�W�� �G�p�P�D�U�U�H�� �F�H�W�W�H��

�Q�R�X�Y�H�O�O�H���Y�L�H���V�D�Q�V���W�U�R�S���G�¶�H�Q�F�R�P�E�U�H�V�����4�X�D�Q�G���O�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���V�R�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���O�H���I�D�L�U�H����

�F�¶�H�V�W���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���T�X�L���V�¶�H�Q��charge. 

 �$�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�����O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���D���F�K�D�Q�J�p�������(�Q���F�D�V���G�H���O�L�W�L�J�H�����R�Q���Q�¶�D���T�X�H���W�U�q�V���U�D�U�H�P�H�Q�W���U�H�F�R�X�U�V��

à la djemaa �����F�¶�H�V�W���O�H���W�U�L�E�X�Q�D�O���T�X�L���H�V�W���V�D�L�V�L���S�R�X�U���V�W�D�W�X�H�U���H�W���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�H�V���G�U�R�L�W�V���G�H���F�K�D�F�X�Q��  
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Chapitre  III  : �µ�(�W�X�G�H�V���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j���O�¶�R�U�D�O�L�W�p 

 

�/�D���G�H�X�[�L�q�P�H���S�D�U�W�L�H���G�H���Q�R�W�U�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���H�V�W���F�R�Q�V�D�F�U�p�H���j���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���L�Q�K�p�U�H�Q�W�H���D�X���U�L�W�X�H�O���G�X���P�D�U�L�D�J�H��

chez les Ait Soukhmanes. �0�D�L�V�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �G�H��

�P�D�U�L�D�J�H�� �H�W�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�� �j�� �F�H�W�W�H�� �R�F�F�D�V�L�R�Q���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �H�V�W�L�P�p�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �� �G�H��

rappeler ses caractéristiques générales.  �&�¶�H�V�W���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H�� nous interroger sur sa place, ses 

fonctions et son importance au sein des sociétés qualifiées de sociétés de tradition orale et 

auxquelles appartient la confédération des Ait Soukhmanes. 

Mais il conviendrait aussi de  procéder à un bref rappel des études qui ont été consacrées à la 

tradition orale chez les Amazighs. Il  nous a semblé aussi important  de relever certains traits 

qui ont caractérisé ces investigations et les représentations qui ont accompagné les démarches 

adoptées et les commentaires  des chercheurs. �/�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �I�R�U�P�X�O�p�H�V�� �j�� �O�¶encontre de ces 

recherches seront mises en exergue.  Cet examen se fait  à la lumière des  principes théoriques 

qui régissent notre investigation �H�Q�� �Q�R�X�V�� �U�H�I�p�U�D�Q�W�� �j�� �O�¶�p�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H. �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H��

�W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���T�X�¶�L�O���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V���T�X�L���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W���j���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V��

traditions orales en général et de la littérature orale en particulier. Pour cela, nous avons 

jugé utile �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �p�F�O�D�L�U�D�J�H�V�� �V�X�U�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �R�U�D�O�H�� �H�Q�� �U�D�S�S�H�O�D�Q�W�� �V�H�V��

caractéristiques, en comparaison avec la littérature écrite.   

 

1 - �/�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p 

 �/�¶�R�U�D�O�L�W�p���Q�H���V�H���O�L�P�L�W�H���S�D�V���D�X���V�L�P�S�O�H���I�D�L�W���G�H���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���R�U�D�O�H�P�H�Q�W�����&�H�U�W�H�V�����W�R�X�W�H���V�R�F�L�p�W�p���P�r�P�H��

�F�H�O�O�H�� �T�X�L�� �Q�¶�L�J�Q�R�U�H�� �S�D�V�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�T�X�H�� �R�U�D�O�H�P�H�Q�W���� �F�
�H�V�W-à-dire par la parole. Cauvin 

qualifie la société orale de  groupe humain qui fonde la plus grande partie de ses échanges sur 

�O�D�� �S�D�U�R�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H�� �Q�X�D�Q�F�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �Y�R�X�O�R�Q�V�� �V�X�J�J�p�U�H�U�� �D�X�� �V�X�M�H�W�� �� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p���� �H�Q�� �U�D�S�S�H�O�D�Q�W��
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avec Cauvin J.  (1980 : 6)139 �T�X�¶�L�O�� �� �©�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �R�U�D�O�L�W�p�� �O�L�P�L�W�p�H�� �D�X�[�� �P�L�O�O�H�� �J�H�V�W�H�V�� �G�H��

�W�R�X�V�� �O�H�V�� �M�R�X�U�V���� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �R�U�D�O�L�W�p�� �I�R�Q�G�D�W�U�L�F�H�� �G�¶�X�Q�� �W�\�S�H�� �G�H�� �V�R�F�L�p�W�p�ª : la société de tradition 

orale. Pour lui, une société orale lie son être profond, sa mémoire, son savoir, son passé, ses 

conduites valorisées et leur transmission aux générations suivantes, à la forme orale de 

�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �(�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�H�U�P�H�V���� �F�H�� �Q�
�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �p�F�K�D�Q�J�H�� �G�H�� �P�H�V�V�D�J�H�V�� �G�D�Q�V��

l'instant présent, mais bien au-delà, il y a un échange entre le passé et le présent ; ce qui fait 

�T�X�H���W�H�O�O�H���V�R�F�L�p�W�p���G�X�U�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H���W�H�P�S�V���S�D�U�P�L���G�
�D�X�W�U�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V�������/�¶�R�U�D�O�L�W�p�����D���G�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���D�X��

sein de la communauté ���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�� �D�F�W�H�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�G�H��

particulier propre à la société et en assure la cohésion, en constitue la mémoire et partant 

contribue à établir la communication entre la présent et le passé, entre les différentes 

générations. 

Jean Dérive (2008) fait la distinction entre le « parlé » et « �O�¶�R�U�D�O �ª���H�Q���S�U�p�F�L�V�D�Q�W���T�X�H���O�¶�R�U�D�O���H�V�W��

une énonciation pr�R�I�p�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���� �V�H�O�R�Q�� �X�Q�� �D�U�W�� �R�U�D�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �H�V�W��

soumis à une ritualisation :  

 �/�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �D�S�S�D�U�D�L�W�� �G�R�Q�F�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �P�R�G�D�O�L�W�p�� �G�H�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�D�T�X�H�O�O�H��

�F�H�U�W�D�L�Q�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���W�H�Q�W�H�Q�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�W�p���G�¶�X�Q���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���Y�H�U�E�Dl ressenti comme 

un élément essentiel de ce qui fonde leur conscience identitaire et leur cohésion 

communautaire.  Jean Dérive (2008 :17) 140 

�,�O�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �R�E�p�L�W�� �j�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �H�W�� �H�[�L�J�H�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �S�U�p�F�L�V�H�V���� �/�D�� �S�D�U�R�O�H�� �H�V�W�� �D�L�Q�V�L��

inscrite dans un mode de vie collectif, dans un tissu relationnel régi par un code moral et des 

valeurs de la communauté. 

 �&�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �S�H�U�P�H�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �p�F�U�L�W�H�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�O�X�V : une inscription 

�G�L�U�H�F�W�H���G�H���O�¶�D�F�W�H���G�H���S�D�U�R�O�H���G�D�Q�V���O�H���W�L�V�V�X���U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���G�X���J�U�R�X�S�H���H�W��dans la dynamique de 

�O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���F�X�O�W�X�U�H�O���H�W���V�R�F�L�D�O�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���F�R�Q�I�q�U�H���D�X���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���Y�H�U�E�D�O���G�H�V���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V��

�G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���V�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���X�Q�L�W�D�L�U�H���H�W���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�������-�H�D�Q���'�p�U�L�Y�H������������ : 31)141 

                                                           

139 Cauvin  J., 1980, 6. 

140  Jean Dérive,  2008. 17. 

141  Jean Dérive,  2008. 31. 
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�&�¶�H�V�W���F�H�W���D�V�S�H�F�W���U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O�����T�X�L���V�¶�L�Q�V�W�D�X�U�H���j���W�U�D�Y�H�U�V�����O�D���S�D�U�R�O�H�� qui est essentiel. Car, la parole 

�H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���O�H���I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���Y�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�����G�H���O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H���V�R�F�L�D�O�H�����G�H��

�O�D�����E�R�Q�Q�H���H�Q�W�H�Q�W�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����G�H���O�D���I�p�F�R�Q�G�L�W�p���G�X���J�U�R�X�S�H�����&�¶�H�V�W���X�Q���©  patrimoine verbal 

ressenti comme un élément essentiel de ce qui fonde leur conscience identitaire et leur 

cohésion communautaire. » Jean Dérive (2008 : 17)142.  

 �$�L�Q�V�L�����O�¶�R�U�D�O�L�W�p�����D�V�V�X�U�H���G�H�X�[���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���H�Q���F�R�Q�W�U�L�E�X�D�Q�W���j���O�D���F�R�K�p�V�L�R�Q���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p��

et en constituant sa conscience identitaire. En effet la �V�R�O�L�G�D�U�L�W�p�����G�X���J�U�R�X�S�H���H�W���O�¶�X�Q�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H����

�Q�D�L�V�V�H�Q�W���G�H���O�D���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���S�D�V�V�p���F�R�P�P�X�Q���H�W���G�
�D�S�S�D�U�W�H�Q�L�U���j���X�Q���P�r�P�H���J�U�R�X�S�H���V�R�F�L�D�O����

�D�X�T�X�H�O���R�Q���V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H���H�W���D�X���V�H�L�Q���G�X�T�X�H�O���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���V�H���I�D�L�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���Y�D�O�H�X�U�V���H�W���G�H��

codes partagés. Nul dou�W�H���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�Q�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H����

comme Geneviève Calame Griaule(1987),  dans les sociétés de tradition orale, la parole joue 

un rôle important au sein de la communauté : elle est considérée comme étant le fondement de 

l�D�� �Y�L�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H���� �G�H�� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �G�H�� �O�D�� �E�R�Q�Q�H�� �H�Q�W�H�Q�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �G�H�� �O�D��

fécondité du groupe.  Selon Calame Griaule,  pour une société qui a une telle conception de la 

�S�D�U�R�O�H�������F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���H�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�����\���U�H�Q�R�Q�F�H�U���F�¶�H�V�W���U�H�Q�R�Q�Fer  à une manière de 

vivre ensemble qui est hautement valorisée et risquer de rompre la cohésion du groupe 

communautaire, sa stérilité, risquer la mort sociale.  

Cela ne veut pas dire que la tradition orale soit inexistante dans les sociétés de tradition écrite, 

�G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �/�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�V�W�� �S�U�D�W�L�T�X�p�H�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �G�L�W�H�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�P�L�O�L�H�X�[���X�U�E�D�L�Q�V�����&�¶�H�V�W�����O�¶�L�G�p�H���G�p�I�H�Q�G�X�H���S�D�U���/�R�X�L�V���-�����&�D�O�Y�H�W�����T�X�D�Q�G���L�O���p�F�U�L�W : 

 �&�K�D�T�X�H���I�R�L�V���T�X�H���O�¶�R�Q���S�D�U�O�H���G�H���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���R�U�D�O�H�����R�Q���V�R�Q�J�H���j���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V��perdues au fond 

de la jungle ou sur les sommets des montagnes inaccessibles �>�«�@�� �E�L�H�Q�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V��

caractéristiques de la tradition orale, [se retrouvent], de façon plus ou moins marquée, 

dans des sociétés de tradition écrite. Louis J. Calvet143 (1997 :117, 118).  

 

 

                                                           

142 Jean Derive,  2008, 17. 

143 Calvet  Louis .J., 1997. 117-125. 
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2- Les Ait Soukhmanes et certaines études relatives aux chants et poésie amazighs 

Pendant la période coloniale, l�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �%�H�U�E�q�U�H�V���� �D�� �V�X�V�F�L�W�p�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V����

�0�D�L�V�� �F�¶�p�W�D�L�W�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �P�L�O�L�W�D�L�U�H�V  et missionnaires.  �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�H��

Dictionnaire   de Charles de Foucauld (publié par A.Basset en 1951-1952) et ceux du 

lieutenant-�F�R�O�R�Q�H�O�����-�X�V�W�L�Q�D�U�G���V�X�U���O�H���W�D�F�K�H�O�K�L�W���������������������������H�W���������������������'�¶�D�X�W�U�H�V���E�p�U�E�p�U�L�V�D�Q�W�V��

�R�Q�W�����G�U�H�V�V�p���G�H�V���P�D�Q�X�H�O�V���S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�Hnt du berbère (Aspignon 1953 et Laoust 1924)  

ou se sont intéressés à la dialectologie berbère comme Arsène Roux (1955) ou les études 

�G�¶�$�Q�G�U�p�����H�W�����G�H���5�H�Q�p���%�D�V�V�H�W�����������������������������T�X�L���V�H���V�R�Q�W���p�W�D�O�p�H�V���V�X�U���X�Q�H���O�R�Q�J�X�H���S�p�U�L�R�G�H���� 

Les poèmes se rapportant à la période de résistance dans le Maroc Central ont été 

collectés et traduits  par Jean Robichez (2010). La poésie des Ait Soukhmane y taille une 

�J�U�D�Q�G�H���S�O�D�F�H�����&�H���T�X�L���S�H�X�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�H�X�U���U�p�J�L�R�Q���p�W�D�L�W���O�H���G�H�U�Q�L�H�U���E�D�V�W�L�R�Q���G�H��

la résistance. Et la bataille de Tazizaout qui a eu lieu en 1932, qui était un véritable 

�F�D�U�Q�D�J�H�� �S�H�U�S�p�W�U�p�� �� �j�� �O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �G�H�V�� �U�p�V�L�V�W�D�Q�W�V���� �D�� �P�D�U�T�X�p�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W��

reflété dans cette poésie. Pour ce qui est des études consacrées au Maroc central et qui intègre 

�O�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �G�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H���� �R�Q�� �U�H�W�L�H�Q�G�U�D�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�X�� �S�U�R�W�H�F�W�R�U�D�W���� �� �(�P�L�O�H�� �/�D�R�X�V�W�� ��������������

1993) qui a consacré une partie de son ouvrage  à la cérémonie de mariage chez Ait 

Soukhmanes.  Il y a aussi  Arsène Roux  dans son ouvrage Poésie de résistance (Maroc 

Central 1908- 1933.  �$�U�V�q�Q�H���5�R�X�[�����������������V�¶�H�V�W���p�W�D�O�p���V�X�U���O�D���S�R�p�V�L�H���E�H�U�E�q�U�H���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O�����3�O�X�V��

récemment,  on trouve Jean Peyriguère144 qui  �V�¶�H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�p���j���O�D���S�R�p�V�L�H���H�W���O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�Gous 

chez Ichqqirn, tribu limitrophe des Ait Soukhmanes.  

Le  travail  de Robichez, Poèmes du  Maroc Central, est à signaler. Il se rapporte  à un espace 

géographique- le Maroc Central-  auquel appartiennent les tribus Ait Soukhmanes  car il est 

très riche en indications culturelles. J. Robichez (avec M. A. Galmiche) cité par  Bouazza 

Benachir  dans le texte introductif aux Poèmes de la résistance berbère écrit : 

 

�&�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �R�Q�W���p�W�p�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�V�� �G�H�� ���������� �j�� ���������� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �%�H�U�E�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V�� ���� �T�X�H�O�T�X�H�V-

                                                           

144  Jean Peyriguère,  1998,  219- 248. 
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uns chez les Chleuhs du HautAtlas occidental, la plupart chez les Berabers du Maroc 

Central, en particulier chez les Ichkern, Aït Sokhman, Aït Hadiddou, tribus de la 

�P�R�Q�W�D�J�Q�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �I�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �G�L�V�V�L�G�H�Q�W�H�V�� �Q�H�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�P�L�V�H�V�� �T�X�¶�H�Q�� ������������ 

Bouazza Benachir (2010 : 11)145   

Bouazza Benachir ajoute à propos de cette poésie : 

 

�'�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �D�P�D�]�L�J�K�V���� �F�H�V�� �3�R�q�P�H�V�� �G�X�� �0�D�U�R�F��

�&�H�Q�W�U�D�O�� �p�Y�R�T�X�H�Q�W���� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �H�W�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �O�H�V�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�Q�W���� �O�D�� �T�X�D�V�L-

totalité des manifestations matérielles de la culture amazighe qui est profonde, dense 

, multiple et rapide comme des oiseaux de feu, ces « passeurs de crépuscule » appelant 

à «  recoudre  les déserts » (Hawad) et, à coup sûr, à regrouper les monts démâtés de 

�O�¶�$�W�O�D�V���H�W���O�H�V���I�O�R�W�V���F�R�O�p�U�L�T�X�H�V���T�X�¶�L�O�V���Y�R�P�L�V�V�H�Q�W�� Bouazza Benachir( 2010 : 13) 146 

�/�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �P�X�V�L�F�R�O�R�J�L�T�X�H���� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �V�S�p�F�L�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �0�D�U�R�F���� �H�V�W�� �O�L�p�H�� �D�X�� �Q�R�P�� �G�¶�$�O�H�[�L�V��

Chottin qui passa de longues années au Maroc et résuma dans deux forts volumes  tout ce qui 

peut se voir  en général sur la musique de populations arabes et berbères, vivant au Maroc. 

�%�R�X�]�]�D���%�H�Q�D�F�K�L�U���H�V�W�L�P�H�� �T�X�H���O�H�V���p�W�X�G�H�V���G�H���&�K�R�W�W�L�Q���H�W���G�H���&�K�R�E�L�Q�H�]�� ���� �T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���D�G�R�S�W�p���O�H�V��

mêmes approches, sont à la fois différentes et complémentaires . 

Une disparité notable marque les études de Chottin et de Robichez du fait que celui-ci 

donne cent soixante-seize échantillons de textes poétiques du Maroc Central, sans 

�W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �U�H�S�U�R�G�X�L�U�H�� �O�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �P�p�O�R�G�L�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �L�O�V�� �V�¶�D�U�F-boutent- car telle 

�Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���Von intention- �����W�D�Q�G�L�V���T�X�H���&�K�R�W�W�L�Q���Q�¶�H�Q���G�R�Q�Q�H���D�X�F�X�Q���H�W���V�H���F�R�Q�W�H�Q�W�H���G�H���Q�R�W�H�U��

des types de mélodies des Ihidass, sans en reproduire aucune in extenso.  Bouzza 

Benachir (2010 : 17)147  

 

�µ�(�V�V�D�L�� �V�X�U�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�V�� �%�H�U�E�q�U�H�V�¶ (1920) �G�¶�+�H�Q�U�L�� �%�D�V�V�H�W�� �� �H�V�W�� �X�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �V�\�Q�W�K�q�V�H��

qui est venu combler un vide. Selon A. Boukous il « représente un jalon inaugural dans 

                                                           
145 Bouazza Benachir, 2010, 11.  

146 Bouzza Benachir, 2010,  13. 

147 Bouazza  Benachir, 2010, 17. 
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�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���p�W�X�G�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V »148 . �/�¶�D�X�W�H�X�U���D���E�U�R�V�V�p���X�Q���W�D�E�O�H�D�X�����S�U�H�V�T�X�H���H�[�K�D�X�V�W�L�I����

de cette littérature : celle �G�H�V���%�H�U�E�q�U�H�V���G�X���0�D�U�R�F�����F�H�O�O�H���G�H�V���.�D�E�\�O�H�V���H�W���G�H�V���7�R�X�D�U�H�J�V�����%�L�H�Q���T�X�¶�L�O��

date de 1920, il est encore la référence dans le domaine. Mais il trahit une vision colonialiste 

�H�W���S�q�F�K�H���S�D�U���G�H�V���S�U�p�M�X�J�p�V���H�W���G�H�V���M�X�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���Y�D�O�H�X�U�����&�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���'�D�Q�L�H�O�D���0�H�U�R�O�O�D, 

le�V���F�R�X�U�D�Q�W�V���O�H�V���S�O�X�V���D�I�I�L�U�P�p�V���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���V�R�Q�W���O�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q�Q�L�V�P�H���H�W���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�P�H���� 

- �$�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �O�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �E�H�U�E�q�U�H�V�� �I�D�L�V�D�L�H�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �V�X�V�S�L�F�L�R�Q���� �/�H�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U��

du dahir berbère a été instrumentalisé par les pans arabistes qui font de la langue 

b�H�U�E�q�U�H���X�Q���R�E�M�H�W���G�H���G�L�Y�L�V�L�R�Q���H�W���X�Q�H���D�W�W�H�L�Q�W�H���j���O�¶�X�Q�L�W�p���G�X���S�D�\�V�����&�D�U���O�¶�X�Q�L�W�p���p�W�D�L�W���F�R�Q�o�X�H��

�G�D�Q�V���O�¶�X�Q�L�F�L�W�p�����T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���F�X�O�W�X�U�H�O���R�X���S�R�O�L�W�L�T�X�H����Daniela Merolla (2006: 

42-51)149 

  Daniela  Merolla a fait le même constat en indiquant que durant la période 1960-1990, 

période post coloniale, les études berbères sont affectées par une double marginalisation car 

les conditions politiques leur sont défavorables. Comme le pays se sent menacé aussi bien 

dans son unité que dans son homogénéité nationale, les nouveaux gouvernements ne tolèrent  

ni pluralisme culturel, ni pluralisme politique. Elle affirme : « Les études berbères dans leur 

ensemble sont regardées avec soupçon. »  Daniela  Merolla (2006 : 53)150.  

Ces dernières années, les travaux  philologico- littéraires de Paulette Galand-Pernet, des 

études ethnologiques de Camille Lacoste �±Dujardin, et celles de Mouloud Mammeri entre 

linguistique, anthropologie et littérature ont beaucoup influencé les études berbères.  

- Longtemps confinées dans une conception folklorique attentive à des thèmes isolés, 

les études littéraires berbères se sont ouvertes depuis quelques décennies, sous 

�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V��

fonctions des genres littéraires. Tel est le constat de  Galant Pernet (1998. 284)151 

                                                           

148Ahmed  �%�R�X�N�R�X�V���� �S�U�p�I�D�F�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶�+�H�Q�U�L�� �%�D�V�V�H�W�� ��Essai sur la littérature des 
Berbères, Ibis Press, 2001.  

149 Daniela Merolla , 2006,  42-51. 

150 Daniela Merolla, 2006, 53.   

151  Paulette Galant Pernet, 1998, 284. 
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Depuis les 40 dernières années, les études dans ce domaine sont prises en charge par les 

chercheurs marocains en particulier les amazighophones ; et ce, à travers des travaux 

académiques : thèses, mémoires, articles, actes de colloques. On y constate la 

prédominance des études de linguistique Taifi (1995, 1997), Boukous (1995) ; cet intérêt 

pour la langue est resté lié à  une prise de conscience identitaire.  

  �'�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�V���� �D�W�W�H�Q�W�L�Y�H�V�� �D�X�[�� �D�V�S�H�F�W�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p���� �V�H�� �V�R�Q�W��

multipliées. La démarche ethnolinguistique préconisée par Geneviève Calame Griaule a 

�E�R�X�O�H�Y�H�U�V�p���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���R�U�D�O�H���H�W���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���G�D�Q�V���V�D��

spécificité. En effet, le développement du courant ethnolinguistique va déboucher  sur une 

pr�L�V�H���G�H���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���G�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���O�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���T�X�L��

�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �R�U�D�O�H�� �V�R�Q�� �D�Q�F�U�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �G�H�V��

autochtones concernant leurs expressions artistiques. Parmi les chercheurs qui  se sont 

attelés à la tâche, nous  citons Salem Chaker  (1990), Abdellah Bounfour  (1994- 1996).  Pour 

�O�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�D���S�U�R�V�R�G�L�H���H�W���G�X���U�\�W�K�P�H���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���D�P�D�]�L�J�K�V�����S�R�X�U���O�¶�p�W�K�Q�R�P�X�V�L�F�R�O�R�J�L�H���L�O���\���D���+assan 

Jaouad  (1996) et  Mehenna Mahfoufi (2008). On a ensuite des approches  dérivées de 

�O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���P�p�G�L�F�D�O�H���F�R�P�P�H���F�H�O�O�H���G�H���6�X�V�D�Q���5�D�V�V�P�X�V�V�H�Q���������������� 

Daniela Merolla (2006: 61)152écrit à ce sujet : 

- �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���W�H�[�W�H�V���R�U�D�X�[���V�¶�H�Q�U�L�F�K�L�W���D�X���F�R�X�U�V���G�H���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H�����G�H���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���D�S�S�R�U�W�p�H��

ultérieurement à la fonction esthétique de la poésie orale (Abdellah Bounfour, Farida 

�$�L�W�K�� �)�H�U�U�R�X�N�K�� ������ �G�H�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �p�W�K�Q�R�P�X�V�L�F�R�O�R�J�L�T�X�H�� �T�X�L�� �P�H�W�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �O�H�V�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V��

dans les différents  médias ( Monique Brandilly, Mehenna Malfoufi, Nadia  Mecheri-

Saada) ainsi que des approches interdisciplinaires et des « gender studies » ( Dahbia 

Abrous, Jane Goodman, Daniela Merolla, Tassadit Yacine). 

Parmi les recherches contemporaines dédiées à la poésie du Moyen Atlas, nous citerons 

�0�L�F�K�D�H�O�� �3�H�\�U�R�Q�� �������������� ������������ �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�� �j�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �H�W�� �j�� �O�D�� �S�U�R�V�R�G�L�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H��

�D�P�D�]�L�J�K�H�� �� �H�W�� �D�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�D�� �Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�]�O�L���� �� �,�O�� �D�� �Dussi  repris le 

�P�D�W�p�U�L�D�X���G�¶�$�U�V�q�Q�H���5�R�X�[���G�D�Q�V��Poésie de résistance ( Maroc Central 1908- 1933) .  

                                                           

152.  Daniela Merolla,  2006, 61. 
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Nous citons  aussi Bassou Hamri (2011) qui a consacré sa thèse de doctorat  à la pluralité de 

cette  poésie dans la région  en brossant un tableau des différents genres, des thèmes 

spécifiques et quelques caractéristiques formelles. Anna Maria  Di Tolla  et Nadia Kaouas se 

�V�R�Q�W�� �� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V�� �D�X�[�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �S�R�p�W�L�T�X�H�V�� �R�U�D�X�[�� �O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �G�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �D�X�� �0�D�U�R�F��

central. �$�O�L�� �)�H�U�W�D�K�L�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�� �j�� �O�D thématique de la poésie amazighe  dans le  Moyen 

Atlas (2005). 

3 -Oralité et littérature berbère : quelles représentations ? 

�3�H�Q�G�D�Q�W���O�D���S�p�U�L�R�G�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H���D�X���0�D�U�R�F�����O�¶�R�U�D�O�L�W�p���Q�¶�D���V�X�V�F�L�W�p���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���T�X�H���G�D�Q�V��

la mesure où elle constitue  une source �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�J�q�Q�H�V���� �/�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �V�H��

�U�D�S�S�R�U�W�D�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �Q�H�� �O�D�� �Y�L�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �� �/�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q��

�P�R�\�H�Q���� �X�Q�� �I�R�Q�G�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �F�R�O�O�H�F�W�p�� �H�W�� �p�W�X�G�L�p�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� Elle 

�V�H�U�Y�D�L�W���S�R�X�U���O�¶�R�U�G�U�H �F�R�O�R�Q�L�D�O���G�¶�p�F�O�D�L�U�H�X�U���S�R�X�U���S�p�Q�p�W�U�H�U���O�H���P�R�Q�G�H�����L�Q�G�L�J�q�Q�H�� �(�O�O�H���Q�¶�p�W�D�L�W���G�R�Q�F���T�X�H��

prétexte et non une fin en soi. La consigne donnée aux chercheurs était claire. Le but était 

�G�¶�D�V�V�X�U�H�U���X�Q���F�R�Q�W�U�{�O�H���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I���H�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H�����3�R�X�U���T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D�L�W���S�D�V���G�H���G�L�J�U�H�V�V�L�R�Q�V�����O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��

�G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �p�W�D�L�W�� �E�L�H�Q�� �G�p�I�L�Q�L���� �E�L�H�Q�� �O�L�P�L�W�p���� �(�W�� �S�R�X�U�� �� �R�U�L�H�Q�W�H�U���� �X�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H��

susceptible de les orienter dans leur investigation  leur a été même fourni.  Le colonel H. 

Simon (1915: 9)153 �H�[�S�O�L�T�X�H���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���F�H�V���p�W�X�G�H�V :  

 

Il importe de les étudier à fond. Les travaux faits en Algérie et surtout ceux de 

Hanoteau et  Letourne nous fourniront pour cela une base solide ; mais les coutumes 

varient de tribu à tribu, de village à village; les particularités doivent être 

soigneusement notées et examinées pour former un fonds documentaire à l'aide duquel 

on pourra fixer les règles du contrôle politique et administratif à établir chez ces 

populations.  

�&�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U�����O�H�V���D�X�W�U�H�V���D�V�S�H�F�W�V���G�H���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���R�U�D�O�H�����O�D���S�R�p�V�L�H���D�P�D�]�L�Jhe (berbère) 

�D�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �p�W�X�G�H�V���� �0�D�L�V�� �F�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �Y�L�V�D�L�H�Q�W�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V��

populations amazighes  en recueillant des informations sur leurs représentations, leurs 

croyances, leurs valeurs, leur mode de vie, leurs coutumes. Le but est de bien comprendre ces 

                                                           

153  �/�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V�����S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���F�R�P�L�W�p���G�¶�(�W�X�G�H�V���%�H�U�E�q�U�H�V���G�H���5�D�E�D�W ; Les Etudes Berbères au Maroc et 
�O�H�X�U�V���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���H�W���G�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q,Volume1; fascicule1, 1915. 
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sociétés  indigènes pour mieux les dominer. �&�H���V�R�X�F�L���U�H�Y�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H��

comme un leitmotiv. On peut encore citer à ce sujet Laoust (1928 : 9) 154: « �3�R�X�U���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W���L�O��

nous suffit de pénétrer plus avant dans leur pensée et de mieux les connaître, pour y remédier, 

�F�H�W�W�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �P�D�O�D�L�V�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �H�P�S�D�U�p�� �G�H�� �O�H�X�U�� �k�P�H���� �2�U�� �O�H�X�U�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �V�R�Q�W���j�� �F�H�W�� �p�J�D�U�G���� �S�O�H�L�Q�V��

�G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V�� »  

�,�O���H�V�W���Y�U�D�L���T�X�H���O�D���S�R�p�V�L�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�H���U�p�F�H�S�W�D�F�O�H���G�H�V���p�W�D�W�V���G�¶�k�P�H�����G�H�V���H�V�S�R�L�U�V���H�W���D�Q�J�R�L�V�V�H�V, des 

valeurs et croyances, des événements vécus par le groupe. Le peuple se confie volontiers à 

travers le chant et la poésie. Dans le texte introductif aux Poèmes de la résistance berbère J. 

Robichez avec M.A. Galmiche, cité par Bouazza Benachir  ont fait ce constat :  

 

A côté de quelques milliers de nationalistes marocains dont les chefs écrivent des 

articles et donnent des interviews, il y a une masse de six millions de paysans et de 

pasteurs qui ne savent ni lire ni écrire. Ceux-là ne disent pas volont�L�H�U�V�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V��

�S�H�Q�V�H�Q�W���� �3�R�X�U�� �F�H�� �I�D�L�U�H�� �X�Q�H�� �L�G�p�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �p�W�D�W�� �G�¶�H�V�S�U�L�W���� �L�O�� �H�V�W�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�H�Q��

surprendre le témoignage spontané. Ce témoignage, le peuple du Maroc le donne 

surabondamment, car il chante.  Bouazza Benachir (2010 : 12)155 

 

Ainsi, comme  ces études ne visaient pas la connaissance au sens large du terme, certains 

�G�R�P�D�L�Q�H�V���F�R�P�P�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���W�U�L�E�X�V���� �� �H�W���O�¶�D�V�S�H�F�W���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���G�H�V���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V���Y�H�U�E�D�O�H�V���� �p�W�D�L�H�Q�W��

�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �L�Q�X�W�L�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �L�O�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �Qégligés.  Le colonel  

Simon (1915 : 8)156 explique ce choix : 

 

 �'�D�Q�V���X�Q�H���F�R�O�R�Q�L�H���F�R�P�P�H���O�¶�$�O�J�p�U�L�H�����G�D�Q�V���G�H�V���S�D�\�V���G�H���S�U�R�W�H�F�W�R�U�D�W�����F�R�P�P�H���O�D���7�X�Q�L�V�L�H���H�W��

le Maroc, ce qui importe au gouvernement  qui a assumé la tutelle des indigènes, ce 

�Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�D�Q�W���G�H���F�R�Q�Q�D�L�W�U�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���H�[�D�F�W�H���G�H���F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V���T�X�H���G�H���V�D�Y�R�L�U���j���T�X�H�O���J�U�R�X�S�H��

�O�H�V���U�D�W�W�D�F�K�H�Q�W���O�H�V���X�V���H�W���F�R�X�W�X�P�H�V�����G�R�Q�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���X�Q��

axiome dans la politique coloniale.  

                                                           

154  Emile Laoust, 1928, 9. 

155 Bouazza  Benachir,  2010, 12. 

156 �/�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V���E�H�U�E�q�U�H�V�����S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���F�R�P�L�W�p���G�¶�(�W�X�G�H�V���%�H�U�E�q�U�H�V���G�H��Rabat ; Les Etudes Berbères au Maroc et 
�O�H�X�U�V���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���H�W���G�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q, Volume1;  fascicule1; 1915. 
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Ne répondant pas aux objectifs politiques, le côté esthétique des productions verbales 

�D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�V�W�� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �R�F�F�X�O�W�p���� �3�O�X�V�� �T�X�H�� �F�H�O�D���� �O�H�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �O�¶�R�Q�W��

même jugé  absent des productions berbères, sinon peu développé.  En effet, concernant la 

poésie amazighe, ces chercheurs se sont refusé à lui reconnaître un quelconque aspect 

esthétique et aux poètes un quelconque talent. Ils ont eu un jugement dépréciatif concernant la 

poésie «  berbère �ª���� �&�¶�p�W�D�L�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�+�H�Q�U�L�� �%�D�V�V�H�W�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�Ldère le poète « berbère » comme 

�S�U�L�P�L�W�L�I�����L�Q�F�D�S�D�E�O�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���H�W���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�������6�H�O�R�Q���O�X�L�����O�H���S�R�q�W�H���E�H�U�E�q�U�H���H�V�W :  

 

 �X�Q���K�R�P�P�H���T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H�����T�X�L�����Q�H���S�R�X�U�U�D���M�D�P�D�L�V���V�¶�p�O�H�Y�H�U���j���F�H�W�W�H���R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���S�X�L�V�V�D�Q�W�H���T�X�L��

est la marque des grands poètes, capa�E�O�H�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �p�F�O�R�U�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �G�H�V��

sentiments nouveaux, ou qui les entraîne à sa suite par des routes nouvelles : ce ne 

sont que banalités et petits artifices.  Henri Basset (1920 : 307)157. 

 

Son jugement sur la poésie berbère  est des plus dépréciatifs : « Les poèmes ne présentent pas 

�X�Q�H���W�U�q�V���J�U�D�Q�G�H���R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���Q�L���G�H���S�H�Q�V�p�H���Q�L���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q ». H. Basset (1920 : 55)158. Le conte et 

les conteurs berbères sont logés à la même enseigne.  « �5�D�U�H�V���V�R�Q�W�«�O�H�V���J�H�Q�V���F�D�S�D�E�O�H�V���G�H���G�L�U�H��

�G�H�V�� �F�R�Q�W�H�V�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�V�«�$�M�R�X�W�R�Q�V���D�X�V�V�L�� �O�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H���� �O�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q��

�G�H�V�F�U�L�S�W�L�Y�H���G�X���%�H�U�E�q�U�H���H�W���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���W�R�X�W�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���p�F�U�L�W�H�� » Emile Laoust (1949 : IX- X). 

 

�/�H�V�� �M�X�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �0�R�Q�W�D�J�Q�H�� �������������� �H�W�� �G�¶�(�P�L�O�H�� �/�D�R�X�V�W (1949 ),cités par D.Merolla ( 2006 : 

21)159, se rejoig�Q�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�X�U���M�X�J�H�P�H�Q�W���G�p�S�U�p�F�L�D�W�L�I���H�W���V�R�Q�W���F�O�D�L�U�V���V�X�U���O�H���G�p�Q�L���G�¶�X�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H��

berbère. R.  Montagne, cité par D. Merolla ( 2006 : 21)160  écrit : «    A la vérité, il manque à 

la Berbérie la profonde vitalité du monde occidental au temps de ses origines ; les  grands 

�P�\�W�K�H�V���F�D�S�D�E�O�H�V���G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U���O�H�V���F�X�O�W�H�V���O�R�F�D�X�[���D�X�[���E�U�L�O�O�D�Q�W�H�V���G�H�V�W�L�Q�p�H�V���G�H�V���G�L�H�X�[���G�H�V���F�L�W�p�V���\���V�R�Q�W��

toujours demeurés inconnus. »  

�)�D�R�X�]�L���$�G�H�O���D���W�H�Q�W�p���G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H���F�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�����6�H�O�R�Q���O�X�L�����F�H�W���H�W�K�Q�R�F�H�Q�W�U�L�V�P�H���H�V�W��

inhérent aux civilisations dominantes  qui sont aveuglées par le sentiment de puissance :  

                                                           

157 Henri Basset, 1920, 307. 

158  Henri Basset, 1920, 55 

159  Daniela Merolla, 2006, 21  

160  Daniela Merolla, 2006, 21  

 



149 

 

 

 Certes on ne peut ignorer la collusion du regard avec le pouvoir ; mais ce regard, aussi 

méprisant soit-�L�O�� �H�V�W�� �O�H�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�� �W�L�W�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H���� �,�O�� �\�� �D��

�W�R�X�M�R�X�U�V�� �X�Q�� �H�W�K�Q�R�F�H�Q�W�U�L�V�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �I�D�o�R�Q�� �G�H�� �S�H�U�F�H�Y�R�L�U�� �H�W�� �G�H�� �G�p�V�L�J�Q�H�U�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �&�H�W��

�H�W�K�Q�R�F�H�Q�W�U�L�V�P�H���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���I�R�U�W���T�X�¶�L�O���H�V�W���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�X�Qe civilisation dominante que 

le sentiment de puissance aveugle sur les qualités des autres. Faouzi Adel (2002 : 9)161 

�$�L�Q�V�L�����O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���V�H���K�H�X�U�W�H���D�X���S�U�p�M�X�J�p���G�H�� �©  la primitivité » qui traverse 

�O�H�X�U�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V���� �S�H�U�W�X�U�E�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�pbouche sur certaines contradictions. En effet, ils 

�Y�R�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �%�H�U�E�q�U�H�V�� �F�R�P�P�H�� �L�Q�F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�V�� �L�G�p�H�V����

Selon eux, ils ne peuvent pas se hisser au niveau des occidentaux ; leur ignorance des mythes 

en est une preuve. Par ailleurs, la langue berbère et les productions qui lui sont inhérentes sont 

�W�D�[�p�H�V���G�¶�L�Q�G�L�J�H�Q�F�H�����&�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H�����V�H�O�R�Q���/�D�R�X�V�W�����O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���p�F�U�L�W�H�� 

Daniela Merolla (2006 : 44)   a commenté  le point de vue de  ces chercheurs  en 

précisant : «  Le jugement de valeur esthétique sur la littérature orale et écrite berbère est en 

�I�D�L�W���U�H�Q�G�X���G�¶�D�S�U�q�V���O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���S�U�R�S�U�H�V���D�X���F�K�H�U�F�K�H�X�U���H�W���Q�R�Q�����V�H�O�R�Q���F�H�X�[���T�X�L���V�R�Q�W���L�Q�W�H�U�Q�H�V���H�W��

fonctionnels au discours culturel local et historiquement déterminé. »   

C�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���G�H���9�L�Q�F�H�Q�W���.�����6�L�P�p�G�R�K��162 qui estime que l'oralité n'a pas toujours 

�p�W�p�� �U�H�F�R�Q�Q�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�� �F�R�P�P�H�� �D�\�D�Q�W�� �X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �F�D�U�� �H�O�O�H�� �Q�
�H�Q�W�U�D�L�W�� �S�D�V��

dans la sphère de l'esthétique gréco-latine. �$�L�Q�V�L���� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �S�U�L�V�� �H�Q��

considération dans les travaux effectués à cette époque �F�D�U�� �R�Q�� �Q�¶�H�Q�� �Y�R�\�D�L�W�� �Q�L�� �O�¶�X�W�L�O�L�W�p�� �Q�L�� �O�D��

valeur esthétique.  

�$���� �%�R�Q�I�R�X�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�H�� �F�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �H�W�� �P�H�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �H�V�W��

propre à la culture étudiée e�W�� �j�� �V�R�Q�� �R�U�D�O�L�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �O�X�L�� �� �T�X�L�� �D�� �p�W�p�� �R�F�F�X�O�W�p�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H��

�O�¶�H�V�V�H�Q�F�H�����P�r�P�H���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� 

                                                           

161 2002, 9 Adel,Faouzi   

162  Vincent K. Simédoh,  �+�D�P�S�D�W�p�� �%�D�� �H�W�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� ���� �8�Q�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�R�O�H,  Université de Queen's- 
Kingston-Canada. 

 http://w3.gril.univ-tlse2.fr/analyses/A2005/06.%20Vincent%20K.%20Sim%E9doh%2069-105.pdf,  consulté le 
23/01/2016. 
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 �/�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�X�G�L�p�V�� �� �S�R�X�U�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�[�� �\�H�X�[�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�V�� �H�W��

leurs consommateurs, c'est-à-�G�L�U�H�� �G�H�V�� �S�R�q�P�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �R�•�� �O�¶�X�V�D�J�H��esthétique du 

�O�D�Q�J�D�J�H���H�V�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�����&�H�W�W�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�����F�R�P�P�H���O�D���O�D�Q�J�X�H�����P�p�U�L�W�H���G�¶�r�W�U�H���p�W�X�G�L�p�H���F�D�U���H�O�O�H����

en dit long, elle aussi, sur les Berbères. Mais peut être apparait �± elle fruste comme le 

relevait P. Galant Pernet163  chez certains spécialistes, pour q�X�¶�H�O�O�H�� �P�p�U�L�W�H�� �G�H�� �I�L�J�X�U�H�U��

parmi les études esthétiques.  Abdellah Bounfour (1999 : 1 ) 164  

�,�O���Q�¶�H�Q���G�H�P�H�X�U�H���S�D�V���P�R�L�Q�V���Y�U�D�L���T�X�H���T�X�H�O�T�X�H�V���p�W�X�G�H�V���R�Q�W���p�W�p���F�R�Q�V�D�F�U�p�H�V���D�X�[���D�V�S�H�F�W�V���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V��

�G�H���F�H�V���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V���� �� �/�D���P�p�O�R�G�L�H���G�H���O�D���S�R�p�V�L�H���E�H�U�E�q�U�H���H�W���� �O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V���R�Q�W���E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�H��

�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �� �G�H�� �5�R�E�L�F�K�H�]�� �D�Y�H�F�¶�� �3�R�q�P�H�V�� �G�X��

�0�D�U�R�F���&�H�Q�W�U�D�O���µ���T�X�¶�L�O���D���U�H�F�X�H�L�O�O�L�V���G�D�Q�V���O�H�V���W�U�L�E�X�V���G�H���,�F�K�N�H�U�Q�����$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�����$�L�W���+�G�L�G�G�R�X���H�Q�W�U�H��

1935 et 1940 et il a  traduit les poèmes de la résistance et de Chottin qui a travaillé sur la 

�G�D�Q�V�H�� �G�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �7�R�X�V�� �G�H�X�[���� �L�O�V�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �L�Q�W�pressés à la mélodie mais selon des approches 

nouvelles et différentes.   

 Ajoutons à ce regard dépréciatif et à cette approche parcellaire, �O�¶�H�U�U�H�X�U���T�X�¶�R�Q�W���F�R�P�P�L�V�H�����O�H�V��

�F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���T�X�L���R�Q�W���D�V�V�L�P�L�O�p���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���R�U�D�O�H���j���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���p�F�U�L�W�H���H�W���O�¶�R�Q�W���M�X�J�p�H à travers les 

�F�D�Q�R�Q�V���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V���G�H���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H�����(�Q���W�U�D�Q�V�S�R�V�D�Q�W���F�H�V���J�H�Q�U�H�V���R�U�D�X�[���j���O�¶�p�F�U�L�W�����L�O�V���R�Q�W���R�P�L�V���F�H��

�T�X�L���I�D�L�W���O�H�X�U���H�V�V�H�Q�F�H�������j���V�D�Y�R�L�U���F�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���O�H�X�U���D�Q�F�U�D�J�H���G�D�Q�V���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��

encore Vincent K. Simédoh (2016) au sujet de ceux qui se sont donné comme tâche de 

transcrire les textes traditionnels  oraux dans le but de les préserver.  

 

Malheureusement, dans leur tentative, ils ont plutôt réécrit que transcrit les récits. On 

remarque surtout la disparition de ce qui fait l'essence de ces récits, c'est-à-dire les 

�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�
�R�U�D�O�L�W�p���� �/�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V���� �V�R�Q�W�� �G�H�Y�H�Q�X�V�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �j�� �S�D�U�W�� �H�Q�W�L�q�U�H�� �H�W��

n'avaient plus grand-�F�K�R�V�H�� �j�� �Y�R�L�U�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �R�U�L�J�L�Q�H�O�O�H�V�� �U�p�F�R�O�W�p�H�V���� �/�D��

transcription n'a pas su transmettre tous les éléments.  Commente Vincent K. 

Simédoh(2016)165 

                                                           

163  Paulette Galant.Pernet,  1982, 54- 70) 

164  Abdellah Bounfour, 1999, 1. 

165  Vincent K.  Simédoh ,  �+�D�P�S�D�W�p���%�D�����H�W���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���������8�Q�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���G�H���O�D���S�D�U�R�O�H�� 
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�$�L�Q�V�L�����O�H�V���M�X�J�H�P�H�Q�W�V���G�p�S�U�p�F�L�D�W�L�I�V���S�R�U�W�p�V���V�X�U���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���R�U�D�O�H���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���H�Q���S�D�U�W�L�H��

�S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���R�U�D�O�����G�H�V���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V�����Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���S�U�L�V���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���D�X�V�V�L���E�L�H�Q���D�X��

niveau de la collect�H���T�X�H���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �� �F�H���T�X�L���D�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j�� �� �S�R�U�W�H�U���G�H�V���M�X�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���Y�D�O�H�X�U����

�L�Q�R�S�S�R�U�W�X�Q�V�� �H�W�� �V�p�Y�q�U�H�V�� �V�X�U�� �� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �R�U�D�O�H�� �E�H�U�E�q�U�H���� �� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �U�H�S�U�R�F�K�H��Ahmed 

�%�R�X�D�Q�D�Q�L���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�+�H�Q�U�L���%�D�V�V�H�W���H�Q���W�H�Q�W�D�Q�W���G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���F�H�W�W�H���P�p�S�U�L�V�H�� 

Certains auteurs ont recueilli des textes mal racontés, incomplets ou abâtardis, et ont 

conclu trop hâtivement que les berbères manquent d'imagination et que leurs contes 

sont pauvres et totalement dépourvus de lyrisme (cf. Henri Basset, Essai sur la 

littérature des Berbères, 1920). Il est inutile de démontrer que leurs propos sont 

erronés. Un conte n'est que dans la façon dont on le dit. Puisqu'il est oral, il n'est 

prisonnier d'aucun langage; seuls les thèmes qui y sont développés demeurent 

immuables. Chaque conteur possède un style propre, une manière de faire vivre son 

conte dans la halka.  Ahmed Bouanani (1966 : 3-9) 166 

�1�R�W�R�Q�V�� �D�X�V�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�G�H�S�W�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H���F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �F�R�P�P�H����

�S�U�L�P�D�L�U�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�p�F�U�L�W�� �H�W�� �S�D�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�� �X�Q�� �D�U�W�� �D�S�S�H�O�p�� �j�� �p�Y�R�O�X�H�U����Et il a été admis 

�T�X�H���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���G�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V���R�U�D�O�H�V���V�R�Q�W���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���D�F�F�p�G�p���j���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H����

�&�H���T�X�L���F�R�Q�I�q�U�H���j���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���X�Q���V�W�D�W�X�W �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�����&�H�W�W�H���L�G�p�H���H�V�W���j���S�U�p�V�H�Q�W��

contestée. Chevrier (1986) refuse de qualifier les sociétés orales de sociétés « sans écritures ». 

Pour lui,  �O�
�R�U�D�O�L�W�p�� �H�W�� �O�
�p�F�U�L�W�X�U�H�� �Q�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �G�H�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���� �G�
�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���� �Ru 

d'exclusion, mais correspondent, chacune à leur place, à des modèles d'expression obéissant à 

des conditions de production, de transmission, de conservation étroitement dépendantes d'un 

�F�H�U�W�D�L�Q���W�\�S�H���G�H���V�R�F�L�p�W�p�����2�U�����L�O���I�D�X�W���D�G�P�H�W�W�U�H���T�X�H���O�¶�R�U�D�O���H�W���O�¶�p�F�U�L�W���R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���F�R�H�[�L�V�W�p�����6�L���O�¶�R�U�D�O��

prime dans le relationnel et dans les expressions artistiques de la société à tradition orale,  cela 

�Q�H�� �Y�H�X�W�� �S�D�V�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�p�F�U�L�W���Q�¶�\�� �H�V�W�� �S�D�V�� �S�U�D�W�L�T�X�p�� �R�X�� �T�X�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �Q�H�� �I�D�L�W���S�D�V�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H��

moderne. Françoise  Waquet (2003), cité par  Roberte Langlois (2012. 187)167 souligne cette 

erreur: «  A lire les travaux sur les milieux intellectuels, tout se passe comme si depuis 

                                                                                                                                                                                     

   http://w3.gril.univ-tlse2.fr/analyses/A2005/06.%20Vincent%20K.%20Sim%E9doh%2069-105.pdf,  consulté 
le 23/01/2016. 

166 Ahmed Bouanani, 1966,  3-9. 

167  Roberte Langlois,  2012, 187. 
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�O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�U�L�P�H�U�L�H���� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �\�� �D�Y�D�L�W�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�H�U�G�X�� �V�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �P�D�L�V�� �D�Y�D�L�W���� �T�X�L��

plus est, totalement  disparu. »   

�8�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�U�U�R�Q�p�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�V�W�� �� �F�H�O�O�H�� �T�X�L�� �O�D�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �F�R�P�P�H�� �I�L�J�p�H���� �(�Q��

�H�I�I�H�W���� �X�Q�� �F�O�L�F�K�p�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �R�U�D�O�H�� �D�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �F�R�Q�V�L�V�W�p�� �j�� �O�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �V�R�X�V�� �I�R�U�P�H��

�G�¶�X�Q���U�p�S�H�U�W�R�L�U�H���Y�H�U�E�D�O���H�W�K�Q�L�T�X�H�����F�O�R�V���H�W�����I�L�J�p �T�X�L���Q�¶�D�G�P�H�W���Q�L���D�M�R�X�W�V�����Q�L���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���H�W�����T�X�L��

�V�H�� �U�p�S�q�W�H�� �j�� �O�¶�L�Q�I�L�Q�L�� �� �D�Y�H�F�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �Y�D�U�L�D�Q�W�H�V�� �� �G�H�� �S�H�X�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �O�L�p�H�V�� �D�X�� �P�R�G�H�� �G�H��

transmission. La vérité est autre. C�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���F�H���T�X�H���G�¶�D�X�F�X�Q�V���S�H�Q�V�H�Q�W�����E�L�H�Q���T�X�¶�H�O�O�H���V�R�L�W��

séculaire et transmise de géné�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�L�J�p�H���� �(�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �O�D��

culture-�W�U�D�G�L�W�L�R�Q���F�K�D�Q�J�H���F�D�U���H�O�O�H���H�V�W���L�P�S�U�p�J�Q�p�H���S�D�U���O�H�V���W�X�U�E�X�O�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H�����&�R�P�P�H���W�R�X�W��

�F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �Y�L�Y�D�Q�W���� �O�H�V�� �O�D�Q�J�X�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �p�Y�R�O�X�H�Q�W���� �F�D�U�� �H�O�O�H�V�� �V�X�E�L�V�V�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V��

muta�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �O�H�V�� �P�R�G�H�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �O�H�V��

�Y�D�O�H�X�U�V���T�X�L���O�H�V���U�p�J�L�V�V�H�Q�W���S�R�X�U���V�¶�D�G�D�S�W�H�U���j���O�D���V�R�F�L�p�W�p���H�W���D�X�[���U�{�O�H�V���T�X�L���O�H�X�U���V�R�Q�W�����D�V�V�L�J�Q�p�V�����6�H�O�R�Q��

Arnaud Diemer (2001)168  : « La culture- �W�U�D�G�L�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�D���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j���O�¶�L�G�H�Q�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q��

�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�¶�K�D�E�L�W�X�G�H�V�����I�L�J�p�H�V�ª�����&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���O�¶�L�G�p�H���G�¶�8�U�V�X�O�D���%�D�X�P�J�D�U�W�����������������T�X�L���H�V�W�L�P�H���T�X�H��

�O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���R�U�D�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���Y�D�V�H���F�O�R�V�����&�¶�H�V�W���S�O�X�W�{�W « un ensemble mouvant ».  

 �6�L�� �O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �D�Q�F�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �L�O�� �Q�¶�H�Q�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �Y�U�D�L�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L��

actuelle,  plutôt sans cesse  actualisée, condition nécessaire pour sa survie.  Elle évolue car 

�H�O�O�H�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�� �� �H�W�� �I�D�L�W�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�� �E�H�O�O�H�� �j�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���� �-�H�D�Q�� �'�p�U�L�Y�H�� souligne ce contraste qui 

caractérise  la tradition en général :   

La tradition qui suppose la conformité à un état antérieur, repose en effet sur le 

�S�D�U�D�G�R�[�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �V�H�� �S�H�U�S�p�W�X�H�� �� �T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�H�� �Y�D�U�L�H�U��

�L�Q�V�H�Q�V�L�E�O�H�P�H�Q�W���� �6�L�Q�R�Q���� �H�O�O�H�� �V�H�U�D�L�W�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� �R�E�V�R�O�q�W�H�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

société. Jean Dérive (2008 : 25) 169   

 

 �0�D�L�V�� �O�H�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�H�� �S�U�R�S�U�H�� �G�H�� �W�R�X�W�� �D�U�W���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �p�P�D�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�R�Q�W�� �L�O��

�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�H�� �U�H�I�O�H�W�� �Q�¶�D�I�I�H�F�W�H�� �S�D�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �J�H�Q�U�H�V�� �R�U�D�X�[�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �I�D�o�R�Q���� �+�H�Q�U�L��

�%�D�V�V�H�W�����������������O�¶�D�Y�D�L�W���G�p�M�j���V�L�J�Q�D�O�p���D�X���G�p�E�X�W���G�X������ème siècle à propos de la poésie  amazighe ( 

                                                           
168 Arnaud Diemer, Mondialisation et spécificités socioculturelles���� �8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �'�¶�$�X�Y�H�U�J�Q�H���� �,�8�)�0�� �&�O�H�U�P�R�Q�W- 
Ferrand, Les cités Obscures, WWW. Urbicande.be . Consulté le 12/5/2016. 

169 Jean  Derive, 2008, 25. 
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berbère ): «  Entre toutes les productions de la littérature populaire, la poésie est celle qui se 

renouvelle le plus rapidement. Chante-t-elle un combat ? Elle dure autant que la génération 

qui y prit part ; souvent moins, rarement plus ». Henri Basset (1920 : 306)170. 

�/�¶�D�X�W�H�X�U�� �p�W�D�L�W�� �W�U�q�V�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �j�� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�L�p�H�� �D�X�[��

circonstances qui lui confèrent sa valeur  de mémoire collective et de reflet de la société. 

�3�R�X�U�� �U�p�V�X�P�H�U���� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �� �D�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �V�R�F�L�D�O�� �j�� �M�R�X�H�U�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �H�W�� �H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

�H�[�F�O�X�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �Q�L�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �X�U�E�D�L�Q���� �� �1�R�W�R�Q�V�� �D�X�V�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �V�¶�H�V�W��

�K�H�X�U�W�p���j���G�H�V���S�U�p�M�X�J�p�V�����j���G�H�V���L�Q�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�V�����T�X�L���O�¶�R�Q�W���H�P�S�r�F�K�p���G�¶�r�W�U�H���F�R�Qsidéré comme un 

�P�R�G�H���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���j���S�D�U�W���H�Q�W�L�q�U�H���T�X�L���G�L�I�I�q�U�H���G�H���O�¶�p�F�U�L�W�����T�X�L���D���V�H�V���U�q�J�O�H�V���S�U�R�S�U�H�V���T�X�L���O�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W��

�G�D�Q�V���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�����&�H���Q�¶�H�V�W���Q�L���X�Q���D�U�W���G�p�V�X�H�W�����Q�L���V�F�O�p�U�R�V�p�����F�R�P�P�H���G�¶�D�X�F�X�Q�V���V�H���S�O�D�L�V�H�Q�W���j���O�H���T�X�D�O�L�I�L�H�U����

�%�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q���J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���� �L�O�� �p�Y�R�O�X�H�� �O�H�Q�W�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j��

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���T�X�L���O�H���V�H�F�U�q�W�H���H�W���O�H���S�H�U�S�p�W�X�H�����&�R�P�P�H���W�R�X�V���O�H�V���D�U�W�V�����F�¶�H�V�W���O�D�����F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p��

et le renouvellement  qui assurent sa dynamique et sa survie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

170 Henri Basset, 1920, 306. 
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Chapitre IV  �����/�¶�R�U�D�O�L�W�p���H�W���O�D���S�R�psie 

 

1- �/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p���F�K�H�]���$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V 

 

�/�H�V���$�L�W�����6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V�����j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V���D�X�W�U�H�V�����W�U�L�E�X�V���D�P�D�]�L�J�K�H�V���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���j���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���R�U�D�O�H��

telle que nous venons de la définir. La prolifération des genres oraux et la manière dont ils se 

�W�U�D�Q�V�P�H�W�W�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p���� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �G�H�Y�L�Q�H�W�W�H�V�� �R�X�� �G�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V��

�U�D�F�R�Q�W�p�H�V���O�H���V�R�L�U���D�X�W�R�X�U���G�¶�X�Q�H���W�K�p�L�q�U�H�����G�H�V���F�K�D�Q�W�V���T�X�L���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�V����

qui me�X�E�O�H�Q�W���O�H�V���P�R�P�H�Q�W�V���G�H���M�R�L�H���R�X���G�H���V�R�O�L�W�X�G�H�����F�H�O�O�H���G�H�V���S�U�R�Y�H�U�E�H�V���T�X�L���U�H�I�O�q�W�H�Q�W���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H��

et la sagesse de ce peuple �«Le chant,  associé à la fois à des manifestations socioculturelles et 

�D�X�� �U�\�W�K�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �H�V�W�� �O�j�� �S�R�X�U���� �V�R�X�O�D�J�H�U���G�H�� �O�D�� �S�H�V�D�Q�W�Hur routinière, meubler la 

�V�R�O�L�W�X�G�H������ �H�[�S�U�L�P�H�U���O�D���M�R�L�H������ �O�D���P�p�O�D�Q�F�R�O�L�H���� �� �O�¶�H�V�S�R�L�U������ �U�D�F�R�Q�W�H�U���O�H���S�D�V�V�p���H�W���O�H���S�U�p�V�H�Q�W���� �F�R�Q�M�X�U�H�U��

les forces maléfiques, implorer la bénédiction �G�H���'�L�H�X�����G�¶�X�Q���6�D�L�Q�W�����G�¶�X�Q���D�w�H�X�O���R�X���F�R�Q�M�X�U�H�U�����O�H�V��

�I�R�U�F�H�V���P�D�O�p�I�L�T�X�H�V���«���,�O���H�V�W���O�j���D�X�V�V�L pour dénoncer, fustiger, louer, éduquer, alléger le poids de 

�O�D�� �Q�R�V�W�D�O�J�L�H�� �R�X�� �G�H�V�� �U�H�J�U�H�W�V���� �/�H�� �F�K�D�Q�W�� �H�V�W�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�� �P�R�\�H�Q�� �S�R�X�U�� �� �G�L�U�H�� �� �O�D�� �V�D�J�H�V�V�H�� �G�¶�X�Q��

peuple.    

�'�D�Q�V���F�H�W�W�H���V�R�F�L�p�W�p���G�H���O�¶�R�U�D�O�L�W�p�������O�D���S�D�U�R�O�H���H�V�W���X�Q���D�F�W�H���H�Q���V�R�L�������&�R�P�P�H���O�H���S�U�p�F�L�V�H���$�X�V�W�L�Q������970), 

�O�D�� �S�D�U�R�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �P�R�W���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �H�W�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W���� �D�F�W�L�R�Q���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�[�S�R�V�H�� �V�D��

�W�K�p�R�U�L�H���V�X�U���O�H�V���p�Q�R�Q�F�p�V���S�H�U�I�R�U�P�D�W�L�I�V���H�W���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���O�D���I�R�U�F�H���L�O�O�R�F�X�W�R�L�U�H���G�H���O�D���S�D�U�R�O�H�����'�¶�D�S�U�q�V���O�X�L����

en prononçant un énoncé, on lui attribue une force ou une valeur. Partant de cette idée, nous 

estimons que la parole dans les sociétés de la tradition orale, si elle n'agit pas tout à fait 

comme des énoncés performatifs, elle a tout de même une très grande valeur illocutoire. La 

�P�R�U�D�O�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q�� �� �Lmplicite ou explicite des locuteurs à adopter telle ou 

�W�H�O�O�H�� �D�W�W�L�W�X�G�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V���� �/�D�� �S�R�p�V�L�H�� �G�¶�X�Q�� �D�P�H�G�\�D�]�� �� ���O�¶�D�q�G�H�� �D�P�D�]�L�J�K���� �� �H�V�W��

une exhortation à faire, à respecter les valeurs,  à rester dans le droit chemin ; les chants 

rituels de la cérémonie tracent une conduite à suivre, éloigne les forces pernicieuses �«�� 

�6�R�X�O�L�J�Q�R�Q�V���D�X�V�V�L���T�X�H�����F�K�H�]���F�H�V���W�U�L�E�X�V�������O�D���S�D�U�R�O�H���G�R�Q�Q�p�H���H�V�W���V�D�F�U�p�H���H�W�����L�O���I�D�X�W���O�¶�K�R�Q�R�U�H�U�������&�¶�H�V�W��

le seul contrat qui  soit reconnu. Le terme employé pour désigner ce contrat oral est lqawil , 
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�W�H�U�P�H�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �H�P�S�U�X�Q�W�p�� �j�� �O�¶�D�U�D�E�H  lqawl  qui signifie « acte de parole ».  Une figure de 

style �¶�L�G�G�D���L�O�V-i-�Q�X�¶ ( ma langue est déjà partie ) est employée pour dire que je ne peux pas me 

�U�p�W�U�D�F�W�H�U�� �F�D�U�� �M�¶�D�L�� �G�R�Q�Q�p�� �P�D�� �S�D�U�R�O�H�� ���� �0�r�P�H�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�W�U�D�F�W�H�U�� �X�Q�� �P�D�U�L�D�J�H���� �L�O�� �V�X�I�I�L�V�D�L�W�� �G�¶�X�Q��

engagement oral  awal (propos) des partis concernés pour que le lien soit entériné par la 

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �H�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �G�H�V�� �p�S�R�X�[�� �H�W�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�U�p�V�H�U�Y�p�V���� �&�H�O�X�L�� �T�X�L�� �Q�¶�K�R�Q�R�U�H��

pas ses engagements oraux, est déchu de sa virilité, donc de son honneur.  Un adage vient 

corroborer cette vérité : «  �O�D���S�D�U�R�O�H�����F�¶�H�V�W���O�¶�K�R�P�P�H�� �ª�������/�H���S�D�U�W�D�J�H���G�H�V���W�H�U�U�H�V�����G�H���O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���V�H��

faisait sans le moindre écrit. En cas de litige, les témoins tranchent car leur parole  prévaut.  

Ainsi, le v�H�U�E�H���H�V�W���G�R�W�p���G�¶�X�Q���S�R�X�Y�R�L�U���H�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q�H���D�X�W�R�U�L�W�p�����P�R�U�D�O�H�����&�¶�H�V�W���S�D�U���O�H���Y�H�U�E�H���T�X�H��

�V�H���U�q�J�O�H�Q�W���O�H�V���F�R�Q�I�O�L�W�V���� �V�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�Q�W���H�W���V�H���G�p�Q�R�X�H�Q�W���O�H�V���F�R�Q�W�U�D�W�V���� �(�Q���H�I�I�H�W���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H���p�S�R�T�X�H��

�U�p�F�H�Q�W�H�������O�H�V���F�R�Q�W�U�D�W�V���H�Q�W�U�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�����O�H�V���H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V�����Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W���S�D�V���E�H�V�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H���F�R�Q�V�L�J�Q�p�V����

Tout se faisait oralement. Ce caractère éminent de la parole se retrouve dans la tradition orale 

berbère en général. L'écrivain kabyle Mouloud Mammeri, cité par Ramdane At Mansour171,  

en a fait le constat : « La civilisation kabyle, la civilisation berbère toute entière, est une 

civilisation du verbe...une seule phrase suffit parfois à résoudre une situation difficile...on 

peut payer d'un poème, une dette. » 

�&�H�U�W�H�V���� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �D�� �F�K�D�Q�J�p�� �H�W�� �O�D�� �S�D�U�R�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �U�H�V�S�H�F�W�p�H���� �0�r�P�H��si elle est  

�W�R�X�M�R�X�U�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U���� �H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �X�Q�H�� �D�X�W�R�U�L�W�p�� �I�L�D�E�O�H�� �D�X�[�� �\�H�X�[�� �G�H��

beaucoup de personnes. Le distique suivant, puisé chez les Ait Soukhmanes, se rapportant à 

cette valeur, exprime le regret de voir la nouvelle génération acc�R�U�G�H�U���S�H�X���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���D�X�[��

engagements oraux. 

- idda  lqawil walut �[r imggura- d�[ amm i ti �þan d wudi 

-ra�Sa s ahaqqar matta la�Êsab dda n i�[�P�D�Q���D�]�H�Q�Q�D�U���Q�Q�L���D-s 

- �/�D���S�D�U�R�O�H���I�D�L�W���G�p�I�D�X�W���j���F�H�W�W�H���J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�H���V�L�����G�p�O�D�\�p�H���G�D�Q�V���G�X���E�H�X�U�U�H�����H�O�O�H���O�¶�D�Y�D�L�W���D�Y�D�O�p�H���� 

                                                           

171  Ramdane At Mansour, Poésie Kabyle ancienne, conférence, janvier 2012, N°55     
http://www.ayamun.com/Janvier2012.htm   .   Consulté le 20/09/2016. 
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- �4�X�¶�R�Q���P�p�G�L�W�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���F�R�U�E�H�D�X172 �����T�X�¶�R�Q���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H���V�X�U���F�H���T�X�L���D���W�H�L�Q�W���V�R�Q�����E�X�U�Q�R�X�V�����V�X�U��

son dos 

�$�L�Q�V�L�����G�D�Q�V���F�H�V���Y�H�U�V�������O�H���S�R�q�W�H���L�Q�Y�L�W�H���j���P�p�G�L�W�H�U�����O�¶�K�L�V�Woire du corbeau en faisant allusion à un 

�F�R�Q�W�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�D�U�F�H���T�X�H���O�H���F�R�U�E�H�D�X���Q�¶�D�Y�D�L�W���S�D�V���W�H�Q�X���S�D�U�R�O�H�����T�X�¶���L�O���V�¶�H�V�W���Y�X���W�H�L�Q�W��

ou maculé son burnous ( son plumage), de noir signe du déshonneur. La couleur noire est 

associée à la souillure. 

Le verbe ne régit pas seulement les relations interpersonnelles : on lui attribue également un 

pouvoir magique : les imprécations sont redoutées et les bénédictions sont sollicitées surtout 

quand elles émanent des parents, des vieux, des chourfas173�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�Xoi, les respecter est 

un devoir, leur obéir  est une exigence, une valeur sacrée. On veille à ne pas  les offenser, à ne 

pas provoquer leur colère. Le verbe est là aussi en tant que prière pour solliciter la 

�E�p�Q�p�G�L�F�W�L�R�Q�����O�H���V�R�X�W�L�H�Q���G�H���'�L�H�X���P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�¶�D�L�G�H���G�H�V���6�D�L�Q�W�V���R�X���G�H�V���D�Q�F�r�W�U�H�V�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H�V��

chants rituels et des chants préludes aux différentes manifestations ou accompagnant des 

activités. La parole est par ailleurs une arme, un moyen de défense contre les forces occultes 

pernicieuses comme le mau�Y�D�L�V���°�L�O�����O�H�V���G�M�L�Q�Q�V���R�X���H�V�S�U�L�W�V���� 

�3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�D���S�D�U�R�O�H���P�D�J�Q�L�I�L�p�H�����F�K�D�Q�W�p�H���S�H�X�W���r�W�U�H���X�Q�H���S�D�U�D�G�H���R�X�����X�Q�H���D�U�P�H���U�H�G�R�X�W�D�E�O�H�����T�X�¶�R�Q��

�X�W�L�O�L�V�H�� �S�R�X�U�� �D�W�W�D�T�X�H�U�� �R�X�� �� �V�H�� �S�U�R�W�p�J�H�U���� �$�L�Q�V�L���� �¶��frapper par la parole�¶�� ���� �L�Z�W s wawal) est une 

�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�P�D�]�L�J�K�H�� �T�X�L�� �Y�H�X�W�� �G�L�U�H�� �µ�� �Y�L�V�H�U�� �T�X�H�O�T�X�¶�X�Q�� �S�D�U�� �V�H�V�� �S�U�R�S�R�V �¶���� ���µ�� �L�Z�W�� �V�� �L�]�O�L�¶ est une 

�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�R�Q�W���O�D���W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���O�L�W�W�p�U�D�O�H���H�V�W���µ  �I�U�D�S�S�H�U���T�X�H�O�T�X�¶�X�Q���S�D�U���X�Q���F�K�D�Q�W���µ�����&�H�O�D���Y�H�X�W���G�L�U�H : 

�r�W�U�H�� �I�X�V�W�L�J�p���� �r�W�U�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �S�U�R�I�prée sous forme d�¶�L�]�O�D�Q���� �/�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�X�� �Y�H�U�E�H��

�µ�I�U�D�S�S�H�U�¶�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �O�D�� �Y�L�R�O�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�D�� �G�R�X�O�H�X�U�� �T�X�L�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�Q�W�� �X�Q�� �G�p�Q�L�J�U�H�P�H�Q�W�� �S�R�p�W�L�T�X�H���� �� �(�W��

�F�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �J�H�Q�V�� �F�U�D�L�J�Q�H�Q�W�� �O�H�� �S�O�X�V���� �$�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �R�X�� �O�H�� �F�K�D�Q�W���� �� �O�H�� �G�p�Q�L�J�U�H�P�H�Q�W�� �V�H��

                                                           

172 Ce serait  une allusion à un conte : Lorsque Dieu créa le corbeau, il était blanc. Le maître du monde le punit 
parce que le méchant n'avait pas tenu parole. Un jour il lui dit : Voici deux sacs : le premier est rempli d'argent; 
le second, de poux. Porte-le sac d'argent aux musulmans et l'autre aux chrétiens. Le corbeau partit, mais trouvant 
que le sac d'argent était trop lourd, il le donna aux premiers qu'il rencontra : c'étaient des chrétiens. Il porta le sac 
de poux aux musulmans. 
Depuis lors, les chrétiens ont de l'argent et les musulmans des poux. En conséquence, le Seigneur dit au corbeau: 
Puisque tu n'as pas accompli mes ordres, tu deviendras noir. Conte puisé dans : Collectif des Guelmois site 
Internet GUELMA-France ; contes et chansons berbères. 

http://www.guelma.piednoir.net/civilisa.tion/conteberberemai09.html  , consulté le 20/10/2015 

173 Les chourfas ou igourramen en amazigh sont des personnes qui sont considérées comme les descendants du 
prophète ���� �G�R�Q�F�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �F�R�P�P�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�V�� �G�H�� �S�D�U�� �O�H�X�U�� �D�V�F�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�W�� �� �G�R�W�p�H�V�� �G�¶�X�Q�� �S�R�X�Y�R�L�U��
magique qui impose le respect. 
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propage, se mémorise longtemps et dépasse même les frontières tribales.  Car le chant se 

retient facilement et se répand rapidement et peut même se transmettre à travers des 

�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V���� �/�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�W�L�H�Q�W�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �Y�L�F�W�L�P�H�� �G�¶�X�Q�� �K�D�U�F�q�O�H�P�H�Q�W�� �V�H�[�X�H�O�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�¶�X�Q��

membre du personn�H�O�� �G�¶�X�Q�� �K�{�S�L�W�D�O�� �R�•�� �H�O�O�H�� �p�W�D�L�W�� �K�R�V�S�L�W�D�O�L�V�p�H�� �H�Q�� ������������ �H�V�W�� �U�p�Y�p�O�D�W�H�X�U���� �4�X�D�Q�G��

une association - �T�X�L���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H���j���O�¶�p�J�D�U�G���G�H�V���I�H�P�P�H�V- �O�¶�D���F�R�Q�W�D�F�W�p�H���S�R�X�U���S�R�U�W�H�U��

�S�O�D�L�Q�W�H�������Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���H�O�O�H���D���U�H�I�X�V�p�����P�D�L�V���H�O�O�H�����O�¶�D���V�X�S�S�O�L�p�H���G�H���O�D�L�V�V�H�U���W�R�P�E�H�U���O�H�V���S�Rursuites. 

�(�O�O�H���D�����M�X�V�W�L�I�L�p���V�R�Q���U�H�I�X�V���S�D�U���O�D���S�H�X�U���T�X�H���O�¶�D�I�I�D�L�U�H���Q�H���V�¶�p�E�U�X�L�W�H���H�W���Q�¶arrive dans sa localité. « Je 

�Q�H���Y�H�X�[���S�D�V���r�W�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���G�H�V���P�R�L�V�V�R�Q�Q�H�X�U�V », a-t-elle répondu clairement.  Il est vrai 

�T�X�¶�r�W�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���F�R�O�S�R�U�W�p�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H��très rarement source de fierté. Aucune personne 

ne veut  être lqist, �R�X���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���U�p�F�L�W���F�R�O�S�R�U�W�p�����&�H���W�H�U�P�H�����H�Q���D�P�D�]�L�J�K���O�R�F�D�O�����G�p�V�L�J�Q�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

ou le récit. Que le non-�U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �T�X�L�� �I�R�Q�W�� �K�R�Q�Q�H�X�U�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �V�R�L�W�� �G�L�I�I�X�V�p�� �H�V�W�� �F�H��

�T�X�¶�R�Q���U�H�G�R�X�W�H���D�X�V�V�L�����2�Q���G�L�W���G�H���T�X�H�O�T�X�¶�X�Q   iga lqist ( il est devenu histoire ou récit)  quand son 

histoire  est source de honte pour lui et ses proches et suscite le mépris ou les moqueries des 

�D�X�W�U�H�V�� ���� �,�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W���S�U�p�F�L�V�H�U���T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�D�X�W�H���� �G�¶�X�Q���P�Dnquement au devoir 

�T�X�L���� �H�Q�W�D�P�H���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H���� �S�R�U�W�H�� �D�W�W�H�L�Q�W�H���j�� �V�D���U�p�S�X�W�D�W�L�R�Q���H�W���I�D�L�W���G�¶�H�O�O�H���O�D���U�L�V�p�H���G�H�V��

autres.  

 Comme dans tout l'espace amazigh,  ici, la parole est essentielle. On respecte et craint  ceux 

qui maîtrisent le verbe car il leur procure un pouvoir à travers lequel  ils  s'imposent dans les 

assemblées.  Tout en jouant le rôle de sage, de guide, de réconciliateur, en cas de conflit, ils 

�S�H�X�Y�H�Q�W�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �X�Q�V�� �H�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �� �G�H�V�� �D�U�P�H�V�� �G�H�� �G�p�I�H�Q�V�H�� �R�X�� �G�¶�D�W�W�D�T�X�H�� 

 

2- La place et la fonction de la poésie dite et chantée chez les amazighs 

�&�R�P�P�H�� �� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �H�W�� �O�D�� �P�X�V�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �L�Q�K�p�U�H�Q�W�H�V�� �j�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H��

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �T�X�L�� �H�Q�� �V�R�L�W�� �G�p�S�R�X�U�Y�X�H���� �6�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�V���� �� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �T�X�L��

�L�J�Q�R�U�H���O�¶�X�V�D�J�H���H�V�W�K�p�W�L�Tue de sa langue.  

Selon Primo Levi (1989 : 127)174, 

 �>�«�@�����L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q���E�H�V�R�L�Q���G�H���S�R�p�W�L�V�H�U���T�X�L���H�V�W���G�H���W�R�X�V���O�H�V���S�D�\�V�� �H�W���G�H���W�R�X�V���O�H�V���W�H�P�S�V���� �/�D��

�S�R�p�V�L�H���H�V�W���H�Q���Q�R�X�V�����F�R�P�P�H���O�D���P�X�V�L�T�X�H���H�W���O�H���F�K�D�Q�W�����,�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���D�X�F�X�Q�H���F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���H�Q��

soit privée, sans doute aucun, elle est plus ancienne que la prose, à condition 

                                                           

174 Primo Levi, 1989, 127.  
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�G�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�H���V�R�X�V���O�H���Q�R�P���G�H���S�R�p�V�L�H���W�R�X�W���G�L�V�F�R�X�U�V���Y�H�U�E�D�O���R�X���p�F�U�L�W���R�•���O�D���Y�R�L�[���P�R�Q�W�H���G�H���W�R�Q����

�R�•���O�D���W�H�Q�V�L�R�Q���H�[�S�U�H�V�V�L�Y�H���V�R�L�W���p�O�H�Y�p�H���G�H���P�r�P�H���T�X�H���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���D�X���V�L�J�Q�H���H�W���j���V�D���G�H�Q�V�L�W�p�� 

 Mais la poésie et le chant- �U�H�I�O�H�W�V���G�¶�X�Q�H���O�D�Q�J�X�H���� �G�¶�X�Q�H���V�R�F�L�p�W�p- portent la marque du groupe 

�G�R�Q�W�� �L�O�V�� �p�P�D�Q�H�Q�W�� �H�W�� �Q�¶�R�E�p�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�[�� �P�r�P�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �V�R�L�H�Q�W�� �W�U�D�Q�V�I�p�U�D�E�O�H�V��

�G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H���K�X�P�D�L�Q���j���O�¶�D�X�W�U�H���R�X���G�¶�X�Q�H���O�D�Q�J�X�H���j���X�Q�H���D�X�W�U�H�����7�R�X�W�H���S�R�p�W�L�T�X�H���D���p�O�D�E�R�U�p���V�R�Q���F�R�G�H��

qui lui est propre.   A. Bounfour  estime que :  

-  �/�¶�H�V�W�K�p�Wique relève de traditions et de valeurs sociales et communautaires. Toutefois, 

�V�L���O�¶�R�Q���Q�H���U�H�W�L�H�Q�W���T�X�H���O�¶�X�V�D�J�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H�����O�D���O�L�W�W�p�U�D�U�L�W�p���������Q�R�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���V�X�U��

�O�H�V�� �W�K�q�P�H�V�� �H�W�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �P�R�Q�W�U�H�U�R�Q�W�� �� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �S�R�V�W�X�O�H�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�p�V�L�H��

berb�q�U�H�«�����$�����%�R�X�Q�I�R�X�U����������������������175 

En général, chez les amazighs, la poésie occupe une place importance et constitue 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�H�� �S�R�X�U�� �� �G�L�U�H�� �O�H�X�U�� �� �p�W�D�W�� �G�¶�k�P�H���� �S�R�X�U�� �� �L�Q�I�R�U�P�H�U���� �� �p�G�X�T�X�H�U���� �G�p�Q�R�Q�F�H�U������

fustiger,  meubler la solitude,  se donner  de la for�F�H���«���0�¶�U�L�U�L�G�D���Q�¶�$�L�W���$�W�L�T176, une poétesse 

�E�H�U�E�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �&�H�Q�W�U�D�O���� �T�X�L�� �D�� �Y�p�F�X�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�X�� ����ème siècle,  a souligné dans son poème 

intitulé : Moi je chante,177son besoin de chanter quel que soit le sentiment dont elle est 

assaillie : la joie, la peur, �O�¶�H�Q�Q�X�L�«�� 

Ainsi chez les Amazighs, la poésie tout en  répondant  à un besoin personnel,  assume un rôle 

�D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�����1�R�W�R�Q�V���W�R�X�W���G�H���V�X�L�W�H���T�X�H���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���U�p�J�L�R�Q�D�O�H��ou 

                                                           
175 Abdellah Bounfour, 1999, 4. 

176  René Euloge, 2005.  

177  Moi, je chante  

�0�R�L�����M�H���F�K�D�Q�W�H�����F�D�U���M�¶�D�L���H�X���G�H���E�R�Q�V���U�H�V�W�H�V���G�X���I�H�V�W�L�Q�� 

�$�X���P�D�U�L�D�J�H���G�H���P�R�Q���0�D�v�W�U�H�����X�Q���K�R�P�P�H���D�Y�D�U�H���H�W���G�X�U�« 

Moi, je chante parce que je tremble de peur, 

Toute seule, dans la nuit noire, sur le sentier, 

�0�R�L�����M�H���F�K�D�Q�W�H�����S�D�U�F�H���T�X�H���M�H���P�¶�H�Q�Q�X�L�H 

Avec mes moutons sur les grands pacages 

�2�•���L�O���Q�¶�\���D���Q�L���E�U�X�L�W���Q�L���k�P�H���T�X�L���Y�L�Y�H 

�0�R�L�����M�H���F�K�D�Q�W�H�����O�H���F�°�X�U���J�U�R�V�����S�R�X�U���R�X�E�O�L�H�U 

�&�H�O�X�L���T�X�L���P�¶�D�Y�D�L�W���S�U�R�P�L�V���P�D�U�L�D�J�H�� 

La chanson chasse un moment le chagrin, 

�0�D�L�V���M�H���Q�H���S�R�X�U�U�D�L���M�D�P�D�L�V���O�¶�R�X�E�O�L�H�U�� 

Moi, je chante, comme une jeune mère heureuse.   René Euloge, 2005, 274     
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contemporaine. Ibn Khaldoun, cité par Chaker Salem, a souligné cette caractéristique des 

sociétés berbères :  

-  Au Moyen Âge déjà, un auteur arabe comme Ibn Khaldoun s'émerveillait de la 

prolixité de cette littérature berbère. En fait, dans les sociétés berbères traditionnelles, 

tous les moments de la vie, quotidiens ou exceptionnels, sont ponctués par la 

�O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�����S�R�p�V�L�H�����F�K�D�Q�W�V�����F�R�Q�W�H�V�«���/�H�V���I�r�W�H�V���± naissance, circoncision, mariage, mort 

�± étaient l'occasion de poésies et chants rituels ou improvisés ; tous les actes de la vie 

quotidienne donnaient naissance à des genres particuliers : chants de travail, chants de 

�W�L�V�V�D�J�H�����F�R�Q�W�H�V���G�H�V���Y�H�L�O�O�p�H�V�����F�K�D�Q�W�V���H�W���S�R�p�V�L�H�V���G�H���S�q�O�H�U�L�Q�D�J�H�« Salem Chaker178 

Moyen de communication apprécié, la poésie est loin d'être une activité réservée à des 

spécialistes. Elle est au contraire la chose de tous et de tous les instants. Contrairement à 

�O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W���R�•���J�U�L�R�W�V���H�W���F�R�Q�W�H�X�U�V���I�R�Q�W���I�L�J�X�U�H�V���G�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���S�D�W�H�Q�W�p�V���G�X��

�Y�H�U�E�H���� �O�D�� �S�R�p�V�L�H�� �D�P�D�]�L�J�K�H�� �Q�¶�H�V�W�� �O�¶�D�S�D�Q�D�J�H�� �G�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H���� �&�K�D�F�X�Q�� �S�H�X�W�� �H�Q�� �I�D�L�U�H�� �V�H�O�R�Q�� �V�R�Q��

inspiration. 

To�X�W�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �� �T�X�L�� �V�H�� �V�H�Q�W�� �L�Q�V�S�L�U�p�H���� �� �S�H�X�W�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �H�Q�� �S�X�E�O�L�F�� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�� �H�Q�� �D�� �H�Q�Y�L�H���� �/�H�V��

�P�R�W�V���F�L�V�H�O�p�V���G�D�Q�V���O�H�X�U���I�R�U�P�H���H�W���R�X�����p�O�R�T�X�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�¶�L�P�D�J�H���T�X�¶�L�O�V���Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�����H�W�����V�H�Q�V�X�H�O�V���S�D�U��

�O�D�� �Y�R�L�[�� �T�X�L�� �O�H�V�� �E�H�U�F�H�� �� �Q�H�� �P�D�Q�T�X�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�J�L�U�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�¶�k�P�H���� �G�¶�p�P�R�X�Yoir et de susciter 

�O�¶�D�G�P�L�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�X�E�O�L�F�� �D�W�W�H�Q�W�L�I���� �S�U�r�W�� �j�� �U�p�D�J�L�U�� �S�R�X�U�� �D�S�S�U�p�F�L�H�U�� �R�X�� �G�p�S�U�p�F�L�H�U�� �O�R�U�V�T�X�
�L�O�� �V�¶�D�J�L�W��

�G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���� �0�D�L�V�� �� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�R�X�p�H�V�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �,�O�� �\�� �D�� �P�r�P�H��

celles qui en  font leur métier : ce sont les Ymediazen.  

�/�D���S�R�p�V�L�H���V�¶�H�V�W���D�V�V�L�J�Q�p���X�Q���U�{�O�H���p�G�X�F�D�W�L�I���H�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q���J�D�U�G�H-fou pour la communauté. Reflet 

�G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �H�O�O�H�� �O�H�V�� �S�H�U�S�p�W�X�H�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �D�J�L�V�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �H�O�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�j��

encore une caractéristique berbère ( amazighe) . Salem Chaker ( 2004)179  écrit :  

Il existait ainsi, dans tous les groupes berbérophones, des poètes reconnus, des bardes 

et troupes itinérantes qui allaient de village en village, de tribu en tribu, avec un 

accompagnement musical léger, conter les légendes des temps anciens, apporter les 

nouvelles d'horizons lointains, glorifier les exploits de tel groupe ou de tel guerrier, 

�V�W�L�J�P�D�W�L�V�H�U���O�D���O�k�F�K�H�W�p���R�X���O�H�V���P�p�I�D�L�W�V���G�H���W�H�O���D�X�W�U�H�«���0�p�P�R�L�U�H���G�X���J�U�R�X�S�H�����G�L�V�S�H�Q�V�D�W�H�X�U�V��

                                                           

178 Salem Chaker,  Langue et littérature berbères, Clio, Mai 2004  

179 Salem Chaker,  Langue et littérature berbères, Clio, Mai 2004. 
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du blâme et de l'éloge, ces « professionnels » assuraient un ambulant rôle important 

pour la  cohésion des groupes.   

 

Comme elle est difficilement manipulable, elle constitue aussi les archives les plus crédibles 

�S�R�X�U���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p. 

�$���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H���O�D���S�R�p�V�L�H�����O�D���P�X�V�L�T�X�H���H�V�W���L�Q�K�p�U�H�Q�W�H���j���O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q�������2�Q���Q�H��conçoit pas un peuple 

sans musique car elle répond à un besoin que tout être  humain ressent.   Bouazza Benachir 

qui  réfère à  Niezsche  vient  appuyer cette idée: 

 

 �>�«�@���� �F�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �O�¶�2�U�S�K�p�H�� �D�X�G�L�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �U�H�F�X�H�L�O�� �S�R�p�W�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�D��

nécessité de ne pas perdre de vue la signification et la portée des mots décisifs de 

Nietzsche : un « monde sans musique serait une erreur ».  Autrement dit, un Cosmos 

sans harmonie ni chant serait un pathos, sinon un enfer. Bouzza Benachir (2010 : 

12)  180  

De son côté Ludovic Obiang  rappelle que la place et le rôle de la musique pour les africains 

est encore plus importante  : « �«�� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �© expert » pour reconnaître cette 

�F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���O�D���P�X�V�L�T�X�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�H���j���R�U�G�R�Q�Q�H�U���O�¶�H�I�I�R�U�W�����j���V�X�E�O�L�P�H�U���O�D���G�R�Xleur et à transcender la 

fatigue. » Ludovic Obiang (2008 : 570) 181  

Ainsi, on peut conclure que la poésie amazighe - chantée ou psalmodiée �± répond à un besoin 

�U�H�V�V�H�Q�W�L�� �S�D�U���O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �H�Q�� �W�D�Q�W���T�X�¶�r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q���� �� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�� �O�L�H�X�� �R�•�� �� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �S�X�L�V�H�� �V�H�V��

forces  et se ressource.  Reflet de la société et de la culture dont elle émane , la poésie  se 

�I�R�U�J�H�� �G�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �T�X�L�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�Q�W�� �j�� �X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p���� �(�O�O�H�� �H�V�W��

associée à la musique et à la danse  et a des fonctions multiples au sein de la société. Les 

poètes certifiés ont un statut privilégié qu�L�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�� �� �G�¶�D�J�L�U�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �J�H�Q�V�� �H�W��

�G�¶�r�W�U�H���O�H�V���p�G�X�F�D�W�H�X�U�V���H�W���O�H�V���J�D�U�G�H���I�R�X�V���T�X�L���Y�H�L�O�O�H�Q�W���V�X�U���O�D���P�R�U�D�O�H���H�W���O�D���F�R�K�p�V�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H������ 

 

                                                           

180 Bouazza Benachir, 2010, 12. 

181 Ludovic Obiang,  2008, 570. 
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Chapitre V: Le chant, la danse  et la poésie dans le cérémonial 

1- Introduction  

.�&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �V�L�J�Q�D�O�p���� �� �O�D�� �µ�S�R�p�V�L�H�¶�� �R�X��« la langue magnifiée », dite ou chantée, 

dans le Moyen Atlas revêt plusieurs formes et fonctions. Nous ne connaissons pas de nom 

�J�p�Q�p�U�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���O�R�F�D�O�H���T�X�L���S�X�L�V�V�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�H���j���F�H���T�X�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���S�R�p�V�L�H���H�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V����

Selon la longueur du texte et sa nature (dialoguée ou non), la circonstance où il est performé, 

�O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �R�X�� �Q�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �G�H�� �P�X�V�L�T�X�H���� �L�O�� �H�V�W�� �D�S�S�H�O�p��izli, asnimmer, tamdyazt, 

tamawayt, timnadin�«��En référence à toutes ces expressions artistiques, nous emploierons le 

�W�H�U�P�H���G�H���µ�S�R�p�V�L�H�¶. Associée à la musique ou scandée selon une mélodie, la poésie se distingue 

�S�D�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �R�F�F�X�S�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�D�O�L�W�p�� �H�W�� �O�H�� �U�{�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �M�R�X�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D��

communauté.  Dans le cas des chants rituels de mariage, elle se décline en deux formes ; 

asnimmer et izli ; le pluriel  est  tinmmar pour le premier et izlan pour le second. 

Les chants rituels sont spécifiques à des circonstances qui marquent certaines étapes de la 

�Y�L�H�� �G�¶�X�Q�� �r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q : la naissance, la circoncision, le mariage. Mais la poésie orale, 

�S�U�p�V�H�Q�W�H���G�D�Q�V���O�D���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���G�H���P�D�U�L�D�J�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�L�P�L�W�p�H���D�X�[���F�K�D�Q�W�V���U�L�W�X�H�O�V�����/�D���S�R�p�V�L�H���F�K�D�Q�W�p�H��

�R�X���G�L�W�H�����F�R�P�P�X�Q�H���D�X�[���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���I�H�V�W�L�Y�L�W�p�V���\���W�U�R�X�Y�H���D�X�V�V�L���V�D���S�O�D�F�H�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���O�H�V���F�K�D�Q�W�V��

�V�F�D�Q�G�p�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �R�F�F�D�V�L�R�Q�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�X�[�� �U�H�Jistres différents dont les fonctions sont 

différentes �����O�H���O�X�G�L�T�X�H���H�W���O�H���V�p�U�L�H�X�[�����&�H�F�L���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�D���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���G�H���P�D�U�L�D�J�H��

est à la fois une fête, une jouissance et une pratique rigoureuse qui obéit à des règles et à des 

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�[�p�F�X�W�Lon et qui permet de gérer une situation de passage qui comporte des 

�U�L�V�T�X�H�V�����/�H�V���J�H�Q�U�H�V���U�H�W�H�Q�X�V���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�D�Q�V���F�H���F�K�D�S�L�W�U�H���V�R�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���F�H�X�[���T�X�L���V�H���U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W���j��

�O�¶�D�V�S�H�F�W���U�L�W�X�H�O���G�X���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O�� Ce sont les chants rythmés (izlan�����G�¶�D�K�L�G�R�X�V�����H�W��tinmmar (chants 

féminins interprétés a capella). Les dénominations génériques sont autochtones. Ces chants  

sont inhérents au rituel au sein duquel ils ont une fonction. Nous allons donc focaliser notre 

�W�U�D�Y�D�L�O���V�X�U���O�H�V���µ�J�H�Q�U�H�V�¶���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���F�R�P�P�H���P�D�M�H�X�U�V���G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H��où ils sont liés à la pratique 

rituelle 

�3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H���� �O�H�� �F�{�W�p�� �I�H�V�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H���� �T�X�L�� �Q�¶�R�E�p�L�W�� �S�D�V�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�� �� �G�X�� �U�L�W�X�H�O���� �H�V�W��

caractérisé par la diversité des genres et des thèmes. Certes la cérémonie de mariage pourrait 

�r�W�U�H���X�Q���O�L�H�X���G�¶�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��de genres littéraires différents  �D�X�T�X�H�O���R�Q���D���U�H�F�R�X�U�V���j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H�V��
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�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�P�H�Q�W�V�� �I�H�V�W�L�I�V���� �F�K�D�Q�W�V���� �G�D�Q�V�H�V���� �F�R�Q�W�H�V���� �W�K�p�k�W�U�H���«���0�D�L�V�� �V�H�X�O�V�� �O�H�V�� �J�H�Q�U�H�V se 

rapportant à la poésie dite ou chantée, les plus présents, seront traités dans la deuxième partie 

de ce chapitre.   

Nous abordons le travail par la présentation des deux types de chants rituels et leurs contextes 

�G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�����/�H���W�U�D�Y�D�L�O���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���G�p�J�D�J�H�U���O�H�V���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�����U�H�W�H�Q�X�H�V��

en soulignant sa place et sa �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V���O�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W���� �H�Q�V�X�L�W�H���G�¶�H�Q�� �G�p�I�L�Q�L�U���O�D��

�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���H�W���G�¶�H�Q���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���O�L�W�W�p�U�D�U�L�W�p���j���O�D���O�X�P�L�q�U�H���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�H���O�¶�H�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�����Q�R�W�U�H��

�U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�p�M�j�� �H�[�S�O�L�T�X�p�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� La forme linguistique sera 

questionnée afin de dégager les procédés stylistiques investis dans les textes, les écarts par 

rapport à la langue courante et les caractéristiques de cette littérature orale. 

L�¶�K�H�U�P�p�Q�H�X�W�L�T�X�H �V�H�U�D�� �V�R�O�O�L�F�L�W�p�H�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� nous apporte ses éclairages pour lever 

�O�¶�D�P�E�L�J�X�L�W�p���G�H�V���W�H�[�W�H�V. �1�R�X�V���Q�R�X�V�����U�p�I�p�U�R�Q�V���D�X�V�V�L���j���O�¶�p�W�K�Q�R�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����Vachant que 

�O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �U�H�O�q�Y�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�U�D�� �H�W�� �O�¶�H�[�W�U�D�� �W�H�[�W�X�H�O���� �O�H�V��

convenances sociales seront aussi  évoquées.  

2- Les chants rituels  

1- 1-  �7�\�S�R�O�R�J�L�H���H�W���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q 

 

Les chants qui constituent notre corpus de travail, sont  dans leur quasi-totalité collectés dans 

des conditions naturelles de leur performance lors des différentes cérémonies auxquelles nous 

avons participé dans des localités différentes des Ait Soukhmanes (Ttagueleft, larbaa n Ouqabli, 

�7�L�]�L���Q�¶�,�V�O�L�����$�J�K�E�D�O�D���«�������H�W���T�X�L���V�¶�p�W�D�O�H�Q�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������j���O�¶�D�Q�Q�p�H���������������1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���G�L�V�W�L�Q�J�X�p��

deux types de chants : asnimmer et le chant rythmé. Ils sont présentés en annexe dans deux 

�W�D�E�O�H�D�X�[�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�L�W�X�H�O�� �H�W�� �� �O�H�V�� �D�F�W�H�V�� �G�H��

communication auxquels ils se rapportent.  Pour ceux qui sont liés à des situations précises, 

�Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���H�V�V�D�\�p���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�¶�R�U�G�U�H���F�K�U�R�Q�R�O�Rgique dans lequel ils apparaissent dans 

�O�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O�����1�R�W�R�Q�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���F�R�Q�W�H�[�W�X�D�O�L�V�p�V���G�D�Q�V���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H�����V�H�F�W�L�R�Q���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���H�V�W��

intitulée : �¶���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H�¶�����&�R�P�P�H���Q�R�X�V���\���D�Y�R�Q�V�����S�U�p�V�H�Q�W�p�����O�H�����F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O�����O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���J�O�R�E�D�O�����H�W��

les différentes situat�L�R�Q�V�� �� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� ���� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �L�P�P�p�G�L�D�W�V������ �� �Q�R�X�V�� �D�O�O�R�Q�V�� �Q�R�X�V�� �F�R�Q�W�H�Q�W�H�U��

�G�¶�X�Q�� �E�U�H�I�� �U�D�S�S�H�O�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V���� �� �&�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W���Q�R�W�H�U���� �F�¶�H�V�W���T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �� �T�X�L�� �V�R�Q�W��

communs à toutes les situations : ce sont des préludes qui se présentent sous forme de  prières et 

�G�¶�L�Q�Y�R�F�D�W�L�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �p�S�L�V�R�G�H�V�� �H�W�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �V�R�Q�W�� �D�P�R�U�F�p�V���� �'�¶�D�X�W�U�H�V sont 

spécifiques à des circonstances limitées dans le temps et dans l'espace et sont aussi tributaires 
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de certaines règles d'exécution. Ces derniers accompagnent toujours une activité représentant 

une étape dans le rituel : tri du blé, application du henné pour les fiancés,  la coiffure de la 

�P�D�U�L�p�H�����R�X���V�R�Q���H�P�E�H�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�������V�D���V�R�U�W�L�H���Y�H�U�V���O�D���V�R�X�U�F�H�«���0�D�L�V��le nombre de chants collectés 

pour chaque épisode du rituel varie. Il y a des énoncés solitaires, comme il y a des groupes 

�G�¶�p�Q�R�Q�F�p�V�� �T�X�L�� �V�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W���j�� �X�Q�H�� �P�r�P�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q. Il y a  en effet des groupes 

�G�¶�p�Q�R�Q�F�p�V�� �T�X�L�� �Y�R�Q�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �F�D�U�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �L�O�V�� �V�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �j�� �X�Q�� �P�r�P�H�� �D�F�W�H�� �G�H��

communication  mais ils obéissent aussi à une même structure  et à une même mélodie.  

 Notons que l�H���U�L�W�X�H�O���H�V�W�����P�R�U�F�H�O�p���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���H�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�Q���G�H���P�X�O�W�L�S�O�H�V���F�p�U�p�P�R�Q�L�H�V��

aux contenus divers. Pour un même épisode du cérémonial, il y a les deux types de chants : les 

izlan (�F�K�D�Q�W�V�� �U�\�W�K�P�p�V�� �� �D�X�� �W�D�P�E�R�X�U�L�Q���� �H�W�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �G�¶asnimmer (chants féminins chantés a 

cappella).  Ces deux genres se partagent les mêmes thèmes et les mêmes situations. Ils jouent 

le même rôle. Les chants rythmés peuvent être interprétés séparément ou dans la mixité 

comme ils peuvent se dérouler simultanément avec les chants féminins dans le même lieu ou 

dans des lieux différents. �,�O�� �D�U�U�L�Y�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�V�Q�L�P�P�H�U�� ��se chevauche 

�D�Y�H�F���F�H�O�O�H���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���U�\�W�K�P�p�V���S�R�X�U���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���X�Q���p�S�L�V�R�G�H���G�X���U�L�W�X�H�O���W�H�O�V���T�X�H���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X��

�K�H�Q�Q�p���� �O�H�� �G�p�S�D�U�W�� �R�X�� �O�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �G�X�� �F�R�U�W�q�J�H�� �Q�X�S�W�L�D�O�� Tandis que certaines séquences comme la 

coiffure de la mariée ou son embellissement et les chants  qui les accompagnent,  sont 

�H�[�p�F�X�W�p�H�V���S�D�U���O�H�V���I�H�P�P�H�V���G�D�Q�V�����O�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p���H�W���O�H���F�D�O�P�H���� 

Le chant dont il est question dans cette étude  est circonscrit dans le contexte du cérémonial 

du mariage et la quasi-totalité  des énoncés sont  limités à des étapes de son déroulement.  

Partie intégrante du rituel du mariage, et pratique ancestrale empreinte d'une certaine 

magie, le chant est obligatoirement lié à une situation, à un acte exécuté dont il  élucide le 

sens. Car à côté  des chants qui  expriment  la pensée co�P�P�H���O�H�V���Y�°�X�[���H�W���O�H�V���S�U�L�q�U�H�V�����L�O���\���D���F�H�X�[��

qui  expliquent, commentent ou complètent le sens des actes effectués et des objets manipulés. 

 A chaque activité, à chaque étape de la cérémonie, correspondent des chants qui font partie 

de la magie initiatique à laquelle ces tribus ont recours pour invoquer les forces occultes et 

�S�U�L�H�U���'�L�H�X���H�W���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���V�D�L�Q�W�V���S�R�X�U���T�X�H���W�R�X�W���V�H���S�D�V�V�H���E�L�H�Q�����T�X�H���O�H�V���H�P�E�€�F�K�H�V���V�R�L�H�Q�W���p�F�D�U�W�p�H�V��

�H�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �U�p�X�V�V�L�V�V�H�� �&�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �V�D�F�U�p�V���� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �G�¶�L�Q�F�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X��

langage - �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �J�U�k�F�H�� �D�X�� �Y�H�U�E�H�� �G�¶�D�J�L�U�� �V�X�U�� �O�H�V�� �r�W�U�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V��- �V�¶�H�V�W�� �F�R�Q�V�H�U�Y�p����

dans  la poésie mystique, dans les chants rituels. 
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 La performance est la conjugaison de tout un ensemble de paramètres  qui concourent à 

�G�R�Q�Q�H�U���j���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���L�Q�V�W�D�Q�W�V���X�Q�H���V�R�O�H�Q�Q�L�W�p�������j���H�Q���I�D�L�U�H���S�D�U�I�R�L�V���X�Q���P�R�P�H�Q�W���G�¶�L�Q�Y�R�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H��

fortes émotions. Il est vrai que la  mélodie, le lieu, des actes effectués, les objets manipulés, 

�O�¶�p�W�D�W�� �G�¶�k�P�H�� �� �G�H�V�� �S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V�� �L�P�S�U�q�J�Q�H�Q�W�� �F�H�V�� �S�D�U�R�O�H�V���� �G�¶�X�Q�H�� �F�K�D�U�J�H�� �p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �G�¶�X�Q��

pouvoir  magique. Ainsi, les énoncés ne sont-�L�O�V�� �T�X�¶�X�Q�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�� �S�D�U�P�L�� �W�D�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �T�X�L��

�F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���j���F�U�p�H�U���F�H�W�W�H���D�W�P�R�V�S�K�q�U�H���R�•���O�D���M�R�L�H���G�H���O�¶�D�O�O�L�D�Q�F�H���V�H���F�R�Q�M�X�J�X�H���D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q��

du futur et la tristesse de la séparation. 

 

2-2- Les chants féminins ou asnimmer 

 

Les chants rituels féminins chez la communauté des Ait Soukhmanes, exécutés a capella, 

sont spécifiques à des circonstances qui marquent la vi�H���G�¶�X�Q���r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q : la naissance, la 

circoncision, le mariage. Dans ce genre de chants, le rite en tant que pratique ancestrale 

empreinte d'une certaine magie, est obligatoirement lié à l'acte de parole qui en constitue la 

partie intégrante et en élucide le sens. 

Asnimmer  �H�V�W���O�H���I�D�L�W���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���F�H���F�K�D�Q�W���U�L�W�X�H�O���I�p�P�L�Q�L�Q����Tanmmirt est le nom singulier de ce 

chant ; tinmmar �H�V�W���O�H���S�O�X�U�L�H�O�����&�¶�H�V�W���X�Q���F�K�D�Q�W�����G�H���I�H�P�P�H�V�����G�H�V���]�R�Q�H�V���P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�V�H�V���G�X���0�R�\�H�Q��

Atlas et du Haut-Atlas. Le terme  « tanmmirt »  veut dire aussi en amazigh la gratitude et la 

reconnaissance. Employé seul dans un énoncé, ce mot a été repris aux Touaregs avec le sens 

de « remerciement ».   

Le chant asnimmer accompagne un  moment de passage ou  ce que Marie Virolle (2001) 

appelle « �O�¶entre-deux ». Ils font partie intégrante des célébrations des cérémonies de passage 

�T�X�L�� �P�D�U�T�X�H�Q�W���O�D�� �Y�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�V�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �G�H��

mariage qui célèbre le changement du statut du couple  ou encore la circoncision qui est une 

�p�S�U�H�X�Y�H���G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���J�D�U�o�R�Q�V�����&�H�V���F�K�D�Q�W�V���P�H�X�E�O�H�Q�W���F�H�V���P�R�P�H�Q�W�V�����F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�V���S�D�U���X�Q�H��

�I�R�U�W�H���D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �H�W�� �� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �p�P�R�W�L�R�Q�V���� �� �/�D�� �S�H�X�U���G�¶�X�Q�� �D�F�F�L�G�H�Q�W���G�H�� �S�D�U�F�R�X�U�V���� �� �G�H�V�� �I�R�U�F�H�V��

�R�F�F�X�O�W�H�V�����V�R�U�F�H�O�O�H�U�L�H�����P�D�X�Y�D�L�V���°�L�O���������G�H���O�¶�L�Q�F�R�Q�Q�X���H�V�W���P�D�Q�L�I�H�V�W�H�����&�¶�H�V�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H���F�K�D�Q�W���T�X�H���O�D��

�S�H�X�U���H�V�W���H�[�R�U�F�L�V�p�H���H�W���T�X�H���V�¶�L�Q�V�W�D�X�U�H���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q  entre les êtres du monde visible et les 

forces occultes dont on sollicite la clémence, la bénédiction et le soutien.   
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�/�H�� �F�K�D�Q�W�� �U�L�W�X�H�O�� �G�H�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �G�H�� �P�D�U�L�D�J�H�� �� �Q�¶est pas spécifique aux tribus des Ait 

Soukhmanes.  �&�¶�H�V�W���O�H���P�R�W��tangguift  qui est  employé pour désigner les chants nuptiaux dans 

�G�¶�D�X�W�U�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���G�X���0�D�U�R�F���F�R�P�P�H�������F�K�H�]���$�L�W���%�D�D�P�U�D�Q�H�V���D�X���6�X�G���G�X���0�D�U�R�F���R�X���D�X���1�R�U�G���G�D�Q�V���O�H��

�U�L�I�����/�H���W�H�U�P�H���H�V�W���X�W�L�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�¶�D�U�D�E�H���G�L�D�O�H�F�W�D�O���P�D�U�R�F�D�L�Q�����V�R�X�V���O�H���Q�R�P���G�H�����© neggafa » et désigne 

la personne �T�X�L���K�D�E�L�O�O�H���O�D���P�D�U�L�p�H�����F�K�D�Q�W�H���V�H�V���O�R�X�D�Q�J�H�V�����Y�H�L�O�O�H���V�X�U���H�O�O�H���H�W���O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���G�X�U�D�Q�W��

la cérémonie.  �&�H���F�K�D�Q�W���S�R�U�W�H���O�H���Q�R�P���G�H���O�¶asellaw  dans le sud du Maroc, warrou  dans le Sud 

Est.   Asellaw - terme dérivé de tala qui signifie  pleur en amazigh- peut être �W�U�D�G�X�L�W���S�D�U���µ���F�H�O�X�L��

�T�X�L���I�D�L�W���S�O�H�X�U�H�U�¶���� 

�&�H�V���F�K�D�Q�W�V�����F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���Q�R�W�p�����V�R�Q�W�����D�V�V�R�F�L�p�V���j�����G�H�V���P�R�P�H�Q�W�V�����I�R�U�W�V���G�X���U�L�W�X�H�O�����G�R�Q�W��

�L�O�V�� �U�H�K�D�X�V�V�H�Q�W�� �O�H�� �W�R�Q�� �H�W�� �V�X�V�F�L�W�H�Q�W�� �O�¶�p�P�R�W�L�R�Q�� �j�� �W�H�O�� �S�R�L�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�F�K�H�V�� �H�W��

�O�¶�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H���G�H���U�H�W�H�Q�L�U���O�H�X�U�V���O�D�U�P�H�V���F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���O�R�U�V���G�H���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���K�H�Q�Q�p���R�X���O�R�U�V��

�G�X�� �G�p�S�D�U�W�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H�� �G�H�� �V�D�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�U�H�Q�W�D�O�H���� �/�D�� �M�R�L�H�� �� �G�H�� �O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �F�p�O�p�E�U�p����

�O�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���H�W���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�L���O�X�L���V�R�Q�W���L�Q�K�p�U�H�Q�W�H�V���V�H���F�R�Q�M�X�J�X�H�Q�W���H�W���F�U�p�H�Q�W���X�Q�H���p�P�R�W�L�R�Q���I�R�U�W�H��

que trad�X�L�V�H�Q�W�� �H�W�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�Q�W�� �O�H�V�� �Y�R�L�[�� �P�p�O�R�G�L�H�X�V�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�O�q�Y�H�Q�W�� �H�W�� �p�P�H�X�Y�H�Q�W�� �D�X-delà de 

�O�¶�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H��  

Ce sont donc des paroles, des chants qui sont transmis de génération en génération.  Ces 

chants portent aussi le nom de warrou  dans la région de Tinghir. Le terme pourrait se prêter à 

cette interprétation selon laquelle il serait composé de  war, préfixe amazigh qui signifie  

�µ�V�D�Q�V�¶�����µ�r�W�U�H���G�p�S�R�X�U�Y�X���G�H�¶�����H�W�� rou  �T�X�L���V�L�J�Q�L�I�L�H���µ �D�M�R�X�W�H�U�¶�����$�L�Q�V�L���O�H���W�H�U�P�H����warrou  qui désigne 

les chants nuptiaux voudrait dire ���¶�� �V�D�Q�V�� �U�L�H�Q�� �D�M�R�X�W�H�U�¶�� �R�X�� �µ�F�H�O�X�L�� �T�X�L�� �Q�H�� �W�R�O�q�U�H�� �S�D�V�� �G�¶�D�M�R�X�W�¶�� Si 

ces chants sont les plus réticents au changement, �L�O�� �Q�¶�H�Q�� �G�H�P�H�X�U�H�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �Y�U�D�L�� �T�X�H��

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���H�V�W���G�D�Q�V���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���R�U�D�O�H���T�X�L���Q�H���V�X�U�Y�L�W���T�X�H���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���V�¶�D�G�D�S�W�H���� 

Chez les Ait Soukhman, asnimmer  �G�p�V�L�J�Q�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�W�R�Q�Q�H�U ces vers séculaires, chantés  a 

capella,  par lesquels les femmes inaugurent et accompagnent  le déroulement de la 

cérémonie. Ils  �V�R�Q�W�� �� �H�[�p�F�X�W�p�V�� �H�Q�� �G�R�X�E�O�H�� �F�K�°�X�U�� �I�p�P�L�Q�L�Q�� �D�O�W�H�U�Q�p����Les femmes se scindent en 

groupes de deux, trois ou quatre  et chantent à tour de rôle. Quand elles sont nombreuses à 

vouloir chanter, elles peuvent former  plus de deux  groupes qui se relaient ou se donnent la 

réplique. Pour assurer une harmonie au niveau de la prestation de chaq�X�H���F�K�°�X�U�����O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H��

femmes le composant est restreint et est souvent limité à deux ou trois. Ces chants ont un 

rythme, une prosodie qui leur sont  propres. Ils accompagnent des gestes, des actions, des 

�G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���H�W  qui en constituent des étapes importantes.  

A travers certains de ces chants, dont les paroles sont diversifiées, les femmes interprètent 
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�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �I�R�Q�W�� �G�L�D�O�R�J�X�H�U���� �&�H�V�� �F�K�°�X�U�V�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �p�Q�R�Q�F�L�D�W�H�X�U�V��

réels du chant et ils prêtent leur voix aux différents protagonistes qui invoquent la bénédiction 

�G�H�� �'�L�H�X���� �G�X�� �S�U�R�S�K�q�W�H�� �H�W�� �G�H�V�� �V�D�L�Q�W�V���� �G�L�D�O�R�J�X�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �V�¶�L�Q�W�H�U�S�H�O�O�H�Q�W�� �R�X�� �I�X�V�W�L�J�H�Q�W���� �/�H��

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �p�W�D�Q�W�� �O�D�� �P�D�U�L�p�H���� �F�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�H�O�O�H�� �T�X�H�� �V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�� �O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V��

chants.   

  �&�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �G�¶asnimmer, interprétés a capella, se distinguent par le registre, le rythme, la 

qualité de la voix requise.  Le timbre et la tessiture de la voix des femmes évoquent la hauteur 

�G�H���O�D���P�R�Q�W�D�J�Q�H���H�W���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H���V�H�V���F�D�V�F�D�G�H�V���T�X�L���S�D�V�V�H���G�¶�X�Q���P�X�U�P�X�U�H���S�D�L�V�L�E�O�H�����I�O�R�W�W�D�Q�W�����H�W��

apaisant) à un giclement fort et lent qui surprend,  émerveille et éveille. La voix oscille entre 

la rugosité des roches et la limpidité des eaux des cascades.  

�,�O�V�����Q�H���V�R�Q�W���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�V���G�¶�D�X�F�X�Q���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W���G�H���P�X�V�L�T�Xe. Bien que le rythme soit souvent lent 

�H�W�� �I�O�R�W�W�D�Q�W���� �O�D�� �P�p�O�R�G�L�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �P�r�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�V�� �$�L�W�� �6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V����

�0�r�P�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H�� �J�U�R�X�S�H���� �O�R�U�V�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �p�W�D�S�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H����les chants 

d�¶�D�V�Q�L�P�P�H�U obéissent à des mélodies différentes. Chaque corpus est interprété selon une 

mélodie particulière. La mélodie indique pourtant des événements précis et permet de 

comprendre quels vers ou fragments de vers doivent être interprétés ensemble. Toutefois, il 

faudrait noter que certaines mélodies récurrentes sont utilisées à plusieurs moments du rituel.  

�'�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V���F�D�V�����O�¶�R�U�H�L�O�O�H���G�¶�X�Q���p�W�U�D�Q�J�H�U���S�R�X�U�U�D�L�W���O�H�V���D�V�V�L�P�L�O�H�U���j���G�H�V���H�[�H�U�F�L�F�H�V���G�H���Y�R�F�D�O�L�V�H : la 

�Y�R�L�[�����H�V�W���I�O�X�F�W�X�D�Q�W�H�����O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���H�V�W���U�H�O�k�F�K�p�H���H�W���O�H���U�H�J�L�V�W�U�H���V�R�X�Y�H�Q�W���K�D�X�W�� 

La cérémonie commence par des you-you. Ce sont ces cris mélodieux qui inaugurent chaque 

�p�W�D�S�H�� �G�H�� �O�D�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �H�W�� �O�¶�p�P�D�L�O�O�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �U�H�O�H�Y�H�U�� �O�H�� �W�R�Q�� �H�W�� �J�D�O�Y�D�Q�L�V�H�U�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�W�H�X�V�H�V�� �H�W��

chanteurs.  Ils sont souvent relayés par l�¶�D�V�Q�L�P�P�H�U���T�X�D�Q�G�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V 

évoquées. Le verbe s�[urd (pousser des you you)  est à rapprocher du verbe ser�[ud ( féliciter). 

Le you- you, ta�[rut  �H�Q�� �D�P�D�]�L�J�K���� �H�V�W�� �X�Q�� �F�K�D�Q�W�� �G�¶�D�S�S�H�O�� �T�X�L�� �H�[�S�U�L�P�H�� �O�D�� �M�R�L�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�L�Q�V�W�D�U�� �G�H��

�O�¶�D�V�Q�L�P�P�H�U���� �X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�H�� �E�p�Q�L�U�� �H�W�� �G�H�� �I�p�O�L�F�L�W�H�U182.  Il faudrait souligner que les you-you et 

�O�¶asnimmer �V�R�Q�W���O�¶�D�S�D�Q�D�J�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V���� �� �&�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �\�� �R�Q�W���U�H�F�R�X�U�V���� �D�X�V�V�L���E�L�H�Q���j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U��

�T�X�¶�j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���G�H�P�H�X�U�H���S�R�X�U���D�Q�Q�R�Q�F�H�U���R�X���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���X�Q���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���K�H�X�U�H�X�[�� 

                                                           

182 ser�[ud�����F�¶�H�V�W���I�p�O�L�F�L�W�H�U���T�X�H�O�T�X�¶�X�Q���S�R�X�U���X�Q���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���K�H�X�U�H�X�[������Irghud rebbi est une expression qui veut dire : 
félicitations ! 
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La phrase mélodique correspond à un énoncé qui est répété plusieurs fois ���� �W�U�R�L�V���� �T�X�D�W�U�H�«����

�D�Y�D�Q�W���G�¶�H�Q���D�E�R�U�G�H�U�����X�Q���D�X�W�U�H�����/�R�U�V���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�����O�H�V���F�K�D�Q�W�H�X�V�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���D�O�W�H�U�Q�H�U���O�D���Y�R�L�[��

�D�L�J�•�H�� �H�W�� �O�D�� �Y�R�L�[�� �J�U�D�Y�H���� �� �&�H�O�D�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�R�P�S�U�H�� �O�D�� �P�R�Q�R�W�R�Q�L�H�� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�� �D�S�U�q�V���T�X�¶�R�Q�� �D 

adopté la même mélodie pendant un instant.  En effet, comme le nombre des énoncés  

spécifiques à chaque situation est très limité, ils sont répétés sur la même mélodie avec des 

timbres de voix quelques fois différents avant de passer à une autre mélodie et à un autre 

�F�R�U�S�X�V�����,�O���Q�¶�\�� �D���S�D�V���G�H���U�q�J�O�H���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���U�p�S�p�W�L�W�L�R�Q�V���R�X���O�H���W�H�P�S�V���F�R�Q�V�D�F�U�p���j���X�Q�H��

�P�p�O�R�G�L�H���� �&�H�O�D�� �H�V�W�� �O�D�L�V�V�p�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�p�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�W�H�X�V�H�V�� Le tuilage entre le premier et le 

second demi-�F�K�°�X�U���H�V�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�H���O�¶asnimmer. La séance est close une fois 

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���j���O�D�T�X�H�O�O�H���L�O�V���U�p�I�q�U�H�Q�W���H�V�W���D�F�K�H�Y�p�H�� 

Ces chants ainsi que la mélodie qui leur est inhérente sont puisés dans les archives ancestrales 

et transmis de génération en génération, avec �O�H���V�R�X�F�L���G�¶�p�Y�L�W�H�U���W�R�X�W�H modification volontaire. 

�&�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �V�D�F�U�p�V���� �O�D�� �P�D�J�L�H�� �U�p�V�L�G�H�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�¶�L�O�V��

véhiculent mais dans la manière dont ils sont entonnés, la mélodie qui les accompagne  et le 

contexte qui les appelle. Du fait de leur caractère rituel, ils tendent à limiter au maximum la 

variabilité. Le sens de certains chants  très connus et scandés à chaque occasion reste 

incompris des chanteuses à qui nous avons posé la question. 

2-3- Les chants rituels rythmés au tambourin et au battement des mains 

 

Si le chant rituel féminin  interprété a capella porte le nom de tanmmirt���� �R�X�� �µ�D�V�Q�L�P�P�H�U�¶,  le 

�F�K�D�Q�W���U�L�W�X�H�O���U�\�W�K�P�p�����H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V���D�X�W�U�H�V���F�K�D�Q�W�V�����E�H�U�E�q�U�H�V���G�H���O�D���U�p�J�L�R�Q�����F�R�P�P�H���X�Q�� 

izli, terme que nous allons développer ci-après.  Mais, comme pour la première catégorie, sa 

thématique  est adaptée  à la circonstance. Ce qui revient à dire que pour le même épisode du 

rituel, il y a les chants qui appartiennent aux deux catégories. Comme pour les chants 

féminins, les chants rythmés interprétés par le groupe se rapportent aux différentes étapes et 

�D�F�W�H�V���G�X���F�p�U�p�P�R�Q�L�D�O���H�W���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W���O�H�V���J�H�V�W�H�V�����H�W���O�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���T�X�¶�L�O�V���H�[�S�U�L�P�H�Q�W�������G�p�F�U�L�Y�H�Q�W���R�X��

�E�p�Q�L�V�V�H�Q�W���j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �Y�°�X�[�� �H�W�� �O�H�V�� �S�U�L�q�U�H�V���� �6�L�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �H�V�W�� �O�¶�D�S�D�Q�D�J�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �O�H�� �F�K�D�Q�W��

rythmé peut être interprété aussi bien par les hommes que par les femmes séparément ou dans 

la mixité. Contrairement à asnimmer qui exige de hautes compétences vocales, les chants de 

groupe permettent à tout un cha�F�X�Q���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���S�D�U�W���j���O�D���I�r�W�H���\���F�R�P�S�U�L�V���F�H�X�[���H�W���F�H�O�O�H�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W��

pas de capacités vocales.   
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�/�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �G�¶�D�K�L�G�R�X�V�� �H�W�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �� �V�R�Q�W�� �G�p�V�L�J�Q�p�V�� �S�D�U��izlan (vers chantés), pluriel de 

izli qui veut dire dans la langue locale «le fluide », celui qui coule.  L�¶�L�]�O�L pourrait être 

rapproché  du vers français en deux hémistiches.  

Basset  le définit sans se départir de son jugement  dépréciatif : 

La forme poétique la plus rudimentaire semble bien être offerte par les izlans du 

Moyen-�$�W�O�D�V���� �/�¶�L�]�O�L��- le nom se retrouve ailleurs pour désigner des poèmes quelque 

peu différents- �H�V�W���O�j���X�Q�H���S�K�U�D�V�H���G�H���S�U�R�V�H���U�\�W�K�P�p�H�����W�U�q�V���F�R�X�U�W�H�����j���O�¶�R�U�G�L�Q�D�L�U�H�����H�[�S�U�L�P�D�Q�W����

sous une forme imagée, une pensée assez simple. Chacun, homme ou femme  peut en 

�F�R�P�S�R�V�H�U���j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q��  Henri Basset 183(1920 : 309 ) 

 

�/�H�� �W�H�U�P�H�� �G�¶izli  pose quelques problèmes aussi bien dans son étymologie  que dans sa  

signification actuelle. Certaines voix laissent entendre que le sens de ce terme aurait connu, 

selon les régions, une spécialisation thématique et  ou formelle. Galant-Pernet  écrit à propos 

de cette évolution : «  ���«�����O�¶izli   kabyle semble bien prendre un nouveau départ  en glissant 

formell�H�P�H�Q�W�����Y�H�U�V���O�¶asefru et, thématiquement, vers une lyrique plus universelle  que grivoise 

( mais qui reste sensuellement révoltée ) �«�ª184�����,�O���V�H�P�E�O�H���P�r�P�H�����T�X�¶�L�O���V�R�L�W���F�D�U�U�p�P�H�Q�W�����V�R�U�W�L���G�H����

�O�¶�X�V�D�J�H���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���U�p�J�L�R�Q�V�����&�H���F�R�Q�V�W�D�W���H�V�W���G�p�M�j���I�R�U�P�X�O�p���S�D�U���7�D�V�V�D�G�L�W Yacine185 : « Le nom 

�P�r�P�H�����H�Q�F�R�U�H���W�U�q�V���Y�L�Y�D�Q�W���H�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���E�H�U�E�p�U�R�S�K�R�Q�H�V�����F�R�Q�Q�X���H�Q���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�R�L�Q�W�V��

�G�H�� �O�D�� �.�D�E�\�O�L�H�� �L�O�� �\�� �D�� �j�� �S�H�L�Q�H�� �X�Q�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���� �W�H�Q�G�� �j�� �G�L�V�S�D�U�D�L�W�U�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�H�Y�H�Q�X��

�H�Q�Y�D�K�L�V�V�D�Q�W���G�H���O�¶asefru , plus  polyvalent.»  Tassadit Yacine (1988). 

Dans la langue locale, le chant est appelé  l�[a  ou urar,  prononcé  irir  chez Ait Soukhmanes. 

Les vers sont appelés  izlan, pluriel de  izli. Mais  nous ne sommes pas parvenue à déterminer 

le nom générique de la poésie. Selon sa forme, la manière dont elle est exécutée, la 

circonstance de son actualisation,  elle se décline en izli, tamawayt, asnimmer, tamadyazt, 

�D�K�H�O�O�H�O�����W�L�P�Q�D�G�L�Q�«�� 

                                                           

183  Henri Basset, 1920, 309. 

184 Paulette  Galant Pernet, 1998,  45-78. 

185 Tassadit Yacine ���� �� �O�¶�L�]�O�L�� �R�X�� �O�¶�D�P�R�X�U�� �F�K�D�Q�W�p�� �H�Q�� �.�D�E�\�O�L�H, Edition de la MSH, Paris, 1988. Une version 
algérienne est assurée par les éditions XXXXX, Alger, 1989.  
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Le poète est appelé soit aneddam, aneccad, amedyaz, « le barde berbère » selon M. Peyron. 

�/�H�V�� �G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �W�H�U�P�H�V�� �V�R�Q�W�� �H�P�S�U�X�Q�W�p�V�� �j�� �O�¶�D�U�D�E�H����Aneddam est le substantif du 

verbe «  naddama �ª�� �H�W���V�L�J�Q�L�I�L�H�� �H�Q���D�U�D�E�H���F�H�O�X�L���T�X�L���P�H�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���� �R�U�J�D�Q�L�V�H����Anccad, viendrait 

de «  nachada »  qui veut dire chanter, réciter.   Mais dans la langue locale, les substantifs de 

anccad et an�²�²am sont employés dans le sens  de compositeur ou poète.  Tandis que pour  

composer de la poésie, on emploie les expressions  irza izlan  (casser les chants) ou  igra izlan 

( jeter les chants).  Yusiy, �T�X�L�� �D�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �O�L�W�W�p�U�D�O�� �G�H�� �µ �S�U�H�Q�G�U�H�¶, est le terme employé pour 

�G�p�V�L�J�Q�H�U���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U�����G�¶�H�Q�W�R�Q�Q�H�����G�H���F�K�D�Q�W�H�U���F�H�W�W�H���S�R�p�V�L�H��  amedyaz  désigne celui qui 

est à la fois compositeur et interprète.  

 

�/�¶�L�]�O�L���H�V�W���O�¶�X�Q�L�W�p���G�H���E�D�V�H���G�D�Q�V���W�R�X�W�H���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���S�R�p�W�L�T�X�H���D�P�D�]�L�J�K�H���G�X���0�R�\�H�Q���$�W�O�D�V�����&�¶�H�V�W���X�Q��

énoncé complet sur le plan sémantique et syntaxique. Comme terme générique, il désigne une 

�X�Q�L�W�p���S�R�p�W�L�T�X�H���F�K�D�Q�W�p�H���R�X���V�F�D�Q�G�p�H���� �� �,�O���D���O�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���G�¶�r�W�U�H���X�Q���S�R�q�Pe à deux vers, parfois 

un seul. Dans ce dernier cas, il est appelé aferradi.   

�/�¶�L�]�O�L���S�H�X�W���V�H���W�U�R�X�Y�H�U���V�H�X�O���� �H�W���r�W�U�H���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W���G�H�V���D�X�W�U�H�V���L�]�O�D�Q���T�X�L���Y�R�Q�W���r�W�U�H���F�K�D�Q�W�p�V���G�D�Q�V���O�D��

�P�r�P�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���G�¶�D�K�L�G�R�X�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���F�R�X�Y�U�L�U���W�R�X�V���O�H�V��thèmes en  

�W�R�X�F�K�D�Q�W���D�X�[�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���D�V�S�H�F�W�V���G�H���O�D���Y�L�H���H�W���V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H���G�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V�� �U�H�J�L�V�W�U�H�V������ �S�U�R�I�D�Q�H���� �V�D�F�U�p����

ludique, sérieux, moderne, traditionnel. Hors contexte, ces �µ�L�]�O�D�Q�¶ ne sont pas toujours faciles 

�j���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���F�D�U���L�O�V���U�H�J�R�U�J�H�Q�W���G�¶�D�O�O�X�V�L�R�Q�V���H�W���G�¶�L�Pplicites. Aussi est- il nécessaire de connaître 

�O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�����V�R�F�L�D�O�����T�X�L���O�H�V���D���H�Q�J�H�Q�G�U�p�V�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���V�R�X�O�L�J�Q�H���+�D�P�U�L���%�D�V�V�R�X (2011 : 

72)186: « �&�H�V���L�]�O�D�Q�V���G�L�W�V���V�R�O�L�W�D�L�U�H�V�����L�I�U�U�D�G�L�\�Q�����Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W���X�Q�H���I�R�X�L�O�O�H���P�L�Q�X�W�L�H�X�V�H���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

culturelle, sociale, voire politique du groupe, pour pouvoir saisir leur portée littéraire.»   

Les chants rituels rythmés se distinguent des chants féminins par le rythme, 

�O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���P�X�V�L�F�D�O���H�W���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H�V���F�K�D�Q�W�H�X�U�V�����/�H�V���W�K�q�P�H�V���D�E�R�U�G�p�V���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���W�\�S�H�V��

sont les mêmes.  Mais sur le plan formel et prosodique, les chants rituels rythmés font partie 

des izlan �G�¶�D�K�L�G�R�X�V�� �H�W�� �V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H�Q�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�K�D�Q�W�V�� �� �G�H�� �G�L�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�V�� �H�W��

structurés par le tambourin et même le violon ou l�[ay��a187 quand on a affaire à des experts. 

  

                                                           

186  Bassou Hamri, 2011, 72. 

187  Al ghaita est une  sorte de haut bois. 
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3- �/�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V 

 

�/�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �X�Q�H�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �G�X�� �0�R�\�H�Q�� �$�W�O�D�V���� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �X�Q�H�� �G�D�Q�V�H���� �X�Q�H��

interprétation chorégraphique,  et une variété de poésie, de mélodies et de rythmes. A. 

Chottin, cité par Bouazza Benachir, le décrit ainsi : « �/�¶�D�K�L�G�R�X�V�� �H�V�W�� ���«���� �O�D�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q��

musicale et chorégraphique la plus complète de la montagne berbère dans le Moyen Atlas ( et 

le Haut Atlas central et oriental) ; il est comme la synthèse des divers genres de poésie 

chantée chez les Brabers. » Bouazza Benachir  ( 2010 : 18) 188 

�'�D�Q�V�� �O�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �O�D�� �S�R�p�V�L�H���� �O�D�� �P�X�V�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �G�D�Q�V�H�� �V�R�Q�W�� �L�Q�G�L�V�V�R�F�L�D�E�O�H�V���� �2�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�D�V��

�F�R�Q�F�H�Y�R�L�U�� �O�¶�X�Q�H�� �V�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �F�D�U�� �H�O�O�H�V�� �I�R�U�P�H�Q�W�� �X�Q�� �W�R�X�W : elles  sont imbriquées et sont 

réciproquement genèse et accomplissement. « �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�D�Q�V���O�¶�D�K�L�G�R�X�V���G�¶�X�Q���P�p�O�D�Q�J�H�����G�H���S�R�p�V�L�H��

�H�W�� �G�H�� �G�D�Q�V�H���� �D�F�F�R�U�G�p�H�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�X�� �P�r�P�H�� �U�\�W�K�P�H���� �T�X�L�� �Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �V�H��

�S�R�U�W�H�Q�W���O�¶�X�Q�H���O�¶�D�X�W�U�H�����Y�R�Q�W���G�H���O�¶�D�Y�D�Q�W���O�¶�X�Q�H���S�D�U���O�¶�D�X�W�U�H�����ª�� Jean Peyriguère (1998 : 221)189  

3-1- �'�H�V�F�U�L�S�W�L�I���G�H���O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V�� 

�/�¶�D�K�L�G�R�X�V��est une  danse collective  accompagnée  de chants rythmés par des instruments de 

�P�X�V�L�T�X�H���������6�L���O�¶�D�K�Z�D�F�K���H�V�W���S�U�D�W�L�T�X�p���G�D�Q�V���O�H���V�X�G���G�X�����0�D�U�R�F�������G�D�Q�V���O�H���0�R�\�H�Q���$�W�O�D�V���P�D�U�R�F�D�L�Q���H�W��

�O�¶�$�W�O�D�V���&�H�Q�W�U�D�O�����O�¶�D�K�L�G�R�X�V�� est la danse collective de toutes les circonstances  heureuses. Cette 

danse qui  est liée à un ensemble de rites et de coutumes, est bien ancrée dans la tradition et 

�I�D�L�V�D�L�W���O�D���I�L�H�U�W�p���G�H�V���W�U�L�E�X�V���D�P�D�]�L�J�K�H�V�����&�¶�H�V�W���X�Q���D�U�W���P�X�V�L�F�D�O���H�W���F�K�R�U�p�J�U�D�S�K�L�T�X�H���D�X�T�X�H�O���O�H�V tribus 

du Moyen Atlas ont recours  �S�R�X�U�� �H�[�S�U�L�P�H�U�� �O�D�� �M�R�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �X�Q�L�R�Q���� �G�¶�X�Q�H�� �Y�L�F�W�R�L�U�H���� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O��

�D�F�K�H�Y�p���� �G�¶�X�Q�H�� �Q�D�L�V�V�D�Q�F�H����Jean Peyriguère souligne la place de cette danse et son effet sur le 

danseur : « Chez nos Berbères du Moyen Atlas, pas de vraie fête sans ahidous (..).   �4�X�L���Q�¶�D��

                                                           

188 Bouazza Benachir, 2010, 18.  

189 Jean Peyriguère, 1998, 221. 
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�S�D�V�� �D�V�V�L�V�W�p�� �j�� �O�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �T�X�H�� �V�D�L�W-�L�O�� �G�H�� �O�¶�k�P�H�� �E�H�U�E�q�U�H190 ? Nulle part ailleurs et à aucun autre 

moment, elle ne se livre plus à fond. »  Jean Peyriguère (1998 : 219)191   

Lors de  la cérémonie de mariage, le temps indiqué pour ce�W�W�H���G�D�Q�V�H�����F�R�P�P�H�Q�F�H���O�¶�D�S�U�q�V-midi. 

Mais en général, les moments privilégiés sont le soir et la nuit. �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �G�D�Q�V�H�� �� �P�L�[�W�H�� �j��

�O�D�T�X�H�O�O�H�����S�U�H�Q�Q�H�Q�W���S�D�U�W���O�H�V���K�R�P�P�H�V���H�W���O�H�V���I�H�P�P�H�V���V�D�Q�V���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���G�H���V�H�[�H�����G�¶�k�J�H���R�X���G�H���F�O�D�V�V�H��

sociale. Y prendre part se dit en langue locale �µya�[ a�Êidus�¶�����j���V�D�Y�R�L�U���µil  y est tombé�¶�������µ�\��est 

�S�O�R�Q�J�p�¶���� �� �/�H���W�H�U�P�H���H�P�S�O�R�\�p���H�V�W���W�U�q�V���V�L�J�Qificatif car le danseur se laisse submerger, entrainer 

non seulement par le rythme et la musique mais aussi par le mouvement collectif et les 

�V�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V���T�X�¶�L�O���S�D�U�W�D�J�H���D�Y�H�F���O�H�V���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�V�� �(�Q���\���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���I�X�V�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���J�U�R�X�S�H��

�T�X�L�� �V�¶�R�S�q�U�H�� �T�X�D�Qd la personne intègre �O�H�� �F�H�U�F�O�H�� �G�¶�D�K�L�G�R�X�V. Par cette action collective 

caractérisée par une communication intense entre les danseurs et une grande harmonie dans 

le geste et le déplacement, se crée une force et une symbiose à travers lesquelles on cherche à 

conjurer le mauvais sort et les mauvaises influences et à s'approprier la providence de Dieu, 

des saints et des habitants occultes des lieux. 

�3�R�X�U���H�[�p�F�X�W�H�U���F�H�W�W�H���G�D�Q�V�H���O�R�U�V���G�¶�X�Q�H���I�r�W�H�����L�O���\���D���X�Q�H���W�H�Q�X�H���L�Q�G�L�T�X�p�H���S�R�X�U���O�H�V���K�R�P�P�H�V���H�W���X�Q�H��

autre pour les femmes.  Les hommes portent des habits identiques : djellaba blanche, 

éventuellement un burnous, un turban blanc et des babouches. Ils ont le crâne rasé et drapé 

dans un turban blanc. En bandoulière, ils arborent leur sacoche en peau d'animal décorée 

de fils de couleurs, appelée tad�[urt. Le costume masculin peut encore être rehaussé d'un 

poignard maintenu en travers de la poitrine par un cordon de soie tressée. Plus d'une djellaba 

et ou d'un burnous pouvaient être portés l'un sur l'autre. Tandis que  les femmes 

portent un drapé blanc appelé cuqt ou izar retenu aux épaules par des fibules en argent 

qui selon leur forme sont appelées soit la�Snibrat soit  tis�[nas.  Ces dernières ont la forme 

triangulaire et sont reliées par une chaîne. Le foulard traditionnel tasbnit constitue souvent 

la substructure d'un arrangement minutieux de cordons tressés en soie auxquels sont ajoutés 

les sequins. Les babouches constituent aussi bien pour l'homme que pour la femme les 

                                                           

190 �/�¶�D�X�W�H�X�U���H�[�S�O�L�T�X�H���F�H���T�X�¶�L�O���H�Q�W�H�Q�G���S�D�U���k�P�H���E�H�U�E�q�U�H : « Répétons- nous �����O�¶�k�P�H���K�X�P�D�L�Q�H���H�V�W���X�Q�H���� �P�D�L�V���T�X�H���O�H�V��
âmes sont diverses �����V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�����S�R�X�U���X�Q�H���k�P�H���F�¶�H�V�W���S�U�R�M�H�W�H�U���D�X���G�H�K�R�U�V���W�R�X�W���F�H���T�X�L���V�¶�D�J�L�W�H���D�X-�G�H�G�D�Q�V���G�¶�H�O�O�H�����T�X�H��
ce soit né en elle , ou que cela y �D�L�W���p�W�p���S�U�R�Y�R�T�X�p���G�H���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� »  Jean Peyriguère, Psychologie linguistique et 
psychologie ethnique des berbères, revue amazigh  n°5,  1981 : 40). 

191 Jean Peyriguère, 1998, 219. 



172 

 

chaussures indiquées pour la fête. Des cordons en fils de soie, ornés de glands et de sequins 

étaient portés autour des épaules pour aider à maintenir les plis du drapé. Comme ils sont 

devenus introuvables sur le marché, ils sont souvent remplacés par des cordelières d'épaules à 

sequins. 

Le seul instrument de musique exigé pour effectuer cette danse est le tambourin rustique que 

l'on confectionne à partir d'une peau de chèvre tannée. Dès leur jeune âge, les enfants - et 

surtout les garçons- en font leur compagnon qu'ils apprennent à manier en imitant leurs aînés.  

La danse collective constitue un élément essentiel du patrimoine culturel amazigh. En cercle, 

hommes, femmes, jeunes et moins jeunes y participent épaule contre épaule. Une fois la ronde 

formée, le signal est souvent donné à travers tamawayt qui est ce chant mélodieux, cet appel 

lancé par un homme ou une femme. Il est ponctué par les you you des personnes présentes. La 

danse est alors lan�F�p�H���S�D�U���X�Q���P�H�Q�H�X�U�������&�¶�H�V�W���j���F�H���P�R�P�H�Q�W-là que le tambourin entre en action. 

�/�H�� �U�\�W�K�P�H�� �H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�H�Q�W���� �R�Q�G�X�O�D�Q�W�� �H�W�� �U�L�J�R�X�U�H�X�[���� �6�S�R�Q�W�D�Q�p�P�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �F�K�D�Q�W�H�U���� �O�H�V��

participants se scindent en deux groupes : celui qui reprend la première partie du couplet 

choisi �S�D�U���O�H���P�H�Q�H�X�U���H�W���F�H�O�X�L���T�X�L���G�R�Q�Q�H���O�D���U�p�S�O�L�T�X�H�����/�H�V���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V���G�¶�R�Q�G�X�O�D�W�L�R�Q���V�H���I�R�Q�W���G�H�� 

gauche à droite�����G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���L�Q�Y�H�U�V�H���G�H���O�¶�D�L�J�X�L�O�O�H���G�¶�X�Q�H���P�R�Q�W�U�H�����/�H�V���G�D�Q�V�H�X�U�V���V�H���S�O�L�H�Q�W���j���X�Q�H��

�U�L�J�X�H�X�U�����j���X�Q�H���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���G�D�Q�V���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�������,�O�V���V�X�L�Y�H�Q�W���O�H���P�r�P�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� adoptent la même 

posture. Tout est synchronisé par la voix des chanteurs, le rythme du tambourin et le maestro 

quand le nombre des participants est important.  

« �$�X���P�L�O�L�H�X���G�H���O�D���G�D�Q�V�H�����O�H���U�\�W�K�P�H���F�K�D�Q�J�H���V�X�U���O�H���V�L�J�Q�D�O���G�¶�X�Q���G�D�Q�V�H�X�U�����H�Q�Y�R�\�p���j���W�U�D�Y�H�U�V��

une perc�X�V�V�L�R�Q�� �S�U�p�F�L�V�H���� �X�Q�� �J�H�V�W�H�� �R�X�� �X�Q�� �F�U�L���� �/�H�� �U�\�W�K�P�H�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�P�S�W�� �S�R�X�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V��

secondes, le temps nécessaire pour relancer la danse sur un rythme ou un chant 

différents », explique Meryem Aherdan (1981 : 88) 192 

 

�/�D���G�D�Q�V�H���H�V�W���p�P�D�L�O�O�p�H���S�D�U���G�H�V���P�R�P�H�Q�W�V���G�¶�D�U�U�r�W���G�X��mouvement giratoire. A ces moments-là,  la 

�G�D�Q�V�H���S�H�X�W���V�¶�H�Q�J�D�J�H�U���G�D�Q�V���O�D���Y�H�U�W�L�F�D�O�L�W�p���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V���G�X���F�R�U�S�V���T�X�L���V�H���I�R�Q�W���G�X���E�D�V��

vers le haut : ce sont  des génuflexions �U�p�S�p�W�p�H�V���R�X���G�H�V���K�D�X�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�¶�p�S�D�X�O�H�V���T�X�L���R�E�p�L�V�V�H�Q�W���j��

un rythme souvent accélé�U�p�� �T�X�¶�R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �$�L�W�� �'�D�R�X�G�� �R�X�� �$�O�L���� �� �$�L�Q�V�L���� �O�H�� �U�\�W�K�P�H�� �G�H�V��

ondulations lentes évolue avec le temps et laisse petit à petit  la place à des rythmes de plus en 

                                                           
192  Meryem Aherdan , 1981, 88 .   
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plus rapides pour aboutir à des états de transe ���� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �p�W�D�W�V�� �I�R�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�R�W�V�� �V�¶�p�F�O�L�S�V�Hnt 

derrière le triomphe de la vitesse pour aboutir à des sons, des onomatopées sans signifiés à 

�W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�¶�L�Q�G�L�F�L�E�O�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �Q�X�O�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �P�R�W�V���� �D�U�U�L�Y�H�� �j�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �S�R�X�U�� �O�L�E�p�U�H�U�� �O�H��

�G�D�Q�V�H�X�U���G�H���V�H�V���D�Q�J�R�L�V�V�H�V���H�W���I�U�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�X���I�D�P�H�X�[��ibih, ibih,.. : ces onomatopées 

�T�X�H�� �O�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�V�� �U�p�S�q�W�H�Q�W�� �V�D�Q�V�� �D�U�U�r�W���� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�V�� �G�X�� �F�O�D�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�D�L�Q�V�� �H�W�� �G�¶�X�Q��

balancement déchainé de la tête. C'est une accélération organique propre au corps et à l'esprit 

conjugués. Le danseur se laisse emporter par le mouvement collectif synchronisé auquel son 

corps adhère facilement pour y fusionner. Le verbe a�[ (plonger, tomber dedans) exprime bien 

�F�H�W�W�H���L�P�P�H�U�V�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���G�D�Q�V���O�H���U�\�W�K�P�H���H�W���O�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���T�X�L���O�¶�H�P�S�R�U�W�H�Q�W�����O�H���V�X�E�P�H�U�J�H�Q�W������

�&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �G�D�Q�F�H�� �R�•�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �U�H�V�W�H�� �D�W�W�D�F�K�p�� �D�X�� �V�R�O�� �G�R�Q�W�� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�U�U�D�F�K�H�� �Q�L�� �S�D�U�� �E�R�Q�G�V���� �Q�L�� �S�D�U��

pirouette. Ainsi, �H�Q���S�O�X�V���G�H�V���U�\�W�K�P�H�V���U�D�S�L�G�H�V���H�W���V�D�F�F�D�G�p�V���T�X�¶�L�O���S�D�U�W�D�J�H�� �D�Y�H�F���O�H�V���D�X�W�U�H�V���F�K�D�Q�W�V��

de divertissement, �O�¶�D�K�L�G�R�X�V���D���V�H�V���U�\�W�K�P�H�V���V�S�p�F�L�D�X�[���O�H�Q�W�V���H�W���O�D�Q�J�R�X�U�H�X�[�����6�X�U���F�H���S�R�L�Q�W���0�H�U�\em 

Aherdane fait un rapprochement entre cette danse et oukch, la danse des princes de l'Arabie 

Saoudite  quand elle écrit : « On peut parler, sans équivoque aucune, de la similitude des 

ahidous du Moyen Atlas avec certaines danses populaires d'Arabie Saoudite (danse des 

princes...oukch) ». Meryem Aherdane (1981 : 91)193  

 Le terme houkch existe aussi dans le Moyen Atlas et il est employé pour désigner une 

�Y�D�U�L�D�Q�W�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �F�K�H�]�� �O�H�V���$�L�W���'�D�R�X�G���R�X���$�O�L. �&�¶�H�V�W���X�Q�H���Y�D�U�L�D�Q�W�H���G�H���O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �R�•��

tous les participants, selon une cadence accélérée, montent et descendent, sans  que les pieds 

quittent le sol, dans un mouvement bien synchronisé, à travers une flexion effrénée de 

�J�H�Q�R�X�[�����(�O�O�H���H�V�W���W�U�q�V���D�I�I�H�F�W�L�R�Q�Q�p�H���S�D�U���O�H�V���$�L�W���'�D�R�X�G���R�X���$�O�L���G�¶�$�Q�H�U�J�X�L�� 

�'�D�Q�V���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V�����F�K�H�]���O�H�V���$�L�W���6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V�����L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���P�D�H�V�W�U�R���T�X�L��

�V�R�L�W�� �D�I�I�H�F�W�p�� �j�� �F�H�� �U�{�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �G�D�Q�V�H�X�U�� �R�X�� �G�H�X�[�� �� �T�X�L�� �U�p�X�V�V�L�V�V�H�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�X�U�V�� �Y�R�L�[��

�U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V���R�X���O�H�X�U���P�D�Q�L�H�P�H�Q�W���G�X���� �W�D�P�E�R�X�U�L�Q���j�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�U���H�W���j�� �P�H�Q�H�U���O�D���G�D�Q�V�H���� �� �4uand les 

�S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�V���j���F�H�W�W�H���G�D�Q�V�H���V�R�Q�W���Q�R�P�E�U�H�X�[�����L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�D�F�L�O�H���G�H���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�H�U���O�H�V���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V��

�H�W�� �O�H�V�� �S�D�U�R�O�H�V���� �G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U�� �O�H�V�� �S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �W�D�P�E�R�X�U�L�Q�V�� �V�D�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�L�W�� �X�Q�� �P�D�H�V�W�U�R�� �T�X�L��

�V�¶�L�P�S�U�R�Y�L�V�H���� �$�L�Q�V�L���� �X�Q�� �G�D�Q�V�H�X�U�� �� �V�H�� �G�p�W�D�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �U�R�Q�G�H�� �H�W�� �V�H�� �P�H�W�� �D�X�� �P�L�Oieu  pour diriger et 

harmoniser gestes et paroles. Plusieurs danseurs peuvent se relayer pour assurer ce rôle.  

�/�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�H�� �W�D�P�E�R�X�U�L�Q���� �3�O�X�V�� �O�H�V��

                                                           

193 Meryem Aherdan,  1981, 91.  

 



174 

 

�W�D�P�E�R�X�U�L�Q�V�� �V�R�Q�W�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �H�W�� �J�U�D�Q�G�V���� �S�O�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �P�X�V�L�Fal est apprécié. �/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��

percussion est indéniable. Le tambourin est une pièce maitresse  qui rythme la cadence et 

donne la mesure.   

�3�D�U���O�¶�k�J�H���G�H�V���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�V�����O�D���P�L�[�L�W�p�����O�D���U�H�W�H�Q�X�H�����G�D�Q�V���O�H�V���J�H�V�W�H�V�����O�D���S�X�G�H�X�U���G�H�V���F�K�D�Q�W�V���V�F�D�Q�G�p�V����

�O�¶�D�K�L�G�R�X�V�����H�Vt une danse sérieuse, ouverte à tout un chacun quel que soit son âge ou son sexe. 

�6�R�Q�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �K�L�p�U�D�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �O�H�� �U�H�I�O�H�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �U�{�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �/�¶�D�K�L�G�R�X�V�� �H�V�W�� �X�Q�� �O�L�H�X�� �V�D�F�U�p��

�T�X�L���L�P�S�R�V�H���X�Q�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���H�W���X�Q���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���L�U�U�p�S�U�R�F�K�D�E�O�H�V�����7�R�X�W���O�H���P�R�Q�G�H���V�¶�D�F�Forde à dire 

�T�X�¶�X�Q�� �D�K�L�G�R�X�V�� �Q�¶�D�F�T�X�L�H�U�W�� �V�R�Q�� �V�p�U�L�H�X�[�� �H�W�� �Q�H�� �E�D�W�� �V�R�Q�� �S�O�H�L�Q�� �� �T�X�¶�X�Q�H�� �I�R�L�V�� �S�U�L�V�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �S�D�U�� �O�H�V��

personnes âgées, expérimentées  qui ont la technique et le rythme dans le corps. En effet, on 

�U�H�P�D�U�T�X�H�� �T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �S�H�X�� �H�[�S�p�U�L�P�H�Qtés, une certaine précipitation a 

tendance à caractériser la prestation : on change rapidement de chants, de registre ; on évite 

�O�H�V���U�\�W�K�P�H�V���O�H�Q�W�V���H�W���P�p�O�R�G�L�H�X�[���T�X�L���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���G�X�U�p�H���H�W���T�X�L���V�R�Q�W���S�U�R�S�U�H�V���j���O�D���G�D�Q�V�H ; ce 

qui pourrait entrainer dans certains cas  une prestation hachée, avec des épisodes aux rythmes 

�U�D�S�L�G�H�V���H�W���F�R�X�U�W�V�������'�¶�R�•�����X�Q���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���G�H���I�U�X�V�W�U�D�W�L�R�Q�����Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���F�K�H�]���F�H�X�[���T�X�L���\�����S�U�H�Q�Q�H�Q�W����

part  mais aussi chez le spectateur.  

Si la présence des personnes âgées est très appréciée, la participation des femmes est normale. 

Car auparavant, on ne concevait pas cette danse en dehors de la mixité. �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�D�Q�G���O�H�V��

�I�H�P�P�H�V�� �Q�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�K�L�G�R�X�V�� �R�X�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �M�X�J�H�D�L�W�� �O�H�X�U�� �S�U�p�V�H�Qce insuffisante on 

chantait :  

       -  Han a�Êidus bla tifrax illa diks ca 

       - Han a�Êammar bla tirsal illa diks ca 

       - �6�D�Q�V���O�H�V���I�L�O�O�H�V�����O�¶�D�K�L�G�R�X�V���H�V�W���G�p�I�D�L�O�O�D�Q�W. 

       - Sans ses poutres, le mât est défaillant.   

A travers ce distique, on souligne la place principale de la femme dans cette danse. La femme 

est comparée aux poutres qui permettent à la tente (la khaima) de tenir et de résister.  La 

comparaison de la femme à la poutre, au pilier sur lesquels repose la tente  est fréquente dans 
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la société berbère.  Marie-Luce Gelard 194 a fait cette remarque chez les Ait Khebbach et les 

Touaregs : 

 �/�¶�D�E�U�L�� �U�H�Q�Y�R�L�H�� �D�X�� �U�{�O�H�� �V�R�F�L�D�O�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �O�D�� �I�H�P�P�H���� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �j�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�D��

protectrice. Chez les Aït Khebbach, la femme est comparée au pilier (tirsal), sur lequel 

repose la tente (takhmt) toute entière. Cette métaphore de la femme/tente est 

fondamentale ; elle apparaît comme un poncif au sein des sociétés nomades berbères, 

et à plus forte raison pour les populations to�X�D�U�q�J�X�H�V���� �G�R�Q�W���R�Q���V�D�L�W���O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���j�� �O�D��

transmission des biens utérins communautaires.  Marie-Luce Gelard (2008 : 123-143) 

 

�$�L�Q�V�L�����O�H�V�����I�H�P�P�H�V���H�W���O�H�V���K�R�P�P�H�V���G�¶�X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���k�J�H���V�R�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���F�R�P�P�H���O�H�V���S�L�O�L�H�U�V���G�H���F�H�W�W�H��

danse collective qui exige la participation des personnes  expérimentées, rodées au rythme 

lent et à la gestuelle plus complexe.  Le corps entier suit les mouvements et les fluctuations du 

�U�\�W�K�P�H���� �/�¶�D�K�L�G�R�X�V���� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �H�V�W�� �S�U�D�W�L�T�X�p�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�H�V�� �p�W�D�S�H�V et 

évolue dans ses rythmes.  

II faudrait noter que c'est l'homme qui mène la danse. C'est lui qui manie le tambourin. 

La femme qui est encadrée d'hommes se contente de suivre : elle se laisse emporter par le 

rythme et le mouvement imposé aux corps. Hiératiques, les participants confèrent à cette 

danse un caractère aussi sérieux que sacré. Il suffit de les observer pour se rendre compte 

qu'il ne s'agit pas d'une simple activité ludique, ni d'un divertissement trivial.  Par ailleurs, 

les you-you des femmes y participant et ceux des spectatrices viennent rehausser le ton. 

�/�
�X�Q�H�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�
�D�K�L�G�R�X�V�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �H�V�W�� �T�X�
�L�O�� �\�� �D�L�W�� �X�Q�� �K�R�P�P�H�� �j�� �F�{�W�p�� �G�
�X�Q�H��

femme. Il n'y a pas de restriction d'âge. Et le sérieux d'un ahidous se mesure au nombre de 

personnes assez âgées qui y prennent part. Quand les vétérans y participent en nombre 

important, ils confèrent à leur prestation une grandeur, un sérieux, une discipline, une 

continuité, une communion. Les danseurs s'enferment des heures durant, dans une parfaite 

communion, bercés par la magie de cette musique lancinante qui traverse les corps, voyage 

dans le temps pour puiser aux racines les plus profondes de ces êtres des sensations 

indicibles. Personne n'ose briser le rythme, ni le cercle bien fermé. Nous estimons que notre 

expérience dans la pratique de cette danse nous autorise à faire part des joies éprouvées et à  

                                                           

194 Marie-Luce Gelard, 2008, 123-143. 
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affirmer que malgré la fatigue que les corps fragiles peuvent ressentir au-delà d'une durée, 

rares sont les personnes qui arrivent à se soustraire à ce cercle magique à travers lequel 

circulent des émotions fortes et profondes. 

Les gens sont conscients des bienfaits de cette danse sur les personnes qui la pratiquent.   

Voici un chant qui va dans ce sens :  

Illa dwa g u�Êidus mc ur t itzrim / da cm- isb�Sad a ttusr i y�[��an 

�6�D�F�K�H�]���T�X�H���O�H���U�H�P�q�G�H���H�V�W���G�D�Q�V���O�¶�D�K�L�G�R�X�V�������'�X�����F�R�U�S�V�����L�O���p�O�R�L�J�Q�H�����O�D���Y�L�H�L�O�O�H�V�V�H.  

3 -2- Le rôle et la �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H���G�H���O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V 

�/�D�� �G�D�Q�V�H�� �G�¶�D�K�L�G�R�X�V�� �L�Q�W�p�J�U�p�H�� �D�X�� �U�L�W�X�H�O���� �� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �G�L�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �(�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �U�L�W�H����

�F�¶�H�V�W���X�Q���P�R�\�H�Q���G�H�� �J�p�U�H�U���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���S�D�V�V�D�J�H���H�P�S�U�H�L�Q�W�H�V���G�H���U�L�V�T�X�H�V���H�W���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�V����

�&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H�����O�D���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���G�H���P�D�U�L�D�J�H���R�X���G�H���O�D���F�L�U�F�R�Q�F�L�V�L�R�Q���� 

 Gravité de la mélodie, rareté des gestes, dynamisme retenu, quasi hiératique de la 

�G�D�Q�V�H���� �D�W�W�L�W�X�G�H�V�� �G�¶�R�I�I�U�D�Q�G�H�� �R�X�� �G�H�� �S�U�L�q�U�H���� �D�U�G�H�X�U�� �L�Q�O�D�V�V�D�E�O�H�� �H�W�� �U�p�J�O�p�H�� �G�H�V�� �Y�R�L�[����

�I�U�p�P�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�U�R�S�D�J�p���G�H�V���F�R�U�S�V�����H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���H�[�W�D�W�L�T�X�H���G�H�V���Y�L�V�D�J�H�V�����W�R�X�W�����G�D�Q�V���O�¶�D�K�L�G�R�X�V��

des Braber�V�����L�Q�W�U�R�G�X�L�W���j���O�D���V�R�O�H�Q�Q�L�W�p���G�¶�X�Q�H���F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q��   �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�H�V�W���G�p�F�U�L�W�H���F�H�W�W�H��

danse par J. Robichez, cité par Bouazza Benachir (2010 : 89) 195 

 

�/�¶�D�K�L�G�R�X�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�p�S�R�X�U�Y�X���G�¶�X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���P�\�V�W�L�F�L�V�P�H�������/�¶�D�Êidus n tslit  - la danse à laquelle la 

mariée participe- ou encore  �O�¶�D�Êidus n umextan ���F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �F�L�U�F�R�Q�F�L�V������ �� �U�H�Y�r�W�H�Q�W�� �X�Q�H��

dimension magique.  Cette danse a été pratiquée  dans presque toutes les cérémonies de 

mariage et de circoncision  auxquelles nous avons toujours assisté y compris chez les Ait 

�6�R�X�N�K�P�D�Q�H�V���L�Q�W�D�O�O�p�V���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�O�O�H�V�������2�Q���Q�H���S�H�X�W���S�D�V���H�Q���I�D�L�U�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���F�D�U���R�Q���O�X�L���D�F�F�R�U�G�H���O�H��

�S�R�X�Y�R�L�U�� �G�H�� �S�U�R�W�p�J�H�U�� �G�X�� �P�D�O�K�H�X�U�� �H�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� lfal  (préambule, amorce)  à 

�V�D�Y�R�L�U���� �X�Q�H�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���� �X�Q�H�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �I�R�U�F�H�V�� �G�X�� �P�D�O���� �&�¶�H�Vt une invocation des 

forces occultes, une prière pour conjurer le mal et appeler la bénédiction de ces forces. Que 

�O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �U�p�X�V�V�L�V�V�H���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�D�� �M�R�L�H�� �H�W�� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H���� �«�� �W�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �Y�°�X�[�� �T�X�L��

semblent être exprimés à travers cette dance.  

                                                           

195  Bouazza Benachir, 2010, 89. 



177 

 

Elle reflète bien les valeurs et les croyances qui régissent la communauté. Liée aux coutumes 

et rites de la population, elle reflète les croyances et les valeurs qui sous-tendent la vie sociale.  

�-�H�D�Q���3�H�\�U�L�J�X�q�U�H�����\���Y�R�L�W���D�X�V�V�L�����O�H���U�p�Y�p�O�D�W�H�X�U���G�H���µ�O�¶�k�P�H���E�H�U�E�q�U�H�¶�� 

 �3�R�X�U�� �E�L�H�Q�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �X�Q�� �S�H�X�S�O�H���� �L�O�� �I�D�X�W�� �O�¶�D�Y�R�L�U�� �Y�X�� �V�¶�D�P�X�V�H�U ���� �G�H�� �T�X�R�L�� �L�O�� �V�¶�D�P�X�V�H�� �H�W��

�F�R�P�P�H�Q�W���L�O���V�¶�D�P�X�V�H�� Les fêtes berbères sont à  base de ripaille, fantasias, de poésie et 

de danse. Elles ont gardé quelque chose de très profond et de très humain qui les 

maintient  tellement au- dessus des vulgarités de nos « assemblées » et fêtes 

locales.  Jean Peyriguère (1998 : 219)196 

�(�Q���S�O�X�V���G�H���V�R�Q���U�{�O�H���S�U�R�W�H�F�W�H�X�U�����O�¶�D�K�L�G�R�X�V���D���X�Q���U�{�O�H���V�R�F�L�D�O�����,�O �H�V�W���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�D���V�R�O�L�G�D�U�L�W�p���H�W��

du partage.  Par sa forme,  sa composition, les circonstances qui le suscitent, il est avant tout 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �X�Q�L�W�p�����G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p���� �6�R�O�L�G�D�U�L�W�p���� �F�D�U�� �F�¶�H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V���� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q��

collective à un moment de joie, de communion qui est vécu et ressenti par tous les 

participants comme un devoir envers les maitres de la cérémonie.  Par cette action on conjure 

�O�H�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �V�R�U�W�� �H�W�� �O�H�V�� �P�D�X�Y�D�L�V�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �R�Q�� �F�K�R�L�V�L�W�� �O�D�� �G�D�Q�V�H�� �G�¶�D�K�L�G�R�X�V�� �S�R�X�U��

exhiber la mariée.  Le moment indiqué pour cette action est lorsque ahidous bat son plein, 

quand le cercle est bien fermé et que les danseurs et danseuses, épaule contre épaule, 

�F�R�P�P�X�Q�L�T�X�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q�H���V�\�P�E�L�R�V�H���W�R�W�D�O�H�����&�¶�H�V�W���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�H���O�D���P�D�U�L�p�H���H�V�W���L�Q�V�W�D�O�O�p�H���G�D�Q�V��

le rythme et intégrée dans le groupe des danseurs que son visage est dévoilé.  Ainsi la danse 

est une action sociale et un geste  de solidarité qui viserait à établir un équilibre entre le 

monde visible et le monde invisible. �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�H�Q�W�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�K�p�V�L�R�Q�� �G�X��

groupe que traduit cette expression artistique à laquelle tout le monde est invité à prendre part  

�V�D�Q�V�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�H�[�H���� �G�¶�k�J�H�� �R�X�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� ��La musique et la danse sont un 

investissement affectif  qui participe à la fois de la dette et du don. Y participer constitue une 

�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �X�Q�� �G�H�Y�R�L�U�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �H�Q�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �p�S�R�X�[���� �/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �F�¶�H�V�W�� �G�¶�r�W�U�H��

ensemble, le plaisir du partage et le don de soi est  au premier plan. Par cette action collective 

caractérisée par une communication intense entre les danseurs et une grande harmonie dans 

le geste et le déplacement, se crée une force et une symbiose à travers lesquelles on cherche à 

conjurer le mauvais sort et les mauvaises influences et à s'approprier la providence de Dieu, 

                                                           
196 Jean Peyriguère, 1998, 219. 
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�G�H�V�� �V�D�L�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �R�F�F�X�O�W�H�V�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[���� �/�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �� �%���� �/�R�U�W�D�W-Jacob  (1994 : 43)197 

conforte notre interprétation : « �/�D���G�\�Q�D�P�L�T�X�H���G�H���O�D���I�r�W�H�����H�V�W���X�Q�H���G�\�Q�D�P�L�T�X�H���G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���R�•����

�j���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���M�H�X���P�X�V�L�F�D�O�����O�D���P�L�V�H���j���O�¶�p�F�D�U�W���H�W���O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W�����V�R�Q�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H�V���H�W���R�•���O�D���Y�L�H���S�U�L�Y�p�H��

est inexistante. »  

 �/�D���G�D�Q�V�H���V�H���S�U�D�W�L�T�X�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���F�H�U�F�O�H���T�X�L���V�\�P�E�R�O�L�V�H���O�¶�X�Q�L�W�p�����O�¶�p�J�D�O�L�W�p�����O�H���S�D�U�W�D�J�H�����0�D�L�V��

force est de constater que toutes les rencontres de convivialité se font en cercle. Pour manger, 

la famille et les invités se placent en cercle autour de la table qui est ronde.  Lors des 

discussions, les gens ont tendance à se positionner  en rond de façon à pouvoir se voir et 

�V�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�H�����'�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���D�P�D�]�L�J�K�H�� le qualificatif i����urf  désigne celui qui se trouve dans la 

bordure, dans le coin, en  marge de quelque chose. Au sens figuré, il désigne celui qui est mis 

�j���O�¶�p�F�D�U�W�������/�H���F�H�U�F�O�H���Q�¶�D���Q�L���F�R�L�Q�����Q�L���H�[�W�U�p�P�L�W�p�����$�L�Q�V�L�����F�¶�H�V�W���O�H���F�H�U�F�O�H���T�X�L���p�Y�L�W�H���G�¶�D�Y�R�L�U���G�H�V���H�[�F�O�X�V����

des rejetés et assure à chacun une place digne dans le groupe. Ne pas faire partie du cercle, 

�F�¶�H�V�W���V�H���W�U�R�X�Y�H�U���K�R�U�V���G�X���J�U�R�X�S�H�����H�[�F�O�X�������/�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���F�K�R�U�p�J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�W���P�X�V�L�F�D�O���H�V�W���G�p�F�U�L�W���S�D�U��

A. Chottin qui est cité par B.Benachir comme : 

 Cercles allongés /qui/ se nouent, et se dénouent, au son des mêmes tambourins, 

�D�Q�L�P�p�V���G�H�V���P�r�P�H�V���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V�����G�H�V���P�r�P�H�V���J�H�V�W�H�V�����G�p�Y�H�O�R�S�S�D�Q�W���j���O�¶�L�Q�I�L�Q�L���O�H�V���P�r�P�H�V��

�P�p�O�R�S�p�H�V�� �V�X�U�� �G�H�� �P�H�Q�X�H�V�� �P�R�G�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �Q�X�L�W�� �T�X�L�� �V�¶�H�P�S�O�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�D�V�W�H��

rumeur.   Bouazza Benachir (2010: 18 )198  

 

�'�D�Q�V���O�D���G�D�Q�V�H���G�¶�D�K�L�G�R�X�V����toute forme de discrimination disparait non seulement entre les deux 

sexes qui y prennent part, mais aussi entre les différentes générations, les différentes classes 

�V�R�F�L�D�O�H�V���� �/�D���U�q�J�O�H���Y�H�X�W���T�X�¶�X�Q���K�R�P�P�H���V�R�L�W���j���F�{�W�p���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���T�X�D�Q�G �F�¶�H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H������ �/�¶�K�D�E�L�W��

était uniforme aussi bien pour les femmes que pour les hommes. La couleur adoptée à 

�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�V�W�� �O�H�� �E�O�D�Q�F�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�H�V�� �G�M�H�O�O�D�E�D�V���� �E�X�U�Q�R�X�V���� �W�X�U�E�D�Q�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �R�X�� �G�H��

drapés pour les femmes.  

                                                           

197 Bernard Lortat-Jacob ; Musiques en fête. Maroc, Sardaigne, Roumanie. Nanterre, Société française 

�G�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H,1994.,collection « Hommes et musiques » , �6�R�F�L�p�W�p���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�¶�H�W�K�Q�R�P�X�V�L�F�R�O�R�J�L�H�����1�ƒ 1) 

198 Bouazza Benachir, 2010, 18.     




































































































































































































































































































































































































































































































