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Présentation 

 

 

Après les dossiers thématiques des numéros précédents portant, respectivement, sur 
la diversité linguistique et culturelle, sur l'enseignement puis sur l'aménagement de 
l'amazighe, la revue Asinag-Asinag dédie le dossier de ses quatrième et cinquième 
numéros à la thématique de la Littérature amazighe : genèse, typologie et évolution. 
En effet, dans le contexte actuel de l’intégration de l’amazighe dans le système 
éducatif via l’enseignement primaire, les filières d'Etudes amazighes et le Master, 
la littérature d’expression amazighe vient à occuper un espace dans les manuels 
scolaires et les programmes des cursus des études amazighes. Par ailleurs, la 
production écrite enregistre un essor et un développement notables et tire avantage 
des conditions favorables de diffusion, notamment par la voie de l’édition et des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Aussi 
l'enseignement de l'amazighe en général, et de la littérature en particulier, remet-il 
à l’ordre du jour la nécessité de mener une réflexion sur le développement du fait 
littéraire ainsi que sur sa didactique et sa pédagogie. 

La littérature amazighe est aussi riche et diversifiée que l’est la langue qui en est le 
vecteur et l’expression. Elle tient cette richesse et cette diversité de l’étendue de 
son aire géographique, de la culture qu’elle véhicule et de la pluralité des genres 
qui la constituent. 

Essentiellement orales, les expressions littéraires amazighes présentent une variété 
de genres tant poétiques que prosaïques. Certains genres sont autonomes, d’autres 
sont liés à des expressions artistiques, comme les arts chorégraphiques, à des 
événements ou à des rites et cycles de la vie. 

Comparé à la langue, l’intérêt accordé à la littérature est de moindre envergure. En 
effet, à côté du nombre relativement important de grammaires, de manuels dédiés à 
divers parlers et/ou dialectes des différentes variétés de l’amazighe, peu d’ouvrages 
et monographies sont consacrés exclusivement à la littérature. Les textes littéraires, 
les fragments de corpus, poétiques ou de prose, particulièrement les contes, sont 
souvent adjoints en annexe en guise d’illustration des phénomènes de langue 
présentés dans ces ouvrages.  

Certes, il existe bien des collectes, dont la première en Europe est due à J.-D. 
Delaporte qui publia en 1844 un texte littéraire amazighe ; on dispose également de 
quelques ouvrages généraux et de référence, dont H. Basset (1920), P. Galand-
Pernet (1998), Bounfour (1999), D. Merolla (2006). Certains genres littéraires, plus 
que d’autres, ont retenu l’attention des chercheurs ; c’est le cas du conte. Après 
l’indépendance des pays du Maghreb et avec l’avènement de la linguistique, 
notamment le courant structuraliste, des études, portant sur des formes littéraires 
bien précises, ont vu le jour. Des questions relatives au genre, à sa genèse, à la 
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structure du texte littéraire, à sa définition, à sa réception, entre autres, commencent 
à être soulevées à la lumière des théories nouvelles et des approches 
interdisciplinaires.  

Toutefois, on note que des genres ou « sous-genres » de la littérature amazighe 
restent inexplorés ou insuffisamment décrits, et plusieurs questions demeurent 
posées, dont celle de la définition des genres et la frontière entre ces derniers, en ce 
moment même où l’on voit émerger ce qui pourrait être appelé la néo-littérature.  

Il s’impose donc d’ouvrir un débat pluridisciplinaire sur une thématique aussi 
importante que celle des expressions littéraires amazighes. Car une langue en plein 
essor et renouveau ne peut se concevoir sans une littérature (dans sa diversité 
régionale et ses différents registres) dont les contours ne soient pas bien définis. 

Le dossier thématique de la présente livraison comprend 14 articles, neuf en langue 
française, un en anglais et quatre en arabe, un compte rendu et une liste d’éléments 
bibliographiques.  

Dans une étude livrée sous forme d’entretien, P. Galand-Pernet revisite la 
problématique des expressions littéraires amazighes dans leurs variété et spécificité, 
tant sur le plan de la forme qu’au niveau du contenu, des conditions de production, 
de l’évolution des différents « genres » ou « sous-genres », du contact, entre autres 
questions. Ainsi, en partant de la relativité des concepts de « culture », d'« art » et 
de « littérature », voire de « genre », selon les sociétés productrices et leur histoire, 
elle établit que les critères utilisés ne sont pas homogènes pour tous les genres et 
que des interférences subsistent entre les classes qu'on essaie de constituer, du fait 
que l’on ne peut délimiter celles-ci que dans le contexte général d'une société et à 
partir de ses propres critères de classification, de typologie et de codification. On 
ne peut donc apprécier les classes et les genres littéraires qu'au regard de leurs 
messages, de leurs publics et de leur place dans une littérature où les statuts des 
auteurs, créateurs, transmetteurs, adaptateurs se remettent en cause. 

L’article de A. Bezzazi, organisé en notes et réflexions, esquisse quelques 
caractéristiques de la tḥajit « le conte », en distinguant le littéral de l’allusif, deux 
niveaux complémentaires, « réciter » et « conter », et en justifiant « l’articulation 
entre une énonciation dite communicative et une autre […] narrative ». Des 
« traces discursives » permettant de garantir une mémoire à la tḥajit sont relevées.  

La poésie est traitée dans quatre articles. Le premier est consacré à la poésie du 
tachelhite. A partir d’un texte de chants rituels de mariage et d’un texte d’aḥwash, 
M. Rovsing Olsen démontre que la musique est indissociable de la poésie et que la 
prise en compte de son fonctionnement conduit à des classifications fondées sur 
des procédés plutôt que sur des critères exclusivement littéraires ou linguistiques. 
Le deuxième article (en anglais) porte sur la poésie du Moyen-Atlas (Maroc). M. 
Peyron y explique que différents genres traditionnels (tamawayt, izli, tamdyazt, etc.) 
ont connu, durant les quarante dernières années, une évolution due à divers facteurs 
socioculturels, économiques et politiques. Pour la pérennité de la poésie orale 
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chantée du Moyen-Atlas, une volonté de ne pas négliger la langue s’impose, 
doublée d’un effort pour améliorer le « produit », « fièrement perçu comme 
marqueur identitaire ». Le troisième article aborde la poésie féminine anonyme 
kabyle à partir de la thématique du « corps ». H. Kherdouci se penche sur un 
corpus collecté en Kabylie et délivre une masse considérable d’informations sur les 
diverses thématiques qui gravitent autour du thème central du « corps » et de ses 
représentations. En adoptant une approche anthropologique, l’auteur montre 
comment les sensations du corps sont reprises dans la création poétique orale, 
compensant les frustrations quotidiennes, par l’usage fait des symboles, des images, 
et par le recours à la fiction. Dans le quatrième article, K. Bouamara examine la 
question de la métrique de la poésie kabyle traditionnelle. Souscrivant à 
l’hypothèse défendue par Ben Sedira, Feraoun et Mammeri, l’auteur dégage les 
types de « formes » en usage dans cette poésie, illustrés par des extraits poétiques. 
Ces formes se situent à trois niveaux hiérarchisés : le mètre, la « forme fixe » et la 
« forme intermédiaire » ou la (sous-)strophe.  

La question de l’écriture en amazighe est traitée dans l’article de N. Nerci. A partir 
de la version de A. Bouras (1991) du mythe de Hemmou Ounamir, célébrissime 
dans la région du Sud marocain, l’auteur montre que l’expérience de la re-
production et de la réécriture de ce mythe est un passage de l’oralité à l’écrit qui 
constitue les fondements de l’écriture moderne en amazighe. L’article vise à 
montrer comment l’auteur a essayé de transformer le texte oral en un texte écrit 
selon les techniques requises tant linguistiques que stylistiques, participant à 
l’instauration de la nouvelle production littéraire écrite en amazighe.  

Le proverbe d’expression tachelhite fait l’objet de la contribution de M. Sguenfle. 
L’auteur en dégage les traits caractéristiques aux niveaux formel (la dimension, la 
structure binaire et la rythmicité) et sémantique (la « généricité » et la « 
métaphoricité »). L’analyse débouche sur une « délimitation en termes de 
prototype » du proverbe aboutissant à un schéma allant des proverbes 
prototypiques aux proverbes atypiques. 

Dans son article sur la néo-littérature kabyle, S. Chemakh propose une approche 
qui s’inscrit dans l’histoire littéraire et la sociologie de la littérature, pour procéder 
à l’examen des conditions de production de la littérature écrite. Sur les traces de 
Bakhtine (1977), l’auteur affirme qu’un écrivain devrait remplir trois conditions : 
être doté d’une compétence linguistique et d’une compétence littéraire et avoir une 
motivation sociale. Il y a lieu de s’interroger sur ces conditions pour ce qui est de la 
néo-littérature.  

La contribution de M. A. Salhi consiste en la présentation d’une expérience relative 
à la création de la terminologie littéraire dans les études et l’enseignement de la 
littérature. L’auteur élabore un schéma des « domaines adjacents » que sont la 
poétique et la sémiotique, la rhétorique et la stylistique, et la linguistique textuelle. 
L’article se termine par des propositions terminologiques, l’accent étant mis sur le 
texte et ses relations avec d’autres textes.  
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Le dossier thématique comporte également quatre contributions en arabe. Dans la 
première, A. Elmounadi aborde les aspects fondamentaux qui président à la 
réception et à la critique de la création littéraire en amazighe. Son étude se base sur 
les jugements critiques et esthétiques portés par les poètes sur leur propre 
production, sur l’évaluation de l’autre (la période coloniale) et sur la critique 
esthétique amazighe fondée sur des études.  

La deuxième contribution est due à F. Azarual. Elle traite de « la narration dans la 
nouvelle littérature amazighe », dans un contexte marqué par l’avènement de 
genres littéraires naguère méconnus de la littérature orale traditionnelle, tels que la 
nouvelle, le roman, la littérature pour enfants, entre autres. Ce phénomène 
trouverait sa motivation dans l’inclinaison des créateurs à l’appropriation de 
nouvelles formes et modes d’expression littéraires à même de mettre la littérature 
amazighe au diapason des créations universelles, notamment à l’ère du passage de 
cette littérature de l’oralité à l’écriture.  

Dans une troisième étude sur l’histoire littéraire amazighe, B. Ichou considère que 
la pratique d’une critique littéraire conséquente ne peut s’établir convenablement 
sans une histoire littéraire, comme préalable incontournable, et qui doit être établie 
sur des bases méthodologiques adaptées aux spécificités propres à cette littérature. 
Elle faciliterait ainsi le travail de recherche sur la littérature amazighe, sur la 
critique littéraire selon les différents genres. 

L’article de M. Oussous traite de la nouvelle poésie amazighe de la région du Souss. 
Il se fonde sur la production de la deuxième génération de jeunes poètes ayant publié 
leurs recueils à partir des années 2000. L’étude examine les traits distinctifs de cette 
poésie, avec la mise en exergue des aspects convergents et divergents des œuvres 
analysées, ainsi que les éléments de créativité et d’innovation ou de conformisme 
dans la poétique des auteurs concernés.  

Outre les articles, le dossier thématique comporte : a) un compte rendu par Kh. 
Mouhsine de l’ouvrage de P. Galand-Pernet : Littérature berbère : des voix et des 
lettres (1998) ; b) de s éléments bibliographiques, réunis par A. Elmounadi et H. 
Jarmouni, relatant des publications des deux dernières décennies dans le domaine des 
expressions littéraires amazighes. 

Dans la rubrique Etudes, quatre contributions, une en français, et trois en arabe, sont 
dues respectivement à M. Chakiri, F. Boukhris, H. Boudilab et R. Laabdlaoui. La 
première consiste en une analyse rhétorique des locutions nominales en amazighe 
(variante tamazighte, Moyen-Atlas). L’auteur traite de leur structure sémantique en 
dégageant les différentes figures de style qui y sont employées. La seconde 
contribution est consacrée à la danse d’ahidous, exécutée au Maroc central. Cette 
dernière est en phase de mutation d’une danse collective traditionnelle, transmise de 
génération en génération et remplissant diverses fonctions dans la communauté qui 
en est productrice, à une danse spectacle présentée par des professionnels en dehors 
du terroir où elle a évolué naturellement. La troisième étude porte sur l’émigration 
dans le Rif oriental, d’abord orientée vers le nord-ouest du Maroc, puis vers 
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l’Algérie pendant la période coloniale pour amorcer une nouvelle phase vers 
l’étranger à partir des années 1960. Grâce aux transferts d’argent, l’émigration a 
permis d’améliorer les conditions de vie de plusieurs foyers, mais elle a engendré la 
monétarisation rapide des rapports sociaux et l’altération des valeurs traditionnelles.  
La quatrième contribution fait état des propriétés syntaxiques des pronoms clitiques 
en amazighe. Le mouvement des clitiques, de leur position initiale (de base) vers une 
autre position dans la structure de la phrase, est motivé par leur nature affixale et par 
la vérification de leur trait référentiel. 

La rubrique Résumés de thèses comprend cinq résumés de thèses se rapportant à la 
langue et la culture amazighes et soutenues pour l’obtention d’un Doctorat. Il s’agit 
de Al Houssain Boudilab (2005), Les fondements de l’émigration internationale et 
la dynamique socio-environnementale dans le Rif oriental (en arabe) (faculté des 
Lettres de Fès-Dhar El Mehraz) ; de Rachida Rahhou (2005), Dictionnaire 
berbère-français, parler des Béni-Iznassen (Maroc du Nord-Est) (faculté des 
Lettres de Fès-Dhar El Mehraz) ; de Hassina Kherdouci (2007), La poésie féminine 
anonyme kabyle : approche anthropo-imaginaire de la question du corps 
(Université de Grenoble III) ; de Zahir Meksem (2007), Pour une sociodidactique 
de la langue amazighe : approche sociodidactique (Université Sthendal-Grenoble) 
et de Allaoua Rabehi (2009), Analyse linguistique et stylistique de l’œuvre poétique 
de Lounis Aït Menguellet : texte kabyle et traduction française (Université de 
Provence).  

Quatre productions en amazighe constituent l’espace Textes de ce numéro double : 
trois poèmes dont les auteurs sont Zohra Aït Bahha (ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵖ), Layla 
Abali (ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ), Ali Ikken (ⵜⴰⵜⴱⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ), et un conte de Hassan Benamara 
intitulé ⵜⴰⵛⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⴰ ⴷ ⵜⵃⵜⵜⴰⵛⵜ. 

La Direction et le Comité de rédaction de la Revue tiennent à exprimer leurs vifs 
remerciements à toutes les personnes qui ont apporté une quelconque contribution 
à la réalisation de ce numéro double : EL. Aboulkacem, M. Adiouane, Kh. Ansar, 
M. Akodad, D. Azdoud, F. Azarual, A. Boumalk, A. Chaabihi, El. Chadli, M. 
Chtatou, El. El Moujahid, A. Elmounadi, H. Jarmouni, A. Khalafi, El. Nouhi, M. 
El Ouali, M. Peyron, A. Soudi, A. Talmenssour et T. Yacine. 
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La notion de littérature. Essai d'analyse et de 

classification 

Paulette Galand-Pernet 

      Entretien réalisé par El Houssaïn El Moujahid 

 

Avant propos 

En juin 2006, au moment où le Maroc célébrait son cinquantenaire 
d’Indépendance, l’IRCAM avait tenu à revisiter en rétrospective1 un demi siècle 
d’études et de recherches sur la langue et la littérature amazighes, en rendant 
un vibrant hommage à Paulette Galand-Pernet et Lionel Galand, qui initièrent 
ces études depuis 1948, au Maroc (IHEM) qu’ils ont quitté en 1956, pour 
continuer leur recherche et leurs enseignements dans le domaine de la langue 
et de la littérature amazighes.  

Née en 1919, normalienne en 1940 et professeur à l’Inalco et à l’EHESS 
jusqu’en 1977, Paulette Galand-Pernet poursuit sa retraite studieuse et 
travaille présentement à l’achèvement d’un ouvrage sur la littérature amazighe 
du Haut Atlas marocain, qui viendra enrichir la bibliothèque des études 
amazighes, après les deux ouvrages de référence, parus, l’un en 1972, Recueil 
de poèmes chleuhs. Chants des trouveurs, et l’autre en 1989, Littératures 
berbères. Des voix. Des Lettres, outre des dizaines d’articles sur la langue et la 
littérature amazighes.  

La revue asinag-Asinag a sollicité la contribution de Paulette Galand-Pernet 
au dossier thématique du numéro double 4-5, par un entretien autour de 6 
questions sur la littérature amazighe. L’auteur a répondu volontiers, par une 
livraison qui dépasse de loin les attentes. Elle se décline en une étude 
approfondie, structurée, structurante et hautement édifiante, qu’elle a 
judicieusement intitulée : La notion de littérature. Essai d'analyse et de 
classification, tout en restant rattachée aux questions suivantes qui lui ont été 
posées :  

Q1 : Comment peut-on évaluer la production littéraire amazighe (berbère) 
traditionnelle ? 

Q2 : Dans le contexte actuel de l’évolution de la littérature amazighe de 
l’oralité à l’écriture, il semble difficile d’arrêter une définition tranchée des 

                                                 
1 Voir plaquette de cet Hommage : Langue et littératures amazighes : cinquante ans de 
recherche. Hommage à Paulette Galand-Pernet et Lionel Galand, Publications de 
l’IRCAM, série Hommages, n° 2, Rabat, 27 juin 2006. 
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genres littéraires. Quelles sont vos conclusions après des décennies de 
recherche sur la littérature d’expression amazighe ?  

Q3 : A la lumière de la littérature amazighe traditionnelle, quels sont les 
changements apportés par la littérature contemporaine dans le contexte du 
passage à l’écrit ?  

Q4 : Avec l’évolution du texte littéraire d’expression amazighe, notamment par 
le passage à l’écrit et l’émergence de la néolittérature et autres genres de 
l’écrit (roman, nouvelle, théâtre...), peut-on parler d’une mutation des fonctions 
du texte littéraire, aux plans esthétique, sociologique et communicationnel ?  

Q5 : Dans votre dernier livre (Littératures berbères…, p.39), vous avez souligné 
que la notion de littérature telle qu’elle a cours dans les cultures occidentales 
n’avait pas son application à propos des textes berbères et qu’il faudrait 
recourir à d’autres critères intratextuels et extratextuels et à d’autres 
conditions de production et de réception pour définir le fait littéraire berbère. 
Voudriez-vous développer cette idée sachant qu’il se pose aujourd’hui, pour la 
recherche et la critique littéraires, la question de la typologie des genres et 
celle de la terminologie et du métalangage ?  

Q6 : Vous avez conclu, à partir du constat de la variation et de l’organisation 
du champ littéraire amazighe, qu’il y a lieu de retenir « le caractère pluriel de 
cette littérature », d’où le titre de votre dernier ouvrage : Littératures 
berbères…. Comment comprendre la portée de cette conclusion, compte tenu 
des questionnements actuels sur la standardisation de la langue amazighe et de 
la gestion de la variation ? 
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1. Introduction  

1.1. Préliminaires 

Fin octobre 2009, El Houssaïn El Moujahid m'avait soumis, pour le compte de la 
revue Asinag, un certain nombre de questions sur la littérature en général et la 
littérature amazighe en particulier, à propos de la variation, de l'évolution, de la 
typologie. Ce sont des questions afférentes aux axes du dossier thématique du 
quatrième et cinquième numéros de la revue Asinag éditée par l'Institut Royal de la 
Culture Amazighe. Je n'avais pas  et je n'ai toujours pas   de réponses fermes 
à donner à ses questions, mais comme la recherche est, on le sait, sans arrêt en 
mouvement et que mon intérêt pour la littérature berbère n'a pas cessé, je me suis 
remise à l'ouvrage et j'ai réfléchi à nouveau à divers problèmes. Ce sont ces 
réflexions que je propose dans l'article qui suit et je remercie l’équipe Asinag de 
m'avoir associée aux recherches de l'IRCAM. J'avais sans doute besoin de 
développer les notes marginales et les fiches critiques insérées dans mon 
exemplaire de travail, bien fatigué, du livre de 1998… douze ans déjà ! 

J'essaierai donc seulement de proposer, en élargissant le débat, des réflexions sur : 

a) L’analyse, son but, sa démarche ;  

b) L'analyse littéraire : qu'est-ce que le « littéraire » ? Quels sont les différents 
points de vue que peut adopter un chercheur dans le domaine qu'il considère 
comme « littéraire » ? Quelle est la langue que l'Analyste utilise ? Quelle 
méthode utilise-t-il ? 

c) La classification : le problème des « genres ». Recherche de « critères » pour 
caractériser un type littéraire. Il semble bien qu'on est encore loin, dans l'état de 
la recherche actuelle, de proposer des définitions rigoureuses de types bien 
distincts qui soient valables pour l'ensemble du monde berbérophone. On peut 
aussi se demander si, surtout en l'état actuel des connaissances, réduire la 
définition d'une classe littéraire à un trop petit nombre de traits considérés 
comme essentiels ne serait pas un obstacle à la recherche. En effet, ces choix de 
traits sont toujours relatifs à une société, dans le temps et dans l'espace. Mais 
cela ne signifie pas qu'on renonce à une méthode de travail.  

d) Diachronie : genèse, évolution, mutation. 

 1.2. Références 

Mon commentaire se fondera :  

a) sur une partie au moins des 6 questions que pose El Houssaïn El Moujahid et 
sur l'Argumentaire du dossier thématique du numéro double 4-5 d’Asinag 
consacré à « Littérature amazighe : genèse, typologie et évolution ».  

b) sur mon livre de 1998, Littératures berbères. Des voix. Des lettres, dont les 
références se feront par Voix suivi du numéro de la page. Je renverrai en 
particulier à mes analyses et schémas de Voix 164 et aux autres références à 
Voix indiquées dans mon Index des notions publié dans le LOAB = Littérature 
orale arabo-berbère, n° 27, 345-358 (juste avant le compte-rendu de Christiane 
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Seydou qui dégage, en anthropologue, les principaux points de mon travail). 
Voir notamment « genre » dans l'Index des notions. 

Je me suis servie également d'autres ouvrages ou articles, parmi lesquels : 

▪ Les revues et livres consacrés aux théories d'analyse littéraire depuis 1960. On 
trouvera des études et des bibliographies concernant le problème des 
classifications dans des travaux comme ceux de Ruth Finnegan et de Paul 
Zumthor (cf. 7) pour des domaines voisins, sinon dans l'espace, au moins dans 
le type de données. La liste est longue. Des années 70 aux années 90, cette 
activité critique a été intense ; depuis une quinzaine d'années, les travaux se 
réorientent vers une nouvelle intégration du texte considéré comme littéraire.  

▪ Col 2003 = La littérature amazighe : oralité et écriture, spécificités et 
perspectives. Actes du colloque international (2003), dir. Aziz Kich, IRCAM, 
Rabat, 2004. 

▪ Col 2005 = Les types poétiques amazighes traditionnels. Actes du colloque de 
2005, Rabat, IRCAM, 2009.  

Une lecture critique (au sens positif du terme) des deux ouvrages ci-dessus fournit 
déjà une bonne part des réponses aux questions concernant Asinag 4 et 5.  

 ▪ Certains articles où j'ai étudié des textes (par exemple « Le conte revisité par 
le poète. Intertextualité et création » dans LOAB. Dialectologie. Ethnologie, 27 
(1999), p. 1-30.  

▪ « Mohia 1970. Quelques notes » dans Études et Documents Berbères, 24 
(2006), p. 15-39. Cette réflexion d'un écrivain kabyle contemporain sur la 
traduction et son rapport avec une véritable création littéraire, sur la création 
d'un genre (théâtre), sur les destinataires de ce genre, ainsi que sur sa fonction, 
est d'une grande richesse. Quel est le statut d'une traduction, d'une adaptation en 
regard d'une création ? On trouvera (notamment p. 33 sqq.) des indications pour 
Q3, Q4.  

▪ « Classification et ‘genre’ oral », Studi berberi e mediterranei. Miscellanea 
offerta in onore di Luigi Serra, Naples, 2004-2006, pp 41-52. 

▪ « "Epique" et "héroïque" dans l'Afrique berbérophone », Actes du séminaire 
de Sandra Provini, « Genre épique et genre héroïque », dans Camenae, édition 
en ligne de Perrine Galand, juin 2008 <http://www.paris-
sorbonne.fr/fr/spip.php?article7360>  

Je citerai éventuellement, dans mon texte, d'autres articles ou ouvrages en 
renvoyant, avec une simple date, à la bibliographie établie en juin 2006 sur mes 
publications dans la brochure de l'IRCAM, mais je ne donnerai pas de 
bibliographie systématique. Les chroniques de L. Galand dans l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord, regroupées en 1979 dans une édition du CNRS, recensent les 
publications de 1954 à 1977. La magistrale Bibliographie internationale en 1997, 
de Lamara Bougchiche, bibliographie critique, regroupe tout ce qui était publié sur 
les Langues et littératures berbères des origines à nos jours, y compris les 
bibliographies postérieures à 1 979 (p. 341-424), dont celles de C. Brenier-Estrine, 
Ch. Bonn, S. Chaker et d'autres) ; plus récemment les Actes du Séminaire 2005 
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réunissent bon nombre de travaux sur des textes ou sur les théories, chaque article 
fournissant une bibliographie. Enfin le numéro double d’Asinag fournira 
certainement une bibliographie à jour des nombreux travaux sur les littératures 
berbères de ces dix ou quinze dernières années (théories, collectes, études locales). 
Le recours aux sites Internet peut aussi apporter des compléments. 

2. L'analyse littéraire 

Avant d'aborder les problèmes que je viens d'évoquer en 1.1, je voudrais passer en 
revue les termes que j'emploie.  

2.1. La langue d'analyse 

C'est un point que je considère comme capital et je pense qu'il faut s'y attarder 
avant d'examiner les autres problèmes.  

La « langue d'analyse » ou « langue d'étude » ou « métalangue » (ou toute autre 
expression synonyme) d'un ensemble considéré comme littéraire est la langue dans 
laquelle le chercheur expose son sujet, sa méthode et les résultats qu'il propose.  

C'est un préalable indispensable que de prendre conscience de cette langue d'étude. 
En effet, une « métalangue » implique la conception que se fait un Analyste du 
découpage en éléments de l'ensemble de données qu'il a choisi d'analyser, donc de 
sa conception du « système » (ou « modèle ») qui peut rendre compte de 
l'organisation de cet ensemble. La langue que j'utilise dans Voix pour exprimer ce 
qu'est ma conception de la « poétique berbère » est une métalangue. 

2.1.1. Il ne faut donc pas oublier que les termes utilisés par un Analyste orientent 
nécessairement son analyse. Les mots qu'il emploie pour décrire un « champ de 
données » considérées comme « littéraires » (par qui ? où ? et quand ?) varient 
d'une langue à l'autre et se constituent également en systèmes lexicaux différents 
d'une langue à l'autre (v. p. ex. Voix : 45-46, <chant/poème/poésie etc.>). En 
linguistique on se trouve devant des problèmes analogues : le système lexical 
français <langue/dialecte/parler/patois/variété linguistique> ne peut pas se 
transposer directement, mot à mot, en anglais par exemple. Ces remarques peuvent 
paraître banales, il faut pourtant les garder à l'esprit, parce que l'on se laisse 
influencer facilement et on fausse la description des données.  

Comment définir par exemple « métalangage » par rapport à « métalangue » (Q5) ? 
Dans la mesure où les littératures berbères ont une grande part de manifestations 
orales, peut-être est-il utile de bien préciser ? Le langage et la langue ne sont pas 
sur le même plan ; les oiseaux, les dauphins ont un « langage », et non une langue. 
Ils utilisent d'autres signes dans la communication. D'autre part les emplois de 
termes en méta- dans les ouvrages d'analyse littéraire depuis 1970 sont nombreux 
et variés, par ex. dans les travaux du Groupe MU ; cf. Voix « métatexte ». 

Je rappelle que « poétique » (ex. : « la poétique », « une poétique », « les poétiques 
médiévales »), pour moi comme pour beaucoup d'autres chercheurs, et 
contrairement à certaines interprétations erronées qui sont faites de ce terme, 
s'applique aussi bien aux faits littéraires contenant des textes en prose qu'à ceux qui 
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contiennent des textes en vers (« poésies », « textes poétiques », « la poésie/ la 
prose de tel auteur »).  

2.1.2. Différentes langues, termes différents. Les questions proposées sont ici 
rédigées en français. On en revient donc au problème de la « langue d'analyse » 
utilisée et de ce qu'on met sous les mots. Je suppose qu'il y aura des interventions et 
des articles en d'autres langues, arabe (lequel ?), berbère/amazighe (quelle 
variété ?), anglais, allemand, etc. La comparaison des termes employés par les 
différents auteurs est déjà intéressante pour la délimitation de la notion de  
« littérature ». Les membres de l'IRCAM et les universitaires maghrébins sont bi- 
ou trilingues et ils ont une connaissance personnelle d'un groupe local (d'origine) et 
de ses productions littéraires (avec leurs dénominations) et, d'autre part, ils ont une 
notion individuelle du « littéraire » en tant que lettrés au sens large du terme  en 
berbère, français, arabe(s), anglais, et peuvent apporter leurs propres données.  

Je pense, par exemple, qu'un examen comparé des travaux en arabe de Mohammed 
Moustaoui (dans son urti n umarg), ou de Omar Amarir, entre autres chercheurs, 
ainsi qu'une comparaison des trois contributions en arabe dans Les types poétiques 
amazighes traditionnels… 2005 (v. ci-dessus) et des éditions écrites 
contemporaines (en graphies arabes) apporteraient déjà une contribution importante 
à l'emploi des termes utilisés dans une langue d'analyse (« métalangue »), donc aux 
conceptions de ce qui est considéré comme étant du domaine littéraire par 
l'Analyste. Le problème des « genres » (v. ci-dessous) ne peut être abordé que si les 
problèmes généraux de terminologie et de méthode sont clarifiés. 

Autre exemple : les Éditions Achab ont publié le livre de Amellal Bahia intitulé La 
Ruche de Kabylie (1940-1975), Alger, 2009, que je viens de lire. L'auteur est une 
biologiste algérienne, témoin d'une expérience « littéraire » ; la préface est signée 
par l'historienne Karima Dirèche. L'ouvrage est un excellent témoignage sur la 
création d'un « genre » (ou « sous-genre », ou « variété littéraire » ou tout autre 
terme désignant un élément, défini par des critères bien établis, d'un ensemble 
considéré comme littéraire par un analyste). Bahia Amellal a fait une enquête 
précise sur la période où cette « variété littéraire » a existé, sur le groupe social où 
elle a été produite (groupes scouts féminins implantés en Kabylie par les Sœurs 
Blanches), sur les circonstances où elle était exécutée, par qui et pour qui, sur ses 
fonctions, sur ses thèmes, sur ses structures proprement littéraires (sa « poétique »). 
Il y a un double corpus de textes (« chants », « chansons ») qui permettent de 
comparer cette nouvelle « variété littéraire » aux autres productions littéraires 
kabyles traditionnelles, donc d'établir des critères génériques, qui permettent aussi 
de comparer un contexte littéraire kabyle et ses relations avec un contexte littéraire 
français, en milieu bilingue (le français standard des Sœurs Blanches) et avec un  
« kabyle » standard ou standardisé, une koinè qui mériterait une analyse 
linguistique.  

Voici encore un autre exemple de ces problèmes de terminologie : dans l'édition 
Stricker (1960) de L'Océan des Pleurs. Poème berbère de Muḥammad al-Awzali, 
aux distiques 4 et 5, l'auteur parle de son livre, ce livre d'admonitions que lui 
réclament ses amis, lktab… irẓẓmn imzgan iḥyu d lqlub-i / s nnaḍm n tmazixt ann 
ifulkin igan laεjib-i. B. Stricker traduit : « (depuis longtemps déjà mes amis me 
parlent d'un) livre / d'admonitions, susceptible d'ouvrir les oreilles et de ranimer les 
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cœurs / qu'il faudrait rédiger dans le beau, l'admirable vers berbère ». À la fin de ce 
livre, l'auteur précise (distiques 655-656) que : « il contient en tout six cent 
cinquante-six vers… » sḍist tmaḍ n lbit u stta… Dans l'édition du même livre, mais 
à partir d'un autre manuscrit, Nico Van den Boogert (1997) confirme le texte, mais 
il traduit par « a book… composed in the beautiful and wondrous Berber tongue ». 
Dans le colophon (65), il traduit « lbyt par « verse(s) ». Si on se reporte à son 
Glossaire, on lit p. 395 : « bt lbit, see V° [V°== racine] byt ; byt lbit « verse ». Sous 
nḍm : nnaḍm « text composed in verses ». Ce seul rapprochement, aussi court soit-
il, entre deux éditions d'un même texte illustre à la fois les problèmes d'édition (i.e. 
de philologie au sens le plus restreint du terme) d'un texte entre écrit et oral 
(prédication, récitation, lecture solitaire à haute voix, cf. Voix : 29), mais aussi celui 
des systèmes lexicaux différant d'une langue à l'autre pour les faits littéraires : 
anglais vs français, chleuh du XVIIIe siècle p.C. vs anglais/français et encore celui 
des « genres » (l'emploi de lktab, précisé par les sujets traités, indique la conception 
que se font les lettrés, Awzal et ses contemporains, de types littéraires du 
patrimoine berbère. Il y a là des indications : un milieu lettré à une époque donnée. 
Je passe sur les problèmes proprement philologiques, qui sont indispensables 
quand on traite l'élément « texte » d'une littérature, mais ce n'est pas mon propos ici. 

On trouvera ci-dessous (4.2) d'autres exemples concernant d'autres situations.  

2.1.3. Linguistique et analyse littéraire 

Comme il est souligné dans l'Argumentaire, les recherches en linguistique berbère 
ont été nettement plus anciennes et plus nombreuses que les recherches en 
littérature. Les chercheurs berbérophones qui se sont attaqués à la littérature sont 
souvent des linguistes et ceux qui étudient la littérature ont tous une formation 
linguistique. On ne peut certes pas parler de « méthode d'analyse linguistique » 
pour une analyse de littérature, mais les « modèles », les « méthodes » linguistiques, 
la terminologie (qui ne sont pas identiques chez les générativistes ou chez les 
structuralistes ou dans d'autres types d'analyse) ne peuvent pas ne pas influencer les 
études de littérature.  

D'autre part, il n'y a pas de littérature sans langue. Remarquons bien que ce qu'on 
appelle « berbère » est en fait un terme de grammairiens ; le « berbère » est un 
ensemble de structures grammaticales communes à des « variétés linguistiques », 
structures dégagées par la méthode comparative (ou méthode comparée). Or on ne 
parle pas une structure, mais une langue/dialecte/parler ; il n'y a pas, à ce jour, une 
langue berbère unique sur la totalité des aires berbérophones. En dehors des 
structures communes, chaque variété linguistique berbère a ses particularités 
grammaticales et lexicales. Parmi les questions qui se posent, on peut citer, entre 
autres, l'utilisation de la phrase sans verbe en littérature ; il y a des différences 
certaines sur ce point entre les variétés touarègues et les autres variétés berbères, 
chacune ayant elle-même ses particularités. Dans quelle mesure l'Analyste pourra-
t-il se servir de l'analyse linguistique dans son analyse littéraire ? 

3. Terminologie de l'analyse en langue française 

Je reviens encore sur le problème de la langue d'analyse (cf. Q5) en me référant à 
un autre exemple, celui du système lexical du champ sémantique « littérature » 
dans le français actuel. 
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Il faut bien mesurer l'influence des termes littéraires français sur l'analyse de 
données non françaises, car ces termes sont hérités d'un système ancien de 
rhétorique, discuté et modifié au cours des siècles. La « rhétorique classique », un 
des avatars de l'héritage, avait été un des enseignements importants dans les lycées 
et les universités depuis le début du XIXe siècle en France et ailleurs en Europe 
avant de se réduire. Mais, de nouveau à la mode (la mode des sciences humaines) 
cette discipline a suscité de nombreux essais critiques depuis la fin des années 60. 
Le système lexical rhétorique ancien et ses successeurs (cf. 7) se modifient mais 
s'inscrivent toujours, au cours du temps, dans l'organisation sociale et concernent 
avant tout le discours écrit, le texte et non un ensemble de données comme celles 
qui existent dans les sociétés berbérophones (v. infra 4.2.). 

« Littérature », pour les chercheurs et l'ensemble des usagers français ou 
francophones contemporains, renvoie à l'écrit (imprimé ou sur Internet), ce 
qu'impliquent l'étymologie du terme et ses usages les plus anciens. Mais le numéro 
double d’Asinag traitera aussi de l'oral ; l'expression française « littérature berbère 
traditionnelle » se réfère donc à des données écrites d'abord en alphabet arabe puis 
en alphabets latins (modifiés pour les besoins d'une transcription phonétique ou 
phonologique), mais aussi, et surtout, à des productions orales, la « littérature 
berbère orale ». On doit constater que, pour des raisons techniques, il y a peu 
d'archives sonores et elles sont récentes. Dire « traditionnel », pour qualifier  
« littérature berbère » implique donc, dès le départ, au moins deux domaines de 
recherche différents utilisant des outils et des démarches relativement différents. 
Même  et surtout si  la frontière entre « oral » et « écrit » n'est pas une ligne bien 
délimitée, cette première constatation n'est pas inutile. C'est un premier essai de 
classification, qui devra aussi tenir compte de la diachronie, des frontières ou des 
franges dans le temps : quand existe ce que l'on appelle « traditionnel » ? (et 
comment le définit-on ?), quand finit ce « traditionnel » ?  

« Littéraire » : (Q1) le champ des emplois de l'adjectif « littéraire » n'est pas 
directement superposable à celui de « littérature », ce qui mérite réflexion mais n'a 
pas encore été étudié. Je reviendrai ci-dessous sur la notion de littérature/ littérarité. 

 L' « Analyse » et l' « Analyste » : le chercheur « Analyste » est un acteur important 
dans le processus d'analyse littéraire. Qu'il appartienne ou non à la culture qui 
produit des données littéraires, il porte un intérêt certain à ces données, il a aussi un 
certain recul par rapport à elles, mais également une idée préconçue de ce qui peut 
être qualifié de littéraire. Son statut individuel, la culture de son milieu, ses acquis 
et ses goûts littéraires personnels, son expérience d'autres cultures, mériteraient 
qu'on enquête sur plusieurs échantillons du personnage, car c'est lui qui va essayer 
de comprendre, donc d'expliquer les conditions où peut se créer l'objet « littéraire » 
qui l'intéresse, ce qui est déjà orienter l'analyse.  

L'Analyste se trouve donc devant un ensemble de données, un ensemble qu'il a 
décidé, lui, de considérer comme « littéraire » ; c'est un postulat de départ, un choix 
personnel sous des influences diverses. Mais il décide aussi d'analyser l'ensemble 
des données, c'est-à-dire de séparer, découper en éléments, établir les rapports entre 
les éléments, faire des sous-ensembles d'éléments identiques (des « classes », p. ex. 
des « genres », on y reviendra). Le chercheur, devant des données comme une 
prestation de ṛṛays, une prestation de groupe de chanteurs modernes ou d'un 
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chanteur vedette ou d' un ensemble de comportements et de textes dans une 
cérémonie etc., fait souvent appel à son propre sentiment de l'analogie ; tel élément 
qu'il isole dans les données lui semble analogue à tel autre connu de lui : par 
exemple une « production littéraire chleuh » peut lui sembler analogue à un autre 
élément qu'il retient dans un ensemble du Moyen-Atlas ou d'une autre région 
berbérophone. Ce rapprochement peut aussi faire appel à une production littéraire 
non berbère et « nommée », par des analystes étrangers, dans leur langue ; v. ci-
dessous Delaporte (4.2, 4.4).  

Quand on a délimité un ensemble de données qu'on considère comme littéraires, un 
autre pas dans l'analyse est de se demander comment on va faire le découpage en  
« parties » pour déterminer des « classes, ou « catégories » ou autres sortes de 
regroupements. Si on fait un rapprochement entre des éléments de l'ensemble, on 
ne peut pas se contenter d'une simple ressemblance, du sentiment d'une analogie, il 
faut essayer de trouver quelles sont les caractéristiques qui permettent le mieux 
d'identifier un élément, de le distinguer des autres éléments. On dispose ainsi de  
« critères » permettant de choisir, de juger si un regroupement d'éléments peut 
constituer une partie homogène, un sous-ensemble de l'ensemble des données à 
examiner. On n'en est pas encore, en l'état actuel de la recherche, à prétendre 
donner une définition précise de « la littérature berbère » ne retenant que les traits 
essentiels et qui serait valable pour l'ensemble du domaine berbérophone. Il ne faut 
pas oublier en effet que, dès le départ, quand on s'attaque à l'analyse d'un ensemble 
de données, c'est par un choix personnel qu'on délimite cet ensemble et qu'on se 
forge des instruments d'analyse. Tout essai de classement suppose une autocritique 
permanente de ses choix et de la méthode d'exploration qu'on se construit peu à peu 
(cf. 6.2.2). 

En somme, les données littéraires sont multiples dans l'espace et dans le temps et 
elles sont complexes ; il faut les « analyser », c'est-à-dire les « déplier », séparer 
leurs « plis », les « expliquer » avant de découvrir des éléments à retenir, des lois 
d'assemblage, des structures. 

4. « Littérature ». « Production littéraire amazighe traditionnelle » 
Q1, Q5  

4.1. « amazighe » se réfère à un ensemble berbérophone, un très vaste ensemble 
géographique et politique. Sa délimitation et ses configurations devraient être 
rappelées, me semble-t-il, au moins brièvement, pour les destinataires de la revue 
Asinag, surtout s'ils sont étrangers à nos études. Cette revue mérite une diffusion 
aussi large que possible, pas seulement chez les berbérisants.  

4.2. Mais c'est sur l'expression « production littéraire », retenue par El Houssain, 
que je vais m'arrêter, et sur le terme de « production », car il me semble très utile 
pour introduire à l'analyse (Q1). J'utilise aussi « fait/objet littéraire » pour désigner 
le même ensemble de données, mais je trouve que « production » attire mieux 
l'attention sur les données orales qui constituent une grande part des phénomènes à 
analyser.  

La « production littéraire ». Le produit et sa consommation. Comment approcher 
une définition, au moins provisoire, du « littéraire », compte tenu des remarques 
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précédentes, concernant des témoins et des conditions de production très différents, 
bien qu'ils appartiennent à une même aire culturelle ?  

Le terme (français) de « production » a le mérite de s'employer pour des réalités 
agricoles, artisanales, industrielles, etc., dans une économie de consommation. 
Qu'est-ce alors qu'un « produit littéraire » ? Pour un berbérophone qui ne parle 
qu'une variété du berbère, y a-t-il une notion de littérature ? J'ai connu cette 
situation il y a un demi-siècle, en particulier chez de jeunes femmes chleuhs du 
Haut-Atlas. Aujourd'hui il en est tout autrement et pas seulement chez les 
collaborateurs d'Asinag. Les berbérophones se sont frottés depuis longtemps à 
d'autres cultures et à d'autres langues, ils ont mis d'autres lunettes pour voir leur 
culture. 

4.3. Les villageoises de 1950, illettrées et uniquement berbérophones, auprès 
desquelles j'ai enquêté, avaient un sens très vif de la parole (awal), qu'elles 
maniaient avec habileté dans leurs conversations, dans les récits décrivant leur 
labeur quotidien, dans la description, souvent satirique, de telle ou telle personne. 
Elles savaient relater certains faits avec les procédés rhétoriques, les « figures du 
discours » que leur fournissait la langue qu'elles parlaient. Elles étaient sensibles 
aux différences dialectales (« elle dit cela, moi je dis ceci ») et aux différences de  
« ton », non au sens d'intonation, bien que celle-ci soit un élément du « ton », mais 
en tant que qualité de langue : il y a des gens qui savent bien parler, d'autres non. 
Or une de ces jeunes femmes m'avait dicté une paraphrase du Poème de Ṣabi en y 
introduisant des traits de langue qu'elle n'utilisait jamais dans nos conversations 
(Galand-Pernet, 1957). Elle les voyait comme des marques d'une langue différente 
de sa langue quotidienne et, en quelque sorte, supérieure à l'awal de chaque jour.  

Dans la société rurale des jeunes femmes évoquées ci-dessus, il y a un demi-siècle, 
où « consommait »-on un « produit » littéraire ? C'était le plus souvent une 
consommation collective, dans des groupes variables à l'intérieur du groupe 
géographique : à l'occasion des veillées autour d'une conteuse, dans les fêtes 
familiales (naissances, mariages), les fêtes religieuses, dans les pèlerinages locaux, 
sur une place de village autour d'un ṛṛays itinérant, dans les grandes réunions 
tribales, parfois à la demande d'un caïd ou d'un administrateur, bref, dans tout ce 
qu'englobe le terme de « situation » pris dans le sens le plus général, auquel 
j'attache une très grande importance dans l'étude du fait littéraire en tant 
qu'ensemble complexe (v. Index des notions, « situation »). On retiendra déjà la 
simple consommation des poèmes chantés qui distraient agréablement les femmes 
dans la routine de leurs dures tâches quotidiennes, mais également la fête, comme 
lieux et temps d'une consommation de produit littéraire associée à des sentiments 
de détente ou de plaisir, avec une intensité des sensations (dans la nourriture, dans 
le mouvement réglé de la danse par exemple) et des affects qui y sont liés. 

4.4. Le point de vue d'un chercheur français du XIXe siècle. Un siècle auparavant, 
Delaporte éditant le Poème de Ṣabi dans son Specimen de la langue berbère 
écrivait : « Je vais actuellement donner, ci-après, un modèle de poésie Berber. Je 
traduis interlinéairement la pièce que je présente, et je la fais suivre de la 
prononciation du texte en caractères français & de sa traduction libre : [Titre] Saby 
ou le dévouement filial. Qasydah ou poème en langage Amazygh autrement dit 
Chleux, Berbère ou Kabyle. » Sur cette même pleine page de titre suit une  
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« Remarque » ainsi formulée : « Cette pièce de vers, qui est une espèce d'Élégie 
dans le genre du Bordah et chanté comme lui, opère sur les esprits des Chleux ou 
Berbers, les mêmes effets que le Bordah chez les Arabes. Ce petit poème affecte 
tellement leur sensibilité, qu'ils ne peuvent l'entendre chanter sans verser des 
torrents de larmes. Presque tous les habitans [sic] des environs de Mogador, 
hommes & femmes le savent par cœur. » Cette remarque est un document pour 
l'histoire de la littérature française, mais ce qui nous intéresse ici est un témoignage 
des réactions affectives d'un auditoire berbérophone à un poème chanté. Est à noter 
le double trait, versification et chant (cf. mon article de 1957, « Une tradition orale 
encore vivante : le « Poème de Sεabi »). Cette citation peut concerner Q1, Q2, Q4 
et Q5. 

Cf. supra 2.1.2. pour d'autres exemples. 

5. Analyse et critères 

5.1. Mouloud Mammeri, à la fin des années 80, a écrit, en français, dans une 
préface au roman Asfel de Aliche : « La quasi-totalité des textes berbères édités 
(j'entends ceux qui visent à quelque valeur littéraire) sont des textes poétiques 
[c'est-à-dire en vers]. Les contes même sont d'une littérarité impure. » (Voix : 42). 
Or il s'agit d'une œuvre écrite, moderne, d'un type littéraire nouvellement créé, d'un 
texte édité (participant donc d'un circuit commercial nouveau). Si un choix de type 
littéraire et l'intérêt d'un éditeur peuvent suffire à classer comme littéraire une 
œuvre, on reste dans une critique subjective, on n'analyse pas un ensemble. Ces 
pauvres contes d'une « littérarité impure » sont-ils à rejeter hors du domaine 
littéraire berbère ? Quel serait aussi le statut des proverbes ? Pourtant, depuis trente 
ans, les éditions de contes se sont multipliées au Maghreb et en Europe, et leurs 
traductions dans des langues occidentales ont élargi leur public ; on a vu aussi des 
éditions de proverbes. Contes et proverbes sont-ils alors devenus brusquement  
« littéraires » ? Je pense que les trois lignes citées ci-dessus ne sont qu'une de ces 
boutades dont Mammeri n'était pas avare. Mouloud Mammeri, l'écrivain, l'éditeur 
scientifique, l'analyste littéraire, le passeur entre les chercheurs et les modes de 
recherche a toujours eu le goût de la provocation, mais d'une provocation qui doit 
inciter à la réflexion. Le Mouloud Mammeri qui parle de valeur littéraire et de 
littérarité impure n'est pas un villageois de la Colline oubliée mais l'écrivain de 
talent qui jouit d'une réputation internationale ; il a aussi appartenu, comme Camus 
avant lui, au cercle des auteurs et des critiques littéraires parisiens où se cultivaient 
les réputations. Mais quand il édite les Poèmes kabyles anciens ou L'ahellil du 
Gourara, comment définit-il leur littérarité ? L'analyse féconde qu'il en fait, 
détaillée, riche, avec l'aide d'un musicologue pour l'ahellil, montre combien il est 
conscient des problèmes qui se posent. L'Analyste peut avoir un double statut, 
appartenir à deux cultures différentes, en connaître plus de deux. Il peut aussi par 
ses lectures ou ses contacts avec d'autres analystes remettre en cause ses 
conceptions du fait littéraire. 

5.2. Amorcer l'analyse  

Si donc un chercheur décide d'analyser un produit berbère qu'on qualifie, en 
français, de « littéraire », il lui faut s'interroger sur les raisons qui le conduisent, lui, 



Paulette Galand-Pernet 

 26 

à cette opinion. Parler de « littérarité » ne fait que déplacer le problème. Une 
véritable analyse ne peut pas se contenter d'un seul critère, surtout si elle veut 
aboutir à des classements (cf. 7).  

Certains indices, mineurs en apparence, sont toutefois à retenir. Je reviens à mon 
enquête des années 50 (supra 4.3). Elle s'était effectuée auprès d'un « échantillon » 
très différent, un des échantillons villageois féminins alors disponibles (ce genre de 
témoins existe-t-il encore ?). Elle avait pour but une recherche dialectologique et 
non littéraire. Or je constate, en dépouillant à nouveau mes cahiers d'enquête 
(textes et notes annexes) que les villageoises interrogées avaient le sentiment 
qu'existait un awal différent de l'awal quotidien. On n'est pas là sur le plan d'une 
véritable analyse littéraire, encore moins sur celui de la définition, mais sur celui 
du sentiment, de l'intuition, de ce qu'on pourrait appeler un premier pas vers 
l'analyse, comme l'est une impression d'analogie. On sait que, même dans les 
sciences exactes, ce facteur n'est pas négligeable.  

Des exemples que j'ai donnés ci-dessus (1.1, 2.1.2, 3), on peut également retenir 
des suggestions d'analyse, soit dans les dénominations employées dans un texte en 
berbère et traduites en français par « langue », « livre », « vers », soit dans les titres 
d'ouvrages qu'utilisent des lettrés chleuhs en contact avec des enseignements et des 
productions en arabe, cela dans le domaine de l'écrit. 

Mais ce sont les modes de production du domaine oral qui, aujourd'hui encore, sont 
les plus importants pour l'analyse littéraire berbère, y compris dans leurs 
réalisations actuelles, avec des techniques et des diffusions différentes de celles de 
la tradition. En effet, les publications (textes et théories), qui s'échelonnent sur plus 
d'un siècle et demi, ainsi que les changements de ces quatre dernières décennies, 
constituent un champ d'investigation d'une remarquable richesse. Ce champ 
englobe une très grande partie des zones berbérophones. On peut y puiser pour 
confronter le traditionnel et le contemporain (donc évaluer les évolutions dans les 
productions orales, Q1, Q3, Q4), mais aussi pour confronter les littératures de l'Est 
et de l'Ouest, du Nord et du Sud ; on peut également disposer des études réalisées 
sur des littératures en contact, pas seulement celles qui sont formulées dans une des 
variétés de l'arabe, mais encore celles qui sont formulées dans des langues de 
l'Afrique sud-saharienne. Ce comparatisme à l'intérieur du monde berbérophone et 
sur ses franges est essentiel pour la progression des recherches typologiques et 
diachroniques.  

5.3. Deux faces de l'oral. Deux systèmes différents 

Enfin la comparaison entre les productions orales contemporaines et les 
productions de jadis pose le problème d'un saut dans le temps différent de celui du 
passage de l'oral à l'écrit. Les enregistrements sur lmakina n wawal « machine à 
parole » existaient déjà il y a une soixantaine d'années ; les magnétophones à fil 
métallique puis à bande sont utilisés par des chercheurs isolés et dans les 
programmes de radio. On grave sur disque les chants de poètes-compositeurs. Mais 
qui se souvient des sociétés de disques Boudroiphon ou Baidaphon ? Leurs 
activités ont pourtant joué un rôle dans l'histoire de la littérature berbère, elles 
mériteraient des enquêtes. On voit l'intérêt que suscitent les catalogues de la 
maison Pathé comme documents d'étude pour les chercheurs contemporains. On 
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percevait déjà l'influence du format du disque (du 78 au 33 tours) sur la forme des 
textes, qu'en sera-t-il dans les médias actuels et leurs modifications techniques ?  

En effet, le passage qui continue à se faire aujourd'hui n'est pas seulement dans 
l'utilisation de techniques et de médias nouveaux pour un même type de littérature, 
il est dans des conceptions nouvelles du mode oral : la dénomination d'oral ne 
recouvre pas deux aspects d'une même réalité mais deux systèmes littéraires 
différents, qui restent à caractériser. Ce problème apparaît trop peu dans les études 
actuelles, bien qu'il soit d'un grand intérêt, peut-être parce qu'il demande des 
enquêtes difficiles et des analyses minutieuses (donc longues) sur la ou les langue(s) 
des textes, ainsi que sur tous les contextes et sur l'auteur, exécutant et auteur 
vedette, qui peut être aussi bien une femme qu'un homme. (cf. 6.3., 6.4.) 

La diffusion des productions (texte et orchestration) se fait aujourd'hui dans un 
circuit mondial. On parle couramment de « l'industrie du disque » et de ses 
évolutions techniques avec les CD, les albums, leurs publications, leur diffusion, 
les tournées d'artistes, le choix des pays, le choix des salles pour les concerts. Les 
maisons de production, dans leurs prospections, cherchent les talents mais aussi le 
produit le plus largement vendable, car sans financement et sans bénéfices l'édifice 
risque de d'écrouler. La publicité de ces produits se répète sur la radio et sur la 
télévision, dans les journaux quotidiens et périodiques ; on calcule les pourcentages 
d'auditeurs ou de lecteurs et leur rendement publicitaire. On est alors en droit de se 
demander quel effet ont les pressions qui s'exercent sur les auteurs et sur leurs 
prestations : que devient le produit littéraire berbère dans le monde d'aujourd'hui et 
comment l'auteur berbère réagit-il ? 

Je voudrais proposer une brève esquisse du phénomène actuel à partir d'un article 
récemment paru dans la page « Culture » d'un quotidien français bien connu. 
L'auteur, Jean Yves Dana, annonce, dans son titre, la prestation sur scène (15 
février 2010) de la « chanteuse berbère » Hindi Zahra, dont l'enfance s'est passée 
entre Agadir et Ouarzazate, avant qu'elle ne connaisse « l'exil » en rejoignant à 
Paris en 1993 son père, travailleur immigré. Selon J.Y. Dana elle est la « révélation 
musicale du début d'année. Son premier album "Handmade" rencontre un succès 
aussi immense qu'inattendu ». L'album de la jeune femme, « autant peintre que 
musicienne […] puise ses racines dans les glaises du jazz et la rocaille du rock, 
dans les terres fertiles des chants Gnaoua et le sable aride du blues des Touaregs ».  

Le parcours et les prestations de cette artiste contemporaine mériteraient une étude 
sérieuse : elle se présente comme une autodidacte, passionnée par son long travail 
en musique et en peinture ; avant l'album de 2010, qui est « produit sur le 
prestigieux label Blue Note » et sera suivi d'une « tournée », elle s'était déjà fait 
connaître par « une chanson forte traitant du mariage forcé : Oursoul. Mot à double 
entrée qui signifie ″plus jamais″ en berbère et ″notre âme″ en anglais ». Imik Si Mik 
[imikk s imikk] « petit à petit » en berbère (début d'un proverbe connu en pays 
chleuh) est le titre d'une autre chanson.  

5.4. Passages 

L'intérêt de cet article est d'une part dans la réaction d'un journaliste confirmé, 
curieux d'une œuvre appartenant à une autre culture que la sienne, et, d'autre part, 
dans les questions qu'il pose pour nos études (Q2, Q4, Q5, Q6 ; v. infra 7., 7.3.3., 
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7.3.4.). Où classera-t-on ces chansons issues d'une culture littéraire européenne et 
du talent personnel de Hindi Zahra avec sa culture marocaine ? La forme chantée 
est bien connue dans le Maroc berbérophone, les textes de trouveurs que j'ai 
publiés en 1972 appartiennent à une tradition que l'on peut caractériser comme 
littéraire dans sa formulation. Leur support est déjà un disque commercialisé, mais 
les techniques de présentation et de diffusion de la chanteuse contemporaine 
appartiennent à un système littéraire différent : le journaliste les classe parmi les 
chants Gnaoua, africains, mais aussi parmi le jazz, le rock, le blues, le folk, types 
musicaux issus des cultures anglo-saxonnes. Certains titres font référence au Maroc 
chleuh (dans une transcription propre à l'auteur ou à l'éditeur), mais le titre de 
l'album est anglais, Oursoul peut se lire en berbère et en anglais, avec deux 
références culturelles différentes. Les mentions des Touaregs n'ont rien à voir avec 
les poèmes sahariens. Le français « langue littéraire, administrative, pas celle de 
l'énergie », selon les mots de la chanteuse rapportés par J.Y. Dana, est rejeté, ce 
rejet s'inscrivant dans d'autres formes artistiques d'un anticolonialisme qui subsiste, 
conscient ou non. 

L'attraction de l'anglais peut s'expliquer par les contraintes de la diffusion. Mais 
alors quels sont encore les points communs avec le chant poétique traditionnel du 
Maghreb ? Comment décider de l'appartenance de ce type de production moderne 
au domaine de la « littérature » en général, comment le situer dans ce domaine ? 
Est-on seulement dans le cours d'une évolution ou au bord d'une mutation ? La 
question se pose en particulier pour les réalisations comme celles de Hindi Zahra 
mais aussi pour d'autres réalisations de chanteurs partagés entre cultures 
maghrébines et occidentales. Quelle est la part du texte dans les chansons de 
l'Europe actuelle, avec les exigences de succès et de rentabilité qui passent par des 
expressions musicales et textuelles anglo-saxonnes ? Il est difficile d'apprécier 
l'importance qu'ont sur la nature du texte les contraintes matérielles comme le 
cadre de la prestation ou le format du disque ou de l'album.  

On pourrait, on devrait, enquêter sur les contacts entre systèmes littéraires 
différents (v. aussi 6.3, 6.4). Dans notre monde occidental où se brassent les 
populations, les films documentaires, les émissions télévisées, les journaux, les 
concerts, les collections de traductions d'œuvres étrangères attirent l'attention d'un 
public de plus en plus large et de plus en plus jeune et détaché des traditions des 
générations antérieures. L'étude de ces contacts, en Europe par exemple, mais aussi 
sur l'autre rive, celle du Maghreb, pourrait inclure, entre autres recherches, le 
catalogue des dénominations proposées dans la culture d'accueil et de leur rapport 
avec les dénominations sources. On peut par exemple suivre la conception qui s'est 
faite des contes animaliers berbères : d'abord publiés dans des recueils, constitués 
par des chercheurs, de petits textes autonomes, ils prennent, dans des traductions 
destinées à un public contemporain, la forme de « geste » ou de « roman » continus, 
dont la fonction n'est plus la même. Cette sorte de transfert était connue, bien avant 
le Roman de Renart, par la constitution de l'Iliade et de l'Odyssée, ou d'autres 
grands textes de populations diverses. Je rappelle aussi le passage entre cultures 
différentes d'un texte à fonction d'édification à l'élégie de Delaporte (la catégorie de 
l'élégie au XIXe siècle n'ayant rien à voir avec l'édification). Je rappelle aussi ce joli 
nom de « chantefable » qu'a proposé Mouloud Mammeri pour un beau texte kabyle, 
en le détachant de son système d'origine. On connaît, dans le domaine de l'art 
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plastique, des formes de transition comme les mobiles de Calder ou, dans le 
domaine du cinéma, le récent « docu-fiction » diffusé en « feuilleton », qui utilise, 
en une dénomination récemment créée, le genre cinématographique « documentaire » 
(dont il existe différents types) et une technique de la presse écrite, l'ancien 
feuilleton à suivre dans le prochain numéro du journal (on peut comparer des 
dénominations récentes comme « arts forains », « rétro-moderne » pour des genres 
de spectacle recréés à partir du « théâtre de foire »). Le théâtre berbère dans ses 
mises en scène modernes et son écriture, joué au Maghreb surtout, ainsi que la 
poésie écrite berbère actuelle sont probablement des lieux de passage privilégiés 
entre publics de cultures différentes. Les formes se veulent et sont nouvelles, mais, 
pour ce que j'en connais, une bonne part de l'héritage subsiste dans les thèmes 
retenus, ces thèmes qui peuvent heureusement passer les frontières (cf. 5.4 et Voix, 
chap. IV).  

Une étude de l'utilisation des critères dans les productions à double face et à noms 
doubles, passages entre systèmes artistiques ou littéraires étrangers les uns aux 
autres, pourrait  peut-être  apporter sa modeste contribution, en frayant un 
chemin de rapprochement au milieu des épines du multiculturalisme.  

 6. La démarche de l'analyste 

Après avoir cherché à établir ce qu'est l'analyse littéraire et quels sont les pièges de 
la terminologie, surtout quand l'analyse se fait dans une langue différente de celle 
de l'œuvre, après avoir insisté sur la difficulté de définir la nature du « littéraire », 
j'essaierai de regrouper quelques réflexions sur les possibilités de se constituer une 
méthode d'analyse. (v. Voix, Index des notions, s.v. « méthode »).  

6.1. Complexes de données. De la description à la caractérisation  

Quand on se trouve devant une production écrite et plus encore devant une 
production orale, on est, je le répète, confronté à un complexe de données, un 
ensemble d'éléments étroitement liés entre eux (v. 3). Affirmer qu'ils relèvent ou 
non de la « littérarité », qu'ils ont une « valeur littéraire », une qualité morale et/ou 
esthétique, n'est que l'expression du sentiment non seulement d'un Récepteur, 
appartenant à un groupe d'auditeurs ou de lecteurs ou de récitants, mais d'un 
Émetteur, qui peut être un compositeur (texte, musique) ou un exécutant (lequel 
peut être un transmetteur modifiant texte et musique et jouant sur un style de 
diction), et aussi d'un écrivain. Tout cela s'inscrit dans une Situation donnée. 
L'Analyste peut au moins décrire cette Situation, son cadre matériel et ses acteurs 
(E, R) aussi précisément que possible et noter les éléments (ou « caractères » ou  
« traits ») qui lui semblent, à première vue, particulièrement importants (Voix : 
164).  

Une telle description de l'extérieur est un premier pas dans l'analyse. Ensuite, 
l'Analyste pourra déterminer, en les détaillant, quels sont les critères, 
morphologiques, sémantiques, sociocritiques qu'il retiendra pour sélectionner, 
confronter et classer les différents traits importants, décider de l'appartenance de la 
production au domaine de la littérature, puis structurer l'ensemble en classes, 
qualifier et définir ces classes et leurs relations entre elles. On est encore loin 
d'avoir trouvé les quelques critères sur lesquels s'accorderaient les chercheurs pour 
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extraire les traits essentiels qui définiraient des classes, des types de structure. De 
l'intuition à la caractérisation et  est-ce possible ou même souhaitable ?  à une 
définition générale, la démarche de l'Analyste est une longue marche.  

6.2. Évaluation des critères 

6.2.1. Publications, traductions, titres 

Il n'est jamais facile d'évaluer les critères proposés pour définir des catégories 
littéraires en berbère (cf. ci-dessus 5.2) pour les prestations orales : ou bien les 
données sont en trop petit nombre ou mal notées, ou bien le chercheur se contente 
d'une analyse trop rapide. Parmi les pièges, on peut citer encore les publications de 
textes berbères oraux avec traduction. Si la traduction a le mérite de faire connaître 
les œuvres à un public élargi, elle a ses inconvénients. Ainsi les intitulés donnés par 
le traducteur pour telle ou telle œuvre sont-ils des masques, qui réduisent la donnée 
berbère à un type étranger (v. 4.4 : Delaporte et son « élégie » ; cf. 5.4) ; c'est la 
traduction dans son entier qui doit être comparée ligne à ligne, mot à mot au texte 
original. Évidemment, il n'y a pas de correspondance terme à terme dans une 
traduction, sauf pour les interlinéaires qu'on utilise en linguistique, mais pour ne 
pas « trahir » le texte original (comme le dit la formule italienne sur le traducteur 
traître), il faut être le plus sûr possible du sens des termes et des locutions de 
l'original. On oublie aussi trop souvent que la traduction est en soi une catégorie 
littéraire, avec des styles différents selon le traducteur et qu'une simple traduction 
sans notes extrait le texte du contexte de situation nécessaire à une caractérisation 
plus précise. Certaines publications échappent toutefois à ces inconvénients. 

6.2.2. La formation du futur chercheur 

Enfin il faut toujours se demander qui et quel est le chercheur qui établit les critères, 
dans quel monde il a grandi, dans quel monde il continue à vivre, avant de choisir 
l'étude de ce que nous appelons « littérature ». Je reprends la question esquissée ci-
dessus (3), dans l'examen de la terminologie, à propos de « l'analyse » et de  
« l'Analyste ». Cet Analyste vit dans une société qui lui transmet toute sorte de 
données. Il reçoit à la maison éducation et instruction ; on y dirige et corrige son 
comportement vis-à-vis d'autrui, on lui inculque les valeurs que sa famille et ses 
concitoyens considèrent comme primordiales. Une partie de cet enseignement est 
dispensée par la parole, formulée dans les maximes de la conversation ou dans les 
discours que l'on appelle en français des « contes ». Ces paraboles, petits drames ou 
comédies souriantes, contiennent des règles de vie d'une grande finesse 
psychologique ; le XVIIe siècle français nommait « fables » ou « caractères » ce 
type de discours. Une autre forme d'enseignement est donnée à l'école ; le Maghreb 
rural faisait appel à un maître payé par les villageois, servant de la mosquée, qui 
apprenait le Coran aux enfants. L'enseignement religieux pouvait se poursuivre, 
dans des collèges éloignés du village où les garçons prenaient pension. Ils 
s'entraînaient à la lecture, à l'écriture, au commentaire des textes pieux. Tel était le 
mode de vie.  

Ces formes d'enseignement traditionnelles sont depuis des décennies en pleine 
évolution au Maghreb, en même temps qu'elles changent en Europe. En France, la 
scolarisation s'est accrue et systématisée dans ses méthodes d'enseignement, elle a 
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évolué vers la laïcité, mais pas comme dans d'autres pays européens qui gardent 
une part au moins de l'enseignement des dogmes ou pratiques religieux. Or le rôle 
de l'école publique, du cycle primaire à la fin du secondaire, est important pour la 
conception de la littérature. Quelle est la part que fait l'école à l'histoire littéraire ? 
Comment choisit-on les textes, quelle influence a le « manuel » dans la notion de 
littérature ? Quelle est la conception de l'écrivain et de l'écriture ? Ce rôle de l'école 
dans la conception et la diffusion de la littérature est évidemment à considérer dans 
un Maghreb où l'enseignement dispensé à l'école tend à se substituer à celui de la 
maison familiale et où la part de la religion, qui reste très importante, n'est plus 
celle de la tradition. 

6.2.3. Les autres lieux d'enseignement où la littérature a sa place sont aussi à 
examiner. J'en proposerai un bref inventaire pour ce que je connais de la France 
actuelle. Des émissions de radio et de télévision sont consacrées aux parutions ou 
éditions nouvelles d'œuvres littéraires à sujets variés (roman, essai, vulgarisation 
scientifique) ou à des entretiens avec des écrivains ; mais la critique écrite, qui 
décide du « littéraire », continue dans les livres des spécialistes et dans la presse 
quotidienne ou périodique.  

L'image voisine aussi avec le texte en constantes allées et venues : des séries 
télévisées ont récemment attiré l'attention sur des « nouvelles » de Maupassant ou 
sur Alice au pays des merveilles. Cela peut être, pour certains, un enseignement 
qu'ils n'avaient pas eu, pour d'autres, une invitation à relire. Les films sur les vies, 
plus ou moins romancées, d'auteurs ou d'artistes (sculpteurs, musiciens) sont à 
mettre en parallèle avec les romans de mêmes sujets. Les textes s'installent sur le 
récent support de l'iPad remis au format de la page, mais avec des illustrations : la 
présence de ces images modifie le rapport au texte ainsi publié. Au cas où, comme 
on peut le supposer avec l'évolution des supports, ces images deviendraient 
mobiles, le rapport au texte changerait encore. Aura-t-on affaire à un nouveau 
genre, à deux nouveaux genres ? Le théâtre véhicule des textes dans les « pièces de 
théâtre », combinaisons de texte et de mise en scène, mais il y a aussi les lectures 
de textes faites sur scène par un comédien, qui peut faire appel à un musicien dans 
une alternance ou un accompagnement unissant parole et style de diction avec 
musique et style d'interprétation. Ce dernier genre qui n'a pas encore reçu de nom, 
à ma connaissance du moins, est un de ces hybrides qui appellent l'attention sur des 
prestations nées dans un monde en transition et qui remettent constamment en 
question la notion de culture, bien qu'on ne puisse pas encore parler de mutation. Et 
n'oublions pas la BD : la bande dessinée voisine facilement avec d'autres modes 
d'expression, en allers et retours de BD à film et de film à BD (cf. ci-dessous le 
film policier). On mentionnera aussi la danse, dans ses formes classiques ou 
contemporaines, qui ressortit aux domaines des arts plastiques et de la musique, 
mais dont le message est souvent en référence à un texte connu. L'histoire de la 
danse est également importante dans l'histoire des sociétés.  

Quelle est la place de la littérature dans notre culture française contemporaine ? 
Cette « culture », qui est très semblable sinon identique à celle des autres sociétés 
occidentales est un complexe où se côtoient entre autres le scientifique, le 
technique, le religieux, le moral, le politique et qui modèle chacun de nous et 
influence nos jugements. Je pense que, de tout temps, mais particulièrement à 
l'époque où nous vivons et où l'évolution des techniques est rapide, les formations 
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de types hybrides ont un grand intérêt pour l'étude de la littérature en général et 
amènent à se poser d'autres questions sur ce qu'on appelle « culture ». On 
remarquera que, dans l'évolution des langues, les formations, empruntées et 
souvent hybrides, de noms, de verbes ou autres parties de la phrase jouent aussi un 
grand rôle. Cette évolution lexicale est évidemment à étudier dans la recherche 
typologique littéraire.  

Qui, dans notre société actuelle, décide des manifestations de cette culture ? 
Souvent de petits groupes privés se réunissent dans des « cafés-philo(sophie) » ou 
des « cafés-cinéma » ou des séances de discussions littéraires. Mais les autorités 
politiques, de l'État à la Région et aux fractions de territoire plus petites jouent un 
rôle important, ne serait-ce qu'en mettant à la disposition de ces manifestations des 
salles adaptées. Les manifestations culturelles sont régies par les autorités 
politiques dans la mesure où leur financement dépend d'elles par les subventions 
directes ou déléguées, mais aussi par le choix des ministres ou des responsables 
régionaux ou locaux « à la culture ». Les conceptions de la notion de culture 
dépendent aussi de la personnalité des dirigeants (nommés par les ministres) de 
chaînes de radio ou de télévision, lesquels orientent les émissions, où la littérature a 
sa place, comme on vient de le voir, sous la forme d'émissions de critique littéraire 
ou par le biais du film ou du théâtre filmé.  

Les modes de financement sont également à prendre en compte. L'écrivain est un 
pion dans l'économie. Il dépend des groupes de presse et d'édition (et de leurs 
regroupements) et de la place qui est faite à la critique littéraire dans les quotidiens, 
les périodiques et les collections. Les décisions des jurys littéraires agissent sur les 
ventes des élus. Ce monde intéressé à la littérature, à sa qualité mais aussi à son 
rendement financier n'exclut nullement les initiatives individuelles, mais, 
inévitablement, il les oriente. Il y a actuellement une mode de la biographie des 
écrivains et musiciens ou de leur entourage, en livre ou à l'écran ; il se constitue des 
hiérarchies dans les œuvres selon l'époque : qu'en est-il aujourd'hui de la  
« littérature régionale » ou des « romans de gare » ? Comme je l'ai déjà mentionné, 
il y a des va-et-vient constants entre littérature, cinéma, bandes dessinées. On peut 
donner de nombreux exemples où un film tire son scénario et une partie de ses 
dialogues d'un roman, mais il existe aussi des romans tirés de films ; il semble que, 
pour le roman « policier », les passages textefilm et filmtexte sont fréquents. 
Les bandes dessinées ont aussi vocation à l'enseignement chez les enfants et les 
adolescents : leurs textes dans les « bulles » mais avec prééminence du graphisme, 
peuvent émigrer vers un film ou un texte suivi, sans dessin, dont la lecture joue 
apparemment un rôle important chez les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 
On sait depuis longtemps que des poèmes d'édification diffusés dans la rue par des 
groupes pieux peuvent attirer les badauds à édifier en utilisant des airs de chansons 
profanes. Ces échanges de formes à l'intérieur d'une culture ont bien des précédents.  

6.3. De l'artéfact à l'art  

Pour continuer à mesurer la position de l'Analyste en face des données qu'il doit 
examiner et pour montrer comment la conscience de cette position l'aide à se 
guider dans sa démarche, j'essaierai de situer le fait littéraire dans l'ensemble des 
activités humaines. Les exemples qui suivent sont moins éloignés de mon propos 
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qu'ils ne le semblent. Je veux redire à quel point on est obligé de remettre en cause 
ses propres notions d'art et de littérature quand on aborde certains sujets.  

Les préhistoriens, de l'Europe et de l'Afrique, avec leurs études de plus en plus 
scientifiques (fouilles minutieusement dirigées, datations avec l'aide de sciences 
exactes comme par exemple la géologie, la phytologie, l'anthropologie physique) 
montrent que, très tôt, l'homme a agi sur le monde naturel, pour assurer sa survie 
puis pour faciliter sa vie. Les stades déjà avancés de la chasse, de l'élevage et de 
l'agriculture supposent la fabrication d'armes et d'outils. Mais l'homme 
préhistorique exprime aussi sa perception du monde réel par des gravures ou des 
peintures représentant des humains et des animaux. Les chercheurs attribuent à ces 
représentations une fonction rituelle à l'origine. La facture des objets ou bien des 
gravures ou des peintures n'est pas identique dans l'espace ni dans le temps. Ces 
différences de facture peuvent déjà permettre de dater et de localiser, mais la 
qualité d'un tracé sur la pierre ou d'un usage de peinture peut aussi s'apprécier. On a 
parlé, on parle encore, de « l'art rupestre ». Les publications de photographes ou de 
voyageurs, destinées à un large public, se réfèrent à l'art : la photographie et son 
commentaire appartiennent au domaine de l'art. En général, les spécialistes 
préhistoriens considèrent « l'art rupestre » dans ses différentes factures plus comme 
un artéfact, en raison de ce qu'il peut nous apprendre des civilisations 
préhistoriques, que comme une donnée du domaine de l'art ; mais ils ne sont pas 
tous d'accord sur une définition de l'art dans leur domaine de recherche. 

6.4. L'étranger et l'étrange. Les « beaux-arts » et la littérature (Q4) 

On observe des réactions semblables devant des productions provenant par 
exemple d'Amérique du Sud ou d'Asie, qu'elles soient archaïques ou 
contemporaines. Le produit étranger, objet ou texte, sera jugé selon le statut de 
celui qui le considère. L'antiquaire évaluera sa valeur artistique et commerciale 
tandis que l'historien ou l'ethnologue en fera une étude scientifique. Ces attitudes 
sont les mêmes que celles des publics qui ont rejeté ou accepté les innovations en 
peinture. Les visiteurs des musées ou des expositions d'art contemporain se 
demandent souvent ce qu'il peut y avoir de commun entre une toile de Monet ou de 
Magritte et une « installation » ou une « sculpture » constituée d'un empilement 
structuré d'objets divers ou même de détritus. La toile du peintre représente sa 
perception du monde. Les peintres contemporains qu'on dit et qui se disent  
« réalistes » ne reproduisent pas davantage le monde réel, mais peignent leur 
interprétation d'une réalité. La photographie met sur papier autant de rêve que de 
vu. Contre les écoles reconnues par la tradition, contre l'art accepté ou prôné par les 
gouvernants s'élèvent toujours des révoltes d'individus ou de groupes qui se veulent 
nouveaux ; grâce aux historiens spécialistes du domaine, on peut suivre facilement 
ces évolutions de la notion d'art depuis longtemps dans les sociétés occidentales.  

Il y a toujours eu des liens entre littérature et « beaux-arts » (la peinture, la 
sculpture, le cinéma « septième art », la photographie, etc. - la liste des Muses 
évoluant. Un de ces liens est la critique d'art : des livres et des revues sont 
consacrés aux arts traditionnels mais aussi aux arts plastiques contemporains et les 
journaux, périodiques et quotidiens leur réservent une part de leurs pages. Les 
attitudes des critiques d'art et celles des critiques littéraires influencent leurs 
lecteurs, elles construisent nos cultures actuelles. Il est donc intéressant de se 
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demander à quel point elles sont comparables. Les réactions devant un produit, un 
fait, qu'on nomme « littéraire » ou « artistique » sont aussi variables d'une culture à 
l'autre  et d'un Récepteur à l'autre dans un même groupe social  que les réactions 
devant les autres artéfacts ou arts évoqués ci-dessus. Quand, devant un même livre, 
tel lecteur peut être étonné, interloqué, tel autre intéressé ou admiratif, quels sont 
leurs critères de jugement ? Les attributions de prix littéraires, la constitution des 
jurys, les choix de collections faits par les éditeurs ou les libraires montrent que ces 
critères sont multiples dans les cultures occidentales de l'écrit. On ne possède pas à 
ce jour d'étude critique de ce qui y confère la consécration littéraire, de la 
prééminence du roman par exemple, du désir d'accéder au vedettariat, de se 
montrer nouveau (donc meilleur, à ce qu'on croit) en brisant, par exemple, la forme 
(langue, composition) des œuvres antérieures. Notons au passage que les « romans 
» en français de Kheir Eddine sont un excellent exemple de ce type de dislocations 
et fourniraient des arguments à cette étude critique souhaitée. La comparaison du 
mode oral traditionnel et du mode contemporain de l'oral que j'ai esquissée ci-
dessus est aussi à verser dans ce dossier de recherche (Q4). 

 7. Typologie  

7.1. Méthode(s) 

On n'en a pas fini avec l'étude des genres. Dans mon livre de 1998, j'avais posé le 
problème et consacré le chapitre II à le traiter, à partir de trois exemples, en 
concluant à la nécessité de trouver à la fois des critères intratextuels et extratextuels 
pour caractériser chaque production littéraire berbère et la classer (Voix : 45-78) ; 
je reprends ici mes remarques dans une optique différente.  

Étant donné que, dans l'état actuel des études berbères, de nombreux chercheurs 
(dont je suis) postulent l'existence d'un ensemble nommé « littérature » et se posent 
des questions sur les classifications à l'intérieur de cet ensemble et notamment sur 
le « genre », j'essaierai, dans les pages qui suivent, de regrouper des éléments où 
l'on pourrait choisir des critères de classement. Dans les données à analyser, il y a 
des formes où peuvent s'associer tels ou tels de ces éléments (avec une hiérarchie à 
déterminer), et où peuvent s'exclure tels autres ; ces formes ainsi caractérisées 
constitueraient des « types » ou « genres » littéraires.  

Les berbérophones se sont intéressés depuis fort longtemps aux types de 
communication que sont les productions que nous appelons, en France et ailleurs,  
« littéraires » et ils les ont organisées en systèmes, comme ils l'ont fait pour tous les 
phénomènes qu'ils observaient dans leur monde ambiant (2.1.2). Ce besoin 
d'analyser, de classer, remonte au plus haut dans l'histoire des sociétés et les modes 
d'organisation varient avec les sociétés, dans l'espace et le temps. On peut alors se 
demander quelle est l'attitude des sociétés berbérophones à propos des questions 
qu'on vient de poser pour des sociétés non berbérophones, en regroupant les 
différentes remarques faites dans les pages précédentes (cf. notamment ci-dessus, 
1.1, Préliminaires).  

Le matériau littéraire berbère traditionnel est une production langagière insérée 
dans tout un contexte d'organisation ; une mise en scène le situe dans des espaces 
appropriés, qu'il s'agisse d'un exécutant isolé ou d'une troupe ; la place de 
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l'exécutant ou des exécutants, éventuellement d'un ou deux chœurs qui le ou les 
accompagnent, ne se fait pas au hasard. Le rôle de la diction (parlée ou cantillée) 
ou du chant (mélodie et métrique) avec l'accompagnement des instruments est 
important, la gestuelle est codifiée. On n'est donc pas seulement dans un 
déroulement de paroles : la langue est indissociable de tout un contexte de situation.  

Cette complexité des données ne facilite pas la « classification » ; si l'on voulait en 
serrer de plus près la signification, on pourrait dire que la « littérature » est un 
ensemble de « genres » défini par le fait que ces genres possèdent tous et possèdent 
seuls un ou plusieurs caractères communs à l'ensemble choisi (ici la littérature) à 
l'exclusion d'un autre ensemble. On verra ci-dessous qu'il est difficile, sinon 
impossible de se conformer à toutes les exigences de cette formule dans notre 
domaine d'études. Il n'y a pas une seule façon d'aborder le problème, nulle méthode 
ne s'impose aux autres, mais chaque méthode de recherche peut aider les autres 
chercheurs à trouver leur voie. Les chercheurs, de par leur formation, ont toujours 
leur propre préjugé théorique quand ils abordent un sujet d'étude et je pense que 
cette diversité des attitudes ne peut qu'être féconde.  

Quand je me suis intéressée à la littérature berbère traditionnelle, la formation que 
j'avais reçue m'orientait vers une méthode comparatiste et structuraliste appuyée 
sur la philologie, mais j'avais aussi le souci de ne pas oublier les schémas 
élémentaires de communication (Voix : 163-168). On trouvera des indications plus 
précises sur la méthode qui informait alors ma recherche aux pages indiquées s.v.  
« méthode » dans l'Index des notions publié dans LOAB, 27 (1999). Je reviendrai 
rapidement sur les problèmes, auxquels je n'ai cessé de réfléchir au cours de ces 
dernières années. Bien que mon domaine de travail soit la littérature et que j'essaie 
de lire, au moins en partie, ce que l'on continue à publier sur le « genre », c'est 
aussi la lecture de travaux de linguistes comme Gilbert Lazard, Alain Lemaréchal, 
Jean Perrot, sur l'analyse linguistique et la typologie, qui m'a aidée à approfondir 
certains points et à poser d'autres problèmes. Je dois beaucoup aussi au 
musicologue Gilbert Rouget ; il y a bien des années, il m'avait consacré de longues 
heures pour me faire comprendre ce que l'ethnomusicologie pouvait apporter à 
l'interprétation des chants villageois que j'avais recueillis (cf. Voix : 75). 

Les travaux sur le genre dans la littérature ont le plus souvent concerné des 
productions écrites ; le livre de P. Zumthor (Introduction à la poésie orale), en 
1983, est présenté, dans la quatrième de couverture, comme « le seul ouvrage 
existant en français sur l'ensemble de [la] question » de la poésie orale, des  
« formes primitives (épopées chantées) jusqu'à ses manifestations contemporaines 
(comme la chanson, le blues ou le folklore africain et sud-américain » ; sa longue 
bibliographie montre pourtant que de nombreux chercheurs, ici ou ailleurs, 
théoriciens de la littérature ou de l'ethnologie, ont apporté des contributions 
importantes à la recherche sur le genre, dont les études berbères peuvent tirer profit. 
On se demandera ce que peut être la spécificité « littéraire » berbère, dans l'état 
actuel des choses, fort complexe. En effet, on voit coexister plusieurs modes 
d'expression postulés comme littéraires : une littérature traditionnelle écrite, une 
littérature orale traditionnelle imprégnée de l'écrit religieux, une littérature orale 
traditionnelle collective, en prose ou en poésie, fondée sur le système de  
« convenance » liant étroitement l'émetteur et le destinataire du message textuel en 
situation, les deux acteurs participant de la même organisation sociale, religieuse, 
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économique. La notion de l'auteur d'œuvres écrites concernant le dogme, la 
louange du Prophète ou de pieux personnages, les préceptes à respecter dans la vie 
de chaque jour, est différente de celle de l'auteur populaire, que ce soit un individu 
doué reconnu dans son groupe d'origine, ou bien un professionnel tirant sa 
subsistance de ses prestations, connu sur toute une aire de tournées, restant dans la 
mémoire de trois ou quatre générations. La conception de l'auteur d'un texte associé 
par lui même ou par un co-auteur à la musique est radicalement différente dans 
l'économie contemporaine. C'est un individu répertorié, lié par contrat à un éditeur 
de livres ou d'albums, protégé par un droit délimité de reproduction ou de 
transposition ; il ne crée pas ex nihilo, son œuvre est nourrie par celles de ses 
devanciers diseurs ou chanteurs du monde berbère, par sa tradition d'origine, mais 
ses productions doivent s'inscrire dans un autre cadre culturel où prédominent les 
formes du roman, du théâtre ou de la poésie, avec d'autres présentations et d'autres 
publics. Dans cette coexistence de la tradition et de la modernité, les critères de 
genre seront souvent difficiles à évaluer.  

7. 2. Les classifications du matériau littéraire berbère  

On gardera en mémoire les remarques 1 à 6 sur la part d'arbitraire inévitable dans 
la recherche littéraire en question : les choix individuels que font les chercheurs de 
la partie à étudier, leur méthode, leur notion de classe, leurs intuitions de départ, les 
caractères qu'ils retiennent pour leurs classements. Il n'y a pas d'accord ni de diktat 
sur ces sujets. 

7.2.1. Documents écrits : des berbérophones classent eux-mêmes leurs œuvres.  

Des termes, des phrases, des fragments de textes en berbère des XIIe ou XIIIe 
siècles ont été conservés sous forme écrite dans des manuscrits arabes ; certains 
ouvrages berbères anciens ne sont connus que par leurs traductions en arabe (cf. 
supra 2.1.2). On peut se reporter aux recherches systématiques et aux études et 
bibliographies de O. Ould Braham pour les zones ibad'ites et on ne peut que 
souhaiter qu'il continue à faire des trouvailles et à les faire connaître. Les 
publications de textes berbères d'une longueur appréciable  des « livres »  dans 
l'Est et dans l'Ouest du domaine berbère sont encore trop rares, mais on peut 
espérer que les investigations systématiques se multiplieront, dans les collections 
publiques et privées, et apporteront d'autres documents sur les périodes anciennes. 
Il reste un énorme travail d'édition à accomplir. On peut le mesurer, pour le Maroc 
méridional, par l'étude détaillée, un modèle, qu'a fournie N. Van Den Boogert en 
1997 sur The Berber Literary Tradition of the Sous dans son édition du Baḥr de 
l'Awzal ; mais à ses repérages d'auteurs et de textes et à ses travaux d'édition, 
aucun philologue n'a rien ajouté à ce jour et on n'a pas vu de nouvelles éditions de 
textes anciens. Les réimpressions, au Maghreb ou en Europe, ne sont pas des 
rééditions. Il existe aussi de petits textes manuscrits, éloges du Prophète ou des 
saints fondateurs de confréries, incitations à l'observance de l'islam, légendes 
religieuses, souvent limités à quelques feuillets, très intéressants pour l'étude des 
sources ou pour l'étude des franges entre écrit et oral, par exemple, mais encore 
trop peu connus. L'étude de ces « franges » constituerait en effet un apport précieux 
à l'établissement d'une typologie. De nombreux traités anciens, en arabe, mais avec 
des références berbères, concernent les plantes et leurs utilisations médicinales ; 
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leurs titres ou les commentaires qu'ils incluent pourraient être une autre de ces 
franges d'investigation utile à l'étude typologique.  

Les textes manuscrits originaux ou les textes oraux mis par écrit ont été répartis en 
classes dès qu'ils ont été répertoriés. Cette classification se manifeste de différentes 
façons. Dans les recueils qu'ils constituent, les copistes berbères ne dispersent pas 
au hasard les textes qu'ils ont retenus et les regroupements sont déjà des indications 
de catégories. Les catalogues de collections au Maghreb (Bibliothèques nationales, 
Alger, Rabat) ou en Europe (Leyde, Madrid, Paris), anciens ou récents, offrent 
aussi des indications ; on peut citer les contes recueillis par Hodgson en Algérie 
vers 1830, inédits mais conservés dans le petit fonds berbère de la Bibliothèque 
Nationale de France, qui précèdent d'une dizaine d'années le Ṣabi publié par 
Delaporte. Quant aux incipit et explicit des textes mêmes, ils peuvent renseigner 
sur l'histoire, sur la conception de l'œuvre qu'ont l'auteur ou le copiste, de même 
que les notes marginales des lecteurs de manuscrits. Il existe aussi des 
bibliothèques de medersas et de zaouias et de nombreuses bibliothèques privées de 
lettrés dont on ne connaît pas le contenu et, dans les fonds arabes des bibliothèques, 
il peut se glisser un fragment ou un texte berbère plus long, répertorié comme 
manuscrit arabe, comme j'ai pu le constater à Rabat, usage qui n'est probablement 
pas limité au Maroc. Il reste donc une vaste exploration à faire, dans les manuscrits, 
si l'on veut progresser dans l'étude des genres en berbère. Mis à part les catalogues 
constitués par des étrangers, chercheurs ou bibliothécaires, on dispose donc de tout 
un fonds manuscrit berbère où les productions écrites sont déjà classées par des 
berbérophones selon leur conception littéraire berbère, qu'ils soient auteurs, 
copistes, collectionneurs. 

Il faudrait aussi inclure dans cette recherche d'autres écrits traditionnels, des 
coutumiers, des généalogies, des registres de comptabilité, des talismans. Nul ne 
serait tenté, aujourd'hui, de les classer parmi les œuvres littéraires, mais il est peu 
probable qu'une tradition écrite, quelle qu'elle soit, n'ait aucun rapport de forme ou 
de contenu avec les écrits considérés comme littéraires, bien que ces œuvres 
constituent des ensembles différents. 

7.2.2. Les données orales  

Si l'on se reporte aux remarques précédentes (1, 3, 6, 7.1) sur la difficulté de 
déterminer les genres, on constate que l'ensemble écrit actuel et l'ensemble oral 
traditionnel et actuel, ne se laissent pas circonscrire facilement pour une analyse 
proprement littéraire. Mais, comme je l'ai déjà dit, l'étude des franges, entre 
ensembles et sous-ensembles par exemple, est toujours bénéfique. 

La recherche sur le genre en berbère a souffert du recours à Aristote ou plutôt à ses 
successeurs, dont les notions du « littéraire », les classifications, la terminologie, 
faites dans d'autres cadres, ont été trop souvent employées à tort (v. ci-dessus 3 et 
6). Pourtant, les spécialistes de poétique et de rhétorique, dès les années 50 
(certains, dont des musicologues, dès les années 30) s'étaient dégagés de l'épique 
homérique ou des figures du discours classique, tout en tirant des travaux sur la 
rhétorique des XVIIe et XVIIIe siècles des méthodes renouvelées et en s'intéressant 
à des littératures orales. Mais il n'en reste pas moins vrai que ce faux héritage, qui 
exploitait avant tout des textes, c'est-à-dire de l'écrit, a enfermé les faits berbères 
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dans un moule qui n'était pas fait pour eux. Mouloud Mammeri avait bien raison de 
regretter qu'on ne s'intéressât qu'au « texte nu ». 

On se contentera maintenant de voir ce qu'on peut néanmoins utiliser de 
l'expérience acquise et de passer en revue les critères possibles, c'est-à-dire les 
éléments qui pourront permettre d'avancer dans l'étude de la notion (qui n'est pas 
intrinsèque) du « littéraire » et dans l'examen des « genres » (cf. ci-dessus 1.1, 3, 5, 
6).  

7.2.3. L'oral et l'écrit  

La comparaison lexicale montre que les différentes variétés linguistiques berbères 
ont eu, très anciennement, des termes distincts pour exprimer les notions de parole 
et d'écriture, ce qui est important pour l'étude anthropologique des fonctions et de 
la symbolique de l'un et de l'autre mode de communication (v. supra 2.1.2). Si l'on 
retient, dans la recherche littéraire actuelle, le critère « oral », on peut l'appliquer à 
des œuvres comme le mythe, la légende, le conte, les formes courtes comme le 
proverbe, l'énigme, etc., œuvres archaïques qui se sont maintenues, mais en 
évoluant. On aurait un sous-ensemble <oral-archaïque> dont l'origine pose autant 
de problèmes que celle du langage ; la genèse du mythe ou de certains contes 
berbères ne peut s'étudier qu'en référence à des civilisations africaines, 
méditerranéennes ou européennes (occidentales ou orientales), éventuellement 
asiatiques, comme le suggèrent les travaux de Dumézil ou de Brémont, et de bien 
d'autres auteurs, travaux réalisés dans une optique qui n'est pas celle de la 
recherche axée sur une classification en genres. Il faudra des critères 
supplémentaires pour distinguer le mythe de la légende, du conte (dénominations 
étrangères au berbère) dont les formes textuelles sont très proches et demandent 
donc d'autres critères pour des caractérisations plus précises, qui existent dans 
certains détails de forme ou d'énonciation. Le contenu des types d'œuvre cités 
(motifs, thèmes) permettra, en partie, de renvoyer à des sources qu'on pourra 
trouver dans la littérature arabe lettrée (v. 7.1) ou son héritage dialectal : par 
exemple les thèmes de la vie du Prophète ou de la personnalité physique qu'on lui 
prête ; les personnages religieux des Écritures passés dans la tradition musulmane 
(Musa/Moïse, Ayyub, Yub/Job et d'autres) ; les luttes entre musulmans et impies, 
avec les stéréotypes des troupes et des batailles. On voit ainsi comment on pourrait 
caractériser des sous-ensembles typologiques avant de les placer dans des 
ensembles plus grands, tout en les distinguant entre eux. 

7.2.4. Forme et contenu 

Cette opposition est banale et fruste, comme toutes les caractérisations binaires 
rapides. Mais on peut les affiner et, de toute façon, elles sont utiles dans les 
tâtonnements inévitables de la recherche sur le genre en berbère. Elles peuvent, 
comme l'opposition oral-écrit ou prose-poésie (bien insuffisantes) constituer un tri 
de départ.  

Nous avons dit et redit que le matériau dit « littéraire » est complexe : en effet, il 
met en jeu du linguistique, la parole, c'est-à-dire une réalisation hic et nunc de la 
langue, le discours dans toute son étendue (avec les phénomènes dits 
supralinguistiques) et pas seulement la phrase, qui peut suffire à certaines analyses 
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linguistiques, et, simultanément, il met en jeu la présentation de cette parole. Que 
ce soit le manuscrit ou la prestation, avec cadre spatial, gestuelle, musique, on est 
en présence d'une foule de données extratextuelles qui doivent intervenir dans la 
caractérisation des types à considérer comme littéraires en berbère.  

Les études traditionnelles sur le genre en général ont été faites, pour le berbère 
comme pour les autres littératures, sur des textes, c'est-à-dire sur le matériau 
linguistique dans sa présentation écrite. Les philologues et les rhétoriciens, avec 
leurs méthodes, ont analysé des œuvres d'écrivains, leur lexique, leur grammaire, la 
façon dont ils organisent la composition de ces textes ; ils ont inventorié les  
« figures » qui en font de « beaux » discours éloignés du discours de la pratique 
quotidienne. Dans ces dernières décennies, les ethnologues ou sociologues se sont 
intéressés plus aux sens et fonctions des textes dans les sociétés qu'à leurs 
formulations, bien que ces textes oraux mis par écrit aient aussi leur rhétorique. 
Pourtant une étude minutieuse du lexique, de la structure grammaticale, de la 
récurrence des structures formelles montre qu'elles sont en elles-mêmes 
révélatrices de structures sociales, en somme que la « forme » est aussi « contenu » 
(v. Voix : 142-148, et Index des notions, s.v. « élaboration »). 

Comme exemple de l'importance d'une analyse précise du matériau linguistique, de 
la forme des textes et de leur lexique en particulier, je ne peux que renvoyer à 
l'étude de C. H. Breteau et A. Roth sur des poèmes tunisiens en arabe (De l'art 
poétique à Takroûna. Poèmes de l'amour et de la sagesse, Revue des Études 
islamiques (1990) et Hors série 17, Paris (Geuthner), s.d. Cet ouvrage, fondé sur les 
Textes oraux composés par un Takroûnien, Abderrahman Guiga, et sur leur édition, 
avec traduction et notes, de l'arabisant William Marçais, ainsi que sur le Glossaire 
en huit volumes (1958-1961), tiré de l'édition des Textes par Philippe Marçais, 
montre que la méthode philologique ne se réduit pas à un exercice de grammairiens 
mais qu'elle peut révéler la vision du monde, les conceptions esthétiques, bref, la 
culture d'un groupe social. La philologie n'est pas réservée aux travaux sur des 
textes écrits, il y a une philologie de l'oral qui est, elle aussi, un des outils de 
l'anthropologie culturelle.  

Une analyse formelle minutieuse est aussi nécessaire pour les données 
extratextuelles que pour les textes. Chaque élément de la mise en scène du texte 
devrait être dégagé. Il en est ainsi de l'utilisation ordonnée de l'espace pour 
l'exécution des chants collectifs et du moment où le texte intervient. Le cadre de la 
prestation littéraire d'un chanteur-compositeur a aussi son influence : une cour de 
grande demeure ou une place publique de village ou de ville n'ont pas le même 
public, or, dans le système traditionnel, l'exécutant dépend de l'auditoire pour sa 
rétribution et sa réputation autant que du mécène qui l'invite et cette relation n'est 
pas sans influence sur le choix et la modification ou re-création du texte. Parmi les 
éléments en relation avec le texte, il faut encore signaler le rôle du chef du groupe 
traditionnellement désigné ou du meneur occasionnel, sa gestuelle, celle des 
exécutants, le mode de chant ou de cantillation de poèmes (métrique, musique, 
utilisation des instruments), la diction de la prose (l'intonation, éventuellement la 
mimique ou même la gestuelle ne sont pas les mêmes pour toutes les cellules 
narratives). C'est seulement en dégageant ces divers éléments et en analysant leurs 
fonctions qu'on pourra évaluer leur relation avec le texte. Pour cela, les travaux des 
musicologues sont indispensables. En effet ils ont su, en ethnologues qu'ils étaient 
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aussi, pour la plupart, remettre le texte à sa place et noter les éléments 
concomitants. L'interaction entre ces éléments extralinguistiques et le texte pourrait 
être mesurée si l'on faisait un inventaire détaillé de leurs travaux : cette étude de 
longue, très longue haleine, mettrait certainement en lumière la richesse et 
l'originalité de la « littéralité » berbère dans ses diverses manifestations régionales. 
La contribution des descriptions de voyageurs ou chroniqueurs, venus des mondes 
musulmans ou chrétiens (dès les XIIe -XIIIe siècles p.C.) ne doit pas non plus être 
négligée, car elle fournit des datations sur des prestations disparues ou survivantes 
(c'est le cas, par exemple, pour des énigmes ou des poèmes dits « épiques » du 
Maroc ou d'Algérie). 

7.3. Littérature, langue et domaine extratextuel  

7.3.1. Le travail sur le matériau. L'élaboration 

Dans le Dictionnaire Tamazight-Français (Parlers du Maroc central) de Miloud 
Taïfi, chercheur contemporain, on peut lire, à l'article ṢNε, pour le verbe ṣneε, les 
traductions possibles « confectionner, fabriquer, arranger, faire créer, façonner » ; 
pour ṣṣneεt, « métier. Art, artisanat » ; pour le nom ṣṣenεat, « confection, 
fabrication, création. Façon dont une chose est faite ». Enfin l'aphorisme ṣṣniεt n 
sidi ṛbbi ur as iqedda awd yun « personne ne peut égaler Dieu dans sa création », 
suggère une notion du bel ouvrage, sinon de la perfection de l'œuvre, qu'on 
retrouve dans le Dictionnaire kabyle-français de J. M. Dallet : yeṣnε dg-s uccen,  
« il a réussi là-dedans une merveille (un chacal) ».  

On retiendra aussi yeṣneε tswiṛa n-babas di tesga « il a mis une photo de son père 
au mur face à la porte ». La mention de ce qui pourrait être considéré comme un 
détail n'est pas négligeable, car c'est un des exemples où l'on constate qu'un art 
contemporain s'intègre sans peine dans la tradition, le rapport entre tradition et 
modernisme étant une des questions qui se posent dans cet article pour l'évolution 
de la littérature dans l'évolution générale de la société. Ce mur, qui est très 
important dans l'architecture de la maison kabyle et qui a (ou a eu) son rôle dans les 
activités féminines avec leurs rites, est celui que l'on voit dès qu'on entre ; il est 
ainsi, en quelque sorte, un mur « d'apparat ». Le portrait du père (la tradition), en 
photographie (la modernité), y a sa place.  

Mais revenons à ṣneε. Le verbe est emprunté à l'arabe, « faire, fabriquer, 
confectionner, arranger » (Lexique marocain français de Ferré), où, comme en 
arabe algérien, la famille de mots inclut, à côté de « l'artisan », le « très habile 
(ouvrier) », celui qui crée, Dieu étant le premier Créateur. Pourtant le berbère a ses 
propres termes, non empruntés, pour désigner agents et artisans, mais cela est un 
autre problème. Quant au voisinage des notions d'artisan et d'artiste, je citerai aussi 
la communication de J. Drouin au colloque de Douz (2009), Un artisanat pour le 
développement et le dialogue des cultures, à propos d 'un Nigérien qu'elle connaît, 
« artiste-artisan » : « c'est à la fois, dit-elle, un peintre naïf et figuratif pour 
représenter les scènes de la vie pastorale et un peintre moderne pour ses grandes 
compositions murales à motifs géométriques traditionnels qui ornent les objets de 
la vie matérielle » (lettre personnelle, décembre 2008). Dans des domaines proches, 
on notera la vitalité de la peinture marocaine contemporaine, figurative ou abstraite, 
je pense en particulier à une belle utilisation artistique des tatouages rituels, au 
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henné, de la main. Les réalisations calligraphiques actuelles de l'écriture arabe et 
bien d'autres utilisations contemporaines des formes scripturaires ou géométriques 
dans une société qui réinvente le graphisme sont à regarder de très près. L'évolution 
de l'architecture, que je regarde depuis plus d'un demi-siècle au Maroc, offre de 
beaux exemples d'un modernisme qui n'oublie pas l'héritage.  

L'association des notions d'art et d'artisanat dans les termes se retrouve dans les 
caractéristiques de la littérature berbère traditionnelle. Plusieurs des chanteurs-
compositeurs marocains auprès desquels j'ai enquêté avaient usé des rites 
permettant de recevoir un don surnaturel de création littéraire. Mammeri relate 
aussi, dans sa Préface à l'édition des isefra, l'intervention de l'Ange auprès du poète 
Si Mohand ; on y voit comment s'établit une relation entre l'inspiration (le don) et 
sa manifestation dans la langue, les deux éléments aboutissant à l'œuvre. On parle 
dans certaines sociétés de poète inspiré, de transe créatrice, ailleurs on parle de  
« talent ». Mais l'autre face de l'œuvre, la mise en forme, l'élaboration de la parole, 
est un véritable travail, identique à celui de l'artisan : le chanteur-compositeur, 
même s'il avait reçu le don, faisait son apprentissage dans les troupes de chanteurs 
compositeurs. Je l'ai observé au Maroc et on a des documents kabyles ou touaregs, 
anciens ou récents, qui montrent que le talent a besoin de l'aide d'une pratique 
guidée par plus talentueux que soi. Cela est vrai chez les professionnels mais aussi 
chez les amateurs doués, pour la prose du conte et du récit comme pour la poésie ; 
l'apprentissage se fait par l'imitation et par les exercices pratiques, de la 
participation de l'apprenti au chœur des répondants, jusqu'à sa reproduction, 
gestuelle et textuelle. Il ne faut pas oublier non plus que les enfants vivent  ou 
vivaient  dans un monde de contes et de chants et que, ainsi, ils se formaient une 
oreille et un comportement qui pouvaient un jour leur permettre d'être conteur ou 
conteuse, meneur de chant dansé ou improvisateur de chant dans les fêtes 
familiales. C'était aussi un monde où la mémoire sans cesse sollicitée permettait 
d'engranger les connaissances les plus variées. 

Dans les types contemporains, l'élaboration existe aussi : le live enregistré, même 
avec des possibilités d'improvisation, repose sur des répétitions en studio où 
s'élabore l'œuvre, où se mettent en accord texte, musique et gestuelle. Les albums 
résultent aussi d'une élaboration où des techniciens spécialisés, des ingénieurs du 
son, harmonisent les constituants du produit « chanson ». La voix se travaille, le 
texte se travaille, la gestuelle du corps s'éduque. Déjà dans la qualité du dessin, la 
peinture, la gravure, documents rituels des cultures préhistoriques, s'élaborait ce 
qu'on a pu considérer comme un « art » rupestre. 

Dans les années 60 et 70, au cours de conversations ou de séances de travail en 
commun avec les jeunes écrivains qu'étaient Azayko, Kheir Eddine et M. ou 
Yeh'ya j'ai pu constater à quel point ils avaient conscience de la nécessité du travail 
sur la forme ; ils le disaient et ils le pratiquaient, les variantes en étaient la preuve. 
C'est aussi qu'ils éprouvaient à la fois le désir et le devoir de toucher un public qui 
n'était plus le public traditionnel, dans l'évolution due à l'émigration notamment. Si 
le travail sur une langue en évolution, elle aussi, n'était pas suscité par cette 
vocation sociale, il y était assurément lié ; leur propre talent, dont témoignent les 
œuvres qu'ils laissent, n'était pas le seul moteur de leur activité créatrice. On peut 
également citer, de M. ou Yeh'ya, la traduction en français qu'il a donnée des 
poèmes kabyles de A. Meki, Le pain d'orge de l'enfant perdu (édité au Québec en 
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1982) ; non seulement il avait acquis une parfaite maîtrise du français, mais il avait, 
j'en ai été témoin, remanié cette traduction jusqu'à ce qu'elle reflète la forme 
concise de l'asefru tout en évoquant la détresse de l'émigré (« l'enfant perdu ») pour 
des lecteurs francophones. Le système de convenance, « Auteur-message-
Récepteur » (Voix : 175), évoluait mais persistait, sous une autre forme. 

7.3.2. « L'art de la variation »  

Un autre aspect du travail sur le texte se manifeste aussi dans ce que j'ai appelé  
« l'art de la variation ». Le « produit littéraire » berbère traditionnel oral est, dans sa 
mise en scène et dans son texte, un assemblage ou plutôt une construction ou une 
reconstruction faites par un auteur, professionnel ou non. Quand il s'agit de la 
présentation du texte, de la mise en place soit du chanteur-compositeur avec sa 
troupe soit des acteurs, des musiciens, du public dans une manifestation collective, 
il existe aussi des règles conservées dans la mémoire collective. On ne possède pas 
à ce jour d'étude méthodique de toutes ces données externes dont l'influence sur le 
texte, qui reste à déterminer, est cependant loin d'être négligeable. Les prologues et 
les conclusions d'un chant, par exemple, risquent d'être modifiés ou même 
amputés ; or les annonces et les fins de texte constituent souvent des métatextes qui 
peuvent dégager l'essentiel du contenu et éclairer le sens du conte ou du poème.  

Les ṛṛyus avec qui j'ai travaillé ont en mémoire de véritables chansonniers ; on n'a 
pas de chansonnier écrit en berbère alors qu'on en connaît en arabe comme dans 
d'autres littératures poétiques. On peut le constater pour les formules : l'un d'entre 
eux pouvait me réciter, à la suite, quarante-cinq formules de prologue-annonce. 
Mais cela est vrai, aussi, pour d'autres petites unités comme les motifs concernant 
par exemple la beauté féminine, la mélancolie, la honte, le voyage, etc., ou des 
structures plus grandes comme le schème-grille ou même des schèmes organisant 
les motifs dans l'ensemble d'un texte. 

Quand il lit, mis par écrit, un recueil de contes ou de poèmes, le lecteur moderne, 
issu d'une culture qui a perdu l'oral traditionnel, a souvent l'impression de redites 
ennuyeuses. La première raison en est que l'édition rassemble, en une collecte 
organisée par un chercheur, des contes ou des chants dont chacun a son 
individualité, mais qui sont dépouillés de leur parure orale, de la diction, de la mise 
en place et de la gestuelle déjà évoquées et de tout ce qui a sa part dans une 
prestation réelle. Le lecteur occidental d'aujourd'hui est trop habitué à lire un 
ensemble long, senti comme homogène, comme le roman, avec son propre fil 
conducteur et ses plages psychologiques, ses rebondissements, sa fin inattendue ou 
pressentie ; ensuite, il passera à un autre roman qui se déroule longuement, avec 
des personnages et une intrigue différents de ceux de sa précédente lecture ou bien 
avec comme personnage l'auteur et comme intrigue les péripéties de sa vie. Il 
semble que, pour être admis dans la communauté des écrivains reconnue par la 
critique et le public, il soit essentiel que l'auteur ait publié un ou des romans. Mais 
les différentes études ou prises de position qu'on peut lire montrent en fait que ce 
genre ne peut guère être défini comme une unité cohérente. Comme exemple 
français, on pourrait citer, dans la bibliographie des années 1903 à 1949, d'un 
romancier « populaire » mais apprécié par Desnos, Cocteau et d'autres écrivains ou 
poètes, une classification en cinq « genres » de romans, allant des « aventures 
dramatiques, maritimes, exotiques » aux « aventures criminelles à tendances 
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sociales » et à la « science-fiction ». Cet exemple montre en même temps combien 
il est difficile de définir un « genre » par son seul contenu : le seul sous-ensemble  
« aventures » contient au total seize subdivisions. 

Parmi les modes d'appréhension des productions de la télévision, c'est-à-dire dans 
une activité de la vision autre que la lecture des livres, et concernant l'image en 
mouvement, le zapping est bien connu : il permet de choisir son émission et, si elle 
ne plaît pas dès l'abord, de changer. Parler du zapping est moins loin de notre sujet 
que cela peut le paraître. Dans notre société surchargée d'activités, le zapping fait 
partie de la détente dans le confort du retour à la maison, mais il n'est que l'illusion 
d'une acquisition de connaissances. Appliqué au livre, il ne peut être, pour un 
chercheur, qu'un moyen de revoir un ensemble où situer les points qu'il veut 
développer et, pour un lecteur, feuilleter un livre, sauter d'une page à l'autre n'est 
pas connaître l'œuvre. Le sens de l'œuvre dépend et de la présentation matérielle de 
celle-ci et du comportement qu'adopte le Récepteur ; or ce comportement est 
modelé, dès l'enfance, par les attitudes de ceux qui nous entourent. L'influence des 
passages rapides d'une image à l'autre est sensible dans certains films ou l'on saute 
d'une image à l'autre, d'une scène à l'autre ; on peut aussi découper l'écran en 
scènes concomitantes : le sens de l'œuvre ne peut s'organiser de la même façon en 
présence de styles à transitions et de styles sans transitions. Un problème 
comparable se pose dans l'enseignement littéraire pour les manuels qui se 
contentent d'extraits trop courts et sans notes d'encadrement précises. On devrait se 
méfier de cette tendance culturelle qui, à partir de la télévision ou de certaines 
productions filmographiques pourrait contaminer l'appréciation de l'écrit.  

L'attitude peut être différente devant des livres de poèmes : le lecteur attend des 
textes en général plus courts et, surtout, lyriques, et il lit pour lui, sans qu'il ait de 
lien personnel ou socialement établi avec l'auteur. Mais, chez le lecteur du poème 
berbère écrit ou plutôt de sa traduction, l'œuvre n'aura pas sa pleine résonance ; sa 
réception ne peut être celle d'un auditeur berbérophone dans les situations 
traditionnelles.  

Pour apprécier cette réception, il faut faire l'effort d'entrer dans un autre système, 
celui d'une « poétique de convenance » berbère, que j'ai essayé de définir dans son 
rapport avec des systèmes de sociétés comparables et dans ses spécificités berbères 
(Voix : 163 sqq). L'auteur, nommé ou anonyme, et son destinataire connaissent tous 
deux les éléments du matériau littéraire de leur groupe social. Mais les œuvres ne 
sont pas de simples assemblages, au hasard, de ces éléments ; tout est dans l'art de 
cet assemblage. Le nombre des éléments de base, formes de l'expression orale ou 
références de contenu, permet un nombre de combinaisons considérable. Le 
conservatisme des éléments n'empêche pas la création, puisque celle-ci est en fait 
une forme de re-création. L'économie de ce système littéraire, qui repose sur ce que 
j'appelle « l'art de la variation », laisse en fait une grande liberté aux talents 
individuels. Le Récepteur a beau connaître le schème général organisant une 
histoire, ses acteurs et leurs avatars, cette connaissance lui venant des différentes 
présentations du sujet qui se sont faites autour de lui depuis qu'il était un enfant, il 
n'assistera jamais à deux prestations identiques, il n'entendra jamais deux textes 
identiques. C'est l'analyse qui reconstruit un hypotexte, on a de nombreux exemples 
de ce genre d'études pour l'Afrique ; le conte maghrébin arabe ou berbère y a 
contribué. C. Lacoste- Dujardin, qui a établi un hypotexte pour un conte kabyle en 
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utilisant la comparaison, a bien montré que les textes retenus, qu'elle cite, ont 
chacun leur réalisation propre. L'hypotexte n'existe que dans l'hypothèse de travail, 
indispensable (C. Lacoste-Dujardin, Le conte kabyle. Etude ethnographique, 1970, 
2e éd., 1982). 

Je citerai deux autres exemples, empruntés cette fois à la poésie berbère. Le 
premier est celui d'une chanson qui avait été enregistrée en 1962 pour les émissions 
chleuhs de l'Office de Radiodiffusion-Télévision française, mais le texte que j'ai 
publié est une version dictée postérieurement par son auteur, le ṛṛays Lahoucine ou 
Sihal. Il l'avait intitulée amarg n lεin et non lqiṣt ; ma traduction par « chanson » 
montre bien, comme je l'ai déjà dit, que l'on ne peut se fier aux seules traductions 
de titres dans une étude des « genres ». L'auteur avait recréé, dans une composition 
personnelle, un poème de quête amoureuse, bien qu'il se présente comme l'histoire 
d'une chasse, « Jadis étant chasseur… », dont on peut retracer les sources en 
remontant jusqu'à un conte archaïque de chasse miraculeuse à l'animal surnaturel, 
un même conte-type qui est à l'origine des légendes de saint Hubert ou de Moby 
Dick. La technique d'utilisation des données antérieures, schème, motifs, 
formulation, est une bonne démonstration de ce que peut être une recréation dans le 
système littéraire oral berbère (v. Galand-Pernet, Recueil de poèmes chleuhs, 1972 ; 
texte p.64, notes p. 200-204). Le même ṛṛays, à la même époque, avait composé un 
de ces poèmes archaïques dits « géographiques » parce qu'ils représentent des 
itinéraires de chanteurs professionnels. J'ai pu vérifier sur la carte certains de ces 
itinéraires réels. Le poème cité ici n'est plus qu'un voyage « en paroles » où 
Lahoucine ou Sihal passe en revue une suite de lieux et de tribus dont il vante plus 
les qualités que les défauts. Son propos, disait-il, était de susciter l'émotion chez 
ses destinataires émigrés, de leur rappeler la beauté du pays chleuh, mais ce poème 
du souvenir était aussi une œuvre lyrique où transparaît l'émotion de l'auteur. Il est 
probable que la fonction la plus ancienne de ce type de poèmes est la satire sociale, 
comme en témoigne la comparaison avec des textes et des situations analogues, 
qu'ils soient marocains, touaregs ou kabyles ; l'utilisation du schème  
« géographique » dans l'œuvre lyrique de Si Mohand est un exemple d'un autre type. 

Mais contenu, forme et fonction de l'œuvre sont trois formes de critères différentes 
quand on veut classer un texte. Au cours d'une enquête personnelle auprès d'un 
autre ṛṛays, j'ai recueilli, en 1955, un texte analogue constitué d'une énumération de 
lieux et de tribus que l'auteur louait pour leur comportement (texte inédit). Ce 
poème m'était rapporté, mais son auteur était, me disait-on, inconnu. Or, en ce 
temps-là, le roi Muh'ammad V était en exil à Madagascar et la résistance à la 
colonisation s'organisait dans tout le Maroc, le pays chleuh compris, et le sens du 
poème était caché sous une forme archaïque déjà désuète: le chant appartenait en 
fait à la propagande politique ; le poète, au cours de ses tournées, pouvait et se 
devait de citer ceux qui travaillaient pour le retour du roi et inciter les autres à le 
faire. L'histoire de France nous a aussi appris le rôle que peut jouer la chanson dans 
les périodes de résistance, moins sanglant que celui des armes, mais quand même 
efficace (Voix : 200-203). 

7.3.3. Les fonctions  

L'étude des fonctions des textes peut également fournir des critères de classement 
et pour cette étude il est indispensable d'examiner la place du texte à la fois dans la 
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situation d'exécution et dans la société où il est produit, mais sans négliger l'analyse 
« philologique » du texte. En effet, les termes et leur formulation doivent être pesés. 
Hanoteau en fournit un excellent exemple dans son livre de 1867, Poésies 
populaires de la Kabylie du Jurjura. Le titre anodin qu'il a choisi pour un poème 
de six tercets, « Étude de la langue française », dissimule la violence d'un pamphlet 
anti-colonialiste et l'expression de la douleur du colonisé. L'élaboration du texte est 
remarquable. C'est le dernier mot du premier vers de chaque tercet (donc la forme 
métrique) qui donne la clé du poème, et ce mot est un « mot-témoin ». L'utilisation 
du « mot-témoin » est un phénomène qui a été étudié dans diverses langues : c'est 
un mot emprunté qui témoigne d'un changement, un choc, dans une culture 
confrontée ou brutalement affrontée à une autre (Voix : 98) ; il est aussi utilisé dans 
les études de sociologie. Les mots concernés, adaptés à la phonétique et la 
grammaire de la langue cible, sont bien mis en relief par leur place dans le vers et 
par la reprise du même contexte initial : « Le jour où nous fut révélé… bonsoir, 
bonjour, merci, cochon, frère, diable (transcrits en kabyle par buṣwar-bujuṛ-mrsi- 
kucun-lufrir-dyabl) ». Ce sont les termes de la conversation quotidienne utilisés par 
le colonisateur s'adressant à son « frère », c'est-à-dire celui qu'il fait travailler pour 
lui ; dyabl résume le bouleversement social où plus personne n'est à sa place ; le 
diable tentateur et corrupteur est maintes fois évoqué lorsque l'auteur fustige une 
intervention du « chrétien » qui menace l'ordre de la société islamique (cf. ci-
dessous, Voix : 92, la mention du texte nigérien publié par M. Aghali-Zakara). 
Dans notre texte kabyle, chaque tercet évoque un coup douloureux donné aux 
parties du corps symboles de l'honneur ; le quatrième évoque l'introduction du  
« cochon » et l'insulte ainsi faite à la religion du colonisé. Celui-ci n'est plus qu'un 
être abattu par la honte (Voix : 97-99). On a des exemples tout à fait semblables en 
chleuh, que ce soit dans la moquerie quotidienne ou dans la poésie satirique récente. 
Ce refus d'une civilisation étrangère prend d'autres formes. Ainsi, après une 
description admirative de la cérémonie du thé (tentation et risque de corruption), le 
dénigrement, dans le même poème chleuh, du thé ou du pain de sucre, qui ne sont 
que des armes du chrétien pour détruire le musulman, ou bien encore, dans un 
poème touareg sur une distribution officielle de « sorgho américain » au Niger, le 
mépris digne de l'homme frustré qui n'aura de recours qu'en Dieu.  

On peut suivre dans le temps, au moins depuis le début du XVIIIe siècle au Maroc 
et à travers des textes nombreux, les manifestations des fonctions de satire et/ou 
d'expression lyrique de la désespérance dans un monde qui se corrompt. Il semble 
que ces fonctions se retrouvent dans plusieurs des sociétés berbérophones et soient 
particulièrement importantes. Leur permanence à notre époque de transition pose 
problème. On remarquera aussi que très souvent on a affaire, en France et dans 
d'autres pays, à ce qu'on appelle ou appelait naguère une littérature « engagée » : 
encore aujourd'hui, certains auteurs d'essais, de romans, de pièces de théâtre 
manifestent dans leur œuvre de fiction leur engagement politique ou religieux, par 
intrigue et personnages interposés ; cette attitude littéraire s'inscrit dans un 
mouvement plus vaste qui concerne aussi les positions d'artistes (peintres, 
sculpteurs, plasticiens, poètes et prosateurs) refusant une interprétation réaliste du 
monde et défenseurs de « l'art pour l'art ». On pourrait dire que, si les écrivains 
modernes savent aussi se dégager de la tradition, beaucoup de textes littéraires 
berbères manifestent des préoccupations sociales ou politiques. On en a vu des 
témoignages ci-dessus pour l'anticolonialisme, qui prend d'autres formes dans notre 
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époque postcoloniale ; en effet, il ne s'agit pas seulement des textes du temps de la 
conquête, comme ceux qu'a recueillis Hanoteau, mais les fictions d'auteurs 
modernes comme Azayko, Kheir Eddine, U Yehya, Arezki Meki, pour ne citer que 
ceux que j'ai rencontrés, étaient faites pour provoquer chez leurs destinataires sinon 
l'action revendicative, au moins la réflexion sur leur statut, préalable indispensable 
à une telle action. Mon Recueil de 1972 (il y a en fait un demi-siècle car la collecte 
des textes de professionnels remonte aux années 60) se fait l'écho de plusieurs 
nuances de la tradition, mais, dans la forme et dans le contenu, c'est bien le souci 
d'une conduite de vie ordonnée et conforme à la loi de l'islam qui est prédominant. 
C'est ce qu'exprime la lamentation de Azεriy (p. 104-108, 262-266), afulki iffuγ aγ 
akkw γ ddunit, nkki q°nḍγ « il ne reste en ce monde pour nous nul vestige du Bien et 
je n'ai plus d'espoir », parce que l'homme ne songe qu'au profit, négligeant la voie 
prescrite par le Prophète.  

Les incitations politiques et religieuses s'inscrivent dans un souci global, celui 
d'inviter l'individu à se conformer à la norme de son groupe social. Mais les textes 
peuvent aussi exprimer, ou trahir, les tensions qui se manifestent à l'intérieur des 
sociétés, en particulier à propos du statut de la femme. Si l'izli célèbre l'amour, de 
nombreux izlan kabyles expriment aussi le conflit entre femmes et hommes dans 
une société où prédomine le mâle et où la fille se révolte contre le mariage imposé 
par la famille (supra 5.3, 5.4). Un chant chleuh en donne l'exemple sous une forme 
de « chanson-gazette » ; ces chansons, diffusées sur l'aire d'une tournée de ṛṛays, 
informaient les auditeurs des évènements survenus dans d'autres régions ; c'est 
souvent une chronique de faits divers dans des sociétés sans journaux ni radio ou 
télévision. J'en ai connu jadis dans ma province française, où des chanteurs se 
produisaient sur les marchés ou les places publiques. Mais le chant chleuh que j'ai 
cité, qui raconte l'assassinat d'une jeune fille par un séducteur venu de la ville est 
également l'histoire d'une jeune fille qui a refusé d'épouser son cousin paternel et 
que son père et son frère ont condamnée au célibat. Et si le poète raconte et déplore 
la mort d'une jeune beauté, il demande aussi à Dieu de pardonner à tous ceux qui 
ne remplissent pas leurs devoirs envers leurs parents. Il y a là toute une étude à 
poursuivre sur le type de relation entre structure de littérature et structure de société, 
qui sera à prendre en compte dans l'étude des évolutions. 

Je voudrais m'attarder maintenant sur un livre qui montre bien cette relation dans sa 
complexité. En 1977, il y a donc trois décennies à partir desquelles l'évolution a 
progressé vite, Ahmed Boukous faisait le point sur Langage et culture populaires 
au Maroc. Essai de sociolinguistique, édité à Casablanca. C'était une publication, 
remaniée, de sa thèse de 1974. L'ouvrage est celui d'un sociologue qui accorde une 
grande importance non seulement à sa discipline mais à la linguistique également, 
de Saussure à la « linguistique moderne, structurale et générative… », et à la 
pragmatique : la bibliographie et l'index restent très utiles aujourd'hui. L'auteur ne 
se limite pas à des considérations théoriques, mais il les applique à ses analyses 
d'un corpus de neuf textes chleuhs avec traduction, dont cinq contes extraits d'un 
ensemble d'une trentaine de contes recueillis entre 1971 et 1973 auprès de « 
locuteurs non professionnels », dans le Sous et dans les milieux d'immigrés de la 
banlieue de Paris. Les dates, déjà, me semblent une indication utile à garder en 
mémoire ; je crois en effet que les dernières années soixante et les années soixante-
dix sont capitales pour l'étude de l'évolution de la littérature berbère  et 
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maghrébine ; il faudrait décrire et évaluer dans leur ensemble les productions de ce 
temps-là, les lieux de leur écriture et de leurs lectures orales avec les réactions des 
auditeurs, les procédés d'édition et de diffusion, l'utilisation de la tradition et le 
jaillissement de la modernité avec les conflits que cela implique, la formation et les 
visées des jeunes auteurs. L'analyse sociolinguistique de ces « contes » avec une 
présentation finale en tableaux très clairs est à retenir dans l'histoire des études de 
littérature berbère (v. par ex. p. 314, « connotateurs » (cf. 298-299), « mots-clés », 
« mots-témoins »). Mais c'est sur les pages qui concernent le genre que je voudrais 
attirer l'attention. A. Boukous a analysé minutieusement quatre textes, notés à partir 
de « microsillons », de Fars Baqcic ; ces textes (p. 152-197) « se présentent sous la 
forme de sketchs ; ils peuvent être considérés comme des pièces authentiques du 
théâtre populaire marocain », qui « livr[ent] une approche relativement précise de 
la réalité sociologique rurale » (p. 291). Sketchs, théâtre à un seul acteur ? La 
proximité des deux termes, étrangers au berbère, comme one-man-show ou sketch 
le sont  ou l'étaient naguère  au français, résume bien un des problèmes de 
l'analyse mentionnés ci-dessus qu'il est nécessaire de poser. Boukous, en effet, se 
refuse à « projeter les canons et les poncifs de la littérature occidentale sur la 
littérature orale marocaine », mais il ne nie pas une possibilité « d'entrevoir 
l'existence de schèmes littéraires universels » ; je suis tout à fait d'accord avec ce 
point de vue : si je ne crois pas à une notion absolue d'universaux littéraires (cf. 
encore ci-dessous), je crois que nous avons besoin de nous dépayser pour 
reconnaître dans l'humain des autres notre propre humain. Baqcic et Baqcic analysé 
par Boukous sont à citer parmi les passeurs que je ne cesse d'évoquer et d'appeler 
(cf. supra 5.4). Et Boukous souligne que Baqcic l'illettré possède l'art autant que le 
talent (v. p. 294 sqq.). J'avais déjà entendu parler de cet auteur à succès chez les 
Guedmiwa entre 1950 et 1955 ; un de ses admirateurs, un garçonnet d'une douzaine 
d'années, composait des imitations réussies, sous forme de saynètes à plusieurs 
voix. J'ai inclus « la corvée d'herbe » et « le mariage » dans un recueil en cours de 
préparation : ces deux textes sont des témoins des activités rurales d'il y a plus de 
cinquante ans, des débuts de la diffusion par disque et d'un autre talent personnel.  

Mais il y a d'autres fonctions à considérer qui peuvent contribuer à l'étude des 
critères et de l'évolution dans le panorama actuel de la littérature berbère.  

À côté des poèmes ou contes faits pour le divertissement et le rire, en y incluant 
souvent un élément moral, il faut essayer de voir ce qui subsiste des chants et 
pratiques rituels. Certains accompagnaient les travaux des champs, la moisson, le 
dépiquage, la construction de la maison, le tissage, les seuils de saisons. Je citerai 
comme exemple une rogation de pluie kabyle mais qui a ses équivalents 
maghrébins. Le récit rapporté par Rabia Boualem a été édité par H. Genevois (v. 
Voix : 88-90, 242). On y invoque un être surnaturel, invisible, Anẓar, « (Seigneur 
ou Roi)-Pluie » ; l'étymologie de ce schème nominal masculin (peut-être en emploi 
de nom d'agent) n'est pas établie, mais le nom est bien connu dans d'autres régions 
berbères. Un cortège se constitue autour d'une jeune fille dénudée, remplacée 
ensuite pieusement par un mannequin dont l'armature est la cuiller à pot. Elle tient 
le rôle de la fiancée qu'on offre à Pluie pour une union symbolique qui ramènera 
l'eau à la rivière et aux cultures. Si le chant, en quatrains ou sixains, lié aux 
pratiques est bien rituel, sa facture n'en est pas moins littéraire, comme en 
témoignent les invocations et leurs redites, l'épithétisme dans les évocations de 



Paulette Galand-Pernet 

 48 

Anẓar ou de sa Fiancée, l'emphase dans la présentation de la situation, les images 
qu'on retrouve dans des types littéraires traditionnels, la disposition en strophes, la 
métrique, tous vieux procédés rhétoriques qu'utilisent aussi des littératures 
archaïques ou modernes de pays autres que le Maghreb. 

Dans l'évolution actuelle de la société, que reste-t-il du pouvoir d'action immédiat 
ou souhaité que possède le discours parlé ou chanté qui accompagne les autres 
pratiques rituelles ? Il est probable que la force d'action de la parole dans son 
énonciation varie avec la survivance des rituels ; des textes peuvent survivre alors 
que les pratiques disparaissent. Quelle est alors la fonction de ces textes ? Pourra-t-
on se servir d'un critère de fonction pour la classification ? Les études de 
pragmatique de ces trois ou quatre dernières décennies ont montré qu'un discours 
comme la rogation de pluie, dont l'efficacité ne peut plus se réactiver de cérémonie 
rituelle en cérémonie rituelle, peut renaître de ses cendres en tant que littéraire : 
c'est sa forme, son élaboration, son art de la variation qui lui feront rejoindre 
d'autres types admis comme littéraires par la société. Les conceptions du littéraire 
sont toujours relatives à une société, mais avec les chants rituels, on voit apparaître 
plus clairement la double face du discours qu'on vient d'analyser. Parmi les chants 
rituels édités, il en est  je pense à celui du henné dans le rituel du mariage, mais il 
y en a d'autres, associés à d'autres rites  qui peuvent s'apprécier dans d'autres 
sociétés ayant oublié les fonctions rituelles. La « littérarité » peut franchir les 
frontières, grâce à la variété des critères. Ceux-ci ne sont pas tous universels, mais 
certains peuvent entrer dans les conceptions de sociétés différentes : ce problème 
reste à approfondir. 

À propos de la littérature écrite, nous avons mentionné la fonction didactique des 
textes dans le domaine de l'islam (v. 6.2.2). Si l'on en revient à l'oral, on peut 
remarquer que la fonction didactique se retrouve également ailleurs : lorsque les 
enfants font un apprentissage du maniement de la parole, en même temps ils 
reçoivent un enseignement moral, grâce aux formes courtes, aux contes et poèmes 
chantés qu'ils entendent depuis leur plus jeune âge et ils mettent en pratique cet 
entraînement dans les chansons de leur répertoire enfantin. Mais ils baignent 
également dans l'ambiance affective où sont produits les textes et ils s'en 
imprègnent, pour devenir à leur tour les Émetteurs et les Récepteurs dans le 
système de convenance traditionnel. Cette formation traditionnelle, avec la 
présence des nouveaux médias et les mouvements de population et l'accès qu'ils 
donnent à d'autres systèmes littéraires, subit évidemment des transformations qu'il 
faudra étudier. Des comptines françaises ont pu par exemple, traduites en kabyle, 
être éditées en disque. Quel sera leur statut ?  

Il faut encore signaler l'existence d'une fonction herméneutique, dans les textes 
traditionnels et dans les textes modernes : les commentaires de U Yehya sur la 
symbolique des personnages et de l'histoire de llem d uḍar ik étaient éclairants, la 
symbolique des poèmes d'Azayko ne l'était pas moins, pour ne parler que des 
auteurs que j'ai entendus sur ce sujet. Ce trait, qui se retrouve dans les littératures 
d'autres sociétés, est particulièrement important dans les sociétés berbères et très 
ancien, ce qui n'a rien d'étonnant. Il ne s'agit pas seulement des énigmes, devinettes 
ou proverbes. « Tout texte est donné et reçu comme un message à déchiffrer » 
(Voix : 220, cf. : 123, 147). 
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Les relations entre les différentes fonctions à l'intérieur des œuvres sont aussi à 
étudier. Elles peuvent se combiner dans un texte ou s'exclure, elles ne sont pas 
toutes de même niveau. Je n'ai fait qu'esquisser cette étude qui demanderait à être 
développée (Voix : 103-106). Il reste encore à examiner ici la fonction  
« superordonnée » qu'est l'esthétique, qui me semble également très importante 
dans l'analyse des productions littéraires berbères, écrites et, surtout, orales. 

7.3.4. Esthétique 

Ce terme ayant plusieurs acceptions en relation avec les notions de beauté et de 
plaisir ou avec l'idée que toute production humaine peut ou doit se conformer à des 
canons du beau, j'essaierai de le définir dans le cadre de la présente étude ; je 
partirai du schéma de communication que j'ai proposé dans Voix (163 et suiv.), à 
savoir Émetteur (= auteur ou transmetteur) < message > Récepteur (= destinataire, 
public, lecteur), É, m, R étant placés dans une situation S. Ce schéma très simple, 
appliqué à la communication littéraire, permet de distinguer quelques éléments 
qu'on peut caractériser dans la « poétique de convenance » et de poser le problème 
de leur évolution. Il permet également de repérer les points qui demandent une 
étude approfondie. 

La Situation peut être regardée d'un simple point de vue matériel : en quels lieux 
sont placés É et R ? où se fait la communication littéraire ? On peut partir des 
différentes descriptions, photographies ou dessins ou observations sur place que 
l'on possède. Qu'il s'agisse du ṛṛays en tournée, seul ou avec sa troupe, à l'intérieur 
d'une grande demeure ou sur une place publique de ville ou de village ou bien 
d'une prestation collective non professionnelle avec des villageois danseurs, 
chanteurs et leur meneur de jeu, avec aussi, dans les deux cas, un public, on 
constate que chacun a une place déterminée dans le cadre spatial. La mise en place 
dans l'espace naturel n'est pas facile à organiser pour les prestations collectives, en 
particulier dans des pays montagnards où les espaces s'étagent entre plaine, vallée 
et pentes, que la langue distingue avec précision. Cette organisation conforme à des 
prescriptions traditionnelles issues de l'expérience est une manifestation pratique de 
l'esthétique telle que la conçoit une culture, elle constitue un véritable travail 
comme celui de l'élaboration du texte. Et, même si cela ne semble pas évident, 
l'interaction entre l'utilisation de l'espace, la mise en scène, et le texte est une des 
caractéristiques des productions traditionnelles berbères.  

Ces manifestations collectives ont une fonction de divertissement. La fête offre à 
ses participants des libertés inconnues de la vie quotidienne, des jouissances 
olfactives et gustatives intenses, des plaisirs visuels et auditifs, mais elle rassemble 
aussi la tribu, la fraction, elle est un agent de cohésion, une des démonstrations de 
l'identité du groupe social. Le public et les acteurs sont liés dans une étroite 
convenance. « Sont » ou « étaient » ? Peut-on mesurer aujourd'hui le degré 
d'évolution de ce type de manifestation ? C'est un problème analogue à celui de 
l'évolution des rituels (v. ci-dessous). En quoi peuvent être comparées les mises en 
scène contemporaines? On connaît, dans une certaine mesure, ce qui se passe pour 
les productions évoquées ci-dessus (5, 6, 7). Mais pour le théâtre berbère installé en 
Afrique du Nord et en Europe (ou ailleurs), on n'a pas encore d'étude systématique 
de ses rapports avec les mises en scène traditionnelles du texte. Je voudrais 
seulement attirer l'attention sur un de ces « passages » dont j'ai évoqué la 
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possibilité. Le théâtre de tradition occidentale se joue aujourd'hui dans un espace 
clos, un édifice aménagé : on a, d'une part, la scène, pour l'évolution des acteurs, 
d'autre part, et séparée, la salle avec ses divisions traditionnelles (corbeille, loges, 
baignoires, etc.), réservée au public. Cette séparation des acteurs et du public n'a 
pas toujours été stricte. Le public du XVIIe siècle côtoyait sur la scène les acteurs 
qui sentaient immédiatement ses réactions et, dans des mises en scène de ces 
dernières décennies, les acteurs pouvaient descendre dans la salle ou en sortir pour 
monter sur scène, et mettre en relief des moments du texte. Des détails de ce genre, 
que souligne parfois le théâtre filmé, ont leur importance dans l'étude typologique. 

On peut employer aussi « esthétique » dans un sens proche de celui de son origine 
grecque, « sensation, sentiment » ; il concernera alors avant tout É et R et leur 
subjectivité. En déterminer les contours n'est pas plus facile que de définir le Beau 
et le Bien (v. Voix, Index s.v.). On s'intéresse alors plutôt aux réactions de 
l'émetteur et du récepteur qu'à leur place dans la Situation. À propos des « arts 
forains » (ci-dessus 6) et de leur renouveau dans la France actuelle, j'ai entendu 
parler récemment, à une émission culturelle d'une station de radio française, de  
« structures émotionnelles ». J'ai déjà pris plusieurs exemples dans la culture et la 
littérature françaises actuelles, qui sont également en évolution entre normes 
anciennes et conceptions nouvelles, et remettent en question la typologie. Ni le 
Bien ni le Beau ne sont des universaux, chaque groupe humain en a sa propre 
définition. Or on peut constater que des publics et des lecteurs d'aujourd'hui sont 
sensibles à des productions étrangères ; j'ai déjà cité ci-dessus (5.4, 6.3, 6.4) des 
lieux de « passage » et mentionné des « passeurs » comme Mammeri, Azayko, 
Kheir Eddine et U Yehya. Il y en a d'autres, et notoires. Mais, à commencer par 
Delaporte, je me limite aux points sur lesquels j'ai des documents et aux passages 
entre Maghreb et France dont j'ai été un proche spectateur, un lecteur, un acteur ; 
les étudiants avec qui j'ai travaillé ont, eux aussi, été pour moi des passeurs, comme 
l'ont été mes amis non lettrés. La publication, encore trop rare, des mémoires ou 
thèses fournirait d'autres possibilités de « passages ».  

Des sociétés différentes peuvent donc s'accorder sur le critère de l'émotion 
esthétique. Un lecteur d'aujourd'hui, occidental ou berbère, peut déjà éprouver du 
plaisir sensoriel à se saisir du livre, à le regarder, à le manipuler, avant de se 
plonger dans le texte, d'y faire des découvertes inattendues ou d'être à l'unisson 
avec les positions intellectuelles ou les sentiments de l'écrivain. Quand on est en 
présence de l'œuvre plastique, peinte, sculptée, musicale ou de l'œuvre littéraire 
orale, on entre dans un monde de sensations et de sentiments plus vaste, où les cinq 
sens peuvent avoir leur rôle ; l'état psychique y est lié intimement à un ébranlement 
physique et affectif de la personne. Certains récits de voyage s'étendent sur cette 
affectivité de l'extratextuel qui n'est qu'un préalable à une connaissance du texte 
dans son contexte, c'est-à-dire à une activité intellectuelle indispensable à toute 
analyse. Henri Basset, en 1920, avait comparé les larmes que suscitaient chez 
l'auditoire les épopées berbères à celles d'Ulysse entendant l'aède Démodocos ; la 
critique occidentale de l'époque, formée par les études classiques, ne pouvait que 
s'émouvoir d'un archaïsme qui reléguait la littérature berbère dans un folklore à 
oublier, mais qui, dans une contradiction inconsciente, exaltait la pureté de la 
tradition du Berbère. Les larmes ne doivent pas faire oublier l'analyse, mais 
l'analyse doit tenir compte de l'émotion à la fois dans les systèmes des littératures 
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berbères anciennes et dans leurs formes modernes, où elles rejoignent des 
évolutions occidentales, manifestées notamment dans le théâtre, le one-man-show, 
la chanson à texte influencée par les vedettariats anglo-saxons, le roman. Ces 
critères « affectifs » qui ressortissent au domaine, extratextuel, de la sensation et du 
sentiment, c'est-à-dire à l'une des acceptions possibles du terme « esthétique », sont 
difficiles à préciser ; mais il faut, je crois, continuer à les étudier et à mesurer leur 
place dans le fait littéraire.  

Si l'on admet que le critère affectif que je viens d'évoquer est bien un trait 
constitutif de nombre de productions littéraires berbères dites « folkloriques » /  
« archaïques » et qu'il subsiste dans des productions récentes, il faut dire aussi que 
« l'esthétique » ne se limite pas à l'affectivité de l'auteur et du destinataire, elle a 
d'autres faces. J'avais noté dans mon Recueil (1972), à partir d'un disque 78 tours, 
une version d'un poème de Lḥajj Blεid (p. 55-56, notes p. 183-186) intitulé ljuhṛ. 
L'étude du vocabulaire, du sens des termes et de l'impact des images chez les 
auditeurs chleuhs que j'ai questionnés montre que ce poème-chanté est une forme 
très ancienne du portrait et de la louange de la femme aimée. Mais, bien que 
l'utilisation des jeux de la rhétorique soit un des traits majeurs de l'œuvre, je 
voudrais insister sur une autre caractéristique. Seuls six vers représentent des unités 
de sens et de forme, mais la réalisation effective compte trente-deux vers (une face 
du disque), grâce aux reprises partielles ou totales de ces vers par l'auteur, tandis 
que la troupe répète toujours le premier vers en réponse de chaque énoncé du poète. 
Les Chleuhs n'étaient pas tous des admirateurs de Lḥajj Blεid, mais ceux que j'ai 
questionnés représentaient un groupe important d'auditeurs dont le plaisir était 
manifeste. Certes le texte était important, mais l'effet sensoriel de la musique et du 
bercement des reprises et de la dissymétrie des reprises entre texte et musique 
l'était sans doute davantage (cf. Voix : 198 et Index, s.v. « musique/ musicologie »). 

Le problème de l'affectivité dans la production et la réception du texte se pose aussi 
dans l'évolution et la survie des rituels. Les rituels n'accordent pas tous la même 
place au texte, ce qui serait à évaluer, mais certains des chants utilisés sont longs 
ou même très longs, ce qui apparaît quand on met bout à bout tous les fragments 
qui interviennent à leur place dans le déroulement du rituel ; c'est le cas pour la 
rogation de pluie ou l'imposition du henné évoquées ci-dessus et pour d'autres 
(Voix : 70 sqq, 114). Dans les cas que j'ai pu observer ou dans les relations qui 
m'en étaient faites, l'émotion du rituel était palpable, mais la facture des textes, leur 
composition, leur utilisation de la redite, des images et autres procédés, dans la 
diction ou la musique faisaient de ces textes des entités qui dépassaient leur simple 
énonciation. Ils pouvaient survivre en tant que poèmes autonomes si le rituel 
s'affaiblissait ou disparaissait. On a ici un autre cas à étudier dans son contexte 
berbère et qui pourrait intéresser les théoriciens de « l'énonciation littéraire ». 

Le sentiment esthétique est présent ailleurs en pays berbère. Il est dans le vêtement 
féminin traditionnel : transformer un rectangle de cotonnade long de plusieurs 
mètres en un drapé qui enveloppe tout le corps, de la tête aux pieds, de ses plis et 
replis est tout un art. Rien n'est laissé au hasard dans le choix des voiles de tête, de 
leur forme et de leur tissu, où la soie est recherchée (la « soie » motif littéraire 
aussi), le tout dans le respect des prescriptions religieuses. Le poème de Lḥajj Blεid 
cité plus haut évoque les bijoux, bagues, colliers, diadèmes ; l'argent rural n'est pas 
moins bien traité que l'or citadin, les orfèvres sont connus, leur pratique vient de 
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loin. Le port du bijou implique autant le sens de l'ornement que les vertus 
prophylactiques du corail ou de l'ambre. Les nombreux textes ethnographiques 
consacrés à la vêture de la mariée et aux tatouages de henné sont autant de 
témoignages. Le costume féminin de la vie moderne a certes changé, mais le souci 
de l'élégance n'a pas disparu. Or la mode est un art dont la littérature se fait l'écho. 
On n'a pas à chercher bien loin dans les izlan ou autres pièces célébrant la beauté 
féminine, les traits de son visage, son pied menu; les images de ces poèmes 
évoquent aussi le teint, ses fards, le port de tête et la démarche de la femme. L'idéal 
de beauté existe aussi pour l'homme, bien que ses mentions soient moins fréquentes. 
Les textes religieux eux-mêmes font une place à la beauté dans le portrait du 
Prophète. On n'a encore jamais fait d'analyse minutieuse de ces différents portraits ; 
l'étude de leur lexique et la comparaison des lexiques régionaux enrichiraient 
l'inventaire des thèmes et permettraient de préciser les conceptions esthétiques. 
Que recouvre exactement la notion d'anheggi dans les louanges à la femme 
touarègue du Hoggar, quel type d'harmonie dans les realia du désert et le paysage 
littéraire du poète (Voix : 118 sqq) ? 

Les différents éléments que j'ai considérés comme constituants de l'esthétique sont 
aussi à mettre en relation avec le sentiment de la nature chez les Berbères. Un ami 
géographe m'a raconté que, au cours d'une de ses études géologiques de terrain, son 
hôte, après le dîner, l'avait conduit à l'endroit d'où l'on pouvait admirer un vaste 
paysage de montagnes ; c'était un présent à celui que l'on traitait avec amitié. Mon 
jeune ami guedmiwi imitateur de Baqcic voulait que je photographie les champs 
verts et fleuris du printemps, aussi beaux que les photos, encore rares à l'époque, 
qu'il admirait. Chez les Isaffen de l'Anti-Atlas, l'asif, la rivière qui ne coulait plus 
mais dont le lit fournissait encore assez d'humidité pour les potagers et les arbres 
fruitiers où grimpait la vigne sauvage, était un lieu de promenade apprécié, au 
milieu d'un paysage desséché, après la journée de travail. Dans la littérature 
ancienne et actuelle, le jardin clos est une image fréquente de la femme aimée, 
inaccessible, il est aussi le symbole du bien essentiel que ravage le colonialisme. 
Mais c'est aussi, avec l'eau, un don de Dieu. Les champs et les vergers donnent à 
l'homme sa subsistance, mais ils lui offrent aussi détente et plaisir. Ira-t-on jusqu'à 
l'éden ? Ce qui semble certain c'est qu'une notion spirituelle, souvent religieuse, est 
toujours associée, dans le sentiment esthétique, à celle de plaisir. En chleuh, afulki 
est autant le bien que le beau. D'autres civilisations connaissent des complexes 
analogues, mais le kaloskagathos grec « le-beau-le-bien » n'est pas identique et 
cela invite à poursuivre la recherche sur afulki.  

En résumé, une production considérée dans une culture berbère comme littéraire 
peut être caractérisée par l'association de plusieurs des critères retenus ci-dessus ; 
c'est cette combinaison particulière qui en fait la spécificité, qui la distingue des 
autres productions. On peut ainsi établir une classification de « genres » littéraires 
berbères, sans essayer de les faire entrer dans des moules étrangers.  

L'analyse du rapport entre texte et situation  c'est-à-dire entre texte et extratextuel 
dans la prestation littéraire berbère  est capitale dans l'évolution actuelle : est-ce 
que l'écrit, que la scolarisation répand, va prendre le pas sur l'esthétique globale de 
la prestation traditionnelle orale, où l'interaction entre émetteur est récepteur est 
immédiate ? Est-ce que, dans la mondialisation littéraire, ses financements, 
l'aspiration des auteurs à un vedettariat qui rémunère mieux et se conserve plus 
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longtemps, grâce aux supports matériels et autres bien élaborés par les producteurs, 
le texte aura une place suffisante pour assumer, en partie au moins, ses fonctions 
traditionnelles et conserver une identité berbère que la dispersion géographique des 
locuteurs et la pression des contacts culturels ne favorisent guère ?  

7.3.5. La terminologie berbère  

Quand des berbérophones donnent un nom aux diverses réalisations écrites et 
orales comportant un texte élaboré et un cadre organisé, ils ne font pas autre chose 
qu'exprimer la conscience qu'ils ont d'une de leurs formes d'art (cf. supra 7.2.1). 
Chaque groupe social fournit un inventaire de genres et établit une hiérarchie des 
genres (ensemble, sous-ensembles, partie de sous-ensembles, etc.). Cela ressort des 
théories des genres proposées par divers auteurs et la lecture des travaux publiés 
par l'IRCAM et les universités européennes ou maghrébines sur les littératures en 
berbère permet de mesurer l'avancement de cette recherche. J'ai essayé de voir 
quelles sont ses possibilités et ses difficultés. Le dernier problème que je voudrais 
poser est peut-être celui qui est le moins facile à traiter, alors que son importance 
est majeure ; il concerne le lexique et la sémantique, et il a été moins souvent traité 
que d'autres. 

Les collectes sont pourtant nombreuses. Elles sont souvent le fait, comme je l'ai 
souligné, de musicologues, elles sont aussi effectuées, souvent, par les chercheurs 
berbérophones dans leur propre milieu d'origine, leur famille ou leurs amis, là où 
les langues se délient volontiers. On a donc la chance de posséder des documents 
tout frais cueillis dans leur « Situation ». Il est grand temps de s'en occuper, car 
c'est seulement à partir de cette base aussi exhaustive que possible qu'on pourra 
procéder aux analyses, de la prestation à la classe. On peut aussi, sur place, faire 
préciser le sens des mots et savoir quels sont ceux qui appartiennent à la variété 
linguistique du lieu, ceux que l'on considère comme vieillis, comme nouveaux ; 
bref, faire une bonne enquête philologique. Enfin on n'oubliera pas que deux 
termes identiques dans la forme mais utilisés dans des régions différentes peuvent 
se référer à des prestations différentes (ex. izli, tazerrart, ahellil, etc.).  

Il faudrait établir quels sont les termes considérés comme importants dans la 
production locale, ceux qui sont des clés pour l'interprétation du texte, mais aussi 
établir les éléments-clés de l'extratextuel, et y faire la bonne part à la musique et à 
la métrique. Je pense en particulier aux rituels et à leur évolution. Les associations 
de berbérophones venus de régions diverses à l'étranger pourraient aider les 
chercheurs. Les publications de berbérophones à l'étranger devront être aussi 
inventoriées et analysées. Dans le tournant culturel où nous sommes, rien n'est à 
négliger. 

Pour en revenir au lexique et à la sémantique, on peut adopter deux attitudes. Dans 
certaines langues du domaine chamito-sémitique, les mots reposent sur 
l'articulation entre une « armature » de consonnes et le choix et la distribution des 
voyelles, selon un nombre limité, grammatical, de schèmes ; la nomenclature varie : 
on désigne la structure consonantique par « armature » (L. Galand), « ossature » 
(Larbi Rabdi), ou « squelette », « carcasse », dont l'image est moins agréable. On 
peut déjà regrouper les noms ou verbes (et leurs formants) qui nomment les textes 
ou les faits extratextuels littéraires des différentes régions berbérophones. Le 
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Dictionnaire des racines berbères (formes attestées) que publie depuis 1998 Kamal 
Naït-Zerrad en est l'outil indispensable (Ussun amaziγ, 11, Éditions Peeters, Paris-
Louvain). Il sera utile de voir quelle extension géographique possèdent des termes 
comme amarg, izli, tamawayt, tamssust, tayffrt, etc. Ce regroupement des 
armatures consonantiques offre essentiellement une vue synchronique des 
phénomènes et permet de retenir les caractéristiques de tous les types littéraires 
nommés ; il suffira en effet de se reporter aux très nombreux travaux qu'a 
dépouillés l'auteur, pour y trouver des précisions. Mais on sait que la répartition 
géographique fournit déjà des indications diachroniques et K. Naït Zerrad ajoute  
« éventuellement des indications lexicologiques, des renvois aux racines 
apparentées et les rapprochements avec le reste de la famille chamito-sémitique 
(les travaux comparatifs sont cités et critiqués) [… pour] permettre le 
développement de ces études » (Tome I, p. XVII). 

Ensuite, quand on pourra déterminer les aires lexicales des quelques termes qui 
reviennent le plus souvent et l'armature consonantique qui est raisonnablement 
présumée comme commune à ces termes, on en sera au stade de la « racine » au 
sens qu'on lui donne traditionnellement dans la « grammaire comparée » ou  
« linguistique comparée », qui englobe en fait recherche lexicale et recherche 
grammaticale. On pourra utiliser aussi comme sources les indications des 
manuscrits anciens. Il n'est pas facile de retrouver des étymons qui renseigneraient 
sur des conceptions anciennes dans l'histoire littéraire berbère ; mais cela n'interdit 
pas de chercher (un des beaux exemples de ce type de recherche est celui de grec 
póntos « mer » comparé entre autres termes et rapproché de français « pont » (cf. 
Hellespont) dans un article de É. Benveniste qui remonte à une notion plus 
ancienne de « lieu de passage (difficile) ».  

Je mentionnerai encore une difficulté de la recherche. Les regroupements de 
consonnes les plus utiles pour rechercher une étymologie sont trilitères ; en fait, on 
aboutit souvent à des bilitères, qui peuvent être étoffés par une troisième consonne 
pré- ou postfixée, mais qui remontent à une de ces bases biconsonantiques qui ont 
été étudiées par David Cohen en chamito-sémitique et par des berbérisants (dont A. 
El Mountassir) et qui expriment souvent des notions « expressives » voisines des 
onomatopées (cf. pour ahellil, Voix : 52-56 et notes).  

J'avais pris aussi ci-dessus les exemples de afulki (chleuh) et de anheggi (touareg) 
qui expriment des notions générales du domaine esthétique. Il y a certainement 
d'autres termes qui ont un degré de généralité plus grand que celui de chaque 
production littéraire. Mais il n'est pas facile de les trouver dans la documentation 
dont on dispose, d'en faire l'inventaire et de pratiquer le comparatisme pour en 
extraire des notions anciennes. Il faudrait aussi, dans ce secteur de la recherche, 
examiner les emprunts faits à d'autres langues pour distinguer « tout vs partie » ou 
pour exprimer des notions qui peuvent s'appliquer à un grand nombre de cas. Il ne 
faut pas oublier non plus l'intérêt de l'étude des formules pour déterminer la 
conception de la fonction des œuvres dans la société (cf. Voix : 184-185) ; il ne sera 
pas possible de remonter aussi loin dans le temps que l'ont fait les hellénistes, avec 
des matériaux certes différents, mais c'est quand même une perspective à ne pas 
négliger.  
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8. Conclusions 

1) Tout au long de cet article j'ai essayé de montrer combien les notions de  
« culture »  donc d'art, de « littérature »  donc de genre, sont relatives aux 
différentes sociétés et à leur histoire et il n'est pas possible d'y découvrir des 
universaux, même si des traits communs à des sociétés différentes peuvent y 
apparaître. On ne peut délimiter ces conceptions que dans le contexte général d'une 
société et à partir de manifestations que cette société classe et codifie selon ses 
propres critères. Pour ce qui est de la littérature, les sociétés berbérophones n'ont 
pas à emprunter leurs classifications à des modèles étrangers, mais à établir leurs 
propres critères. Du moment qu'elles réservent à certains usages distingués les uns 
des autres par leurs fonctions et du moment qu'elles nomment certaines de ces 
manifestations, elles établissent des typologies qui leur sont propres. Ce sont ces 
typologies qui doivent servir de bases à nos recherches. Cela n'exclut pas, 
naturellement, que les chercheurs berbérophones connaissent et critiquent les 
recherches théoriques qui peuvent leur être utiles, ce qu'ils font depuis des 
décennies. 

Cependant une fois qu'on a mentionné le rôle de la littérature parmi les différentes 
manifestations où la société se dégage des obligations matérielles et trouve détente, 
plaisir et nourriture culturelle dans les limites de son système de « convenance », 
une fois que sont tracées les grandes lignes de l'ensemble arbitrairement dit  
« littéraire » (alors que les « lettres » n'y sont pas prépondérantes), une fois qu'on a 
passé en revue les critères permettant de distinguer des classes, les « genres », dans 
cet ensemble particulier, il faut bien constater que les critères utilisés ne sont pas 
homogènes pour tous les genres et que des interférences subsistent entre les classes 
qu'on essaie de constituer. Pourtant les essais de classification ne doivent pas cesser, 
surtout dans la période de transition que nous vivons. Les œuvres existent et se 
multiplient ; on ne peut les apprécier qu'au regard de leur place dans une littérature 
où les statuts des auteurs, créateurs, transmetteurs, adaptateurs, de leurs messages 
et de leurs publics se remettent en cause.  

 2) Une des bases du travail de recherche, actuellement, c'est, me semble-t-il, de 
continuer la collecte sur le terrain, en Europe et en Amérique comme au Maghreb, 
car on se trouve dans une période d'évolution et les écrivains ou compositeurs 
berbérophones peuvent produire non seulement au Maghreb et dans les groupes 
d'immigration traditionnels, mais aussi, de leur pays, dans des circuits 
internationaux, grâce aux supports et aux modes de diffusion nouveaux. Cette 
recherche a une grande importance notamment pour le problème des genres. Cela 
demande, comme je l'ai dit ci-dessus, le concours des musicologues, en même 
temps que celui des ethnologues et des linguistes dialectologues et comparatistes.  

 3) On devrait en même temps continuer la recherche théorique, renouvelée depuis 
1950-1960 par les chercheurs maghrébins et étrangers. Tous ces travaux impliquent 
qu'on se préoccupe en même temps de chercher à définir ce qu'est une « littérature 
», c'est-à-dire à comparer ce que les différentes cultures appellent « littérature », si 
l'on veut dégager les spécificités du système littéraire berbère. À partir des 
descriptions des faits locaux, quels traits communs sont-ils à retenir entre les faits 
considérés comme « littéraires » ?  
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4) J'attache aussi une grande importance à la méthode comparée à l'intérieur du 
domaine berbérophone et je pense qu'elle est aussi efficace dans la recherche 
littéraire que dans la recherche linguistique, ne serait-ce que parce que les 
dénominations des prestations englobant texte et mise en situation, qui ont été 
partiellement étudiées, peuvent renseigner sur la conception des types. De toute 
façon, quelle que soit la méthode adoptée, il est indispensable d'associer théorie et 
pratique tout au long de la recherche. Le comparatisme intra-berbère doit aussi 
s'étendre aux faits littéraires des pays en contact géographique avec le monde 
berbérophone. La linguistique aréale a-t-elle son pendant dans le domaine littéraire ?  

 5) Dans le domaine des prestations orales plus que dans celui des productions 
écrites, l'étude des phénomènes esthétiques, au sens large du terme, ne peut être 
dissociée de l'étude de la forme (disposition du texte, lexique, sémantique). À 
l'époque actuelle tout autant que dans les faits traditionnels qui n'ont pas disparu 
des mémoires ou qui survivent (où et pourquoi?), les travaux sur les rapports entre 
les supports de diffusion et la forme (qu'ils influencent), de même que sur 
l'extension et la diversification des publics, sont indispensables.  

6) La recherche sur le « genre » faite à l'IRCAM et dans les universités du Maroc 
s'inscrit dans un souci général toujours actuel de définir et d'analyser la  
« littérature » et la place qu'y tient le « genre ». Au cours de ces trois dernières 
années seulement et sans faire de recherche systématique j'ai eu connaissance de 
trois séminaires, dans des universités de Paris et de province, consacrés à la théorie 
du genre et les bibliographies que j'ai pu consulter, pour les littératures en Europe 
et ailleurs, montrent que de nombreux travaux récents s'y intéressent toujours. La 
contribution de la recherche marocaine à ces recherches étrangères est importante 
et il est important de la faire connaître en diffusant largement les travaux et les 
bibliographies.  

7) J'ai fait des recherches et de l'enseignement dans quatre domaines littéraires 
différents. Mais mon incompétence dans les problèmes de l'enseignement berbère 
au Maghreb est totale. C'est aux pédagogues et aux chercheurs spécialistes de ces 
deux disciplines de voir dans quels cycles scolaires peut se placer un enseignement 
de littérature berbère et sous quelle forme, cette dernière question étant 
évidemment en rapport avec l'évolution de la documentation et des supports 
techniques. Je peux seulement dire qu'une littérature comme celle-ci est un 
patrimoine précieux du Maghreb, de l'Afrique, de l'Europe et penser qu'elle a un 
avenir, sous des formes différentes sans doute, mais qui sauront tirer parti de 
l'héritage. Plusieurs auteurs marocains d'aujourd'hui et d'hier, et d'autres 
Maghrébins, l'ont déjà prouvé avec la poésie, le théâtre ou le roman, formes 
contemporaines qu'ils ne diffusent pas seulement dans leur pays mais aussi à 
l'étranger, ce qu'ont étudié et souligné les chercheurs berbérophones en particulier.  
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Notes à propos de la tḥajit (le conte) 

Abdelkader Bezzazi 
Université Mohamed Premier - Oujda 
 

This paper deals with notes related to the tḥajit (the tale). It mainly attempts: 

a) to shed light on different but complementary levels: the literal and the 
allusive that assure the layouts and the themes of the universe’ values as taken 
into account by the tales; 

b) to examine the level expected by the product-tale (level of the statement). In 
so doing, it will be necessary to justify the relationship between a statement 
which is said to be communicative and a statement which is said to be narrative. 
The parameter of the space will serve to support the strength operating in this 
type of statement.  

c) to make a distinction between "to narrate" and "to tell": two different 
activities if we take into consideration their degree of operation to understand 
the cultural representations of tales in a comparative approach.  

d) to give some examples of “discursive” “tracks” that should insure a memory 
to the amazigh tale.  

 

 

Cette contribution, comme son titre l’annonce, est une tentative de réunir quelques 
notes qui semblent s’appliquer en particulier à la tḥajit (le conte). Il s’agira : 

a) de rappeler les deux niveaux distincts et complémentaires : le littéral et l’allusif 
qui assurent les mises en forme et les thématisations des univers de valeurs pris en 
charge par les contes ; 

b) d’interroger le niveau présupposé par le produit-conte (niveau de l’énonciation) : 
il sera question de justifier l’articulation entre une énonciation qui sera dite 
communicative et une autre qui sera dite narrative. Le paramètre de l’espace 
servira à appuyer la force opératoire de ce type d’énonciation.  

c) de distinguer entre « réciter » et « conter » : deux activités qui ne se confondent 
pas compte tenu de leurs niveaux d’intervention pour rendre intelligibles les 
représentations culturelles prises en charge par les contes selon une démarche 
comparative ; 

d) de donner quelques exemples de « traces discursives » chargées d’assurer au 
récit contique amazigh une « mémoire ».  
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1. Tenter de définir la tḥajit1 dépend de ses occurrences dans les contes amazighs, 
de ce que ce type de discours rapporte sur lui-même et de ce que les analyses 
retiennent comme angles auxquels elles tentent de le ramener. La tḥajit est peut-
être un exemple frappant de la complexité lorsqu’il est question de présenter 
quelques-uns de ses aspects comme ressorts constitutifs de ses particularités par 
rapport à d’autres genres littéraires de la tradition orale amazighe. Il ne s’agira pas 
de simplifier le complexe mais d’essayer de voir si, à travers les quelques notes qui 
suivent, il y a du simple à l’horizon.  

Histoire fictive, le sens péjoratif qu’on lui attribue généralement vise le récit 
comme succession d’états et de transformations de ces états. Ce qui est retenu, à ce 
niveau, est une appréciation qui porte sur le seul niveau littéral comme si la tḥajit 
pouvait être réduite à ce qu’elle dit littéralement. Or, le niveau allusif réside dans 
son intention de mettre en discours des codes culturels actualisés dans les 
configurations discursives. Aucun des deux niveaux ne peut être appréhendé sans 
s’appuyer sur l’autre. La tḥajit oriente ce débat en posant comme première 
condition l’articulation entre les deux niveaux. A partir de cette condition d’analyse, 
la description est, en principe, en mesure de rendre compte des liens organiques 
responsables de la cohérence sémantique, particulièrement lorsque la « distance » 
et les écarts apparents entre les deux niveaux deviennent de véritables lieux de 
rencontres avec des impondérables : là où la tḥajit semble dire les choses de 
manière simple et accessible à tous, c’est là où elle se singularise par la manière 
d’exprimer des « affaires graves » (Paulme, 1976 : 11). Les procédés qu’elle utilise 
pour dire de manière oblique ces choses sont presque « sournois » : tout en disant 
telle chose, elle s’en sert pour dire autre chose : l’autre de la chose est le résultat de 
ces opérations de « capitonnage », auquel n’échappe aucun angle de lisibilité. 

2. Représentée de manière relativement stable, l’organisation spatiale retient 
l’indéterminé des étendues qui fonctionnent comme simulacres. Dans les 
représentations mises en scène, l’espace est un « quelque part et nulle part » : inna-
ak deg ict n tmurt… (litt. : il t’a dit dans un pays = on raconte que dans un pays…). 
La tḥajit profère elle-même – dans ses formules inaugurales – cette condition de 
situer ses événements hors d’un espace particulier : ce paramètre, associé à d’autres, 
lui assure un rôle de structuration des processus de production et de lecture des 
messages (Landowski, 1989 : 139). Lorsqu’elle donne des indications relatives à 
un espace segmenté (par exemple, l’espace culturel, la maison, etc.), elle réduit la 
référence de l’espace à un quelque part non ancrant. Cet espace est mis au degré 
d’une illusion d’ancrage dont la tḥajit se sert pour se définir comme univers de 

                                                 
1 Ce terme sert, ici, à désigner le conte oral comme type de discours narratif, raconté le soir 
par la grand-mère ou, éventuellement, par la mère ou la sœur aînée. Cette pratique se 
déroule avant et/ou après le dîner ; les petits-enfants se retrouvent autour de la grand-mère 
dont il faut rappeler le rôle qu’elle joue sur le plan éducatif. Bien souvent, les enfants – du 
moins chez les Aït-Snassen – étaient/sont plus proches de leur grand-mère paternelle que de 
leur propre mère. Ce rituel est en voie de disparition : les structures familiales prennent de 
nouvelles formes avec de nouvelles approches éducatives même s’il est encore possible 
d’assister à des témoignages de vie collective dans les montagnes (quelques familles y 
vivent encore et continuent de mener à peu près les mêmes modes de vie dont notre 
génération est le produit).   



Notes à propos de la tḥajit (le conte) 
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valeurs culturelles. Pour tout dire : cet univers ne peut pas être valable 
exclusivement à un espace tracé et déterminé ou, alors, l’univers-alité du conte 
s’estompe. A ce titre, les récits qui déclarent leur ancrage spatial et temporel sont 
de facto exclus du type des contes dont il est question ici : à telle histoire de tel 
conte, qui se déroule dans tel lieu géographique, on admettra une désignation qui 
soit différente des contes dont les histoires se déroulent dans un espace indéterminé 
(quelque part et nulle part) : deg ict n tmurt (de quel pays s’agit-il ? Question 
impertinente !)2. Ce qui vient d’être dit de l’espace est, aussi, valable pour le temps 
dans le sens de idjen n wass… (un jour…), zik… (autrefois, jadis), actualisés dans 
les formules inaugurales. 

3. Le pouvoir du conte réside dans sa capacité de construire des messages culturels 
tout en utilisant une architecture narrative impliquant une ambiguïté : le contenu 
des propositions que le conte véhicule est vrai sous le rapport du Social, chose qu’il 
tire des histoires qu’il raconte sous le mode du mensonge3. C’est à ce niveau que la 
relation entre le récitant de l’histoire et le conte proprement dit devrait être 
élucidée : cette relation se pose comme telle dans la mesure où le conte a besoin du 
récitant uniquement pour être dit sans exiger de lui une quelconque efficacité pour 
appréhender le savoir qu’il véhicule en profondeur. Ce que le récitant peut évaluer 
est cette histoire dont il saisit uniquement les événements. Or, étant donné que le 
conte est l’autre de l’histoire, un langage que sous-tend l’histoire à travers des 
codes, le récitant est dans l’incapacité de l’évaluer car non seulement il en ignore 
les codes, mais en plus, il ne peut pas se substituer au Social sous le rapport duquel 
le contenu des propositions contiques est vrai.  

4. Si les deux niveaux devaient être explicitement distingués, les termes qui 
conviendraient seraient aεawed (action de reprendre, de réciter) et aḥaji (action de 
conter) : ces deux actions devraient correspondre aux énonciations communicative 
et narrative4. Les effets assurés par chacune sont différents et complémentaires. Par 
exemple, l’énonciation communicative qui implique le mensonge portant sur 
l’histoire, signifie que les partenaires sont concernés par le message du conte 
suivant une projection subtile de leurs propres images permises par la fiction. 
Reconnaître de telles images cède la place au refus de les admettre en attribuant le 
mensonger aux événements du récit. Ce paradoxe est bien illustré par des contes 
comme, par exemple, sebεa n tawmatin5 (Les sept soeurs). Indépendamment des 
partenaires en situation de communication, le conte est une multiplicité-
multiplication de voix présentes en même temps que celle du récitant ; ces voix 
correspondent à une « vocalité » d’où le conte tire son autonomie par rapport aux 
récitants particuliers.  

5. A première vue, l’énonciation communicative et l’énonciation narrative 
semblent chacune occuper un champ. La première s’occupe de l’identification des 
traces de subjectivité (dans la lignée de l’appareil formel de l’énonciation, introduit 

                                                 
2 Voir Bezzazi (2000). 
3 Voir les formules finales, par exemple : usiġ d seg-nni, sġiġ cway n ssukker, seg-nni d 
netta ifessey, deg uneggar idwl kulci d ixerrriqn « Je suis revenu de là-bas, j’ai acheté un 
peu de sucre qui s’est mis à fondre et… enfin, tout devint mensonge ». 
4 Voir Bezzazi, (1997). 
5 Voir l’histoire à la page 62.  
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par E. Benveniste), la seconde rappelle « la source légitimante »6 du conte en tant 
qu’univers de valeurs culturelles et, donc, autonomise le conte par rapport à ses 
récitants particuliers en même temps qu’elle indique que la somme des récitants 
d’un conte serait un paradigme ouvert qui laisse une relative liberté à chaque 
énonciation d’inscrire dans le discours des traces de subjectivité à condition que 
ces traces soient isotopes par rapport à l’univers des valeurs véhiculé par le conte ; 
or l’articulation des deux est, justement, ce qui permet la lisibilité de la tḥajit et sa 
réception. L’articulation avancée, ici, fait apparaître de nouveaux éléments. 
Rappelons que la tḥajit dont il est question, ici, est orale. En d’autres termes, aḥaji 
(action de conter) exige que le corps (la voix, le regard, les gestes…) du conteur, ce 
site individuel, se constitue en corps collectif. Aussi le corps prend-il une 
dimension d’une telle importance que la tḥajit en dépend pour être dite et écoutée. 
Conter procède, donc, par une recherche dans le corps de possibilités d’expression ; 
la parole y est entièrement corporelle. La pensée transmise par la tḥajit dépend de 
ce corps qui devient inséparable de la pensée : le corps et la pensée sont 
« tessérisées »7 par l’auditeur en même temps que le conteur « tessérise » l’auditeur 
pour que les deux puissent ensemble et, donc, collectivement accéder au conte 
comme – cette fois – univers de valeurs culturelles. Dans ce sens, les tessères 
fonctionnent comme ces « contremarques » qui unissent les corps, qui les 
collectivisent autour de la narration-réception du conte. On oublie son individualité, 
sa singularité : ces tessérisations se chargent de cette opération pour faire réussir 
l’ambiance créée par le conte. D’ailleurs, on n’arrive à conter qu’à partir du 
moment où l’on oublie qu’on est en train de conter. Ceci nous ramène à l’idée de 
départ : aḥaji est intégralement corporel ; c’est le corps qui « pense »8 et c’est par 
l’intermédiaire de ce corps que s’articulent l’énonciation communicative et 
l’énonciation narrative. L’expérience du conteur consiste ainsi en un savoir 
corporéisé et affectivisé. Rien de lui ne relève d’une conscience singulière, 
individuelle et particulière qui évacue la mémoire – laquelle, dans ce cas précis, 
s’articule autour de l’oubli. Dans ces conditions, le conte arrive aux corps sans que 
ces derniers y fassent attention, parce que ces corps ne sont plus individuels, mais 
collectivisés. Leur émergence est gérée par des actes tessérisés, où la pensée ne 
peut pas être séparée du corps. Le registre du corps et celui de la pensée font leur 
rencontre spectaculaire par l’intermédiaire de ces tessères. Il ne s’agit ni de non-

                                                 
6 Maingueneau, D., Langages, n° 105, p. 118. 
7 « Tessère », du lat. tessera : carré, cube ; c’était, par exemple, lorsqu’on a payé son billet, 
le jeton de présence d’un spectateur dans le cirque (autrefois morceau d’argile) : on 
tessérise le corps pour dire qu’on est inscrit. Les tessères étaient aussi les plombs dans 
lesquels les linotypistes fabriquaient les lettres, les mots et tout ce qui concernait la 
typographie (voir Balat, 2003 : 14-15) ; c’est aussi le morceau de métal rond ou carré, 
accroché à un fil élastique, sur lequel est imprimé un numéro et qu’on nous donne pour le 
porter au poignet quand on va au hammam (bain maure), après avoir confié ses affaires au 
gérant (voir Bezzazi, 2003 : 68-69). 
8 Le corps « pense », il ne réfléchit pas : à distinguer l’activité du corps relativement à 
l’oubli et la réflexion qui nécessite une concentration (active). 
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conscience, ni d’inconscience, ni d’ignorance, mais d’un oubli9  de soi comme 
individualité : on est là, ensemble, en un seul corps collectivisé.  

6. La tḥajit a aussi la particularité d’avoir une « mémoire (de discours) » ; cette 
mémoire est intrinsèque à sa nature dans la mesure où elle se donne les moyens 
d’être mémorisée par ses récitants à travers les jeux de renvois internes au discours : 
toutes les opérations d’expansion (d’élasticité) sont des résultats de condensations 
actualisées dans les parties constitutives les plus sensibles à la mise en discours du 
récit contique. Les anthroponymes, les toponymes, les attributs des personnages, 
les effets du merveilleux quand ils sont condensés en une expression, au-delà des 
traits définitoires du récit comme, entre autres, l’inversion des contenus, la logique 
de la lecture à rebours, etc., sont autant de paramètres qui assurent au conte une 
mémoire. Dans ce sens, il n’est pas étonnant que tel personnage porte tel 
anthroponyme (par exemple, Mḥend lhemm est exactement l’anthroponyme qui 
convient à l’histoire de ce personnage ; la même chose peut s’appliquer à Mqidech, 
etc.10 ). Aussi, si une qualification est attribuée à un personnage, ce n’est jamais 
gratuit : elle lui colle à la peau pour orienter son faire, déterminer son être et même 
renseigner sur son avoir. Lunja nous offre un exemple : l’une des deux femmes est 
dite « borgne » (toutes variantes confondues). Si cette précision passe inaperçue, on 
perd le principe d’ « économie » que propose le conte comme condensation de 
l’histoire dont le contenu est ceci : il s’agit de l’histoire d’une femme qui va perdre 
son enfant. Ce déclencheur de l’histoire permettra d’envisager la piste du 
rétablissement de l’ordre. Une compétence s’installe d’elle-même à travers ce 
genre de détails à condition que l’on mette en relation la vue (mère borgne) et 
l’enfant que cette mère perd bien avant que l’histoire le dise. La relation entre la 
vue et l’enfant est claire : la vue est à l’œil ce que l’enfant est à la mère. De même, 
lorsque le père doit partir de chez lui pour planter des fèves, mais, au lieu de les 
planter, il s’installe dans une grotte et les mange, la tournure exprime la stérilité (la 
stérilisation), le fait de cesser d’être un aryaz « homme ». Il suffit de se rappeler 
qu’il ne faut pas prendre les choses au sens propre des mots : le niveau de l’allusif 
est ce qui assure la perception du non-dit. Pourtant, tout est dit de manière 
tellement claire. Peut-être est-ce dit si clairement que l’attention n’a pas besoin 

                                                 
9  « Oubli » ne veut pas dire « ignorance », ne veut pas dire, non plus, « absence de 
conscience » ; il faut bien distinguer les charges de chaque terme. Dans le cas contraire, la 
porte est ouverte à tous les abus. La connaissance à peine approximative de ce dont on parle 
et l’absence d’expériences comme pratiques vécues dans les contextes réels des productions 
qui relèvent de la tradition orale, peuvent générer des discours péremptoires quand on ne 
sait pas tenir compte de ce facteur fondamental d’affectivisation et d’incorporation de la 
tḥajit … à moins que le choix porte volontairement sur une mise à distance de l’objet 
d’étude (chant, conte, etc.) qui débouche forcément sur une belle réduction à des catégories 
sans importance pour les profondeurs de l’objet d’étude. Dans ce sens, on ne peut qu’être 
étonné par la hardiesse de ceux qui disent ou même écrivent, sans justification aucune, en 
comparant, par exemple, les chants des femmes (sseff au Maroc oriental) et le conte 
ethnolittéraire : « […] les protagonistes n’ont pas conscience de participer à la célébration 
d’un rite [chants des femmes] » ou, encore, « […] les participants à ces pratiques 
signifiantes [chants, conte] seraient en peine de formuler les raisons profondes qui 
expliquent leur dire et leur faire » (c’et nous qui soulignons), A. Kharbouch (2009 : 92). 
10 Voir Bezzazi (2001).  
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d’être vraiment sollicitée : le « travail » du conte consiste à assurer la transmission 
de ses messages sans convoquer l’attention. Le principe d’anticipation sur les 
significations s’appuie sur ce genre de détails. Bien entendu, il faut réfléchir dans 
la langue d’origine de la tḥajit pour saisir ces détails : l’incorporation ne se réalise 
jamais en dehors de la langue et de la culture dans lesquelles elle s’inscrit. En tout 
cas, tous les contes que les grands-mères racontent contiennent des lieux qui 
servent comme « mémoires ». Les exemples ne manquent pas. 

7. La démarche comparative propose, sans aucun doute, les meilleures 
prédispositions à féconder la réflexion sur les mécanismes de production du sens 
dans la tḥajit. Avec cette démarche, le discours contique, supposé homogène, est 
relativisé au point où la contradiction peut s’y actualiser comme un de ses traits 
définitoires : la tḥajit est, ainsi, une structure hiérarchique de contenu. L’histoire 
des sept sœurs (tḥajit n sebεa n tawmatin) fournit un exemple typique.  

Cette histoire nous dit que le père, après avoir perdu sa femme, la mère de ses filles, 
se remarie. Sa nouvelle femme le manipule et le pousse à répudier ses propres filles. 
Quelques années plus tard, le père est devenu un mendiant… il se déplace de 
village en village jusqu’au jour où il arrive dans le village où ses filles vivaient, 
devenues, entre temps, mères de familles tout à fait dignes de leurs foyers. Sa fille 
aînée le reconnaît dès qu’elle le voit. Elle demande à son mari de l’inviter à dîner… 
Le soir, il arrive et, aussitôt, elle commence à raconter une histoire à son fils. 
C’était sa propre histoire et celle de ses sœurs répudiées par leur père. Le père se 
met à écouter cette histoire… il se reconnaît dans ce qu’il écoutait et il se met à 
s’enfoncer par terre au fur et à mesure que la fille racontait… A la fin, il ne restait 
de lui sur la surface que sa barbe. Sa fille s’approche alors de lui et lui lance en lui 
arrachant les poils de la barbe : Que Dieu fasse que ta barbe pousse comme de 
l’alfa dans les déserts ! (ad ig Rebbi tmart n-k am wari deg ssḥari). 

Une variante nous dit ceci : 

le père d’une jeune fille est manipulé par un esclave (cet esclave dit au père que sa 
fille n’était plus sur le bon chemin). Il décide, alors, de tuer sa fille. Ne pouvant la 
tuer lui-même, il demande à l’un de ses fils de l’emmener dans une forêt et de 
l’égorger. Le frère, ne pouvant tuer sa sœur, lui dit de s’en aller… Elle finit par se 
marier et fonder un foyer. La séquence de la rencontre avec le père se termine sur 
une fin euphorique : le rapport père/fille est rétabli, l’esclave est puni.  

On voit bien que dans ce cas, le rétablissement du rapport père/fille l’emporte par 
rapport à l’autre cas où le rapport s’annule définitivement. L’univers des valeurs 
que le premier cas véhicule s’oppose à celui du second cas comme si le conte 
proposait une chose et son contraire. On pourrait être tenté de penser que les deux 
cas sont issus de soubassements culturels différents si l’on admettait que là où l’un 
donne une « leçon » sur la condamnation du père, l’autre donne une « leçon » sur 
« le pardon » au profit du rétablissement de l’ordre parental. Cet aspect 
concurrentiel est, en tout cas, une des caractéristiques de la tḥajit 11. Nous venons 
de le voir avec nos exemples qui ouvrent une piste intéressante à deux niveaux : ce 

                                                 
11 Pour plus de détails, voir Bezzazi (1979).  
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qui est « objectivité forte » aussi bien dans le premier cas que dans le second, 
assure la vérité du conte par la force de son « univers-alité »12. 

En conclusion, à travers ces quelques notes, j’ai essayé de réunir quelques unes des 
caractéristiques de la tḥajit :  

a) en interrogeant le niveau de l’énonciation tel qu’il est défini, présupposé par le 
produit ;  

b) en tentant de voir, parallèlement à la particularité de cette énonciation, ce que le 
produit contient comme traces qui permettent sa lisibilité.  

Il est certain que la liste n’est pas complète et que ces données ne sont pas 
suffisamment développées : il faudrait non seulement plus d’espace, mais aussi un 
débat continu entre les chercheurs intéressés par ce genre de thématiques. Il me 
semble, enfin, qu’une hypothèse de travail dans ce domaine pourrait tenir compte 
des spécificités de la tḥajit – entre autres celles que ces notes ont essayé 
d’introduire pour les mettre en discussion – pour essayer d’émettre des critères de 
classification et de distinction entre ce que l’on désigne souvent par le terme de la 
tḥajit (conte, devinette, fable, épopée, etc.) alors que les formes et les univers de 
ces types de discours sont plutôt différents. 
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Musique et structure formelle  

dans la poésie orale 
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عر شعلى أن الموسيقى جزء لا يتجزأ من ، من جهة،  التأكيد يروم هذا المقال تحقيق هدف مزدوج،
وليس  يؤدي إلى تصنيفات تتأسس على سلوكات ، من جهة أخرى،الاهتمام باشتغاله تاشلحيت، وأن

عن نص ة مثالين ملموسين للتوضيح: أولهما عبار على معايير لسانية أو أدبية فقط. وقد أعطى المقال
 .شعري متعلق بطقوس الزواج والثاني نص لأحواش

Si, jusqu’à une date récente, les chercheurs n’ont que rarement pris en compte la 
musique dans leurs approches de la poésie de tradition orale berbère du Maroc, elle 
ressurgit dans le débat actuel sur les classifications de genres littéraires dont un 
grand nombre sont chantés. Certains chercheurs prennent à présent conscience de 
cette dimension jusqu’alors ignorée, dimension qui leur paraît cependant 
incompatible avec certains enjeux théoriques et méthodologiques. Or il importe 
que de telles positions, qui reviennent dans bien des cas à considérer la musique 
comme un simple ornement, se fassent en pleine connaissance de cause et qu’une 
discussion éclairée autour de ces questions puisse avoir lieu. 

Comme ailleurs dans le monde, les locuteurs, à commencer par les poètes-
chanteurs, ne sont pas forcément les plus conscients des enjeux de la musique par 
rapport à la poésie chantée, et ce d’autant plus que leurs auditeurs retiennent en 
priorité les paroles. Le cas de figure rapporté par Mouhsine (2009) est 
symptomatique de cette situation. Elle déplore que les poètes auteurs écrivent leur 
poésie en prolongeant et en perpétuant « la tradition poétique orale », à savoir « des 
pièces généralement longues, remplissant de façon dense la page sans coupure – ni 
strophes ni césure, ni structure en hémistiches –, présentation qui rend la lecture 
difficile, non attrayante » (p. 33) ; cela la conduit cependant à formuler le souhait 
que la poésie berbère [s’affranchisse] du chant et « [devienne] texte » pour entrer 
dans la littérature et y évoluer (ibid.). Or, il faut rappeler qu’en présentant ainsi 
leurs textes, les poètes en question ne prolongent pas le chant ou les formes 
traditionnelles de tradition orale mais s’affranchissent au contraire de la musique 
inhérente à celles-ci comme de la métrique poétique qui relève elle aussi de la 
pratique chantée. Ce faisant, ils montrent qu’ils n’ont pas conscience du rôle 
structurant de la musique sur le texte qui, lui, se relâche en son absence1.  

La position qui consiste à ramener la poésie chantée à la littérature écrite et à 
chercher à l’y conformer ne pourra évidemment pas surprendre, dans la mesure où, 
a priori, la poésie extraite de performances musicales complexes et mise en texte 
ressemble bien à celle issue de la littérature écrite. Mais, comme en témoigne 

                                                 
1 De tels cas sont d’ailleurs fréquemment attestés (voir par exemple Brailoiu, 1954 : 8).  
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l’aperçu général des littératures berbères de Galand-Pernet (1998), les 
caractérisations des genres poétiques en fonction de critères internes (thématiques 
précises, longueur…), genres différenciés en raison de l’existence de 
nomenclatures précises, ne permettent pas d’aboutir à des catégories claires 
autorisant la comparaison interrégionale. D’où le constat par cet auteur d’une 
« labilité du genre » (p.77), et les interrogations sur les critères de définition des 
genres se sont multipliés 2 . De surcroît, des vers extraits de leur contexte de 
performance, récités par différents interlocuteurs à différentes périodes, sont 
susceptibles de multiples appartenances génériques si l’on reste cantonné aux 
critères exclusivement littéraires (Peyron, 2009). 

Devant de telles questions, de nombreux chercheurs ont appelé à plus de rigueur 
pour permettre d’élaborer des typologies (voir Kich, 2009). Mais, malgré la prise 
de conscience du rôle de la musique et de la performance, l’orientation littéraire et 
linguistique reste dominante dans les différentes contributions : certaines 
propositions incitent explicitement à séparer le texte et la musique et à dégager, 
dans les terminologies, ce qui relève du texte et ce qui relève de la performance. 
C’est le cas de Kich (ibid.) qui distingue, pour la poésie du Haut Atlas oriental, une 
poésie autonome distincte de la performance au cours de laquelle on l’exécute et à 
laquelle elle préexiste 3  ; cette distinction lui permet d’affirmer que les termes 
vernaculaires tamdyazt et izlan se réfèrent à la poésie en propre alors que l’aḥidus 
en est l’exécution en performance. 

Je voudrais, quant à moi, donner une autre réponse à la question des typologies et 
cela pour la région chleuhe qui témoigne d’un fonctionnement différent. Ici, c’est 
la performance qui préexiste à la poésie récitée. Cela est bien entendu fondamental 
sur le plan de la méthodologie comme de la perception de la poésie : la poésie est 
mémorisée et récitée à partir d’une situation à laquelle elle doit sa naissance. C’est 
dans la continuité d’une approche déjà esquissée (Rovsing Olsen, 2009) que je me 
propose ici d’insister sur certains aspects de la musique que seule parvient à révéler 
l’analyse minutieuse des exécutions, d’où sont extraites les poésies, dans leur 
ensemble. Je m’appuierai sur la poésie chantée chleuhe et sur mes observations et 
enregistrements personnels effectués depuis plusieurs décennies dans l’Anti Atlas, 
le Haut Atlas occidental et la plaine du Souss.4 Le propos est simple : rappeler que 
cette poésie, qui n’est pas consubstantiellement liée à l’écrit, l’est au contraire à la 
musique, à sa pratique, et que c’est elle qui l’articule à différents niveaux. Les 
modalités de cette pratique établies, la typologie ne saurait être appréhendée de la 
même manière que pour une poésie autonome, dont la création préexiste à la 
performance musicale et dont la définition ne repose donc pas sur son articulation 
avec la musique, que cette poésie soit de tradition écrite ou orale. Avant d’aborder 

                                                 
2  Voir les critiques notamment de Bounfour (2009), Kich (2009), Mouhsine (2009), 

Rovsing Olsen (2009).  
3 Une distinction similaire est faite par Hamri (2009 : 37) entre « forme » et « procédé 

d’exécution ».  
4  Ces terrains ont été effectués en collaboration avec des chercheurs marocains, en 

particulier Omar Amarir et Lahsen Hira. Ils ont également aidé à noter et à traduire les 

textes chantés dont ceux qui illustrent cet article. La versification a, quant à elle, été établie 

par Hassan Jouad. 
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les niveaux d’opération de la musique, il importe de souligner le caractère implicite 
de cette dimension qui explique probablement que son rôle essentiel dans la 
définition des catégories littéraires ait échappé aux chercheurs spécialistes de 
littérature.  

Mise en forme des paroles 

Deux exemples précis de paroles en performance illustreront mon propos. Le 
premier, dont la traduction figure plus bas, est extrait d’une longue séquence de 
chants rituels de mariage du Haut Atlas occidental, chantés ici pour la préparation 
de la mariée avant son départ (pour la séquence complète, voir Rovsing Olsen 
1984 : 96-1065). Comme tous les chants rituels de mariage, ils sont exécutés en 
double chœur féminin alterné (signalé par les chiffres romains I et II et par un léger 
décalage dans la représentation) et a capella. L’extrait est chanté sur quatre 
mélodies différentes qui découpent le texte en quatre unités, que 
j’appellerai strophes, à l’intérieur desquelles chacune se répète pour chaque ligne 
de paroles. La première strophe ci-dessous comporte ainsi treize occurrences de la 
même mélodie. Les phrases littéraires sont dans cette strophe au nombre de deux 
qui ne se différencient que sur les mots finaux (taylla /yaġ aġ yiḍ), ce qui implique 
d’ailleurs une petite variation mélodique. 

I 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

II. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

II. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

II. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla 

II. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ yiḍ 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ yiḍ 

II. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ yiḍ 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ yiḍ 

II. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ yiḍ 

I. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ yiḍ 

 

 

                                                 
5 L’enregistrement complet [durée 10’54], effectué en 1975, est conservé aux Archives 

sonores danoises à Copenhague sous le numéro 75/114 :1 ; et aux Archives sonores CNRS-

Musée de l’Homme à Paris : CNRSMH I 2008 009 001 51. 
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II 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

II. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir [3 youyous] 

I. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ ffuġ-d a yatbir 

 

[brève pause] 

III 

 

I. bismillah urrḥman urḥim nzwur-d ismawn n-ṛbbi 

II. bismillah urrḥman urḥim nzwur-d ismawn n-ṛbbi 

I. bismillah urrḥman urḥim nzwur-d ismawn n-ṛbbi 

II. bismillah urrḥman urḥim nzwur-d ismawn n-ṛbbi 

I. bismillah nkšm timlsa n-uḥutig nffuġ ti inna 

II. bismillah nkšm timlsa n-uḥutig nffuġ ti inna 

I. bismillah nkšm timlsa n-uḥutig nffuġ ti inna 

II. bismillah nkšm timlsa n-uḥutig nffuġ ti inna 

I. bismillah nkšm timlsa n-mulati bnt-faṭima  

II. bismillah nkšm timlsa n-mulati bnt-faṭima  

I. bismillah nkšm timlsa n-mulati bnt-faṭima  

II. bismillah nkšm timlsa n-mulati bnt-faṭima 
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IV 

 

I. a yamarg n-tmdukkal inu ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna 

II. a yamarg n-tmdukkal inu ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna 

I. a yamarg n-tmdukkal inu ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna 

II. a yamarg n-tmdukkal inu ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna 

I. a yamarg n-tmdukkal inu ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna 

II. a yamarg n-tmdukkal inu ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna 

I. a illi mad iyyi km issallan isul am baba m ula innam 

II. a illi mad iyyi km issallan isul am baba m ula innam 

I. a illi mad iyyi km issallan isul am baba m ula innam 

II. a illi mad iyyi km issallan isul am baba m ula innam 

I. a illi mad iyyi km issallan isul am baba m ula innam 

II. a illi mad iyyi km issallan isul am baba m ula innam 

…………………………………………………………………..etc. 

Ce découpage, basé sur la différenciation mélodique, n’est pas anodin : chaque 
unité ou strophe implique une « mise en scène », des actes, des objets et des lieux 
distincts. La mélodie sert ainsi de marqueur pour des épisodes bien précis dans 
lesquels toutes les composantes sont associées. Les deux premiers chants amarg, 
qui sont chantés par les femmes sur la terrasse du toit de la maison, invitent la 
mariée à rejoindre les chanteuses. Les paroles du deuxième chant sont rappelées 
par une vieille poétesse avant d’être exécutés (selon une tradition fréquemment 
observée dans l’Atlas) quand la mariée pénètre dans la cour. Alors qu’elle fait son 
apparition accompagnée d’une initiatrice, les femmes entonnent les chants rituels 
asallaw du troisième chant. Trois youyous annoncent le début de ce chant au cours 
duquel une initiatrice défait le ballot contenant les vêtements et les accessoires 
nécessaires à l’habillage de la mariée. Celle-ci est installée sous un grand voile 
blanc au-dessous duquel une ou deux initiatrices la préparent et procèdent à son 
habillage sur le quatrième chant, asallaw ponctué des pleurs de la mariée. Certains 
éléments de son habillage sont rituellement liés aux paroles chantées. Ainsi, dans le 
troisième chant, le mot aḥutig « palmier », renvoie aux noyaux de dattes qui fixent 
le vêtement de la mariée. Les objets rituels manipulés par les femmes servent de 
fait de support aux paroles chantées et permettent d’en appréhender le sens ; ils 
sont de plus des indices pour la compréhension de certains mots des textes qui 
apparaissent comme des mots-clés. 

Revenons au texte de cette séquence. Les paroles peuvent être découpées en vers, 
de structures dictinctes à chaque unité ou strophe musicale. La présentation de ces 
vers est ici accompagnée de leur traduction. 
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I 

1. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal taylla  Faites sortir la mariée, le jour avance, 

c’est bientôt le crépuscule 

2. ḍi-d taslit yaġ aġ uzal yaġ aġ 

yiḍ 

 Faites sortir la mariée, le jour avance, 

la nuit approche 

 
II 

 

3. ffuġ-d a yatbir yaġ anġ yiḍ  

 ffuġ-d a yatbir 

 Sors colombe, la nuit tombe, viens 

colombe 

 
III 

 

4. bismillah urrḥman urḥim  Au nom de Dieu clément et 

miséricordieux, 

5. nzwur-d ismawn n-ṛbbi  Prononçons les noms de Dieu pour 

commencer 

6. bismillah nkšm timlsa  En prononçant le nom de Dieu je mets 

les vêtements 

7. n-uḥutig nffuġ ti inna  Du palmier et je quitte ceux qui me 

viennent de ma mère 

8. bismillah nkšm timlsa  En prononçant le nom de Dieu, je mets 

les vêtements 

9. n-mulati bnt-faṭima  De ma sainte, fille de Fatima 

 
IV 

 

10. a yamarg n-tmdukkal inu  Ô nostalgie chantée de mes 

compagnes, 

11. ġass ad a-igan win ḍi s-iḥuna  Voici arrivé le jour où il faut sortir les 

réserves 

12. a illi mad iyyi km issallan  Ma fille, qu’as-tu à pleurer, 

13. isul am baba m ula innam  Ton père et ta mère ne sont-ils pas 

vivants ? 

………………………………etc. 

Ce nouveau découpage du texte, par rapport à la précédente représentation du texte 
noté en fonction de la mélodie, permet de constater que la phrase mélodique 
correspond à un vers dans le premier cas, à un vers et demi dans le deuxième cas et 
à deux vers (distiques) dans les deux derniers. Par ailleurs, on pourrait y superposer 
un autre découpage, interne aux mélodies ; ces deux découpages ne coïncident en 
effet pas forcément. 

Généralement ignorée dans les présentations de chants rituels de mariage, la 
mélodie indique pourtant des événements précis et permet de comprendre quels 
vers ou fragments de vers doivent être appréhendés ensemble (même si leur 



Musique et structure formelle dans la poésie orale 

71 

nombre et leur ordre sont susceptibles de modifications dans le cadre de la strophe 
selon un ordre qui obéit à des considérations rituelles). 

Cependant, le rôle des mélodies va en fait bien au-delà. Certaines mélodies sont 
utilisées à plusieurs moments du rituel. Par exemple, la mélodie de la troisième 
strophe ci-dessus sert également aux paroles chantées à l’arrivée du cortège chez le 
marié et à celles qui sont chantées pendant la coiffure de la mariée. Il y a ainsi des 
correspondances entre les phases rituelles, indiquées par la reprise des mélodies. 

Prenons à présent l’exemple d’un extrait d’aḥwash de l’Anti Atlas.6  

Solo masculin :  

ay la li la way la lay da la li sidi  

bn yaɛqub ṣṣbr nbdatin(i) sidi 

bn yaɛqub ṣṣbr nbdatin(i) lu 

ṭrat d lmizan [youyou d’une femme dans l’auditoire] llan ġ ufus(i) lu 

ṭrat d lmizan llan ġ ufus(i) nḍalb 

irrbi y assn timdayyin(i) ad ur 

ḫllut ur sar ak bnnaġ(i)ad ur  

Alternance (I et II) entre deux chœurs féminins 

I. la li la way la lay da la li wa lay  

la li la way la lay II. da la li wa lay  

la li la way la lay I. da la li wa lay 

la li la way la lay II. da la li wa lay  

la li la way la lay I. da la li wa lay  

la li la way la lay II. da la li wa lay 

la li la way la lay I. da la li wa lay  

b rbbi d lmusṭafa d wayyur(i) nḍal 

b alb rbbi d lmusṭafa II. d wayyur(i) nḍal 

b alb rbbi d lmusṭafa I. d wayyur(i) nḍal 

b alb rbbi d lmusṭafa II. d wayyur(i) nḍal 

b alb rbbi d lmusṭafa I. d wayyur(i) a yat 

bir ad ak iɛdl ssaɛd nun(i) a yat  

bir ad ak iɛdl ssaɛd II. nun(i) a yat 

bir ad ak iɛdl ssaɛd I. nun(i) a yat 

bir ad ak iɛdl ssaɛd II. nun(i) a yat 

bir ad ak iɛdl ssaɛd I. nun(i) a yat 

bir ad ak iɛdl ssaɛd. II. nun(i) a yat 

bir ad ak iɛdl ssaɛd I. nun(i) a yat 

                                                 
6 L’enregistrement complet (Durée 22’26), effectué en 1979, est conservé aux Archives 

sonores danoises à Copenhague sous le numéro 79/6 ; et aux Archives sonores CNRS-

Musée de l’Homme à Paris sous le numéro : CNRSMH 1 2008 006 001 01.  
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bir ad ak iɛdl ssaɛd.II. nun(i) a yat  

bir ad ak iɛdl ssaɛd I. nun(i) a yat 

f as ibalisn a kk ur ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur II. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur I. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur II. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur I. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur II. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur I. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur II. ḍrrun(i) issan 

f as ibalisn a kk ur ………………etc. 

Le poète (solo masculin), pour chanter, est situé au centre des deux chœurs 
féminins qui se font face en deux demi-cercles. À la fin de son intervention, au 
cours de laquelle il propose, tout en se cachant le visage derrière un tambour sur 
cadre, des paroles et leur mise en forme musicale si particulière, le poète reprend 
place dans l’auditoire, alors que les deux chœurs féminins reproduisent en 
alternance, et en les répétant, des paroles soufflées au fur et à mesure par une 
poétesse qui se tient entre les deux chœurs et dont les vers constituent une réponse 
au poète. Progressivement, les femmes commencent à battre des mains. Alors que 
des tambourinaires (frappant des tambours sur cadre tilluna et un gros tambour à 
deux peaux ganga) s’introduisent au centre du cercle en exécutant un rythme 
particulier à cinq frappes, les deux chœurs procèdent, tout en chantant, à un 
mouvement vers la droite.  

À nouveau, chaque ligne littéraire correspond à l’unité mélodique répétée, 
présentée d’abord par le soliste a capella puis légèrement transformée par les 
femmes qui lui succèdent en double chœur alterné. La phrase initiale, composée de 
syllabes sans signification au début de l’intervention du soliste et de l’intervention 
des femmes (répétée plusieurs fois), correspond à ce que Jouad (1995) appelle un 
« vers vide » qui toujours, dans cette région, est explicité dans les performances 
improvisées7. On notera que l’intégrité des paroles est entravée à un double titre : la 
mélodie chantée d’une part, et l’alternance d’autre part, procèdent à deux 
découpages différents des paroles, sans égard pour les mots et leur sens (exemples 
en caractères gras ci-dessus). Ce faisant, elles introduisent un effet de décalage 

                                                 
7 Ici, il s’agit de la formule suivante dans le système théorique de Jouad (1995) qui recouvre 

les régions chleuhe et tamazighte : a lay la li la lay la lay da lal. Le chanteur commence la 

mélodie sur la deuxième monosyllabe (« lay ») mais en omettant la consonne initiale « l » ; 

les femmes (chœur I) commencent la mélodie sur la troisième monosyllabe (« la »). 

Certains phonèmes dans la performance, telles que « w », sont cependant étrangers au 

système de Jouad. Quant à la voyelle (i) qui marque la fin du vers vide ainsi que celle du 

vers signifiant, elle est propre à la pratique chantée de la poésie improvisée (Rovsing Olsen, 

1984 : 371-372). Signalons par ailleurs l’analyse de deux chants du Tibesti (Tchad) dans 

laquelle Brandily (1976 et 1982) souligne l’importance structurelle de la voyelle finale en 

relation avec la mélodie : la voyelle d’avant (i) correspond à une montée mélodique dans 

l’aigu.  
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constant propice à la rotation présente à la fois dans la musique et dans le 
mouvement chorégraphique des chanteuses. Ce décalage commence dès la 
première phrase du poète-chanteur : le début des paroles signifiantes (sidi) est 
introduit à la fin de la mélodie d’abord chantée sur des syllabes sans signification 
(ay la li la way la lay da la li ), et se termine avant la fin du vers signifiant de la 
deuxième phrase musicale (sur nbdatin) pour se poursuivre de la même manière 
(exemple en caractères gras ci-dessus). On notera que l’introduction de nouvelles 
paroles peut, chez les femmes, nécessiter plusieurs occurrences. Par exemple, la 
première phrase littéraire indiquée en gras : nḍal b alb rbbi d lmusṭafa II : d 
wayyur(i), complète la phrase précédente avec le mot initial (nḍal).  

Si l’on tient compte maintenant du découpage en vers des phrases littéraires, voici 
la présentation accompagnée de sa traduction. Les vers un à quatre renvoient à 
l’exécution du soliste, exécution dont le premier vers est indiqué en gras dans la 
transcription ci-dessus. Les vers de cinq à sept renvoient, quant à eux, à l’exécution 
des femmes (qui répondent au soliste), vers indiqués en gras dans la première 
version plus haut.  

Solo masculin : 

1. sidi bn yaɛqub ṣṣbr nbdatin  Ô fils de Jacob, c’est avec patience que 

nous commençons à bâtir le mur 

2. luṭrat d lmizan llan ġ ufus La corde et la balance bien en main 

3. nḍalb i rbbi y assn timdayyin À Dieu nous demandons que l’assemblage 

soit solide  

4. ad ur ḫllut ur sar ak bnnaġ Afin qu’il ne soit pas démoli et que nous 

n’ayons pas à reconstruire 

Double chœur féminin : 

5. nḍalb rbbi d lmusṭafa d wayyur À Dieu, au Prophète et à la lune, nous 

demandons, 

6. a yatbir ad ak iɛdl ssaɛd nun Ô ramier, que ta chance soit grande  

7. issanf as ibalisn a kk ur ḍrrun Que tu sois épargné des esprits malfaisants 

et de leurs tourments 

Sont soustraites de cette présentation, les nombreuses répétitions des paroles, les 
alternances entre les deux chœurs ainsi que les monosyllabes et les voyelles finales. 
Ce n’est plus la mélodie mais le vers vide dégagé du chant qui structure la 
représentation. Il s’agit donc d’une toute autre construction que celle que nous 
avons vue plus haut, sans les modalités de « décalage » et les divisions produites 
dans les paroles.  

Qualification du chant 

À travers ces deux exemples, nous avons pu constater l’importance de la mélodie et 
des modalités d’exécution (solo, chœur, double chœur alterné) dans la structuration 
des paroles, tout comme les matrices de vers qui déterminent en particulier le 
nombre et la nature des syllabes (voir Jouad, 1995). La mélodie comporte elle-
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même une segmentation interne (par exemple deux fragments répétés avec des 
terminaisons différentes). D’autres découpages dans la phrase mélodique, propres à 
la réalisation, sont effectués, par exemple par le soliste (qui interrompt par des 
silences la mélodie chantée) ou par les chœurs (qui procèdent à d’autres divisions 
dans les alternances qui succèdent à l’extrait ci-dessus). Enfin, la disposition des 
chanteurs ainsi que les mouvements ou actes effectués contribuent aussi à 
structurer les paroles et à leur donner un sens. 

Il est ainsi dès à présent possible de donner quelques orientations dont il importe de 
tenir compte dans la définition du chant. En particulier, il convient de le définir en 
fonction : 1° de la manière dont mélodie et vers (préalablement identifiés par 
l’analyse) s’articulent et du découpage opéré par les chanteurs-poètes dans cet 
ensemble ; 2° de la totalité du déroulement dans lequel le chant s’insère ; 3° de sa 
nature dialoguée : tous les chants s’inscrivent dans un échange (alternance entre 
solistes, entre chœurs, ou entre solistes et chœurs) ; 4° de la disposition des 
chanteurs8: rangée, en cercle, en demi-cercle, avec solo au centre, etc. ; 5° de la 
danse (ou du mouvement et du déplacement) et des rythmes de tambours ; 6° des 
destinataires et de leurs réactions diverses : youyous, pleurs, cris, etc. ; 7° des 
« couleurs » apportées aux paroles : voix d’hommes, voix de femmes, techniques 
vocales particulières, timbres instrumentaux, clarté ou obscurité plus ou moins 
grande des textes selon que le chant est exécuté en solo, en chœur ou couvert par 
des tambours ; 8° des supports donnant une densité à certains mots et orientant 
l’interprétation ; 9° des lieux d’exécution.  

Ainsi, ce sont des éléments étroitement imbriqués qui constituent l’évènement qui 
donne naissance à la prononciation de paroles. On est en présence de multiples 
éléments structurants indépendants et interdépendants qui agissent chacun sur un 
niveau de la performance et donc sur la présentation et la perception des paroles.  

Performances et classification 

Dans ces exemples, comme dans l’ensemble de la poésie chantée chleuhe, les 
dénominations recouvrent l’ensemble de ce qui est mis en œuvre dans la 
performance et non un élément parmi d’autres (texte ou mélodie, par exemple). 
Lorsque les femmes du Haut Atlas occidental se réfèrent à l’asallaw (« celui qui 
fait pleurer »), elles renvoient à tout un ensemble susceptible de faire accéder à un 
état de tristesse et qui comprend à la fois une mélodie, des paroles, un lieu, des 
actes, des objets et des dispositions particulières des protagonistes ; lorsqu’elles se 
réfèrent à l’amarg, il s’agit d’un chant propice au déplacement et à son 
déclenchement qui s’inscrit dans un déroulement précis et qui implique des 
rapports particuliers entre mélodie et vers. Le terme amḫllf, quant à lui, s’applique 
à l’ensemble des composantes mises en œuvre et renvoie au « décalage » ou à 
« l’entrecroisement » : entre mélodie et vers, entre deux chœurs alternés, entre les 
deux pieds dans la figure de la « marche » (qui constitue la danse), entre les frappes 
de tambours graves et aiguës, etc. Le terme tazrrart (« celle qui fait rendre ») 
renvoie à un type de chant que nous n’avons pas examiné ici et dont les modalités 

                                                 
8  Dispositions en pleine mutation depuis l’introduction récente de la sonorisation avec 

l’électricité. 



Musique et structure formelle dans la poésie orale 

75 

d’exécution sont centrales (voir Rovsing Olsen, 1996) : la mélodie qui englobe un 
distique est partagée entre solo et chœur (masculins ou féminins) selon des 
procédés qui coupent les paroles sans égard au sens. Les tizrrarin (pluriel de 
tazrrart), qui peuvent s’adapter à toutes sortes de situations, se succèdent entre 
différents groupes au cours d’un événement et se superposent parfois aux chants 
d’autres groupes (dans l’aḥwash par exemple). À chaque fois, le chœur doit 
anticiper sur la fin de la phrase littéraire chantée et improvisée par le soliste. En 
privant les textes de leurs performances, c’est donc aussi le sens des dénominations 
qui en viennent à nous échapper : comment expliquer la pertinence, par exemple du 
terme amḫllf, à partir du seul texte ?  

Confrontées aux pratiques, les dénominations relèvent en fait avant tout de 
procédés. Cela a des conséquences pour la comparaison des genres poétiques et 
pour tout aperçu général envisageable sur le sujet : s’agissant de comparaisons 
régionales, voire plus étendues (Maghreb, monde arabo-musulman), il convient 
d’appréhender des productions musicales et poétiques non pas en fonction de leurs 
similarités mais à partir de leurs fonctionnements, d’étudier leurs processus selon 
des critères véritablement ancrés dans les traditions orales auxquelles elles 
appartiennent. Cette approche incitera à considérer comme appartenant à une 
même catégorie des « genres » partageant une dénomination commune ou proche, 
dans la mesure où ils se réfèrent à des procédés pertinents similaires, alors que le 
caractère dissemblable de leurs productions n’y inviterait pas a priori (exemples : 
urar dans le Haut Atlas et en Kabylie ; tamssust dans l’Anti Atlas et assus dans le 
Haut Atlas ; iriẓi dans l’Anti Atlas et turẓint en Kabylie). 

Conclusion 

Ayant insisté sur les éléments structurants des textes en performance, il reste un 
grand champ de recherche à explorer : celui des effets des performances sur la 
perception, l’apprentissage et la mémorisation de tels fonctionnements. En les 
saisissant, cela permettrait de mieux comprendre les conséquences du passage de 
l’oral à l’écrit.  

En effet, tous ces éléments contribuent à faire de la poésie une expérience propice à 
l’acquisition de certaines compétences. Ainsi, les paroles improvisées du poète sont 
retenues par des auditeurs longtemps après, malgré une seule écoute ; par quels 
moyens ? Comment ne pas voir, dans la répétition constante, inhérente à 
l’antiphonie (omniprésente au Magreb), de longues mélodies et de paroles sans 
cesse renouvelées et réinventées, une pratique propice à la mémorisation ? 
Comment aussi ne pas s’interroger sur les modalités de transmission de 
connaissances multiples offertes aux femmes lors des mariages auxquels elles 
participent de manière récurrente, modalités qui doivent être décryptées à partir de 
l’ensemble des composantes mises en œuvre ? 

Il importe que les éléments pertinents pour la compréhension des textes ainsi que 
leurs modalités de transmission (ce qui va de pair avec les effets de celle-ci sur la 
formation des auditeurs) soient connus, afin de ne pas s’en dessaisir trop 
hâtivement. Dans la perspective de l’enseignement ou tout simplement des 
changements auxquels on assiste avec la scolarisation, il ne faudrait pas que la 
poésie berbère perde sa spécificité pour se conformer aux règles de la seule 
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littérature écrite. Le fait que la structuration de la poésie de tradition orale obéisse à 
des principes musicaux implicites dont les poètes-chanteurs, comme les musiciens 
et autres locuteurs spécialistes, n’ont pas conscience, ne doit pas conduire à sous-
estimer le rôle de la musique. En effet, comme on le constate partout (y compris 
dans la pratique du langage), il n’est nullement nécessaire aux auteurs d’avoir une 
conscience des règles théoriques sous-jacentes à la magnificence des créations 
poétiques et musicales et à leur l’interprétation. 
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The changing scene of Amazigh poetry 

Michael Peyron 

 Amideast, Rabat 

Cet article a pour objet de démontrer à quel point un ensemble de genres 
(tamawayt, izli, tamdyazt, etc.) de facture résolument archaïque, a pu évoluer 
pendant les quarante dernières années en obéissant à divers facteurs 
socioculturels, économiques et politiques. En plus des supports techniques en 
évolution constante (mini-cassette, vidéo, internet et you-tube), la pérennité de 
la poésie orale chantée des Imazighen du Moyen-Atlas est à mettre au compte 
d’une volonté de ne pas négliger la langue, de soigner, d’améliorer leur 
« produit », fièrement perçu comme marqueur identitaire. De réels talents ont 
vu le jour, aussi bien du côté des poètes, que chez une nouvelle vague de jeunes 
chercheurs amazighes. En outre, malgré quelques objections de la part des 
partisans de l’ « authenticité », la volonté de l’I.R.C.A.M. de sauvegarder pour 
la postérité ces joyaux de l’oralité amazighe en les consignant par écrit, a 
également joué un rôle positif. 

Developments of the early 20th century 

While classic Middle Atlas poetry has long suffered from being somewhat static in 
form and content, it would be realistic to determine to what extent it has undergone 
transformation in recent years. For centuries before colonisation, during what I 
have elsewhere called the “Heroic Age” of the Imazighen,1 the poetic genres of the 
area blossomed and bloomed without let or hindrance. The situation was to 
undergo drastic change, however, with the onset of the French military at the turn 
of the 20th century. Luckily, before this priceless material vanished for ever, 
colonial Berberists2 were sufficiently inspired to record some masterpieces of oral 
literature during the twilight period of the “Morocco that was”.3 Arguably, such 
items as have come down to us represent poetic forms that Berber bards had been 
using throughout the previous century or so4.  

During the final stages of armed resistance by Morocco’s mountain Berbers (1923-
1933), a first observable change came over their poetry. Whereas the focus had 
earlier been on religious, or amorous themes, emphasis was now laid on 
uncompromising firmness, bravery on the battle-field despite hopeless odds, and 
denunciation of the invader with his advanced technology, as some kind of 

                                                 
1 Cf. M. Peyron (1993b). 
2 Foremost among these were M. Abès, S. Guennoun, E. Laoust, D. Loubignac, F. 

Reyniers, J. Robichez & especially A. Roux. 
3 From the title of a classic by W.B. Harris, Morocco that was, London: Blackwood (1921). 
4 Around 1900, while residing in Fez, French Berberist Moulieras committed to paper for 

the very first time a short corpus of Middle Atlas poetry, several items of which are still 
with us today. Cf. H. Stroomer & M. Peyron (2002: 67). 
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unspeakable, diabolic monster, the commonest epithet used being axenzir (‘swine’). 
The production of this period includes numerous epic poems of the tayffart and 
tamdyazt genres, many of which have been saved from oblivion5. 

Then, from 1933 till the end of the 1970s, during the colonial period and aftermath 
of independence, Amazigh poery underwent a revival of its earlier tradition of 
courtly love, especially in the genres izlan and timawayin, though modern 
influences soon left their mark.  

Simultaneously, timdyazin- and tinccadin-type ballads remained the standard forms 
of expression for historical and political themes. Unfortunately, this evolution went 
hand-in-glove with some impoverishment of artistic talent, together with a slight 
decline in linguistic purity, partly due to the intrusion of French loan-words, but 
also because of the guilt complex many Imazighen were made to feel towards the 
specificity of their culture in post-Protectorate Morocco. True, this trend was 
reversed in the early 1980s with the general revival of interest in Amazigh culture, 
coupled with pride in one’s origins, while modern broadcasting and recording 
techniques contributed to a broader diffusion of izlan and timawayin. Later, 
however, there arose an ethical debate over methods of collecting and publishing 
oral poetry. Simultaneously, a less well-informed popular perception of poetic art 
tended to blur the issue, resulting in confusion over definitions of the various 
genres. 

Lexical evolution 

In a survey undertaken in 1986, the present writer systematically compared some 
300 izlan and timawayin then contained in his Middle Atlas corpus with about 230 
similar poetic items collected by French researchers in the 1920s. Acting on the 
basis of a specimen 150-word vocabulary, he established the rate of occurrence of 
each lexical item. On completing this task he observed that: 

“In the light of the statistics thus obtained, an obvious conclusion is to be drawn: far 
from declining, the poetic language of the Middle Atlas appears to have done better 
than survive. When comparing present-day discourse with that of the earlier period, 
one is struck by its unchanging, homogenous word-patterns, featuring the same 
diversity, the same key-expressions and formulae. In brief, the poems of 1926 and 
those of 1986 belong to a readily-identifiable, overall lexical system.”6 

Certain significant trends, however, had come to light. There were more numerous 
references to parts of the body, chiefly ‘head’, ixf, and ‘heart’, ul; possibly 
reflecting distress of heart and mind caused by the troubled 1920-1930 period. 
Many verbs of action were also noted: bbey (‘to cut’), ddu (‘to go’), mmet (‘to die’), 
and wwet (‘to strike’), serving as a vivid reminder of bitter fighting during the 
Atlas campaigns, coupled with the wanderings of displaced persons. Even more 
relevantly, the term ‘encampment’ (amazir, pl. imizar) frequently appears in the 
oral literature of the 1920s, a time when most Imazighen still lived in tents, the 
term taddart (‘house’) being absent. Today, however, this last-named term is in 

                                                 
5 Cf. A. Roux & M. Peyron (2002). 
6 M. Peyron (1989: 77). For a time-space approach to this problem, cf. M. Peyron (2006). 
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widespread use, sedentarization having become a fact of life for most inhabitants of 
the Middle Atlas. 

However, perusal of to-day’s verse frequently reveals verbs such as bäu (‘to part’), 
and ttu (‘to forget’), apparently pointing to greater mobility and a simultaneous 
decline in the quality of human relationship, sadly at variance with traditional 
behavioural patterns prioritizing solidarity. 

Conversely, the term tamazirt (“country, homeland’), almost unknown sixty years 
earlier, often occurs in the contemporary period, highlighting notions of national 
identity and patriotism. If modern times have been conducive to the appearance of 
French loan-words, these are relatively few in number, though still uncomfortably 
present, and could die out within a generation or two.7           

Amazigh poetry at the turn of the 21st century 

Looking back over the past twenty years, it is obvious that the basic, 
complementary genres izlan and timawayin still have a bright future. The same 
applies to the traditional Middle-Atlas apidus dance, which the local Berbers 
indulge in whenever the occasion arises, and in which many of the izlan are 
performed. However, there are some obvious nuances. There is, for example, a 
noticeable difference between a put-on show at the annual Imilchil brides’ festival, 
when tired-looking Ayt Hadiddou participants perform half-heartedly in broad 
daylight for the benefit of foreign tourists, and a spontaneous summer evening 
a^pidus performed round the camp-fire by shepherds and their girl-friends in some 
forgotten nook of Jbel ‘Ayyachi’.  

Another factor should not be overlooked: for command performances professional 
dancers are often brought in, such as ccixat from Khenifra or elsewhere. In a 
parallel development, a certain band-leader became a celebrity all over the Middle 
Atlas during the 1990s. Moha ou-Houssayn Achiban hails from Ayt Lahssen near 
Khenifra. A simple yeoman-farmer in everyday life, he undergoes metamorphosis 
once a feast-day is announced. Swapping his wooden plough for a well-tuned 
tambourine, he dons a handsome black cloak to become the famous “Maestro” of 
the magic drums. As one traveller has remarked, “with a mere flick of the wrist he 
can stop his twenty-three drummers, unleashing them again a couple of seconds 
later by merely raising a finger.”8  

After featuring in documentary films by Christian Zuber (1989) and Izza Gennini 
(1992), “Maestro” achieved full stardom. This writer has admired his likeness in 
the window of a downtown Meknes photographer’s studio, and inspected his 
video-cassettes on display in a nearby music-shop. His somewhat showy 
choreography is possibly his greatest asset, having inspired numerous imitators, 
thus providing present-day Amazigh music with a much-needed shot-in-the-arm, a 
factor that argues in favour of the continuing good health of Middle-Atlas lore. In 
fact, the “Maestro factor” will probably make itself felt for some years to come, 

                                                 
7 A few examples: žnafu (‘I couldn’t care less’), lafut (‘fault, mistake’), ṭṭomobil (‘car’), 
bruṣṣi (‘law-suit’), žadarmiya (‘gendarmerie’), and ḍifenḍi (‘forbidden’), etc. 
8 Cf. Zuber (1987). 
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even though the great man himself is now in semi-retirement, and often too tired to 
perform with his customary energy. 

Elsewhere, the picture is quite promising. In the Tounfit area, formerly home to the 
tamdyazt, in connection with the Sufi influence of nearby Zawit Sidi Hamza, that 
noble genre underwent a slight decline when Hammou Zahra of Ayt Slimane 
retired in the late 1980s. Luckily, his son reportedly followed in the paternal 
footsteps, while neighbours ‘Aqqa of Tounfit and the famous ‘Lesieur’ (ccix lisyur) 
of Ichichawn (Ayt Yahya) did likewise. Elsewhere in Amazigh country Sakkou, 
Lbaz and Ou-Hachem, together with an Azrou-based group, Inechchaden, 
continued to keep the tamdyazt flag flying well into the new century. Thus various 
kinds of poetry, most of them with musical back-up giving rise to song and dance, 
are regularly performed throughout the Middle Atlas by musical groups, some of 
them professionals, most of them amateurs. 

At the present time, the most famous Middle-Atlas singer undoubtedly remains 
Mohammed Rouicha from Khenifra. True, critics accuse him of being “less 
genuine” than some of his rivals, especially since he achieved star status after 
touring Moroccan guest-worker communities in Europe. Purists also disapprove of 
his tendency to sing both in Arabic and Berber, and criticize some devices he has 
introduced into performance of timawayin and timdyazin. Most of this criticism is, 
of course, a case of “sour grapes”, as his experiments with the two above-
mentioned genres are probably dictated, not only by commercial motives, but by a 
commendable desire to update and revitalize them. Another famous practitioner 
and a real purist was Meghni, acknowledged by Rouicha himself as the best luïaë-
player in the country, the two musicians having occasionally performed together. 
But no two persons could have been less alike, Rouicha having become part of the 
star system, while Meghni remained resolutely confidential and unassuming in his 
approach.9 

Their great rival was Bennaser ou-Khouya from Zawit-ech-Cheikh. Pundits 
generally dismiss him as not being a musician, merely a singer, this because a 
member of his group accompanies him on the fiddle. No matter, he has deservedly 
attained stardom, together with this famous feminine soloist, Hadda ou-Akki, a true 
professional with a wonderful, variable tone voice originally from Ayt Ishaq, at the 
eastern edge of the Tadla region. Though no beauty, as she herself readily admits, 
she has a striking, commanding presence, heightened by her distinctive facial tattoo 
marks, having become sufficiently famous to be included in an izli:   

A wayd issin tamazirt n ḥadda wokki! 

 Is iyya zzin-nns a wnna tegga llγa? 

 Could I but see the land where dwells Hadda ou-Akki! 

Is her countenance as beautiful as her voice?!10 

The above-mentioned professionals dominated the Middle-Atlas musical scene at 
the turn of the century, replacing earlier exponents such as the immortal Hammou 

                                                 
9 Sadly, according to a report heard in Asul, Ayt Merghad, June 2009, Meghni died in the 
spring of that year. 
10 Cf. M. Peyron (1993b: 208). 
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ou-Lyazid (Rouicha’s mentor), Moha ou-Mouzoun, Moha n-Itzer, ‘Abouzzan and 
Tuharrazt, Lahssen w-‘Achouch, not to mention Haddou Chaouch, since deceased. 

By the mid-1990s a new generation of poets was making its presence felt on the 
local scene, chiefly in the Azrou area. These included a gifted tamawayt-singer 
called Chrifa (who sometimes performed alongside Rouicha); two musicians from 
the Azrou region: Lkas and Açelmaä (a left-handed performer, as his name 
implies); also a youngster from Khenifra named Mounir, and a lone lady, 
answering to the name of Illis n-Tmazirt (‘local girl’), reputedly of Austrian origin 
and married to a Berber11, first heard by the author between Lqbab and Aghbala in 
December 1994.  

Thematic evolution 

If the lion’s share of Middle-Atlas poetic production, centred on izlan, still goes to 
classic themes (courtship, jealousy, lovers’ quarrels, parting, melancholy), 
simultaneously, other criteria have appeared. Chief among these has been the 
intrusion of modernity, with many couplets alluding to its various symbols: petrol, 
the gas-cylinder, the steamship, the aeroplane, the bus and the car, highlighting the 
all-pervading travel theme, as in the lines: 

 A ta, ddix taneggarutt, mc iyya lḥal i/ 

mci, ay adda wr ax trurid, a ṭṭumubil, s ixamn ! 

I leave, never to return, so long as circumstances remain unchanged/,  

Unless, O car, back to the encampment you can swiftly bear me!12 

Unfortunately alcohol (lankul) has also made inroads into these poems. Thus, near 
a small Moulouya township, do young bloods, possibly inspired by some material 
in the Rubayyat of ‘Umar Khayyam, give this bastardized rendering of an old-time 
tamawayt taqdimt: 

 A wayd asn innan i yu gix taxamt/ 

afella n bumia, γas rruž as tεteq! 

Who will tell my beloved: above Boumia have pitched my tent,  

With naught but red wine my thirst to quench! 13 

Another theme has come to the fore over the past two decades: emigration. There is 
an entire category of couplets devoted to the trials and tribulations of ayt franã, or 
fakanã, as these expatriates are styled in Tamazight-speaking areas. Each summer, 
at the wheel of a newly-acquired car, they steer recklessly south towards Amazigh 
country with presents for the family in the boot and money in their pockets. 
Objects of frustration for local drivers after narrowly-avoided collisions, or of envy 

                                                 
11 An interesting development, paralleling the appearance on the Soussi musical scene in 
1991 of a young Franco-Portuguese girl, Karen Chaussard, now a star who sings in 
Tashelhit as “Raïssa Kelly”. 
12 M. Peyron (1993b: 158). 
13 Heard by this writer in Tounfit, summer 1988. For original version cf. M. Peyron (1993b: 
88). 
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for the less fortunate stay-at-homes, they are nonetheless perceived as extremely 
eligible by fathers with unmarried daughters, all these themes being highlighted in 
contemporary verse. 

 Iwin d imksawn ṭṭumubilat n franṣ, 

ay, ayd i yežran, ixub y iḥerruyn! 

A wa, llix i lmuγrib, ayğğiy a(y) tettax, 

iwa, ččix tiyğğiyn, ur idd am fakanṣ! 

The recordings are of vastly improved quality in order to keep abreast of the 
competition; in fact, this has become something of a growth phenomenon with 
several firms attempting to dominate the market. 

From France shepherds by car have returned. 

God help me! Just look at the way they’re driving! 

In the Maghrib did stay feeding on fresh flowers every day, 

Sweet flowers I did eat, such as emigrants never tasted!14 

The intricacies of local politics constitute another favourite topic. In this 
connection, an occasion which gave rise to some memorable izlan was the 1975 
“Green March”, or tawada tazizawt, when Morocco peacefully recovered its 
Saharan provinces. Here is an example composed by Benasser ou-Khouya: 

 Tamazirt inu, tamazirt inu, ããepëa itikkan, ur idd as ttu! 

in as i sbaliwn: “meqqar tekkit alf εam lpebs ar tteržeε, a sebta” ! 

O country of mine, tho’ it be over, Saharan crisis is far from forgotten! / 
Warn the Spaniard: “Should you spend a thousand years in bondage, we 
shall recover you, O Ceuta!”15 

In the case of unhappier events, however, such as the abuse of authority and hank-
panky, disaster, or godlessness, the tamdyazt is the chief means of expression. A 
typical example: 

 Ssiwl, a mayd aš nnix, iεežžeb ay ad yulin? 

A wa, εawd, ay imi yxhub i dunnit! 

Speak, what can I tell you of the strange things that will come to pass? 

O my mouth, speak again of misfortune which is rife in the world!16 

A further theme is that of the generation gap, vividly portrayed in a genre similar to 
tamdyazt, known as ahellel in the Azrou region. Old-timers are thus lambasted by 
youngsters for their inadequate, impractical traditional garb: 

Matta yεbann nna da tnessad dγi, a ccix muḥa? 

γas aderbal xf tedawt ar ennḍi lεafit, 

                                                 
14 Cf. M. Peyron (1993b: 204). 
15 This izli was collected by Rkia Montassir, Zawit-ech-Cheikh, summer of 1984. 
16 From an unpublished tamdyazt, probably belonging to the repertoire of sheikh Lesieur 
(lisyur), recorded by the author at Anefgou, near Imilchil, May 1988. 
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illa waggu la cid ittnuy adffas nnun bexxin! 

 What clothes are these you’ve slept in, O sheikh Moha? 

 Why those rags on your back as you crowd around the stove? 

 See how your coats are with smoke blackened! 

The “oldies”, however, have a ready answer for the whippersnappers:  

 Iwa, raεa γer tadawt nns ad tannayd may tensid, 

   γas lgerṣun aya d insa lfissta xf iγirn! 

What a sight, the most unbefitting clothes that you ever did see! 

No more ‘n a pair of shorts and, over his shoulder, a jacket!17 

Formal evolution 

Onwards from the early 1990s in the Middle Atlas there has been an intensification 
of the social phenomenon evoked above, with predictable repercussions on 
Amazigh poetry. If, on the one hand, some deterioration in style and greater use of 
Arabic may be observed, on the other, poetic forms have undergone transformation, 
principally due to the way they are perceived. Whereas singing and dancing at 
village feasts in bygone times retained a parochial, almost semi-confidential nature, 
as a collection of genres Middle-Atlas music has now transcended local borders, 
this being arguably the greatest single factor of change. 

A significant point is the number of itinerant groups which perform Amazigh 
music all over Morocco. For example, a paterfamilias in Rabat who wants to do 
things in style for his daughter’s wedding will invite a Middle-Atlas band-leader to 
provide musical back-up. Thus is Tamazight heard again in areas where it was no 
longer used. Conversely, Arabic-speaking musical groups from, say, the Gharb, 
will perform a very creditable rendering of the well-known refrain awi d aman 
(‘bring me water’), or use devices borrowed from Berber poetry, not to mention 
lexical terms, a favourite being baäaä (‘passion’). In certain cases one will even 
hear a short snatch of song in Berber, embedded in Arabic, such as: 

 A yunu, ay illi, 

 ca lbas ur illi ! 

 O my love, O my girl, 

 Everything’s all right!18 

Furthermore, given the proliferation of portable radios with built-in tape-deck, not 
to mention video-players, pirating has become child’s play. Thus each “Berber 
evening”, wedding feast, or similar celebration will be recorded and broadcast over 
a wide area by means of innumerable copies of varying quality. These documents 
circulate between hamlet and local township where they will be sold out of the 
back door at knock-down prices – as low as 8 dirhams in the early 1980s; 15-25 

                                                 
17 M. Taifi (1991a: 191-193). 
18 Cassette basically in darija heard on the Beni Mellal-Casablanca bus, June 1998. In fact, 
as A. Roux has pointed out, this reflects a long-standing practice of mixed Arabic-
Tamazight poetry; cf. M. Peyron (2004: 196-197). 
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dirhams, if you shopped around, by the turn of the century. Strangely enough, 
despite patchy recordings on inexpensive cassettes of Chinese or Greek origin, the 
sound-tracks are of perfectly acceptable quality some twenty years later! 

In the early 1990s the situation on the mini-cassette market changed radically, with 
dealers endeavouring to offer a more polished product. Presentation, an all-
important marketing factor, had been upgraded. Not only were the names of the 
soloist and musicians marked in colour on the package, together with a photograph, 
but cassettes now bore copyright clauses to deter would-be pirates.   

Now appealing to a far broader public, the cassette of Amazigh music has become 
geared to the requirements of the market, chiefly by developing the aesthetic side 
of the performance. Thus, where hitherto strictly vocal (often solo) renderings were 
standard practice, as with timawayin and, to a lesser extent, timdyazin, instrumental 
accompaniment and back-up vocals are now standard practice, sometimes together 
with amplifiers, loudspeakers and other electronic devices. The aim, no doubt, 
being to add harmony and glamour to the performance, with musicians decked out 
in white shirt and felt hat to provide a touch of modernity19.  

In the early 1980s, timawayin came to be sung in unison (including a refrain, or 
llγa) with musical accompaniment. As to timdyazin, they had always given rise to 
solo interpretation by the amdyaz, with no instrumentals, the chorus being sung in 
unison by the assistants (ireddadn), to a short ritornello on the fiddle. In August 
1989, in Azrou, this writer first heard one of these ballads (timdyazin) consisting of 
a string of izlan, performed with full musical and vocal back-up. A not unpleasing 
sound, it was described by the audience a new-style tamdyazt, a genre often called 
ahellel in the Azrou area, 20  the two terms now over-lapping in a manner 
symptomatic of another present-day phenomenon, namely confusion over 
definition of the various poetic genres. Nor should we forget the extent to which 
video cassettes, the internet and you-tube have contributed to Amazigh music over 
the past decade. 

Ambiguity surrounding form and genre 

In a general paper on Berber poetry, Akouaou was among the first to point out that 
“the same term is not used everywhere for the same form, and several terms 
designate here and there apparently identical forms”.21 This inaccuracy and lack of 
rigour is also denounced by Bounfour: “This confusion stems from the fact that 
authors fail to take into account a host of parameters that are relevant in Tamazight 

                                                 
19 Some of the better-known outfits marketing Amazigh music are: Hassania, Voix 
Bassatine, Tahiri Disque, Sawt Mellaliphone, Sawt Khénifra, Sawt Ezzaouia, Nachat 
Ezawia, Varietés Amazighia, Voix Ain Ellouh, Super Edition Berbère, Éditions Al Khair & 
Fassiphone. The last-named firm has agents in Brussels, Belgium, where many cassettes are 
now manufactured. 
20 M. Taifi (1994: 141). Term ahellel (pl. ihellil) is based on Amazigh radical HL, ‘to 
intone a religious chant, or litanies’. 
21 A. Akouaou (1987: 74). 
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country, but perhaps not elsewhere.”22 The same phenomenon is observable when 
researchers collect oral verse from amateur informers. The latter are often 
incapable of distinguishing between basic genres such as izli and tamawayt.23 

This confusion would appear chiefly to concern the ballad-like tamdyazt, also 
called tamlyazt by the Iyerwan. In the “Heroic Age”, according to A. Roux 24 and J. 
Robichez, 25  itinerant bards used to establish a further distinction between 
religiously oriented timdyazin, and tayffrin (sing. of tayffart), resembling a chain of 
izlan, and dealing principally with important happenings. 26  Definitions such as 
these no longer appear totally valid nowadays.  

Today, in the Azrou area, the terms ahellel and tanccad may be used to describe a 
genre closely allied to tamdyazt. Thus does Bounfour take to task American 
researcher Jeanette Harries for apparently confusing some of these genres, 27 
whereas the latter is not really at fault when she claims that tamdyazt can be also 
termed tanccad or tayffart. The confusion is all the greater since the term ahellel 
was used early in the 20th century to define short items of poetry and lullabies, not 
to mention corn-grinding, reaping and pilgrimage songs, 28 irrespective of specific 
religious criteria. Interestingly, further to fieldwork in the Moulouya region in the 
1930s, Guennoun observed: “ahellel is a kind of dirge, a chant common to both 
sexes, though more feminine in nature and sung at night, as when the housewife 
grinds corn on the family grind-stone.” 29  While acknowledging the previous 
religious status of ahellel among the Ayt Myill, Taifi explains that “in the past few 
decades (…) the genre has evolved from the sacred to the profane.”30 

From orality to literacy 

Another significant shift in attitudes has occurred, especially since the creation of 
the Rabat I.R.C.A.M., and with the arrival on the Berber studies scene of Amazigh 
researchers (F. Boukhris, M. Ameur, A. Fertahi, B. Hamri, A. Ikken, H. Jouad, H. 
Khettouch, A. Kich, M. Moukhlis, Z. Ouchna etc.), whose views may be at 
variance with those of their non-Berber colleagues. As a result, opinions differ on 
how to set about collecting oral poetry, with some scholars challenging the very act 
of putting it into writing (not mention the extra mutilation of translation), 
dismissing this as a manifestation of Western voyeurism, and as particularly 
degrading vis-à-vis one of the most authentic outward signs of timuzγa 
(‘Berberness’; Fr. Amazighité). The first Amazigh academic to express reservations 

                                                 
22 A. Bounfour (1994: 69). 
23 Cf. M. Peyron, “Chants”, (1993a: 1865); also Lhajjaoui & F. Ghudan, (1996: 20). 
Another example: some informants in the Aghbala area recite fragments of timdyazin, but 
tell you that they are timawayin (May 2006). 
24 A. Roux (1928 : 249). 
25 J. Robichez (1946: 182). 
26 Cf. A. Roux & M. Peyron, (2002), for a comprehensive range of tiyffrin. 
27 A. Bounfour, (1994: 68). Author criticizes article by J. Harries (1970). 
28 E. Laoust (1939: 281). 
29 S. Guennoun (1991: 122). 
30 M. Taifi (1991: 187). 
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on this score was Mouloud Mammeri from Kabylia when he reminded his readers 
that “Berber civilisation was essentially based on the spoken word.” Acting on this 
assumption, he claimed that collecting oral poems and consigning them to paper 
only served to anaesthetize them, and that “their portrayal in the pages of a book 
deprives them of all the harmonic artefacts that characterize oral transmission.”31 In 
his last wok, Mammeri again criticized “the distortions and deformations to which 
oral production is exposed.”32 

In Morocco other specialists took up the cudgels. One condemned the negative 
effect of committing oral literature to writing, 33 another academic simultaneously 
distancing himself from the last naïve fumbling of old-fashioned anthropologists, 34 
while his colleague Bounfour warned that writing down oral verse carries a risk of 
impoverishing the end-result. Above all, by being presented in printed form these 
items are “totally divorced from their specific milieu and conditions of 
performance.”35  

So much for Tashelhit-speaking academics. What, then, of their Tamazight-
speaking colleagues? Judging by what Fatima Boukhris has to say, they appear to 
be of a similar opinion. After having emphasized the “simplistic effect of writing”, 
she considers that the process maims, or at best fossilizes, oral poetry. She qualifies 
this by adding that writing may still prove a useful adjunct, so long as one takes 
into consideration parameters such as vowel stress and phonic constraints, together 
with the inclusion of a musical score and other particulars regarding the actual 
performance of izlan.36   

Miloud Taifi, her colleague from Ougmes (between Ifrane and Azrou), while 
allowing that cultural treasures such as ballad-style poetry may be saved thanks to 
the written word, thus qualifies this viewpoint:- 

“Committing an oral poem to paper dismisses the manner in which it is enunciated 
through eliminating the melody by which the poem qualifies as a song, (…) and in so 
doing it robs oral poetry of its substance, of its very essence; poetry thus becomes a 
lifeless, soulless body.”37 

Despite so many messages of singularly outspoken disagreement concerning the 
written corpus of oral verse, the present writer (himself an avid collector of 
Amazigh poetry) remains totally unabashed and unrepentant. He is adamant that 
collection and publication of these items is the only solution to guarantee their 
survival. 

                                                 
31 M. Mammeri (1980: 11). 
32 M. Mammeri (1984: 12). It must be stressed that L. Galand-Pernet, (1998), who has also 
done a lot of research on Amazigh oral literature, tends to concur on this point. 
33 A. Boukous (1985: 69-79). 
34 A. Akouaou (1987: 71. Amusingly, it was one of this writer’s first articles that Akouaou 
was thus criticising (Peyron, 1985: 161-185). 
35 A. Bounfour (1986: 188). 
36 F. Boukhris (1992: 181-182). 
37 M. Taifi (1994 : 147). 
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Conclusion 

Obviously, putting fragments of popular poetry into writing is the only way to 
preserve them from falling into total oblivion, and unstinting efforts are being 
made to accomplish this highly necessary task. 

It is precisely through this kind of performance that Amazigh poetry, in the specific 
way it is sung and danced, will become better known. Developments observed in 
the Ifrane-Azrou area, also around Khemisset since the spring of 1988 have fully 
confirmed the author’s confidence in the continuing presence of these art forms. 
The changing of the guard is under way with promising luïaë-playing youngsters 
such as ‘Aomar Boutmzought and Rouicha Amezzian; traditional ballads are still 
thriving, while the “Maestro factor” has revitalized apidus dancing.38 Last but not 
least, that grand old lady, Hadda ou Akki, the “Oum Keltoum of the Middle Atlas”, 
is still very much around.39  

Another dynamic factor: the research activities and publications of I.R.C.A.M., the 
Rabat-based Amazigh academy. Colloquia have been organised on Amazigh oral 
art and numerous publications have seen the light of day. Furthermore, the 
academy encourages researchers to submit their findings on oral poetry for 
publication, a case in point being Zayd Ouchna, with his ground-breaking 
collection of poems by bard Sakkou from South-East Morocco, Asfafa n twengimt 
(‘the awakening of the spirit’). 

Field-work has also been funded and supported by I.R.C.A.M., as with the 
“Tazizaout project” in connection with oral resistance poetry and in which this 
writer was fortunate enough to participate with Houssa Yakobi.40 

In the meantime, the more skilful and imaginative practitioners would be well 
advised (as some have already started doing) to ponder on possible minor 
modifications aimed at reconciling the traditional side of this oral production with 
the requirements of a more demanding public; in such a way that the whole 
Amazigh musical scene will ultimately undergo rejuvenation. 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Cf. B. Hamri (2005). 
39 She gave a very convincing performance with her new group at Al-Akhawayn 
University, Ifrane on March 24, 2009. 
40 Cf. M. Peyron (2007: 307-316). I would like to take this opportunity to thank Mme 
Fatima Boukhris for her advice and help with the preparation of this article. 
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La poésie féminine anonyme kabyle :  

thématique(s) corporelle(s) 

Hassina Kherdouci 

Université de Tizi-Ouzou (Algérie) 

The present paper is concerned with a kabyle anonymous female poetry that 
primarily relates to the body. It attempts to provide the reader with information 
as accurate as possible on the important sets of themes in which the body is 
created and illustrated. Our data are based on lyric poetry drawn from a 
corpus collected in Kabylie and used in a Doctorate research (Kherdouci 2007). 

 

Les données historiques et anthropologiques ont montré que la femme kabyle est 
impliquée dans le contexte civilisationnel maghrébin berbère et humain. Ainsi des 
représentations anthropologiques se cernent à travers des pensées et des 
imaginaires collectifs conçus par le monde social auquel elle participe. Entre refus 
et illusions, on note un appel pour la nommer, lui permettre de vivre ou la laisser 
disparaître. Justement pour ne pas disparaître, il ne faut pas oublier de dire qu’elle-
même peut produire de véritables changements et des retournements historiques 
non seulement en Kabylie mais dans tout le Maghreb. Elle pourrait ainsi garder son 
authenticité de femme berbère qui ne tend pas à fusionner dans les autres creusets 
ou à régresser. Non, une avancée en ce qui concerne sa promotion et son statut se 
réaliserait incontestablement dans le sens ou elle est un véritable acteur et agent du 
changement dans la micro-société kabyle et dans la macro-société algérienne et 
berbère. Son rôle, elle le remplit déjà dans le domaine culturel et artistique. La 
femme kabyle n’est pas uniquement le pilier ajgu alemmas (comme on l’a souvent 
qualifiée) sur lequel repose la maison, mais également l’un des jalons importants 
de la tradition orale. C’est la muse qui fournit des précisions nécessaires et des 
informations enrichissantes sur toutes les propriétés de cette tradition. Pour illustrer 
ceci, nous proposons un rapport assez particulier qui lie la femme à la poésie.  

Le lecteur découvrira, dans cet article, une réflexion sur une poésie féminine 
anonyme kabyle. Elle concerne essentiellement le corps. Il s’agit dans cet article de 
fournir des informations aussi précises que possible sur les thématiques 
importantes dans lesquelles se crée et s’illustre le corps. Nous proposerons des 
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exemples de textes puisés d’un corpus déjà collecté en Kabylie1 et qui a été l’objet 
d’une thèse de Doctorat (Kherdouci, 2007). 

Sans distinction de sexe, l’imaginaire est une intense activité de l’esprit 
constamment dynamisant une culture kabyle (toujours vivante) qui se projette de 
façon homogène dans des genres qui lui servent d’écran. L’abstrait, le surnaturel se 
manifestent dans les répertoires masculins et féminins. Et au demeurant dirait C. 
Lacoste-Dujardin (2005 : 185-186) : « l’ensemble de cet imaginaire paraît 
s’ordonner autour de grandes règles fondamentales : il s’agit de conjurer toutes les 
forces nuisibles, sauvages, surnaturelles, qui hantent la nature, les forces qui 
mettent en danger la fécondité humaine, menacent la société de stérilité et 
entravent sa reproduction comme sa vie, offrant des modèles de conduites sous 
forme de narrations, comme en observant toutes sortes de rites en de multiples 
occasions ». 

Après avoir parcouru l’ensemble des textes du corpus, force est de reconnaître que 
le chant est l’apanage des femmes car elles ont toujours été attentives aux 
événements sociaux et réagissent à tout ce qui se passe dans leur vie, la vie de leur 
famille, ou dans celle de la communauté villageoise ou du pays. M. Mahfoufi 
(2005 : 262) attribue le chant aux femmes, c’est lui qui dit que le chant villageois 
est l’affaire des femmes : « la majeure partie des genres musicaux sont l’apanage 
exclusif des femmes. Pourtant, l’homme est très souvent le centre d’intérêt des 
louanges véhiculées par les multiples chants villageois féminins ». Les poésies 
chantées que nous étudierons composent un genre féminin villageois où le corps est 
traité dans une intimité féminine qui survient spontanément dans une circonstance 
de la vie locale qui le détermine. Brièvement aussi, nous dirons que le corpus est 
un bon exemple d’une poésie lyrique. Et son lyrisme ne se perd pas dans la 
révélation de l’être en mal d’admiration de son moi propre. Il dit la continuité de la 
rêverie des récitantes qui transposent une imagination vive dans le corps et par 
conséquent, facilitent l’évocation à l’appui de chaque sensation en les donnant 

                                                 
1 Le choix des pièces qui composent le corpus de poésie et de chants féminins a été opéré 
dans un double souci générique et géographique : présenter et analyser des textes de chants 
et de poésies du corps exécutés dans le Djurdjura, représentatifs du milieu kabyle où ont été 
enregistrées des femmes. Cette région montagneuse en pleine mutation et éclosion 
économique, sociale et culturelle, a toujours constitué le terroir de l’expression orale, voire 
de la poésie et de la chanson. Nous avons supposé, au début de notre recherche, que la 
poésie du corps pouvait manquer. Mais la réalité est autre car bon nombre de poésies et de 
chansons paraissent plutôt porteuses de symbolisation du corps. La densité poétique, 
l’opportunité de la production et de leur exécution, nous ont incitée à recueillir des chants et 
des poésies variés et anonymes. L’échantillon sélectionné est collecté en majorité dans la 
grande Kabylie. Nos informatrices ne sont pas nombreuses. Leur âge varie de 40 à 76, voire 
plus. Généralement, lors de nos déplacements, une seule personne se portait volontaire pour 
nous réciter ces poésies chantées, d’autres femmes (pour des raisons de pudeur) se 
contentaient d’écouter. La collecte n’a pas été facile, pour différentes raisons dont les 
résistances culturelles relatives au sexe (Kherdouci, 2007). Toutefois, des variantes 
existent, des textes peuvent êtres publiés, l’essentiel c’est que nous, nous les avons collectés 
sur le terrain et nous ne faisons que de l’ethnolittérature et non de la philologie des autres 
publications, encore moins une édition critique du texte.  
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comme une esthétique facile à émouvoir, et comme un enchantement de la vie. 
Elles confient à leur mémoire l’image qui rend l’écho de la nature existant en elles 
et hors d’elles. 

Le corps est central dans le texte féminin. Il intègre l’espace textuel en même 
temps que celui de la vie sociale. Et l’imaginaire féminin le mène vers d’autres 
déterminations. On peut dire que l’esprit des femmes qui chantent le corps les met 
en doute par leur façon de se représenter le corps, les siens, celui des autres et le 
corps social. La réalité du corps dans le corpus ne ressemble en rien à l’image 
qu’on veut lui donner. Il faut dire que la société continue à fonctionner sur un 
modèle figé sur le corps. Et le sujet continue d’être tabou.  

Dans le corpus, nous constatons l’intensité des liens unissant la personne, le sujet et 
le corps. Nous verrons comment les femmes construisent leurs multiples figures 
par les fantasmes d’être du désir contre une pratique de désexualisation procédée 
par la société. Le mal dont souffre le corps, celui que lui provoque la société, les 
femmes récitantes du texte le prennent en charge et le transfigurent. Elles lui 
offrent une place prépondérante avec le concours de la poétique. Les différentes 
dimensions du corps sont pensées (physique, physiologique, perceptif, mental, rêvé) 
et les différents états de la conscience sociale aussi. Le corps se donne à voir au gré 
des vers, dans un rapport au monde inédit. Sans être initiées à la littérature, les 
femmes se livrent à une véritable narration poétique du corps. Elles font de leur 
poésie une parole critique. Les poèmes se suivent dans une thématique qui répond à 
une construction mettant en scène le corps souffrant, hésitant mais en relation avec 
le monde, avec l’autre. Plusieurs fonctions s’articulent dans la présentation 
féminine du corps pour s’inscrire dans un nouvel ordre : celui du poétique et du 
renversement. 

Dans la constellation féminine du corps, on trouve à la fois un univers 
anthropologique où l’indication des lieux corporels a une efficacité fonctionnelle. 
Ce sont des points qui rappellent le corps anthropologique. Il est question de 
l’ouverture par le corps de l’être au monde et de son existence. Nous observons 
dans le texte, un mouvement, de la tête au pied, du bras, de la main aux cheveux, 
en passant par la verge, le cœur et le foie. Et voilà une façon de faire entrer le 
récepteur de la poésie chantée dans un univers du corps dynamique dont la 
représentation est séquentielle. La thématique développée sur le corps éclaire une 
configuration topographique du corps. Ce dernier, les femmes ne réduisent pas son 
état à la seule activité et sensibilité de ses lieux. Elles initient également à la 
richesse de leur texte sur le plan culturel, social et poétique. Donc l’univers 
poétique, qui s’affirme dans la création d’une œuvre, suppose l’image, le symbole 
mais aussi un corps libidinal et phénoménologique vivant. 

Les femmes chantent les possibles. Elles développent pour ce faire un certain 
nombre de thèmes. 

Dans le thème de la sexualité et de l’érotisme, des images permettent d’aborder le 
secret de l’âme et son rêve de légèreté. Des textes renvoient aux liens (plus légers) 
où sensualité et plaisir s’illustrent par l’intégration de la nature. La femme se fait 
davantage désirer, ne se soumet pas facilement aux désirs de l’homme. Tantôt elle 
offre une partie de son corps (la bouche), mais plus rarement elle accepte de se 
donner complètement (le vagin) :  
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Dduṛa ṣubbeɣ s asif   Cette semaine je suis allé à la rivière 

Ufiɣ lɣar ioeêmam   Je suis allé trouver ma chérie dans son nid  

Mi eddaɣ ad t-id-kkseɣ  Quand j’ai voulu l’étreindre 

Inna : aṛaou ay aêmam  Elle m’a dit : attends mon pigeon 

Taqemmuct ar d-ak-ppefkeɣ  Ma bouche je vais te la donner 

Taḥeččunt ad-d-yeɣli ṭṭlam  Quant à mon sexe tu l’auras cette nuit 

La femme n’éloigne pas l’homme mais elle l’associe à sa joie par le plaisir des 
images qui renvoient à un imaginaire propre où l’émancipation de son âme, de son 
esprit a lieu. La femme s’épanouit sexuellement car ses plaisirs sont assouvis et ses 
ardeurs calmées. Tel est le cas du texte suivant : 

Ad yeṛḥem ṛebbi ɛli-inu  Que Dieu protège mon fils Ali  

Yernu inebgi yensan  Avec l’invité qui a passé la nuit 

Isselxes tabukemmact  Il me fit jouir 

Tura rekden iɣessan  Et calma toutes mes ardeurs 

 

Le passage du désir violent nécessaire à l’aspect destructeur de celui-ci par les 
normes, la morale. La femme rappelle en même temps la brutalité masculine qui 
s’observe même dans l’acte sexuel. Elle évoque aussi la sévérité de la société qui 
irait jusqu’à la marginaliser, voire l’éliminer : 

Imi d tuṭṭfa n yedmaren  Hélas tu veux toucher mes seins 

D unerfad ivaṛṛen   Et écarter mes cuisses 

A d-issel baba yenɣ-iyi  Si mon père découvre cela il me tuera 

 

Mais l’obstacle de la société peut être vaincu, ses limites peuvent être franchies 
grâce à la poésie chantée, qui transforme le monde en le déliant. 

Le corps, le plaisir, sont recherchés par la femme et l’homme qui disent leur 
rencontre secrète. Ils auraient compris tout le désordre qui règne dans leur vie mais 
leur rêverie les pousse à tenter l’aventure. Celle-ci, inventée par le poème dans le 
but d’apaiser l’âme et l’esprit, invite par l’imagination, le corps à se manifester et 
essayer d’obtenir des rendez-vous et de créer des situations de rencontre où 
l’émotion serait grandiose. La transgression est vécue sur un plan sensuel, 
imaginaire. 

Dans le thème de la quête d’un compagnon, la rencontre, quoique précaire, 
souligne la fin du mystère du monde où le corps est étrange mais libéré grâce à la 
tonalité fervente du mot. L’esprit se mêle au poème pour dire le désir qui est 
profondément enraciné dans le secret de l’être voulant s’exalter par les 
retrouvailles dans le lit usu, au clair de lune tiziri ou au moment voulu tthuṛ 
« l’après-midi ». La secrète intimité des amants est objectivée par le désir noué à 
l’espoir, au rêve, à l’idéal qu’illustrent les images du corps beau, mince, de la 
démarche fière ou des seins fermes qui ressemblent aux figues :  

Tḍehr-iyi mi tṣub s acercuṛ  Je l’ai rencontrée à la source  

S ṭnefxa i tebda tikli  Sa démarche était fière  

Tibbucin d abakuṛ   Ses seins ressemblent aux figues 

Leyun d azerzuṛ   Ses sourcils à un vol d’étourneaux 

A weltma ḥebbu efk-iyi  Ma chérie donne-toi à moi 
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Tenna-yas*   Elle 

 

Ṛuḥ ar ṭṭhuṛ    Reviens dans l’après-midi  

Ak gerzeɣ lumur   Je te rendrai heureux 

Ula d nek tehwiv-iyi  Car moi aussi tu me plais 

Mais les femmes qui évoquent dans leurs textes l’amour, le corps et le rêve, font 
passer aussi le réel dans un autre ordre : celui du poème qui le transforme. C’est 
dans les vers qu’elles pressentent la vérité du monde. Elles désignent la vie et la 
société par des situations, des expériences subies ou imposées. Dans le thème du 
mariage par exemple, elles se penchent sur l’angoisse, la solitude, la douleur et 
l’amertume que provoque une union forcée. Le texte progresse à partir 
d’interrogations sur la conception sociale du mariage. Il évoque une expérience 
vécue. Les femmes donnent des précisions à propos des vieux maladroits, qui ne 
savent même pas embrasser leurs jeunes épouses. Elles signalent le décalage 
d’attitudes en amour entre la femme qui souhaite être satisfaite et les hommes 
qu’on lui choisit, lesquels ne font que jouer aux mâles.  

Tout semble tourner autour du réel et de l’onirique. La femme dénonce le monde 
social qu’elle rapproche de ses souhaits, comme dans le rêve où elle veut prendre 
sa revanche en s’enfuyant et en se remariant avec un beau jeune homme. 

Evoquant la nuit de noces, les mots ne suggèrent plus le rituel codifié par la 
tradition ou le sens de l’honneur comme principal élément explicatif des rapports 
nuit de noces/virginité, virilité/virginité. La femme voit plutôt en cette nuit de la 
première rencontre, une piste vers le bonheur et le plaisir ineffable : ssed-ik d win-
inu, assagi ad yecbeê wusu « ton bonheur est aussi le mien, aujourd’hui le lit va 
nous réunir dans le plaisir ». Elle est une découverte mutuelle du corps et 
l’expression de l’amour partagé et sincère. Enfin, cette nuit est une situation où il 
ne faut jamais se comporter brutalement. L’homme doit être prudent car cette nuit-
là, il n’a pas droit à l’erreur : son honneur d’homme en dépend ; quant à l’épouse, 
elle doit prouver sa virginité. La pratique de la nuit de noces est caractéristique de 
la société rurale et ne connaît pas de rupture tant qu’elle est encore imprégnée de 
l’idéal communautaire et de la morale de l’honneur (Adel, 1998 : 9). La densité des 
mots peut éclater sous formes de joutes oratoires qui accuseraient un langage plus 
extrême. 

Dans les thèmes de séduction, de fantasme, de rêve et de beauté, la poésie devient 
une sorte de passage ouvert de la crainte à l’espoir. Dans les textes traitant de ces 
deux thèmes, l’esprit se laisse mener dans des paysages intérieurs-extérieurs. 
L’homme et la femme ne trouvent aucune difficulté à évoquer leur envie de se 
retrouver ensemble. Dans un des exemples, l’homme raconte son amourette. Rien 
qu’à l’idée de se rappeler une certaine Tassadit, il en perd la tête. Et son état 
émotionnel se traduit dans le spectacle de la chéchia qui tombe devant l’assemblée 
du village et qui fait connaître, à tous, la vérité de son amour. Les sentiments ne se 
trahissent pas, les choses sont dites sans aucune hésitation ni honte. Le trouble 

                                                 
* Tenna-yas et Yenna-yas : littéralement se traduisent par « elle lui a dit » et « il lui a dit ». 
Nous préférons dans l’adaptation du texte en français mettre Elle et Lui. 
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disparaît, la joie, le rêve prennent place dans le rêve de la rencontre érotique du 
corps : A wi ţ-yufan di tgertilt « Ah ! heureux qui la prendra sur un tapis ». 

C’est souvent sous la forme du monologue que l’on raconte ses rêves et fantasmes 
et que l’on confie ses sentiments. Dans la plupart des textes, l’évocation de la 
beauté est une consolation à cette terrible envie de parler du corps, d’apaiser le 
cœur. Dans la poésie chantée, les femmes récitantes s’abritent contre les interdits 
pour protéger le corps de la mort. Ce corps, au moins à l’intérieur du chant, des 
vers et des mots, exprime le mystère et l’unité du monde, parfois, il exerce un poids 
sur la personne qui le porte. Dans l’un des textes, la femme s’en montre 
mécontente : 

Ay aḥeččun améabi   Sexe radin 

Yersan ibiri   Qui te couvre le chef 

Yebɣa ad yuɣal d aḥcayci  Et veut se faire désirer  

Dans d’autres textes, il est admiré parce qu’il révèle un bien meuble, une richesse 
pour le mari, la famille. Il est rêvé mais parfois, il est l’objet d’une joute entre 
l’homme et la femme où c’est l’homme qui est laid udem uɣerrus « visage niais », 
c’est le sexe de l’un et de l’autre qui est dénigré. 

Sur les pièces englobant le thème de la complainte et de la lamentation, certaines 
soulignent la souffrance de la femme due à l’absence de l’homme. Dans un seul 
texte, l’homme s’interroge sur la cause du changement pendant que la femme 
l’accuse et le tient comme responsable de cette perte de beauté. Dans d’autres 
textes, la parole de l’homme donne à voir (par un langage accusateur) diverses 
autres images où lui-même est lésé parce que ni la vie, ni la nature ou le bienfaiteur 
ne l’ont pourvu d’une femme, de son corps, d’un lit ou d’un abri. 

Le corpus évoque également le corps à travers le thème de l’infidélité. Cette 
dernière est exprimée aussi bien par la femme que par l’homme. Les textes où 
l’homme s’exprime le représentent comme un être crédule mais revanchard. Il est 
abandonné, non satisfait par les femmes d’aujourd’hui qui ont changé. Naïf, il est 
trahi par les veuves qui ont plusieurs autres relations dont il n’est pas au courant. 
L’image du corps intervient dans les trois vers d’un texte où l’homme se rend 
compte que la femme avec laquelle il entretient des relations est enceinte d’un 
autre :  

Ziɣ aqcic deg uebbuv-is  Elle est enceinte 

Yekkat s ammas-is   Son enfant remue déjà dans son ventre 

Tiyita terz’ ala li.   Ali qui a pris la nouvelle comme un coup de poing 

     Il s’est dit me voilà cocu 

Dans un autre texte, l’homme est prêt à se sacrifier pour son amante à la « cuisse 
affolante », mais celle-ci le trahit en se mariant avec un vieux. Et c’est la pire des 
choses qui puisse lui arriver. Enfin, l’homme blasphème en maudissant la beauté de 
la fille (la perdrix) jeune et jolie, qu’il a apprivoisée et qu’il croyait vertueuse et 
fidèle. Il lui offrait tout ce que son cœur aimait, hélas, elle l’a trahi :  

Ṛebbeɣ-d tasekkurt ţ-ţukyist  J’ai apprivoisé une perdrix vertueuse  

Ţ-ţimḥeģģelt n rric   Jeune et jolie 

Keṭṭeṛɣ-as ayen iḥemmel wul-is  Je lui ai dispensé tout ce que son cœur 

aimait 
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Lmakla-yis d absis   Elle se nourrit de millet 

Tisit-is d aman n zzheṛ  Et boit de l’eau de rose 

Neppat ibeddel wul-is  Mais son cœur a changé 

Inel bu zzin-is   Maudite soit sa beauté 

Nsellem akw di kra nextaṛ  Je renie tous mes engagements  

L’imaginaire de l’homme et de la femme s’exprime rarement en termes d’ordre et 
de cohésion. Le poète ne retrouve presque pas la paix puisqu’il se voit commandé 
par les défauts que le verbe cherche à dévoiler. Dans des poèmes chantés, l’homme 
et la femme entrent en contact, se lamentant mutuellement sur leur sort de 
personnes trahies. Dans l’un des textes, la femme envoie une chanson d’amour à 
son amant qui accourt la nuit pour la retrouver au lit. Les retrouvailles furent 
brèves, à cause de l’arrivée du mari. L’homme se sauve mais la femme (mm leyun) 
en subit les conséquences dramatiques. C’est en faveur de la femme que milite la 
chanson, en tant que victime d’actions non conformes aux attentes de la société : 

Ay izli d uzen tazizt  Cette invitation à l’amour que m’a envoyé ma bien-

aimée  

Ger lmeɣreb d lica   Au crépuscule 

Ṭṭfeɣ deg-wuzzal ṛuḥeɣ   J’ai pris mes armes et suis parti 

S tmeéyant akw d llemca  Avec mon pistolet et mon épée à double tranchant 

 

Yenna-yas   Lui  

 

Iwveɣ ɣer tlemmast bb-wefrag  J’arrive dans la cour 

Tebda-yid s rrcid am yemma  Ma bien-aimée me fait la morale  

     comme fera ma mère 

 

Tenna-yas   Elle 

 

 Anneɣ a lhabel texliḍ  Fou que tu es 

 Keč d-iṛuḥen deg-wavan-a  Pourquoi viens-tu de nuit 

 

Inna-yas    Lui  

 

 Necrek talaba neṭṭes   Nous étions couchés ensemble  

 Nesla i wergaz ataya  Quand nous avons entendu le pas d’un homme 

 Nemḥedwaq-ed ɣer tebburt  Nous avons couru à la porte  

 Ifeɣ-ţ a medden lxeffa  Mes amis j’ai été plus rapide qu’elle 

 

 Inna-yas    Lui  

 

 Tajmait ḥemmed-iyi sslam  Gens du village compatissez à ma détresse 

 Mi d meneɣ seg mi n tlafsa  Si j’ai échappé à un bel esclandre  

 Iyi-ɣaven d mm leyun  Que j’ai de peine d’avoir abandonné ma belle 

 I d-ģģiɣ deg yir ḥala   Dans une situation si délicate 

Dans un autre texte, s’ouvre une joute où la femme accuse l’homme de vouloir la 
trahir et l’homme se justifie et se décharge de toute responsabilité. Il insiste sur le 
fait que son comportement et son attachement à elle sont constants, à aucun 
moment, il ne s’est intéressé à d’autres femmes. Il refuse que l’amante le prenne 
pour un idiot parce qu’il est bien quelqu’un d’avisé : 
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Iḥma wzal iḥma uqeḥqaḥ  Par cet après-midi torride 

Abrid yeḥwao amsafer  Les routes sont vides de voyageurs 

Ileɣman ebban ṛuḥen   La lourde caravane est partie 

Mi ḍallen Tizi amer  A franchi Tizi Amer  

 

I weqcic ṛebbeɣ meẓẓi  Et ce garçon que je connais depuis qu’il est petit  

Tawint-is tebɣa a ţakwer  Pour tout remerciement, il veut me tromper 

 

Inna-yas    Lui  

 

Pxilem a ezza ţxilem  Je t’en prie chérie je t’en prie 

Ur d-iyi kkat di lemun  Ne me fais pas la morale 

 

Inna-yas    Lui  

 

Dadda-m d lbaz   Ton homme est avisé 

Ur d am illi d bu qelmun  Il n’est point idiot 

Wa teqwa ṣyada n tsekwrin  Ce ne sont point les femmes qui manquent 

Kul taddart degs sut leyun.  Dans chaque village il y en a de belles 

La femme assimile l’infidélité au vol et l’homme l’indique par l’image de la chasse. 
Cette proximité de l’être et du cosmos et toutes ces tournures montrent que la 
chanson est mise en relation avec un passage descriptif, mystérieux mais intime où 
le temps, le lieu, l’éternité et l’intérieur se rencontrent. L’homme reproche à la 
femme de le malmener et de le trahir, et la femme l’accuse à son tour. Elle lui 
rappelle que l’honneur, s’il est atteint, nul ne peut le restaurer et que le mal qui est 
fait dure toujours :  

Inna-yas    Lui  

 

Anneɣ a ssehma n leɣraq  A cause de toi qui m’a envoûté 

Tssexṣarv-iyi lmitaq   J’ai perdu ma chasteté 

Teskerv-iyi mebla ṭṭayfa  Maintenant je suis seul et sans compagnie 

 

Tenna-yas    Elle  

 

Lukan wer ikki lexde  Je crains que tu ne me trompes  

Kul yum d acegge   Toi qui m’envoyais des messages d’amour  

Kul yiwen ivebber ixef-ins  Chacun n’en fait qu’à sa tête  

Mačči d asɣar at-neoṛeɣ   Pourtant l’honneur n’est pas comme un 

bâton  

     que je pourrais tailler à loisir  

Di teẓgi at-weneɣ   Si je le perds dans la forêt 

Ad afeɣ lmetl-ines   J’en trouverai toujours un semblable 

Wa d nnif mara yeble  L’honneur quand il est atteint 

Iṣab i wṛeqqe   On ne peut le restaurer 

S ṭṭul ibed ḥellu-ines.  Une fois fait le mal dure toujours 

Dans tout ce paysage, on note un retour aux origines et au sacré (qu’incarne le code 
de l’honneur) et l’intériorité de celui-ci par rapport à l’être qui doit en prendre soin. 
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L’évocation de la nature insiste sur l’expressivité du rêve et la solennité de 
l’imaginaire féminin.  

Dans les textes où la femme pour parler de l’infidélité, elle nous relate des 
séquences de perfidies qui déshonorent la femme abandonnée, trahie par le bien-
aimé. La trahison est variée mais indique souvent l’inconscience de l’homme quant 
à la mauvaise réputation qu’il fait à la femme. Celle-ci se lamente sur son sort afin 
de surmonter la situation de rejet qu’elle subit. Certains textes soulignent l’amour 
trompeur, les beaux parleurs ; d’autres, la mauvaise réputation souvent causée par 
le qu’en-dira-t-on. Parfois la femme aimerait bien se venger de l’homme. Dans 
d’autres cas, elle le conseille et souvent elle le culpabilise. Non satisfaite de sa vie 
conjugale, elle reproche sa perfidie à l’homme qui cherche ses plaisirs ailleurs :  

  Ggulleɣ yeggul wul-iw  J’ai juré fidélité mon cœur en a fait de même  

Rniɣ di lģame n Bujḥa  A la mosquée de Boujha  

Wi k-yennan ad iyi-taɣev  Qui t’a forcé à m’épouser  

Ad tuɣalev di lewqa  Puisque tu sembles le regretter  

Teţţaɣev awal n baba-k  Tu te soumets à ton père  

Yeḍḍebṛen fella-k   Lui qui te donne des ordres depuis toujours 

Ik-yemlan ives ɣef lbuṭa  Est-ce lui aussi qui t’a suggéré de chercher tes 

plaisirs ailleurs  

De tels textes sont à considérer pour connaître les visées de l’imaginaire féminin. 
Celui-ci nous montre que l’être et le corps ne vivent pas sans souffrir. Les femmes 
récitantes nous proposent une autre image dans le thème du déshonneur. L’homme 
déshonore la femme et l’abandonne. Déshonorer une personne est aussi une atteinte 
à la communauté. Dans l’exemple suivant, une femme monologue en évoquant sa 
situation d’abandonnée. Mais l’homme qui s’en est rendu coupable s’est aussi 
moqué de toute la tribu des Aït Yahia : 

A yemma a tin d-iyi-ḍran  Mère si tu savais ce qui m’est arrivé 

Mi bbwiɣ abrid n tala  En route vers la fontaine  

Ma ḥkiɣ-d ugadeɣ imawlan  Si je parle j’ai peur des miens 

Ma ssusmeɣ ur ffireɣ ara  Si je me tais  

    Au moins je ne mens pas 

Saḥḥa di li bu qevran  Tout est de la faute d’Ali le vendeur de goudron 

Iyi-kksen eryan   Il m’a déshabillée 

Yeḍṣa ɣef drum n At Yaḥya  Et a sali l’honneur des Aït Yahia 

La discrétion et la pudeur prennent place dans les textes. Dans la société, la femme 
ne doit pas attirer l’attention sur l’impuissance de son mari. Personne n’adhérera à 
sa souffrance, car on la prendrait pour responsable d’une telle situation. A 
l’exception des trois textes où est évoqué le mot ahawi pour désigner l’impuissant, 
la femme fait part de son malheur avec des tours déplaisants pour elle mais non 
choquants pour la société. Elle est obligée d’inventer des scènes de ménage pour 
rendre compte de sa vie conjugale, comme lorsque dans ce texte, l’homme brutal se 
jette sur elle pour l’étreindre, alors qu’il est impuissant. Il n’arrivera jamais à la 
faire jouir.   

Steɣfir Llah a Ṛebbi   Pardonne-moi mon Dieu 

Mara d-ihubb s lɣaya  Lorsqu’il se jette sur moi comme un fou  

Uglan-is d iberkanen  Ses dents sont toutes pourries 
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S taṛabt iy-id-ilua   C’est en arabe qu’il me parle 

Acu d wwiv d awin-ik  Qu’as-tu donc à m’offrir  

A winna tcedha ddenya  Toi l’impuissant 

 

Elle est obligée de le supporter comme le joug que supporte le bœuf.  

Yesrugmet uejmi   Le bœuf beugle 

Deg wannar n At Yiraten  Dans le champ des Aït Iraten 

D acu i-gcekklen tamgarṭ-is  Pourquoi se plaint-il 

D lamun i-geẓẓayen  C’est le joug qui lui pèse 

Taqcict ma tebra i wallen-is  De même la fille baisse les yeux 

D argaz-is i-gmeẓẓiyen.  Parce que son mari est impuissant 

La femme, dans le texte ci-dessous, se soumet à Dieu qu’elle croit responsable de 

son sort : 

Cnan-iyi medden ur ččiɣ  Les gens ricanent et pourtant je n’y suis pour rien 

Keč a Ṛebbi i d lalem  Toi seul mon Dieu tu connais la cause de ma 

souffrance 

Et dans un autre texte, elle en vient même à rejeter la faute sur elle : 

Ccah degk ay ixef-inu  C’est bien fait pour toi 

Ccah awer d uɣalev.  Tu l’as cherché maintenant tais-toi 

Même si l’exil a été (plus ou moins) privilégié dans le champ d’investigation, il 
n’en affecte pas moins l’imaginaire du texte. Les hommes ont été les premiers à 
quitter le pays à la suite des différentes ruptures et de l’éclatement de l’ordre social 
traditionnel engendré par l’interventionnisme français en Algérie. Toute l’existence 
de l’exilé et tous les contrastes qui rapprochaient ou opposaient le pays tamurt et 
l’exil lɣerba ont été traduits dans des textes chantés masculins. 

Cette inhumaine coupure du pays ombilical s’exprime dans les chants, par le 
désespoir, certes, mais aussi, par la volonté de retrouver le rythme des saisons, 
l’odeur automnale de la terre, du bétail, ce lieu où la vieillesse et la mort ne 
font pas peur. Toute l’esthétique de la sensibilité est façonnée dans les 
métaphores de la sublimation. Duo fondamental, le chant de l’exil, des rives 
d’appels, de l’exhortation au retour, construit ce royaume de l’attente où tout 
se virtualise, jusqu’aux voix qui l’habitent (Mokhtari, 2001 : 49). 

Mais la femme aussi a eu sa part. Elle n’a pas quitté le pays mais sa voix témoigne 
de son déchirement. C’est la « femme-natale » qui relate à son tour l’histoire de 
l’émigration préméditée par « l’homme-vacant »* parti gagner sa vie, loin du 
village. Les textes que nous avons classés (dans le corpus) sous le thème de l’exil 
convoient des états d'âme féminins qui convoquent le corps. Un seul texte indique 
un duo un peu particulier. Ce ne sont plus les appels-réponses, dont parle R. 
Mokhtari, entre la femme-natale et l’homme-vacant qui se construisent dans la 
chanson médiatisée, où l’image de la femme est, tout en attente et en patience. 
L’homme également est obligé de se résigner, forcé à se désunir de la femme 
aimée que l’on marie, en son absence. Sa patience, à lui, et sa résignation peuvent 

                                                 
 Expression empruntée à Mokhtari (ibid. : 83). 
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dériver en la vengeance contre son sort et envers ceux qui en décident (les parents). 
Ce qui caractérise la séparation forcée, ce sont les comptes rendus des situations 
décrites dans les mélodies et les paroles imaginaires soulignant l’amour inassouvi.  

Le texte suivant est un dialogue entre l’homme et sa bien-aimée, entre deux voix 
protagonistes. Il commence par la lettre que la femme écrit au bien-aimé qui est en 
France. Elle veut qu’il revienne car il ne doit pas subir les affres de l’exil. Il a laissé 
une place vide et le lit froid. L’homme répond en fantasmant sur la beauté de la 
femme aimée, au corps pur, éternelle vierge qui lui échappe. On l’a mariée. 
L’homme n’exhorte pas la femme à se résigner, à attendre son retour et les jours 
meilleurs, comme dans la chanson médiatisée. Il exprime au contraire son 
amertume vis-à-vis de la tradition, de ceux qui ont sacrifié son amour, pour lequel 
il a gagé tous ses biens.  

A yemma uriɣ tabṛaţ   Mère j’ai écrit une lettre 

ɣer fṛansa ɣer lqahwa  Que j’ai envoyée au café en France 

S ddaw n tfaṛṛant   Sous la vigne  

Inna-as i gma a d-yas  Dis à mon bien-aimé de rentrer chez nous 

Tebḍ-ed lid tameqrant  Car l’Aïd approche 

 

Yenna-yas   Lui  

 

Timeḥremt n leḥrir   Ton corps pur est une soie 

Tazegzawt n tcuḍaḍ  Aux merveilleuses traînes bleues 

Yewt-iţ wavu iqelb-iţ  Que le vent a jetée au sol et souillée 

Yeṭṭef-iţ ufus azelmaḍ   Moi je l’ai rattrapée de la main gauche  

  

Tenna-yas   Elle 

 

Iɣav-iyi wuzyin n gma  Mon aimé tu me fais de la peine 

Yeģģa-d usu d asemmaḍ  Car notre lit est froid 

Ay aneznaz yekkaten  Ô voici que la pluie tombe 

Aqlaɣ di tregwa nefs i  Tous nos espoirs fondent comme neige dans les 

rigoles  

Rsiɣ taqendurt n ccac  J’ai mis pour toi ma plus belle robe 

Tinna ur d-bbwi tɣersi  Celle qui est sans accroc comme l’est ma virginité  

 

Yenna-yas   Lui  

 

Taqemmuct d lwiz awraɣ  Ta bouche est un bijou en or 

Tibbucin d lmandari  Et tes seins des mandarines juteuses 

Fellam i rehneɣ leɣrus  Pour toi j’ai gagé mes biens 

Rniɣ abernus   Et mon burnous  

Lɣella-yiw d kemmini  Ma seule richesse c’est toi 

 

Yenna-yas   Lui 

 

A taqcict a tamecṭuḥt   Ô ma petite ô ma chérie 
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A tin i d-iṛebba ufus-iw  Toi que je chéris depuis toujours 

Lukan d lmut i temmut  Si tu étais morte 

Ṛebbi a k-iṣebbar ay ul-iw  Je me serais résigné et Dieu m’accorderait patience 

Imi d ṛwaḥ i tṛuḥ   Mais te voici engagée ailleurs 

Ad nɣaɣ seg mawlan-iw  La rage me prend et l’envie de tuer mes parents 

Dans d’autres textes, le dialogue n’est pas apparent. La femme interpelle l’homme 
et raconte sa détresse et son désespoir suite à la trahison. Il n’a pas tenu à ses 
promesses. Son corps souffre. La femme fait part de son angoisse en l’absence de 
l’homme qui faisait son bonheur. La récitante du texte s’implique en parlant à la 
première personne du singulier. S’adressant à sa chevillière, elle projette sa passion 
sur ce bijou et s’exhorte à vaincre l’exil masculin par l’attente ou par la résignation. 
C’est le cas dans le texte suivant : 

Ay axelxal bu tsarup  Ô toi mon bracelet précieux 

Isiɣen i taddart lwil   Toi qui fais l’envie de tout le village 

Win i k-yepphuzzun iṛuḥ  Celui qui possède ta clé est parti 

Ataka di lpari   Il est à Paris 

Ma yusa-d yezha wul-iw  S’il revient tu seras heureuse 

Ma yeqqim yif-it Ṛebbi  Sinon il faudra te résigner 

Parfois, elle décrit le drame de la séparation forcée qui intervient effectivement 
dans la réalité d’autres femmes, que des infidélités prévisibles de l’homme exilé et 
l’absence obligent à se plaindre. La récitante suggère ainsi des prénoms pour 
rendre compte de la douleur de toutes celles qui vivent le mal et la frustration au 
pays natal : 

Ay axelxal bu tsarup  Ô toi ma chevillère à clef 

Wa k-ihuzzen iḍ-agi  Dis-moi qui va te distraire ce soir 

Aqcic acebḥan iṛuḥ   Ton chéri est parti 

Imensi-yis di lpari   Il dîne à Paris 

Tekker weṛdya ad d-tessu  Ouerdia s’est levée pour faire le lit  

Terra-p i lwad imeṭṭi  Et s’est mise à pleurer 

Si l’homme vit réellement l’exil, la femme le vit intérieurement. Il s’agit de la 
« fissure psychoaffective de l’amour refoulé » (ibid. : 41) duquel, dirait R. 
Mokhtari, les chanteurs masculins comme El Hasnaoui tirent substance et 
consistance. Mais la femme ne s’interdit pas d’en faire part : elle fait fi de tout 
interdit et s’exprime sur la vie sentimentale en exprimant les fantasmes, en images 
et en prenant à témoin les choses qui les symbolisent comme ici la chevillière 
qu’elle présente comme le symbole de l’amour. L’action de bercer ou de distraire 
le bracelet est à la fois une magnifique métonymie et une réponse sublimée à 
l’absence de l’aimé qu’elle rend puissant par le seul objet qui la rattache à elle. 
Même si l’homme trompe sa femme avec une femme occasionnelle (l’occidentale 
tarumit), la première ne le renie jamais. Pour combler son vide affectif, elle 
continue à l’attendre2. Dans le corpus étudié, la condition de la femme est restituée 

                                                 
2 A ce propos, R. Mokhtari (ibid. : 40) écrit : « à l’amour inassouvi d’une féminité sans 
réalité spatio-temporelle s’oppose le corps-plaisir de tarumit, forme frustrée du premier, fait 
de patience, de sacrifice, de dévouement, d’attente, de sevrage dont la passion d’amour est 
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dans sa réalité psychoaffective par les appels passionnels que la femme adresse par 
l’intermédiaire des lettres ou de messagers ailés (les oiseaux). Et dans le contexte 
de l’amour sublimé, manquant, elle inscrit le corps et sa vision subjective. La 
femme envoie une lettre au bien-aimé qu’elle attend mais en vain : 

Uriɣ-as tabṛap teččuṛ   Je lui ai écrit une longue lettre  

Keṭṭreɣ-as lehduṛ   J’en ai trop dit 

Waqila izad ɣef qenṭaṛ  J’y ai mis cent kilos de paroles  

Aqliyi cbiɣ asennuṛ   Moi qui suis maigre comme un clou 

Cabeɣ p-paqrurt   Jeune je suis déjà vieille 

Aqcic wukud nemaceṛ  A cause de ce garçon que j’ai dans la peau et que 

j’attends 

Point de tabou, point de pudeur, la voix de la femme se dénude dans son langage. 
La femme envoie un messager ailé pour rappeler à l’homme qu’elle est éprise de 
lui et impatiente de le revoir. Elle lui écrit. La femme introduit implicitement son 
désir de sexe avec l’homme exilé à Paris.   

A ṭṭir ma d-ak arruɣ   Oiseau si je lui écrivais 

Ad ak-aruɣ abiduê   Je lui écrirais des tonnes  

Anida k-uzneɣ tersev  Et tu t’écraserais là où je t’envoie 

ɣer lpari ɣer lluḥ   Sur le sol de Paris  

Ina-s i Ëmed bu leyun  Dis seulement à Ahmed au beau visage que 

Louher sebbed-as acluḥ  Djouher a envie de faire se dresser ton membre 

A trop vouloir dire et faire part de ses désirs, de ses obsessions, elle choisit le mot 
récipient abiduḥ pour indiquer la qualité des paroles qu’elle pourrait émettre et 
envoyer à son bien-aimé au beau visage (Ahmed aux beaux sourcils) bu leyun qui 
est à Paris, pour lui faire part de son émotion et de son désir de sexe. La femme 
aurait utilisé le mot acellul (pénis) pour mieux se faire comprendre mais, pour la 
rime et pour l’équilibre des vers, elle utilise le mot acluḥ (vieux burnous). Mais 
c’est surtout un moyen détourné pour se tirer d’embarras et ne pas être trop 
explicite. 

Enfin, l’union sexuelle entre l’homme et la femme se fait beaucoup entendre dans 
les textes féminins sur l’exil. Sans aucune nuance, les récitantes transmettent leurs 
sentiments, leurs désirs, comme dans ce texte : 

D ṛemvan ad nḥzzeb anḥebber  Le carême approche et nous en faisons les 

préparatifs 

Tilawin ɣellint s wagus s usu  Les femmes se mettent au lit 

Ma nedder ɣezzif lemeṛ  Si nous vivons longtemps  

Yerna ar d aneméer  Nous nous reverrons 

A neṭṭef agerru deg fus  Tu tiendras dans ta main mon cigare allumé 

Pendant le carême, on doit se priver, non seulement de nourriture mais de toute 
réjouissance sexuelle. Mais le soir (après la rupture du jeune) les rapports sexuels 
sont permis. Dans le texte, le carême est un heureux événement pour les femmes 

                                                                                                                            
toujours protégée dans un futur indéterminé. L’image idyllique de la femme natale, 
idéalisée à l’extrême, exhortée à vaincre l’exil masculin par l’attente, répond en fait à 
l’imaginaire de tout émigré coupé de sa famille ». 
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qui font les préparatifs et se mettent au lit en se délestant de leurs habits. En 
attendant, elles souhaitent le retour des hommes absents lesquels, dès leur retour au 
pays, les combleront. Elles seront incendiées par leurs « cigares enflammés ». agu 
« ceinture » souligne le corps, en même temps que les pulsions, fantasmes et la 
patience féminine, et cigare (agerru deg fus), l’amour assouvi, le feu et le désir 
satisfaits. Magnifique métonymie du désir sexuel partagé et de la souffrance 
sublimée par l’imaginaire et la création esthétique. 

Les femmes récitantes font une place même aux personnes agitées, qui ressemblent 
au Diable, jamais content et que Dieu fait sortir du paradis. Le corps est représenté 
par les paupières maquillées de Satan : 

Cciṭan bu yrgel yesbeɣ  Une sorte de Satan aux paupières maquillées 

Tuɣ-it di loennet imette  Prospérait au paradis 

Ayepḥarriv alammi ţ-iffeɣ  Elle y fit tant de remous qu’à la fin elle dut en sortir 

Le corps donne lieu ici à une sorte de fantastique par lequel il échappe à la fatalité 
de l’être jeté au monde pour souffrir. Il incarne aussi le plaisir et la joie, comme 
dans certains textes où l’homme et la femme se divertissent sexuellement.  

La mise en scène du corps s’organise également autour d’un dernier thème : la 
magie que nous avons déjà évoquée en détail dans la première partie de la première 
section de notre travail sur le corps (Kherdouci, 2007). Les femmes récitantes 
envisagent des actions magiques exercées sur le corps de l’homme. Le rapport du 
corps à ce domaine apparaît dans le désir fougueux de la femme à vouloir 
s’imposer en ce qui concerne sa vie sexuelle. Appliquer des potions magiques sur 
son corps, le corps de l’homme, envoûter celui-ci est pour elle une manière de le 
dominer, mais pour mieux l’attirer vers elle. Peut-être croit-elle aussi qu’elle a 
besoin d’une action particulière qui puisse lui assurer la libération sexuelle. Dans la 
totalité des textes à caractère magique la femme joint le geste à la parole. Le geste 
appuie la parole qui détient à elle seule un pouvoir : « les femmes et les hommes 
kabyles croient en la magie de la parole, car elle est un moyen de communiquer 
avec leur environnement humain et avec la nature. La langue formulée relève du 
pouvoir de l’invisible et donc du domaine religieux » (Makilam, 1999 : 11). La 
poésie possède un pouvoir d’agir sur le mauvais sort et le geste dans la procédure 
rituelle, magique, articulée seule ou animée par une parole de pouvoir, qui influe de 
façon bénéfique ou maléfique. En effet, elles interpellent des forces afin 
d’intervenir dans leur vie et celle de l’homme. 

La femme accomplit des actes afin d’attirer le regard et l’attention de son mari ou 
des hommes en général. Comme nous le savons (dans les rites) les femmes ont 
recours à une série de plantes, de drogues ou d’objets pour soigner des maladies et 
surtout expulser le mal. Dans le cas du corps, la plante a une représentation un peu 
spéciale chez la femme. Elle peut servir de maquillage. La femme l’applique sur 
son corps pour se faire belle et attirer le regard.  

 

 

Ḥukeɣ louz i tulac   J’ai enduit ma gencive de feuille de noyer 

Ad ɣuri sekden warrac  Pour que les garçons me regardent  

Am lqayed ɣef lefrac   Comme un Caïd vautré sur son lit 
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La femme qui se fait belle sera l’élue du cœur des hommes et ressemble à cet 
individu prestigieux qu’est le Caïd. Qui ne voudrait pas d’un tel sort ?  

La plante peut également servir d’appoint à la parole. Et la femme se contente de se 
confier à elle, comme dans le texte, où elle récite des paroles magiques en 
s’adressant au chêne vert qu’elle flatte en le qualifiant de Caïd, pour que son mari 
la désire. Elle veut être la dominante et l’homme, le dominé. Elle l’imagine dressé 
comme une cabane acuc faite de chêne vert et le frapperait sur le visage axenfuc. 
Le paradoxe est que souvent, c’est la femme qui est frappée et non l’homme, ici, la 
femme inverse les choses puisque c’est elle qui émet le souhait de frapper l’homme. 
Le contraire se réalise, eu égard à la perception qui se dégage de l’esprit de la 
femme concernant ses rapports avec l’homme et le pouvoir de la magie. La 
formulation poétique construit un certain accord entre elle, ses vœux et l’efficacité 
de la plante.  

La magie a sans doute un rapport avec l’attention portée à soi. D’où l’intérêt des 
différentes applications des plantes sur le corps, réalisées dans le but d’être vues, 
comme dans la pratique du henné qu’applique la femme pour être désirée.  

Sslam likum a lḥenni lḥennani  Salut ô doux henné 

I d-ikren di tɣezwa n ṛmali  Qui a poussé sur les terres sablonneuses  

Ifkan aéar ɣer lqaa   Ta racine s’enfonce dans les profondeurs 

de la terre 

Daɣ-k s Ṛebbi d Nnbi  Je t’implore par Dieu et son Prophète 

Medden teggen-k i ṭbul  Les gens t’appliquent sur les tambours 

Nekk ak-ggeɣ i leqbul  Moi j’en enduis mes membres pour que l’on me 

désire 

La densité de la formule éclate dans le rapprochement que fait la femme entre la 
plante qu’elle utilise, le sens qu’elle lui attribue et le but qu’elle veut atteindre. 
Henné, khôl, savon peuvent avoir des sens ordinaires mais pour la femme, ils sont 
des moyens permettant la réduction des distances sociales avec l’autre. L’objectif 
étant de parvenir à exister socialement. La magie et ses applications laissent 
percevoir la glorification de l’ego. Peu importe les conséquences qui peuvent 
survenir sur les autres, l’essentiel est le bien-être de soi. Dans ce texte, par 
exemple, elle se maquille les yeux rien que pour envoûter les hommes, les séduire 
et porter atteinte à ses semblables dont elle envisage sans vergogne qu’elles 
puissent être abandonnées par leurs maris : 

Keḥḥelɣ i myat ccfaṛ   Cent cils maquillés  

Rniɣ i myat dkaṛ   Cent hommes envoûtés  

Sfesdeɣ i myat mṛa   Cent femmes abandonnées 

Ccfaṛ «  cils » indiquent métaphoriquement le corps de la femme, dkaṛ « le sexe » 
masculin et mṛa la femme. Le maquillage devient l’indicateur de l’affirmation de 
soi. 

Dans d’autres textes, l’homme devient le lieu d’une expérimentation :  

   

Ssewɣ-ak aman n tebẓẓiṭ  Je te fais boire mon urine 

I d-yekkan ger tasa d ţmiṭ  Cette eau qui vient de mon intimité 

Ad teţḥarabev felli   Tu seras mon ange gardien 
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Akken iţḥarab wergel ɣef tiṭ  Comme la paupière l’est pour l’œil  

En récitant des paroles, la femme prépare une potion que constitue son urine, elle la 
fait boire à l’homme qu’elle désire. Ce dernier deviendra nécessairement son 
protecteur. Le corps est très lourdement convoqué dans ce texte : à travers 
l’évocation de la vessie tabeẓẓiṭ (réservoir d’urine), du foie et du « nombril » 
(passages et voies de l’urine) ainsi que de la paupière pour l’homme protecteur et 
de l’œil pour la femme protégée.  

Dans ce texte encore, elle fait boire à l’homme son propre (à elle) crachat pour 
mieux le dominer et attirer son amour envers elle et affection vers ses parents. 

Seččeɣ i wergaz-iw   A mon époux j’ai fait boire  

Imetman n yedmaren-iw  Mon crachat 

Leqlam-ines d iles-inu  Ma langue sera sa plume 

Tadwap-ines d ul-inu  Mon cœur son encrier  

Ad iyi-iḥemmel nekkini  C’est moi qu’il aimera, moi 

Ad yernu imawlan-iw  Ainsi que mes parents 

L’homme dominé par la femme deviendra une chose facilement manipulable. 
Grâce au crachat qui l’envoûterait, il fusionnerait avec son corps leqlam-ines d iles-
inu « ma langue sera sa plume » et Tadwaţ-ines d ul-inu «  mon cœur son encrier ». 
Ainsi, il ne réagira qu’à ses ordres. Salive imetman, poitrine idmaren, langue iles et 
cœur ul sont les éléments magico-poétiques du texte. L’homme se gagne : il faut 
non seulement séduire son mari par le maquillage mais le conquérir coûte que 
coûte, y compris par les pouvoirs maléfiques, tant est vulnérable son statut social.  

Dans l’un des textes du corpus, la femme précède son mari dans leur chambre 
comme un lion, se pare de scorpions et se ceint de serpents venimeux pour qu’au 
final il soit hanté par son amour et littéralement assiégé par elle : 

Kecmeɣ fellak s p-pazim  Je te précède avec fierté dans la chambre d’amour 

Ḥelseɣ-d ɣurek am yizem  Vaillante comme lion 

Begseɣ-d s yezrem   Ceinte de serpents venimeux  

Xelyeɣ-d s iɣidem   Et parée de scorpions 

Lemḥibba-inu a k-tali  Mon amour te hantera 

Akken tuli tmeţţant bunadem  Comme la mort assiège le moribond 

Ainsi gagné selon ce désir ou ce fantasme, l’homme sera soumis, rendu inoffensif 
et, selon les lois de la magie, l’emprise de la femme sur lui sera éternelle : 

  Ssiɣ-as i wergaz-iw usu s lmul  A mon mari j’ai fait un lit douillet   

Segneɣ-t taguni bb-wewful  Je l’ai fait dormir comme un loir 

Rriɣ-as taberda uɣerrus  Je suis un cavalier qui domine sa monture  

Ad fellas rekbeɣ ur ţrus  Et mon emprise sur lui sera éternelle 

Dans le texte féminin, ce qui est observable, c’est la richesse des images et de 
l’imaginaire féminin. Le corps est caractérisé par un mouvement continu, il est un 
espace d’imagination. Lui qui a toujours constitué un tabou dans la société kabyle, 
semble devenir un objet apprivoisé, que la femme récitante se garde de toute 
nuance péjorative. Elle imagine son corps et celui de l’homme et fait donc appel à 
ses rêves, ses fantasmes. Elle ouvre la voie d’une littérature, laquelle n’existe certes 
que dans son esprit mais dénotant de l’imaginaire de l’érudition. L’évocation du 
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corps, impossible dans la réalité sociale kabyle, est rendue possible dans les textes 
féminins. 

L’image n’est pas immobilisée par la peinture des états d’âme et la poésie et la 
désignation du corps, comme dirait J. Duvignaud « n’est jamais innocente ». 
L’image symbolique se transpose et évolue en fonction de l’extase corporelle dont 
fait part la femme dans le corpus. Ceci se lit dans la thématique qu’elle développe 
et que l’agencement des thèmes révèle avec toute une série d’interférences entre 
eux.  

La voie de l’imaginaire attribue une valeur fondatrice au corps, conçu comme 
meilleur partenaire que l’on puisse avoir. Le corps, tabou et nourri par des 
contradictions, s’impose comme un lieu de prédilection du discours poétique et 
chanté. La femme découvre à travers son corps une autre issue à sa vie : une forme 
possible d’affirmation de soi ; « une forme possible de transcendance personnelle 
et de contact. Le corps n’est plus une machine inerte, mais un alter ego d’où émane 
sensation et séduction. Il devient le lieu géométrique de la reconquête de soi, un 
territoire à explorer à l’affût de sensations » (Le Breton, 2003 : 7). Elle a soudain la 
passion de son corps et favorise une relation toute maternelle, de bienveillance 
pour faire valoir celui-ci. Son effort à parler de son corps est une preuve du fait 
qu’elle souhaite l’assumer pleinement. Les différents registres du tableau 
assimilent le sens du corps à plusieurs couleurs. Séduction, sexualité, érotisme, 
affection, plaisir, souffrance, angoisse, négligence, vie malheureuse, infidélité, 
débauche, déshonneur et enfin beauté dévoilent toute la dignité du corps. Ces 
couleurs montrent l’évolution progressive et graduelle de son image dans le texte. 
Image négative et positive du corps ainsi opposent et relient : femme/homme, 
sentiment/désir, vouloir et pouvoir.  

La récitante impose un discours social sur le corps à travers le discours poétique. 
Elle travaille à définir le corps et à vivre l’unité de son existence. Des images 
symboliques mettent à profit sa souffrance causée par l’amour, l’impuissance de 
l’homme, l’infidélité, le déshonneur. Elles montrent également sa révolte contre 
l’homme, idiot, indifférent ou brutal, contre le destin et le bienfaiteur, contre la 
société (mariage forcé par exemple). Désormais elle refuse le cours des choses, 
ainsi que les pratiques sexuelles qu’on lui impose. La femme fonde sur une 
représentation rénovée, une identité plus légitime et acceptable. L’univers de 
l’image, fondement de la création poétique, tend à donner une signification au 
désordre apparent, et à révéler les logiques sociales et culturelles.  

Nous voulons enfin évoquer les caractéristiques de l’œuvre féminine anonyme 
chantée. L’apparition du corps dans cette dernière est destinée à l’explorer 
intimement dans le but de le communiquer par le domaine de l'esprit et de 
l'intelligence. Les différents textes dérivent d'un esprit féminin où le sujet du corps 
est une approche de l’être et de l’âme. La femme, s’aventure dangereusement. Elle 
a décidé de le chanter en dépit des risques qu’elle en court. 

Ainsi, toutes les sensations du corps sont reprises dans la création féminine orale. 
Elles sont nées essentiellement dans un enjeu de l’invention et de la fiction, donc 
de l’imaginaire, qui ne se constitue pas contre le réel. Le texte féminin chanté 
s’honore en premier lieu de dériver de la tradition orale, d’une création groupale. 
En second lieu, il envisage le corps dans un espace rituel, en tant que lieu de la 
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construction sociale de l’identité et dans ses relations avec l’appareil psychique. La 
poésie chantée féminine se voit comme une création. Aussi les traces du corps dans 
cet art féminin montrent-elles les situations érotiques extrêmes dénotant les 
différentes expériences et aventures amoureuses, rêvées, fantasmées ou mythiques 
mais ne le rebutent pas. Au contraire, elles le fixent dans la parole chantée pour 
l’actualiser.  

N’ayant jamais fait partie d’une école littéraire ou artistique, les femmes récitantes 
effectuent un travail spontané. Elles improvisent et inventent ces scènes cosmiques, 
dans une perspective euphorique et le moment de l’urar (de la joie) vient confirmer 
l’attachement de leur être à la vie.  

Les femmes pallient le manque et la frustration qu’elles vivent quotidiennement. 
Elles s’arrachent à la vie habituelle qui les considère comme non justiciables, qui 
les exclut. Le corps est rendu visible dans les vers, où l’homme, la femme, 
l’émotion, le rêve, le sexe et l’amour sont intégrés. Les images, les métaphores, les 
allusions et les comparaisons, les états d’âme remettent la vie en ordre. Le corps 
« s’écrit » dans l’imaginaire : les différentes parties du corps (visage, sourcils, cils, 
mains, jambes, taille, sexe) et tous les motifs d’échanges (regard, rêve, désir...).  

Pour le groupe de femmes qui sont à l’origine de la création des textes, dirions-
nous en conclusion, le corps parle si fort qu’il ne peut se taire. Sans doute ont-elles 
besoin de capter quelque chose qui échappe à tout discours logique et qui est un 
certain état d’harmonie entre elles et le monde. Les femmes ont su élaborer un 
contact direct avec le corps qu’elles ont retrouvé, évoquant pour elles une suture 
avec leur être, mais aussi avec l’homme qu’elles ne peuvent envisager séparé 
d’elles. 

Tous les symboles, toutes les images relevées ici sont autant d’aspects de la 
créativité féminine. Les vers mettent en scène la femme-individu qui veut sortir de 
sa solitude et fait en même temps sortir l’homme de la sienne. Autour du corps 
bouleversant bouleversé, elle se restructure publiquement et socialement dans le 
processus de la création poétique chantée. 

Dans toute la chanson kabyle qu’elle soit anonyme ou médiatisée, la femme 
(anonyme ou artiste) se crée un « Moi » neuf, qui dépasse ses déterminations 
sociales.  

Les poèmes féminins chantés n’ont pas de titres mais sont déterminés par tous les 
imaginaires que les femmes récitantes nous offrent. La chanson anime les désirs, 
attire l’écho sur tous les traits inhabituels du corps. Les urars, qui ont presque 
disparu aujourd’hui, étaient des moments d’ivresse. Dans le corpus examiné, le 
langage du corps circule dans les poèmes chantés par l’évocation des parties du 
corps qui reviennent le plus fréquemment. Cette évocation allie la beauté à de 
grandes qualités du cœur, mais aussi elle harmonise les contraires, réunit 
étroitement par l’imagination l’homme et la femme tout en améliorant leurs 
rapports. L’idéologie des femmes qui récitent les textes anonymes est à l’encontre 
de l’idéologie groupale organisatrice. Les femmes font rupture avec l’atavisme 
groupal dans leur création esthétique traditionnelle où le soi et le corps sont 
simultanément réinventés.  
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Questions de métrique kabyle traditionnelle  

Kamal Bouamara 

Université de Béjaïa (Algérie) 

عملة ل" المست"الأشكا روض في الشعر القبائلي التقليدي، فتبرز أنماطتعالج هذه المساهمة إشكالية الع  

يط" أو ، والتي تتوزع إلى ثلاث مستويات هرمية، هي: الوزن، و"الشكل الثابت"، و"الشكل الوسفيه

 المقطع )الفرعي(.

حلة وقد قام المقال بجرد مختلف الفرضيات التي تمخضت عن التفكير في هذه المسألة خلال المر

 م يكن لهاضيات، وعلى الرغم من أهميتها جميعا، لالاستعمارية الفرنسية، مشيرا إلى أنها، أي الفر

  .نفس التأثير على المتلقي

 ن ومعمري،واستنادا إلى الفرضية الرائجة في الأوساط القبائلية، والتي دافع عنها بن سيدرة وفرعو

، وتقديم حاولت المساهمة جرد أنواع الأوزان و"الأشكال الثابتة" التي يوظفها الشعر المدروس هنا

 لة موضحة لكل حالة.أمث

La poésie kabyle contemporaine est sensiblement différente de la poésie 
traditionnelle. Bien qu’il ne s’agisse ici que de cette dernière, nous pensons qu’il 
est nécessaire de commencer par montrer en quoi la première se démarque de la 
seconde. Cette distinction est par ailleurs nécessaire pour mieux cerner les contours 
de l’objet dont il sera question dans la présente contribution. 

Ainsi que nous l’avons écrit ailleurs (Bouamara, 2007), la littérature kabyle 
actuelle n’est plus ce qu’elle était au début de l’indépendance politique de l’Algérie, 
et encore moins durant l’époque coloniale française (1830-1962). La 
transformation profonde de la configuration littéraire d’expression kabyle 
traditionnelle est due, essentiellement, à l’avènement en Algérie, voire au Maghreb, 
de deux phénomènes culturels importants : il s’agit, d’un côté, de ce que l’on 
appelle le processus de « passage à l’écrit » et, de l’autre, de la médiatisation. Le 
phénomène de l’écrit, qui a traversé à la fois la langue et la culture berbères (dont 
la littérature) dès le milieu du XIXe siècle, a donné naissance, dans un premier 
temps, à une littérature orale transcrite et, plus tard, à une littérature écrite, dont la 
première création écrite en kabyle remonte aux années 19401. De leur côté, les 
moyens modernes de communication, à l’instar du disque magnétique et de la 
radio2 , et leur investissement immédiat par les artistes kabyles, notamment en 
France où il y a eu, dès les années 1910/20, une forte émigration, ont donné lieu à 
une littérature orale médiatisée. A l’heure actuelle, cette littérature écrite est 
diversement composée, puisque plusieurs genres dits « modernes » sont 
représentés : poésie, roman, nouvelle, chronique, théâtre, etc. Par ailleurs, en ce qui 

                                                 
1 Les cahiers de Bélaid ou la Kabylie d’antan, ouvrage qui n’a été publié par le FDB (Fichier de 
Documentation Berbère) qu’en 1963 (en version bilingue : kabyle/français), ont été rédigés en réalité 
dans les années 1940, puisque Bélaid décède en 1950. 
2 La radio d’Alger a commencé à émettre en kabyle dès 1937 ; celle de Béjaïa (ex-Bougie) en 1947. 
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concerne la poésie écrite, de nombreux recueils ont été publiés durant ces deux 
dernières décennies, dans lesquels on trouve de la poésie versifiée, de la poésie 
libre, mais également de la prose poétique.  

Pour ce qui est de la littérature orale traditionnelle, en général, nous pensons 
qu’elle présente au moins les deux caractéristiques suivantes :  

(i) elle est d’essence orale, ce qui signifie qu’elle se manifeste publiquement 
soit sous forme chantée, soit sous forme déclamée, ou alors sous forme mixte ; 

(ii) elle est très souvent3 versifiée. 

La présente contribution se limitera à la métrique de cette poésie orale 
traditionnelle.  

Quelques définitions relatives à la métrique  

La métrique, écrit Cornulier (1995 : 13), est l’étude des régularités systématiques qui 
caractérisent la poésie littéraire versifiée, qu’il s’agisse des formes de vers (mètre), de 
groupes de vers (strophe) ou parfois de poèmes entiers (« forme fixe ») ... (c’est nous 
qui soulignons). 

Etudier la métrique d’une poésie donnée, consiste donc à rendre compte des types 
de mètres qui y sont employés, des « formes fixes » des poèmes et, éventuellement, 
des « formes » intermédiaires. Le mètre étant défini par un nombre défini de 
syllabes, la syllabe est par conséquent l’unité de base de toute métrique. Au dessus 
du mètre, il y a la « forme fixe » du poème et, comme forme intermédiaire, on peut 
trouver éventuellement les strophes, voire les sous-strophes. L’existence de la 
strophe n’est par ailleurs attestée que si le poème est constitué de vers dont le 
nombre correspond, au moins, au double de celui dont les formes fixes simples 
sont formées. En outre, les strophes, lorsqu’elles existent, sont délimitées par le 
changement de la rime à l’intérieur du poème. Nous y reviendrons.  

Les différentes hypothèses sur la métrique kabyle 

La réflexion sur les mécanismes qui meuvent la poésie kabyle traditionnelle 
remonte à l’époque coloniale 4 . Après l’indépendance, elle n’a pas cessé de 
connaître un regain d’intérêt, dans la mesure où des hypothèses abondent. Nous 
nous limiterons aux plus importantes et par ordre chronologique de leur apparition. 

L’hypothèse de Basset (1952)5  

En analysant quelques poèmes de veines et de factures différentes, Basset a 

proposé pour le kabyle une théorie de type accentuelle. « Sa description, écrit 

                                                 
3 Dans les dits de chez Cheikh Mohand (Mammeri, 1990), on trouve bien de la prose rythmée. 
4 Voir notamment Hanoteau (1867), Ben Sedira (1887) et Basset (1952). 
5 La première édition des écrits de Basset sur la métrique kabyle date de 1952 ; ici, nous 
utilisons l’édition de l’EDB (1986, 1989). 
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Bouamara (2003 : 303), a porté sur la rime, la scansion syllabique et les accents. 

Sur la base de la rime, Basset a distingué deux types de poèmes : (i) deux neuvains 

dont la rime est configurée comme suit : aab, aab, aab ; (ii) six sizains dont la 

formule rimique est variable d’un poème à l’autre. Sur la base du décompte 

syllabique, il a constaté l’irrégularité du nombre de syllabes en passant d’un vers à 

l’autre (le nombre va de 5 à 8) […]. Enfin, sur la base de l’accent, l’auteur a décelé, 

en général, 03 accents pour chaque vers analysé ». Il s’agit donc, selon Basset, 

d’une métrique à trois accents. 

L’hypothèse de Mammeri (1969, 1991) 

Selon Mammeri (1969 : 79, 1991 : 84), qui a repris Ben Sedira (1887) et Feraoun 
(1960), le vers kabyle est fondé sur trois caractéristiques : la syllabe, le décompte 
syllabique et, enfin, la rime ou l’assonance – qui marque toujours la fin de vers.  

L’hypothèse de Chaker (1984)  

A travers son analyse qui a porté sur deux poèmes appartenant à la veine dite 
villageoise, Chaker remarque que le vers kabyle repose plus fondamentalement sur 
deux types de récurrences : 

(i) récurrences phoniques, dont : a. intonatives ; b. accentuelles ; c. 
phonologiques parmi lesquelles la rime (ou l’assonance) ; 

(ii) récurrences grammaticales, au sens large du terme : lexicales, 
morphologiques et syntaxiques. 

Chaker (1984 : 43) soutient que l’élément fondamental du vers kabyle se situe bien 
au niveau de la structuration prosodico-syntaxique et que « Les autres formes de 
récurrences, bien qu’elles ne soient pas totalement absentes (RIME, 
SYLLABATION..., cf. ci-dessus), paraissent nettement secondaires et peu 
prégnantes. » 

Soulignons que dans cet article, Chaker propose une disposition typographique des 
vers en hémistiches.  

L’hypothèse de Salhi (1996, 2007)  

Salhi (1996 : 62) a axé sa démonstration en prenant en considération a. la mélodie 

de l’énoncé (vers), c’est-à-dire l’intonation ; b. son organisation syntaxique et c. 

son organisation sémantique. Autrement dit, Salhi propose également la disposition 

typographique des vers en hémistiches.  

L’hypothèse de Bounfour (1999) 

Bounfour a fondé son hypothèse sur trois types d’arguments : la structuration 
prosodico-syntaxique des vers, la qualité de la rime/assonance et la transcription 
autochtone de la poésie en caractères arabes. Selon Bounfour, les fins de vers 
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kabyles, par opposition aux fins des sous vers, s’achèvent par des syllabes 
marquées, comme la CVC ou CVCC. 

Par ailleurs, Bounfour, comme Chaker et Salhi, propose la disposition des vers en 
hémistiches.  

L’hypothèse de Bouamara (1995, 2003) 

Après avoir remis en cause l’hypothèse selon laquelle la rime ne clôt pas seulement 
les fins de vers, mais également les fins des sous vers, Bouamara (2003 : 315 et 
suivantes) soutient que c’est la courbe intonative – qui se manifeste lors de la 
déclamation des poèmes oraux – qui constitue le critère démarcatif entre les fins de 
vers et celles des sous vers.  

A l’instar de Chaker, Salhi et Bounfour, Bouamara propose également la 
disposition en hémistiches.  

L’espace du présent article ne nous permettant pas d’en dire plus sur les 
fondements de chacune de ces hypothèses6, nous allons donc à l’essentiel. En fait, 
le nœud du problème que tente de traiter ces hypothèses se situe au niveau de la 
définition du vers (kabyle), d’où cette question récurrente : sur quels critères se 
définit le vers kabyle ? Selon : 

– le nombre de syllabes et la rime ou assonance, qui clôt les fins de vers (Ben 
Sedira, 1887 ; Feraoun, 1960 ; Mammeri, 1969) ; 

– le nombre de syllabes et la rime ou assonance, en plus d’autres critères, tels 
que l’accent (Basset, 1952), les éléments grammaticaux (Chaker, 1984), le 
rythme et l’harmonie (Salhi ; 1996, 2007), le marquage de la syllabe (Bounfour, 
1999), l’intonation (Bouamara ; 1995, 2003).  

Il va de soi qu’en fonction de l’hypothèse retenue, on aura affaire soit à des vers 
simples, soit à des vers composés, constitués de deux ou trois hémistiches (ou vers 
composants). En conséquence, nous obtiendrons, dans un cas comme dans l’autre, 
non seulement des mètres différents, mais également des « formes fixes » 
différentes.  

On trouvera dans Bouamara (2003 : 312 et suivantes) un compte rendu détaillé et 
critique sur chacune de ces hypothèses. Par ailleurs, l’hypothèse que nous avons 
défendue pour la poésie kabyle – attribuée à Si Lbachir Amellah (1861-1930) – en 
2003, nous paraît aujourd’hui limitée, parce qu’elle ne s’est fondée que sur 
l’intuition et l’ouie. Ainsi que Chaker (1999) l’a fait pour l’accent en kabyle, il 
serait nécessaire de recourir à l’analyse instrumentale pour mesurer l’intonation et 
en avoir des données chiffrées.  

Par prudence, nous nous en tiendrons donc ici à l’hypothèse défendue par la chaîne 
Ben Sedira (1887), Feraoun (1960) et Mammeri (1969, 1991) ; la seule hypothèse 
qui a par ailleurs fait école dans le domaine kabyle jusque-là. Selon ces auteurs, le 
vers kabyle est défini par le nombre de syllabes et la rime, qui clôt les fins de vers. 

                                                 
6 Pour plus de précisions sur ces différentes hypothèses, cf. Bouamara (2003 : 302 et suivantes). 
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Il va de soi que la rime constitue un critère important à la fois dans la définition du 
vers et dans celle de la « forme fixe » du poème. 

Les différents mètres de la poésie kabyle traditionnelle 

Dans l’un de ses travaux, Mammeri (1991) a essayé d’identifier les types de 
mètres de la poésie kabyle traditionnelle. Selon lui, ils sont au nombre de quatre : 
le 7-syllabe 7 , le 5-syllabe, le 4-syllabe et enfin le 3-syllabe, lequel est très 
épisodique. Typologie que nous admettons. En revanche, lorsque ces types se 
combinent entre eux et donnent lieu aux différentes « formes fixes », nous 
remarquons que certaines d’entre elles n’ont curieusement pas été repérées par 
l’auteur.  

Dans le présent article, il s’agit de compléter autant que faire se peut cette liste de 
« formes fixes » et d’illustrer nos propos en donnant des exemples que nous 
puiserons dans un corpus de poèmes kabyles attestés. Notre corpus est 
essentiellement constitué des recueils suivants : Hanoteau (1867), Ben Sedira 
(1887), Boulifa (1904) 8 , Mammeri (1969, 1988) et enfin Bouamara (2003). 
Certains de ces recueils posent néanmoins un sérieux problème de datation : entre 
les trois premiers et les autres, il n’y a pas en effet de commune mesure. Les trois 
premiers, qui portent sur la poésie kabyle du XIXe siècle (et sur celle des siècles 
précédents), ont été publiés au cours du XIXe siècle. En revanche, bien qu’il soit 
question de poésie de la même époque, les autres n’ont été constitués et publiés 
qu’au cours du XXe siècle. Ce problème de datation ne concerne pas seulement les 
recueils que nous venons de citer, il est généralisable à tous les autres travaux dont 
les conditions de collecte, de constitution et de publication sont similaires. La 
question qui s’impose est dès lors la suivante : comment doit-on traiter un recueil 
qui est censé rapporter les dits oraux des poètes du XIXe siècle, voire du XVIIIe 
siècle, mais dont l’établissement et la publication n’ont été effectués qu’au cours 
du XXe siècle, par exemple ? Est-ce vraiment de la poésie du XIXe siècle (du 
XVIIIe siècle, etc.) ? La question mérite d’être posée.  

Nous savons que dans le contexte de l’oralité, la mémoire des personnes est 
sélective et qu’au fil du temps, les productions orales, y compris les plus 
symboliques pour le groupe, s’érodent, s’oublient et disparaissent à jamais. Comme 
conséquence immédiate de ce phénomène d’érosion, qui est par ailleurs inhérent à 
toutes les littératures orales, nous n’arrivons à obtenir des poèmes du passé que des 
versions tronquées de mots, de vers, voire de strophes entières. Ces 
« amputations » pourraient en conséquence nous induire en erreur, particulièrement 
dans le champ de la métrique où il est question de mètres et de « formes fixes ». 
Elles pourraient par ailleurs fausser complètement les données métriques. Serait-ce 
la raison pour laquelle Mammeri (1991) n’a pas répertorié certaines « formes 
fixes » en usage dans la poésie kabyle « ancienne », comme le huitain et les formes 
à 10 et à 12 vers ?   

                                                 
7 Le 7-syllabe est pour Mammeri (1991 : 84) le vers « d’or » de la poésie kabyle. 
8 Bien qu’il n’ait vu le jour qu’au tout début du XXe siècle, le travail de Boulifa sur la poésie de Si 
Mohand Ou-Mhand a été réalisé du vivant même du poète. 
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Les « formes fixes » sans la rime 

Selon la combinaison de ces types de mètres, nous obtiendrons les « formes fixes » 
que nous donnerons ci-après. Celles-ci peuvent avoir deux statuts différents : elles 
sont considérées soit comme des poèmes monostrophiques, soit comme des 
strophes (ou des sous-strophes) qui composent les poèmes longs.  

Les formes monostrophiques 

1) Le quatrain et le quintil 

Les formes du quatrain et du quintil sont employées, par exemple, chez Sidi Qala, 
un poète qui a vécu bien avant l’avènement de la colonisation française en Algérie.  
 
– Le quatrain : 77 77  

 
L’exemple suivant est un poème de Sidi Qala (Mammeri, 1988 : 216). 
 
Ddwa usemmid t-times  
Remède froid-du c’est feu 
Le remède au froid c’est le feu 
Di ccetw’ur tesɛi nnuba  
En hiver n’a pas-elle tour 
Toujours là l’hiver 
 
Anebdu teqqim weḥdes  
Eté reste-elle seule 
Vienne l’été et elle est délaissée 
Alamma tella ssebba  
Jusque existe-elle occasion  
Sauf en cas de nécessité 
 
Mais, contrairement à ce que soutient Mammeri (1991 : 85), certaines de ces 
formes ne sont pas archaïques, puisqu’elles étaient encore en usage au milieu du 
XIXe siècle. Par ailleurs, on les trouve en usage chez les femmes, durant la guerre 
d’Algérie (1954-1962). 
 
– Les quintils  

(i) 747 77  
 
Comme illustration, un fragment d’un poème de Mohand Saïd Ath Lhadj 
(Djellaoui, 2004 : 127) : 
 
A ṭṭir bu leǧnaḥ ɤewwer 
Ô oiseau aux ailes prend-toi le ciel 
Oiseau aux ailes rapides, prends ton envol 
Qbel a-tenqer 
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Avant poind-elle  
Avant le lever du soleil  
  
(ii) 777 77  
 
Exemple : fragment d’un poème anonyme (Bouamara, 2005 : 95). 
                           
Amjahed seddaw ṭṭarma  
Maquisard-le en dessous mûrier-le 
Quant au maquisard, embusqué derrière un mûrier 
Iluɛa-t-id ccaf-is  
Interpelle-il-lui chef-son 
Le chef lui intima l’ordre 
Mi s-yenna kkes lfista  
Quand lui-dit-il ôtes veste-la 
d’ôter sa tenue (militaire)                

2) Les sizains 

Le sizain se manifeste sous plusieurs formes, mais les plus connues sont les 
suivantes : 
 
(i) 75 75 75  
 
Exemple : fragment d’un poème de Mouh Aït Messaoud (Mammeri, 1988 : 132).  
 
A Dadda Yusef ay ungal 
Ô grand-frère Youcef ô symbole 
Dadda Youcef maître des symboles 
Ay ixf l-lehl-is 
Ô premier de-pairs-ses 
Prince des poètes 
  
(ii) 74 74 77  
Exemple : fragment d’un poème de Ahmed d’Ighil Hemmad9 (Mammeri, 1988 : 
352 et suivantes)  
Sslaţ ɤefk a nnbi ṭṭaher 
Prière sur-toi ô Prophète parfait 
Par toi je prélude Prophète impeccable 
A nnwayri 
Ô rayonnant 
Et rayonnant 
 
 
 

                                                 
9 C’est cette forme que Ahmed Arab d’Ighil Hemmad a adoptée pour composer son poème 
Lmursel « l’envoyé ». 
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(iii) 57 57 57  
 
Exemple : fragment d’un poème de Idir Ou-Bahman (Djellaoui, 2004 : 141). 
 
A leḥmam sru 
Ô pigeon envole-toi 
Ô pigeon prends ton envol 
Neţxil azegza l-leryac 
S’il te plaît bleu de-plumes 
Je t’en prie, oiseau aux plumes bleues 
        
 (iv) 77 77 77 
 
Exemple : poème de Youcef Ou-Kaci (Mammeri, 1988 : 98). 
 
Mmi-s n taǧǧalt aras 
Fils-son de veuve brun 
Le bel enfant de la veuve 
Ur iţţaggad tirsasin 
N’a pas peur balles 
Est impavide sous les balles 
 
Ces factures étaient déjà employées dans la poésie d’avant l’époque coloniale ; on 
les retrouve en effet chez Sidi Qala et chez Youcef Ou-Qasi10 – un poète d’entre les 
XVIe et XVIIe siècles – mais elles existent encore de nos jours. 
 

3) Le septain 

Cette forme s’obtient en combinant le 7-syllabe et le 5-syllabe.  
 
(ii) 77 77 757 
 Exemple : fragment d’un poème de Mouh Aït Messaoud (Mammeri, 1988 : 152 et 
suivantes) . 
 
Ay ixf-iw ignen yesreɛ 
Ô tête-mon dormir-en assoupir-il 
Mon esprit assoupi assommé 
Ur k-ẓiden iɤuraf 
Ne pas toi-tritures meules 
Tu n’as point été assez trituré 
Tideţ yesgaǧǧ-iţ ṭṭmeɛ 
Vérité est bannie-il cupidité 
La cupidité a banni la vérité 

 

                                                 
10 Pour de plus amples informations sur ce poète, le lecteur peut consulter Mammeri (1988 : 62-141). 
On trouvera également une notice biographique sur ce poète dans Bouamara (2001). 
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4) Les huitains 

Le huitain n’a curieusement pas été signalé par Mammeri (1991), sans que nous 
sachions pourquoi. Cette facture était pourtant employée dans plusieurs répertoires 
que nous avons consultés et dont les recueils ont été établis par Mammeri lui-même 
(1988). Cette facture est, entre autres, employée par Sidi Qala11, Youcef Ou-Qasi, 
Ali Amrouche et enfin par Yemma Xliǧa. Les formes du huitain les plus répandues 
sont les suivantes : 
 
(i) 77 77 77 77 
 
Exemple : fragment de Yemma Khelidja (Mammeri, 1988 : 382). 
 
A Rebbi efk-d ameččim 
Ô Dieu donne-nous neige aux flocons 
Faits mon Dieu tomber la neige à gros flocons 
Deg genni ad yeg aɛlawen 
Dans ciel il fera tapis 
Jusqu’à faire des voiles dans le ciel 
        
(ii) 75 75 75 75 
 
Exemple : fragment d’un poème de Ali Amrouche (Mammeri, 1988 : 260). 
 
Ay afsiḥ bu lekluf 
Ô poète aux intrigues 
Poète intriguant 
iţţɤurrun tidma s ssda 
Séduisant femmes avec chant 
Tu séduits les femmes de tes accords  
 

5) Les neuvains 

Certains auteurs, comme Mammeri (1969), estiment que la « forme » du neuvain a 
été créée par Si Mohand Ou Mhand (1848-1905) au point de lui donner le nom de 
« asefrou mohandien » (Mammeri, 1969). A ce propos, nous apportons ici quelques 
précisions qui peuvent faire progresser le débat sur la métrique kabyle.  

Le manque drastique de documents écrits datant du XIXe siècle et d’avant la 
période coloniale nous empêche d’affirmer si oui ou non le neuvain, comme forme 
autonome, a existé avant Si Mohand12. Ce dont nous sommes sûrs en revanche, 
c’est que le neuvain a bel et bien existé avant lui, en tant que sous-strophe de 
poèmes longs. Nous en concluons que Si Mohand n’a fait que donner au neuvain 
une autonomie, pérenne, qui a résisté à l’épreuve du temps, en ce sens que le 

                                                 
11 On trouve le huitain dans taqsiṭ l-leḍyur « le dit des oiseaux », Mammeri (1988 : 226-257). 
12 On trouve bien le neuvain – en tant que strophe – dans les poèmes kabyles recueillis par Hanoteau 
dans les années 1850-60, c’est-à-dire avant que Si Mohand n’entre en scène.  
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neuvain a, depuis Si Mohand, fortement marqué la poésie kabyle de tous ses 
successeurs.  

La seule forme du neuvain que nous connaissons est la suivante : 

 
(i) 757 757 757  
 
Exemple : fragment d’un poème de Si Mohand (Mammeri, 1969 : 146). 
 
Yeggul wul-iw s wurfan 
Fait serment-il cœur-mon avec colère 
Mon cœur avec colère a fait serment 
Lɛibad imeɛfan 
Personnes malpropres 
De ne jamais fréquenter 
Ur ten-giɤ d lemḥibba 
Ne pas fais-je de amour 
Les individus tarés 
 
(ii) 773 773 773  
 
Une autre forme, plutôt singulière, a existé cependant. Nous la trouvons employée, 
par exemple, dans le poème anonyme appelé Taqsiṭ n ttuḥid, « Méditation sur 
l’unicité de Dieu » (Mammeri, 1988 : 342).  

 
Sslaţ fell-ak la ɛeḍla 
Prière sur-toi sans retard 
Loué sois-Tu sans répit 
Lehdur fell-ak ay ẓidit 
Paroles sur-toi que sont douces-elles 
Douce est la parole dite sur Toi 
Ay utwil 
Ô habile 
Très sagace 

6) La « forme » à 10 vers  

Comme pour le huitain, la « forme fixe » à 10 vers n’a pas non plus été signalée 
par Mammeri (1991). Il y en a pourtant plusieurs dans Mammeri (1988). En voici 
quelques exemples : 
 
(i) 77 77 77 77 77  
Exemple : fragment du poème anonyme appelé Aḥeddad l-lqalus, « Le forgeron de 
Akalous » (Mammeri, 1988 : 168) 13. 
 

                                                 
13 Cette « forme » est également en usage dans un poème de Sidi Arab Ait Sidi Amar (Mammeri, 
1988 : 206) et dans un poème de Sidi Qala (Mammeri, ibid. : 246). 
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Xeddmeɤ i medden akk° lxir 
Je fais aux personnes toutes bien-le 
Je suis le serviteur de tout le monde 
Nekk d aḥeddad si Lqalus 
Moi c’est forgeron de Akalous 
Moi le forgeron d’Akalous 
 
(ii) 757 77 757 77  
 
Exemple : fragment d’un poème appelé Taqsiṭ n welɤem, « La légende du 

chameau » (Mammeri, 1988 : 318). 

 

Sslaţ ɛli-k d isem-ik ẓid 

Prière sur-toi c’est nom-ton doux-il est 

Je prélude par Toi Doux est ton nom 

Itekkes ttesdid 

Enlève-il rouille 

Il décape  

Seg wul yellan d imxegges 

De cœur ayant c’est rouillé  

Les cœurs rouillés 
 

7) La « forme » à 12 vers  

Cette « forme » n’a pas été non plus signalée par Mammeri (1991), bien que nous 
la trouvions à l’œuvre, d’un côté, dans quelques poèmes de Youcef Ou-Qasi, de 
l’autre, chez Sidi Qala (Mammeri, 1988 : 254).  
 
(i) 77 77 77 77 77 77  
 
Exemple : fragment d’un poème de Youcef Ou-Kaci (Mammeri, 1988 : 88). 

Ssalamu ɛalikum 
Salut à vous 
Salut à vous 
A ssyadi ssamɛin 
Ô hommes entendeurs 
Hommes qui m’écoutez 
 
(ii) 77 74 77 74 74 77 
 
Exemple : fragment d’un poème de Youcef Ou-Kaci (Mammeri, 1988 : 92). 

A leḥmam ar k-nceyyeɛ 
Ô pigeon que toi-envoyons-nous 
Va ramier mon messager 
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Neqqel deg-gifeg-ik ɛjel 
Déplace-toi de envol-ton hâte-toi 
Prends ton envol hâte-toi 

Les « formes fixes » avec la rime 

Comme nous l’avons dit plus haut, la rime (ou assonance) – bien qu’elle ne 
modifie pas le mètre – compte bien dans la définition du vers, dans la mesure où 
elle nous en indique la fin. Par ailleurs, elle donne à une « forme fixe » donnée 
diverses configurations. Ainsi, en mettant en jeu la rime, on obtient de la « forme » 
du sizain les configurations suivantes : 
 
(i) ab ab ab  
  77 77 77 
 
Exemple : fragment d’un poème de Youcef Ou-Kaci (Mammeri, 1988 : 80). Dans 
le sizain ci-après, la rime/assonance est en it/el.  
 
Yiwen d bu-zegza neɛqel-it 
L’un c’est au bleu on reconnaît-le  
De loin vêtu de bleu on le reconnaissait 
Seg-geɤzer i d-uxutel 
De ravin que guette-il 
Qui guettait du fond d’un ravin 
Ma yella d uḥdiq neffer-it 
Si il est c’est sage on tais-le 
S’il est sage je tais son nom 
Abrid wayeḍ ad iqatel 
Fois autre combattra-il 
Mais que la fois prochaine il combatte  
           
(ii) ab a’b a’’b       
  77 77 77       
 
En revanche, dans ce poème de Youcef Ou-Kaci (Mammeri, 1988 : 98), seuls les 
vers pairs riment entre eux en in. 
 
Mmi-s n taǧǧalt aras 
Fils-son de veuve brun 
Le bel enfant de la veuve 
Ur iţţaggad tirsasin 
Ne pas craint-il balles 
Est impavide sous les balles 
 
Ur ikkat ur iţţwexxir 
N’attaque-il ni recule-il 
Il n’attaque ni ne recule  
Ur iţţadded di tɤaltin 
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Ne se met-il debout dans collines 
Ni ne se profile sur les collines 
 
Il en est de même de la « forme » du neuvain. La configuration la plus répandue est 
fort probablement celle-là : 
 
(i) 
aab aab aab 
757 757 757 
Comme dans ce poème de Si Mohand (Mammeri, 1969 : 146). 
 
Yeggul wul-iw s wurfan 
Fait-il serment cœur-mon avec colère 
Mon cœur avec colère a fait serment 
Lɛibad imeɛfan 
Personnes malpropres 
De ne jamais fréquenter 
Ur ten-giɤ d lemḥibba 
Ne pas les-fais-je de amour 
Les individus tarés 
 
Mais il en existe d’autres14, à l’image de : 
 
(ii) 
aab a’a’b aab 
757 757  757  
 
(iii) 
aab aab a’a’b 
757 757 757  

Les « formes » polystrophiques  

Au niveau des « formes fixes » polystrophiques, les « formes fixes » simples, dont 
nous venions de parler, perdent leurs autonomies ; elles deviennent des éléments 
constitutifs de poèmes longs. Aussi, selon la longueur du poème, peut-on obtenir 
diverses « formes fixes » longues, dont les suivantes.  

(i) Les neuvains juxtaposés 

L’exemple de Taqsiṭ n 1871 « La révolte de 1871 » (Mammeri, 1988 : 440-455).  

Cette pièce, composée de 23 neuvains, c’est-à-dire de 207 vers, se subdivise en 6 
strophes. Les vers de la première et ceux de la deuxième, composées chacune de 6 
neuvains juxtaposés, riment respectivement en an/i et en is/am ; ceux des 3e, 4e et 

                                                 
14 Pour plus de détails sur ces configurations rimiques dans la poésie attribuée à Si Lbachir Amellah 
(1861-1930), voir Bouamara (2003 : 348 et suivantes). 
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5e, composées chacune de 3 neuvains, riment respectivement en uq/ar, it/ar et en 
ef/ya ; en revanche, la 6e et dernière strophe n’est composée que d’un seul neuvain, 
lesquels riment en i/em. Comme nous l’avions expliqué plus haut, c’est le 
changement de la rime dans un poème qui nous renseigne sur l’existence de la 
strophe.  

Donnons-en un fragment pour illustration. 

Première strophe : an/i 

 
Sslaţ ɤefk a nnbi Lɛednan 
Prière sur-toi ô Prophète Adnani 
Gloire à toi Prophète Adnani 
Bu yisem aẓidan 
Au nom doux 
Doux est ton nom 
A rrsul a ttejra mm tili  
Prophète ô arbre aux ombres 
Envoyé comme un arbre ombreux  
 
Seconde strophe : is/am 
 
Taqsiṭ ad ţ-bduɤ s lqis 
histoire la-commencerai-je avec mesure-la 
Je vais entamer ce poème avec art 
Fhem ay ukyis 
Comprends ô sage 
Esprit sagace écoute-le 
S lmizan bḍiɤ nndam 
Avec mesure découpe-je poème 
J’en ai mesuré les vers  

(ii) La juxtaposition de neuvains, de sizains et de quatrains 

Nous prenons comme exemple un poème de Mohand Saïd des Ait Melikech 
(Mammeri, 1988 : 416-423). Ce poème appelé Ma neqqim akka ur nerbiḥ « Une 
lutte inégale » commence par deux neuvains, lesquels sont suivis par des sizains et 
des quatrains. Donnons-en un fragment : 
 
Sslaţ ɤefk a nnbi ay ucbiḥ 
Prière sur-toi ô Prophète ô bel homme 
Gloire à toi Prophète clair 
S lɛad n ttesbiḥ 
Avec serment de chapelet 
Par le chapelet 
S lɛad n ssef g lmeḥreb 
Avec serment de rangs dans mosquée 
Par les rangs de prieurs dans les mosquées 
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Ce neuvain en est suivi par un autre, puis par plusieurs sizains comme celui-ci : 
 
Taqsiṭ imiren a ţ-imliḥ 
pièce alors elle-sera-il charmante 
Ton poème alors sera beau 
Ad iɤli w’innumen jjdab 
Il tombera celui ayant habitude de danse-de-l’extase 
A faire choir les danseurs extatiques 

Conclusion 

Dans la présente étude, nous voulions faire le point sur la question de la métrique 
kabyle traditionnelle et d’en dresser un état des lieux, ne serait-ce que provisoire. 
La poésie kabyle « traditionnelle » (par opposition à la poésie kabyle médiatisée) 
étant caractérisée essentiellement par son oralité directe et sa versification. Le 
premier problème qui se pose est celui du corpus à exploiter.  

Etablir un état des lieux de la métrique kabyle traditionnelle suppose que nous 
connaissons cette poésie, que nous disposons d’un continuum de recueils datés et 
sérieusement établis, ce qui n’est pas le cas dans le domaine kabyle. En effet, l’un 
des premiers recueils, sinon le premier, dont nous disposons est celui que 
Hanoteau a publié en 1867, lequel a été constitué durant les années 1850-60 et qui 
porte, selon l’auteur, sur la poésie de ses contemporains. Nous pouvons également 
exploiter aux mêmes fins d’autres recueils, certes moins importants, mais qui 
datent cependant de la fin du XIXe siècle, tels que Ben Sedira (1887), Rinn (1887), 
R. Basset (1892) et Luciani (1899).  

A côté de ces documents du XIXe siècle, nous disposons d’une autre catégorie de 
recueils de « poèmes kabyles anciens », mais dont l’établissement a été fait au 
cours du XXe siècle. Parmi ceux-ci, il en est qui sont plus importants, plus 
diversifiés et plus représentatifs de la poésie kabyle traditionnelle que tous les 
recueils de poésie du XIXe siècle réunis. Le recueil que Mammeri (1988) a publié, 
pour la première fois en 1980, est de ceux-là.  

Mais ce recueil, à l’instar de nombreux autres recueils de poésie « ancienne » dont 
la constitution et la publication ont été effectuées au cours du XXe siècle, date 
qu’on le veuille ou non du XXe siècle. En conséquence, cette dernière catégorie 
d’ouvrages a moins de valeur documentaire que les ouvrages qui ont été publiés au 
cours du XIXe siècle. Prenons l’exemple du recueil de Mammeri (1988) et voyons-
le de plus près. L’un des problèmes qu’il soulève est sans doute celui des époques 
auxquelles les poètes qu’il mentionne ont vécu : ces poètes n’ont pas été présentés 
par ordre chronologique, ce qui constitue un écueil pour les situer sur l’axe du 
temps. D’où la difficulté de savoir qui a vécu avant qui. Ce problème épineux de 
datation, qui est sans doute inhérent à toute production orale, constitue néanmoins 
un problème difficile à surmonter pour dresser un bilan évolutif des mètres et des 
formes fixes employés dans la poésie kabyle « ancienne ».  

Le bilan des mètres et des formes fixes que nous avons tenté d’établir ici n’est ni 
exhaustif, ni représentatif de toute la poésie kabyle. Pour pouvoir atteindre un tel 
objectif, il va falloir lancer plusieurs travaux à l’avenir. D’abord, on doit 
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commencer par répertorier puis rassembler tous les documents fiables existants. 
Parmi ces derniers, il en est qui ont été déjà publiés et qui ont été, plus ou moins, 
exploités dans le cadre de la métrique, mais également à d’autres fins. En revanche, 
ceux qui ont été constitués au cours des deux ou trois dernières décennies dans le 
cadre de travaux de recherche universitaire, par exemple, n’ont pas été 
suffisamment exploités dans le cadre qui est le nôtre. Leur étude, qui nécessite à 
elle seule plusieurs thèses, nous fournirait certainement de plus amples 
informations sur ce sujet.  

Par ailleurs, le bilan dressé ici s’est fondé sur la théorie syllabique. Celle-ci donne 
de la poésie kabyle, d’une part, des mètres et des vers simples et, d’autre part, des 
formes fixes dont nous avons rendu compte ici. Mais l’hypothèse syllabo-
intonative que défendent plusieurs métriciens kabyles, bien qu’avec des 
argumentaires différents, est plausible également. Elle est intéressante et mérite 
qu’on l’approfondisse, dans la mesure où elle nous fournit un autre type de 
disposition typographique des vers et des poèmes kabyles. Mais pour que 
l’hypothèse de la disposition des vers en hémistiches soit plus valide, il ne faudra 
plus se fonder seulement sur l’intuition et l’ouie, il est absolument nécessaire de 
recourir à l’analyse instrumentale pour mesurer l’intonation esthétique qui, 
rappelons-le, entre en jeu lors de la déclamation de la poésie orale. 

L’autre perspective de travail qui nous paraît intéressant à mener, concerne l’étude 
de la métrique en relation avec la syntaxe de la phrase. L’étude des types de rejets 
et des contre-rejets qui existent dans cette poésie pourrait nous fournir des 
éclaircissements utiles à la compréhension de la métrique.   
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De la transcription à la transtylisation d’un récit oral.  

Ou vers l’établissement des bases d’une écriture moderne 

Najate Nerci  

L.A.P.R.I.L – Université Michel  

de Montaigne Bordeaux III 

. إذ لم هخمن الشفهي إلى الكتابي المنعطف البارز والحاسم في تاري الأدب الأمازيغي انتقال يعد
كلي شمجرد انتقال للموروث الشفهي إلى مرحلة الكتابة والتدوين، أي محض عمل يكن هذا العبور 

لب هذا واشتغال صوري، وإنما كان تحولا جذريا من حقل رمزي إلى آخر، وإحداثا لنقلة نوعية في ق
 .ته إلى عهد جديد وحياة أخرىالتراث الشفهي حمل

 يةأهم الذي يوليتابة الأسطورة، تقترح هذه الدراسة مقاربة نمط من أنماط كتابة وإعادة ك
 ما يجعلعوى للوظيفة التدوينية والتأليفية التي يضطلع بها الكاتب المؤلف في انشغاله بالبحث قص

عبد  زه الأستاذبالعمل الأدبي الذي أنجويتعلق الأمر  كتوبا وفق قواعد الكتابة الأدبية.نصه إبداعيا م
ذي اهتم  ن حمو أونامير" ) حكاية حمو أونامير(، والتحت عنوان" أومِيي   1991 العزيز بوراس سنة

اق بين فيه بإعادة بناء قصة أونامير وأخباره، بترميمها وملء بياضاتها وضمان الانسجام والاتس
 ي الكتابةمكوناتها وعناصرها. وقد رام هذا العمل التأسيس من داخل الثقافة الأمازيغية لتقاليد ف

نصية وفوق من العمليات التحويلية اللغوية وال بالتركيز على عدد ني،الحديثة والتعبير الأدبي الف
ي هذه الدراسة على رصد مظهرين من مظاهر هذا التحويل ف لقد انكبتالنصية والأسلوبية... و

شكله  العناية بتنظيم الموازيات النصية ومنح النص الشفهيتتجلى أولاهما في عمليتين اثنتين: 
تلف فنون الرهان على اللغة والأسلوب ومخوتتمثل ثانيهما في ي الكتابي ، الطباعي ووضعه الاعتبار

ن يصير وتقنيات التحويل الأسلوبي لنص ينتمي إلى الثقافة الشفهية، ويحمل خصائصها، ويراد له أ
  .وثقافي جديد للأدب الأمازيغيمكتوبا منسجما ومتسقا ومعبرا عن وضع لغوي  نصا

Le passage de l’oral à l’écrit a été l’étape la plus marquante et la plus déterminante 
dans le parcours de la littérature amazighe. Il ne s’est pas fait comme une simple 
fixation scripturaire du patrimoine oral, où prévaut le souci formel, mais il a été 
accompli comme un mouvement opéré d’un champ symbolique à un autre, 
introduisant cette tradition orale dans une nouvelle ère qui la réactive et la fait vivre 
autrement. Il s’agit bien du transfert du legs oral en un autre lieu, loin de son lieu 
initial.  

De tout le répertoire oral amazigh, le récit d’Ounamir est un grand texte qui a vécu 
ce passage et accompagné les processus d’évolution des formes de réécriture des 
textes fondamentaux de la littérature orale amazighe, il a également été le seul à 
connaître autant de transcription et de réécriture, de mise en scène et de relectures 
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et d’interprétations 1 . Or, si toutes les formes de transmission écrite du récit 
d’Ounamir, qui ont succédé aux premières transcriptions dues aux berbérisants, 
peuvent être considérées comme des réécritures, celle dont il est question ici, est 
une réécriture avec une intention déclarée, consciente et volontaire de la part de 
l’écrivain. Elle se distingue par rapport aux autres formes de production par les 
transformations qu’elle accomplit sur les textes-sources, et la fonction scriptorale 
qu’elle instaure à travers la mise en évidence de l’instance de l’écrivain, une 
réécriture singulière en ce qu’elle s’occupe de la reconstitution cohérente de toute 
l’histoire d’Ounamir par des agencements, des remaniements et des amplifications. 
Bref, elle a pour ambition de lui octroyer le statut de texte littéraire écrit. Elle se 
situerait, alors, autant du côté de la production que de la réception. Nous 
examinerons, donc, ici, une œuvre qui a tenté d’asseoir les bases de l’écriture 
moderne du récit d’Ounamir en y procédant à des opérations de transformation 
textuelles, paratextuelles et hypertextuelles. Cette œuvre qui appartient à un des 
fondateurs et militants du mouvement culturel amazigh constituera notre objet 
d’étude du travail de la réécriture du récit d’Ounamir, il s’agit d’un livre publié par 
Abdelaziz Bourass en 1991, sous l’intitulé : Umiy n Hemmou Ounamir (récit de 
Hemmou Ounamir) avec pour titre de la collection : umiyn n tmazight : récits 
amazighs, et édité par l’Association Marocaine de la Recherche et de l’Echange 
Culturel, qui n’est autre que la première association culturelle amazighe au Maroc, 
fondée en 1968. 

Nous nous pencherons sur les procédés mis en œuvre dans la pratique de la 
réécriture qui a donné une nouvelle naissance au récit d’Ounamir, dans le cadre de 
l’avènement d’autres conditions de production mues par une réflexion autour de la 
langue et de la littérature amazighes. Or, cette réflexion s’insère dans tout un projet 
social et culturel amazigh élaboré autour de l’affirmation collective de soi qui est 
motivé par le besoin imminent de contrecarrer les risques de dissolution et de 
disparition au profit de cultures et de langues dominantes dans le champ 
linguistique et symbolique au Maroc, par la volonté de promouvoir la conscience 
identitaire amazighe et de réaliser un cumul qualitatif dans la production littéraire 
amazighe. Nous signalons que cette réécriture est faite en langue amazighe avec un 
souci de mettre en avant la littérarité et la beauté de cette langue. 

De l’hypertextualité  

Il convient d’emblée de signaler que le récit d’Ounamir écrit par A. Bourass est le 
produit d’une opération d’hypertextualité dans la mesure où des transformations 
sont effectuées sur un hypotexte (constitué par les versions de l’histoire d’Ounamir) 
pour engendrer un hypertexte dans le sens que Genette donne à ces deux termes : 

                                                 
1 Voir notre thèse de doctorat : Le mythe d’Ounamir, production, réception et imaginaire, 
une lecture palimpsestueuse, soutenue à l’université Michel de Montaigne, Bordeaux III, le 
19 décembre 2007, dans laquelle nous avons étudié l’identification générique, les formes de 
passage, de production et de réception qu’a connues ce mythe, suivant un angle de 
recherche pluridisciplinaire où se conjuguent approche éthique, existentielle, comparative, 
narrative, sémiotique, structuraliste, ethnologique, anthropologique, sociologique et 
psychanalytique. 
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« J’appelle donc hypertexte tout texte dérivé d’un texte antérieur par transformation 
simple (nous dirons désormais transformation tout court) ou par transformation 
indirecte : nous dirons imitation » (Genette, 1982 : 16). 

Ces transformations sont motivées par le fait que Bourass a perçu l’importance de 
reconstituer une histoire cohérente qui obéit aux contraintes du régime scriptural, à 
partir de recoupements et de reconstitutions divers prenant appui sur les différentes 
versions auxquelles il a eu recours, et de proposer un récit où s’intègrent les 
épisodes marquants et les éléments constitutifs de cette histoire. Il ne se contente 
pas de copier telle ou telle version, il condense et concentre les traits de plusieurs 
versions. Son travail entend assurer la survie au texte inaugural et s’approcher le 
plus du texte censé être le texte premier du mythe qui, faute d’être trouvé, peut être 
recréé. Il ne s’agit bien évidemment pas de raconter autrement l’histoire mais de la 
compléter en empruntant le détail manquant à une autre version. Opter pour ces 
procédés, c’est rejoindre un chantier plus vaste de réécriture de l’Histoire amazighe, 
par la reconstitution des étapes oubliées et par la valorisation d’un patrimoine, un 
nom et une géographie, ensevelis sous les cendres de l’oubli et de la 
marginalisation, que le mouvement culturel amazigh n’a eu de cesse de 
revendiquer depuis son émergence. Il semble que l’intérêt pour les particularismes 
culturels des peuples semble favorable partout dans le monde à la collecte et à la 
transcription du patrimoine oral, il en est ainsi pour le travail des frères Grimm : 

« les temps et les lieux sont favorables : morcellement de la patrie allemande, 
provincialisme, occupation française, réaction du peuple et des intermédiaires 
culturels. La discussion ne porte plus sur des récits grecs et latins connus par les 
seuls érudits, mais sur des contes oraux que chacun sait par cœur » (Soriano, 1994 : 
4). 

Le travail de A. Bourass nous rappelle justement l’œuvre des frères Grimm qui se 
sont attelés, dans leurs efforts à collecter les contes populaires allemands menacés 
de disparition, à réécrire les textes recueillis dans un style littéraire afin de présenter 
le patrimoine national sous son meilleur jour. La tentation fut grande de fondre 
plusieurs versions pour en faire une œuvre achevée, complète et immuable. Le sens 
nationaliste n’était pas étranger à ces travaux de revalorisation du legs culturel 
allemand, dans la mesure où les frères Grimm aspiraient, dans une période 
historique qui a connu l’émergence du nationalisme dans une Allemagne morcelée, à 
faire renaître le passé germanique en ressuscitant la vieille Allemagne par la 
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recherche de l’art allemand loin des cultures savantes et le retour à la culture 
germanique avec son goût pour le merveilleux (Demet, 2002 : 845-846). 2  

Ce travail sur les contes n’a pas observé dans les éditions successives un respect 
total du texte oral tel qu’il a été raconté, les frères Grimm se sont autorisés à 
quelques remaniements « littéraires » des textes : rétablissement de leur cohérence 
interne par rapport aux différentes variations collectives, atténuation d’expressions 
jugées peu déplacées. Leur entreprise se démarque ainsi d’un travail de pure 
ethnologie (Cornillet, 1994 : 35). Ils ont d’une édition à l’autre de leur recueil, 
retranché, ajouté, développé (Soriano, 1994 : 5). 

A son tour, A. Bourass entend amorcer un recommencement qui consiste à 
retrouver le futur de la littérature amazighe à partir de son passé, tout en créant les 
conditions d’une nouvelle naissance, il tend, au lieu de rechercher vainement le 
texte original, à conférer une originalité au récit. Authenticité et beauté, telles 
paraissent être les rôles fondamentaux impartis à cette réécriture.  

Nous en venons maintenant à examiner l’ordre paratextuel et l’ordre 
transtylisationnel qui confèrent au mythe d’Ounamir un nouveau mode d’existence.  

A. L’ordre paratextuel  

Le paratexte tire son importance du fait qu’il est le lieu périphérique où se dévoile 
le travail de l’écriture et de la mise en sens. Par paratexte, il faut entendre ce par 
quoi un livre se désigne, s’annonce et se propose comme tel à la lecture 3 . 
Représentant un cadrage du livre, le paratexte du livre de Bourass est composé du 
titre, du titre de collection, des intertitres, de la préface, de la dédicace, des notes 
marginales, de l’illustration et de la quatrième de couverture. Ces lieux 
périphériques concourent à produire des effets de sens spécifiques en accord avec 
les intentions scriptorales. Notre objectif est d’étudier cette dimension pragmatique 
de l’œuvre, c’est-à-dire son action sur le lecteur (Genette, 1982 : 10). 

La publication du livre de A. Bourass concourt à garder le récit d’Ounamir à l’abri 
de l’usure du temps et lui permet une nouvelle naissance car c’est la première fois 
qu’un livre tout entier lui est réservé, et cela en exclusivité par rapport aux autres 
textes du répertoire oral amazigh. Il n’est plus inséré dans un recueil de textes 

                                                 
2 Comparant la tradition orale à des épis épargnés, miraculeusement dans un coin caché, par 
un orage ravageur et cueillis par des mains délicates pour servir, entre autres, comme 
unique semence du futur, les frères Grimm avouent dans la préface à leur première édition 
des Contes que : « C’est un sentiment semblable que nous éprouvons en contemplant la 
poésie allemande des premières époques et en voyant que, de toute cette richesse, rien n’est 
conservé vivant, que même le souvenir s’en est perdu, et que seuls sont demeurés des 
chants populaires et ces innocents contes domestiques. Le coin de feu, l’âtre, l’escalier du 
grenier, les fêtes carillonnées, les prés et les bois dans leur tranquillité, mais surtout 
l’imagination limpide, telles furent les haies qui les ont préservés et les ont transmis d’une 
époque à l’autre » (J. et W. Grimm,1994 : 36). 
3 Nous souscrivons à cette définition de G. Genette : « Le paratexte est donc pour nous ce 
par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement 
au public » (Genette, 1987 : 7). 
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oraux, cela lui confère un statut privilégié, en fait un produit autonome dans le 
marché de l’édition du livre amazigh, et permet sa vulgarisation. Et c’est la 
première fois qu’il se voit doté d’un auteur connu et non plus d’un simple conteur. 
L’auteur ayant scellé de son nom le livre, il a voulu affirmer que la réécriture est un 
commencement, un début, une création en tant qu’action de donner un nouveau 
mode d’existence au texte, et de l’organiser. La couverture du texte s’avère aussi 
être une opportunité pour conférer une densité symbolique à l’oeuvre. Le dessin 
qui l’orne met en avant les ailes, la goutte de sang, le ciel et la terre. 
Thématiquement, le dessin condense l’intrigue, et vient en renfort déterminer le 
point culminant de l’histoire, cette détermination n’apporte pas l’appui nécessaire à 
la « désambiguïsation » du titre et n’oriente aucunement la réception du récit mais 
elle génère du suspens. Les ailes de l’aigle, séparant des cœurs en rouge qui se 
dirigent vers le ciel et des gouttes de sang qui en tombent, au milieu des nuages, 
accusent la tension dramatique que connaîtra l’histoire. Séparant le ciel de la terre, 
elles sont « l’outil ascensionnel par excellence, c’est bien l’aile […] l’oiseau est 
désanimalisé au profit de la fonction […] ce n’est pas au substantif que nous 
renvoie un symbole mais au verbe. L’aile est l’attribut de voler, non de l’oiseau » 
(Durand, 1992 : 145). C’est la fonction de voler avec toute sa densité symbolique 
qui prévaut ici sur la représentation immédiate de l’animal. 

L’image continue, donc, la puissance évocatrice du texte, et s’inscrit dans une 
lecture particulière de l’histoire ; Ounamir est un martyr de l’amour impossible et 
transgressif.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La couverture d’Umiy n Hemmou Ounamir (A. Bourass) 

Par ailleurs, c’est pour la première fois qu’une dénomination générique amazighe 
est donnée à ce récit et cela, sur la couverture qui instaure un pacte de lecture et 
comporte des éléments importants qui conditionnent la mise en place de la 
réécriture du récit d’Ounamir. Tous ceux qui ont publié le texte l’ont qualifié de : 
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lqist, tahajit (qui sont dérivés des mots arabes Alqissa, Alouhjia : histoire, récit) 
même si umiyn, terme utilisé dans la zone de tachelhite, ne signifie pas précisément 
le mythe. La préface, elle, souligne que le récit d’Ounamir est un mythe, le choix 
de Bourass de cette classe générique n’émane pas d’un effort classificatoire 
pointilleux mais d’une intention de ressusciter une dénomination originellement 
amazighe et de la généraliser à tous les récits amazighs. P.Galand-Pernet (1998 : 
67) souligne à ce propos que le mot Umiy signifie « ″histoire″, souvent ″histoire 
plaisante″ relatant un enchaînement d’événements fictifs mais non merveilleux » . 
Ce terme générique en langue amazighe reste vague et controversé, et il n’est pas le 
seul à poser problème dans le champ conceptuel de la littérature amazighe. En fait, 
la question générique connaît une complexité due aux particularismes régionaux et 
aux insuffisances des descriptions locales (ibid. : 74). Jusqu’ici les collecteurs se 
sont toujours contentés de transcrire les appellations dictées par leurs informateurs 
sans se soucier de la précision des termes employés. P. Galand-Pernet (ibid.: 45) 
affirme qu’ « aucun des termes berbères traditionnels désignant un type littéraire 
n’a d’équivalent exact dans les termes d’une langue étrangère. »  

Nous ne nous arrêterons pas longtemps sur cette question des genres littéraires dans 
la littérature amazighe qui requiert des recherches spécialisées et approfondies pour 
en circonscrire les formes et contenus. Ce qui nous occupe ici, c’est bien le sens 
que Bourass donne aux termes génériques amazighs umiy (au singulier) et umiyn 
(au pluriel) à travers les deux composantes du paratexte : le péritexte (la préface) et 
l’épitexte (interview et entretien)4.  

Dans la préface écrite en arabe par le poète marocain Mohammed Elhabib 
Elforkani, le travail de Bourass est présenté comme étant l’écriture d’un mythe, 
l’auteur de la préface établit un pacte générique avec le lecteur, donnant 
indirectement au terme umiy le sens d’un mythe (en arabe ostoura) et défend 
l’appartenance du récit d’Ounamir à ce genre en le comparant aux grands mythes 
des peuples orientaux et occidentaux (l’Iliade et l’Odyssée, Galgamesh et Shâh-
nâma) puisqu’il comporte toutes les caractéristiques du mythe. 

Mais, l’on remarque qu’il le qualifie aussi d’épopée, de mythe épique ou encore 
épopée poétique. La préface, à travers son discours, a penché pour la dimension 
mythique de l’histoire d’Ounamir ; dès lors, le terme umiy signifie implicitement : 
mythe, et indiqué le mode de compréhension de ce terme.  

Cette indication générique sera réaffirmée par l’auteur au cours d’une interview 
accordée à la radio régionale de Ain Chock (Casablanca) à l’occasion de la sortie 
du livre en question lorsqu’il dit : 

                                                 
4  G. Genette (1987 : 10-11) distingue à l’intérieur du paratexte entre deux 
composantes « péritexte » et « épitexte ». Est péritexte tout message matérialisé « autour du 
texte, dans l’espace du même volume, comme le titre ou la préface, et parfois inséré dans 
les interstices du texte, comme les titres des chapitres ou certaines notes ». Est épitexte tout 
message matérialisé « autour du texte encore, mais à distance plus respectueuse (ou plus 
prudente) au moins à l’origine, à l’extérieur du livre : généralement sur un support 
médiatique (interview, entretien), ou lors d’une communication privée (correspondances, 
journaux intimes et autres ) » . 
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« Le mythe de Hemmou Ounamir n’est pas ma propre création, c’est un mythe 
connu par les descendants de Mazigh depuis des temps ancestraux, il est à mettre 
sur le même pied d’égalité avec les mythes grecs, romains, égyptiens, iraquiens, et 
hindous, et il comporte toutes les caractéristiques du mythe […] Umiy veut dire 
Histoire, mythe , légende, et s’inscrit dans le réel ou dans l’irréel ».5  

Dans une autre composante du paratexte qu’est la dédicace (Tarragt) écrite en 
tamazight, et qui comporte le discours de l’auteur sur son propre texte, celui-ci 
adjoint au terme : « Umiyn » un autre terme générique : Ddmnat ou Ddmin (au 
pluriel) qui signifie également histoire et récit, ce qui renforce la perplexité du 
lecteur et confirme ce que nous avons dit plus haut, à savoir que l’auteur n’a pas en 
vue de trancher sur les genres narratifs de la littérature amazighe. La dédicace 
comporte aussi d’autres indices qui définissent le projet et la finalité de la 
réécriture de l’histoire. Nous la reproduisons, donc, pour dégager les principaux 
traits de ce projet de la réécriture. 

Dédicace :  

Je voudrais que cette écriture de l’histoire de Hemmou Ounamir, soit une 
dédicace à mon père et à ma mère, qui sont tous les deux dans l’autre 
monde, parce qu’elle (Umiy) est une des histoires (Ddmnat) qu’ils m’ont 
léguées, et m’ont racontées pendant mon enfance. Je voudrais également 
qu’elle soit un hommage rendu à l’Homme amazigh, et un couronnement 
pour la langue et la culture amazighes. 

Abdelaziz Bourass  

Cette dédicace dévoile les orientations de lecture suivantes : 

-Elle fait apparaître la fonction scriptorale. L’auteur considère que son travail 
consiste à réécrire une histoire qu’il a entendu de la bouche de ses parents alors 
qu’il était encore enfant. Ce qui peut laisser comprendre que le texte est une 
version recueillie mais d’autres éléments paratextuels établissent que l’auteur a eu 
recours à diverses versions écrites et orales, constituant la matière première. Il a 
donc accompli un travail synthétique pour élaborer ce récit. Dans la préface, il est 
nettement souligné que la réécriture de l’histoire d’Ounamir est la synthèse de 
plusieurs versions :  

« C’est un travail beau et sublime, celui qu’a accompli M. Abdelaziz Bourass 
Elissafni quand il a adapté ce mythe et agencé ses épisodes de manière complète et 
cohérente en s’appuyant sur de nombreuses variantes ».  

Dans une interview accordée à la radio, Bourass a déclaré :  

« J’ai déployé tous mes efforts pour collecter un grand nombre de versions qui 
circulent dans toutes les régions du Maroc et du nord de l’Afrique. Ces versions qui 
divergent dans certains détails, s’accordent sur l’essentiel. J’ai, donc, essayé de les 

                                                 
5 Interview de A. Bourass (fin de l’année 1991) dans l’émission radiophonique Echos de la 
ville, animée par Mohammed Baamrane. Le texte de l’interview nous a été remis par 
l’auteur lors d’une entrevue que nous avions eue avec lui, et il nous a confirmé qu’il 
considérait que le récit d’Ounamir était un mythe. 
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rassembler et d’élaborer un texte qui comporte toutes les caractéristiques du 
mythe ».6 

L’auteur nous a confirmé, lors de l’entretien que nous avons eu avec lui, qu’il a, en 
plus de la version de sa tribu Issafen, consulté les versions transcrites par les 
berbérisants et d’autres chercheurs marocains. Tous ces éléments nous permettent 
de confirmer qu’il s’agit bel et bien d’une réécriture et non de la transcription d’une 
variante. 

- Elle est destinée aux parents décédés de l’auteur, ce qui a une signification 
capitale au regard de la transmission d’une culture à travers les générations, c’est 
un message de fidélité à une mission de perpétuation de la tradition orale 
considérée comme un legs précieux à préserver et à sauvegarder. Ce point traduit 
la fonction idéologique de cette réécriture. 

- Elle nous livre les intentions de l’auteur à travers cette écriture/réécriture : 
rendre hommage à l’Homme amazigh et mettre en valeur la langue et la culture 
amazighes. La finalité est, donc, clairement notée. Ces trois éléments guident le 
projet scriptoral et renforcent la fonction idéologique du travail de l’écriture en le 
recadrant dans le discours du mouvement culturel amazigh. 

Le premier élément consiste à réhabiliter l’Homme amazigh en le nommant et en le 
soustrayant à l’anonymat, à l’assimilation et à l’aliénation. Le choix du 
prénom Hemmou qui est le plus original de tous les prénoms octroyés au héros des 
différentes versions de ce récit, en est une autre affirmation. Les deux autres 
éléments que sont la langue et la culture amazighes inscrivent d’emblée le travail 
de la réécriture dans un projet plus vaste initié par le mouvement culturel amazigh. 
Il est impossible, à la lecture de cette dédicace, de ne pas songer à la principale 
préoccupation de ce mouvement qui vise la promotion de l’amazighité en tant 
qu’identité, langue et culture. 

Un autre procédé paratextuel qu’est la quatrième de couverture reprend un passage 
du texte, tiré du deuxième chapitre : 

« Ounamir et son ange passèrent, ensemble, deux années. Ils sortirent plusieurs fois, 
fusionnèrent en une seule personne, relièrent la nuit au jour, joignirent le ciel à la 
terre et se rassasièrent d’amour ». 

Ce passage est une amplification faite par l’auteur, d’une simple phrase dans les 
autres versions qui en usaient pour indiquer vaguement la durée de séjour de Tanirt 
sur terre en compagnie de son époux, telles les phrases suivantes : Il vit avec elle 
longtemps ou bien Ainsi ainsi ainsi. Ou bien en faisaient l’économie. Il est 
impossible de trouver pareil passage dans les versions orales vu que la pudeur 
empêche toujours le conteur ou la conteuse de décrire la nature de la relation 
unissant les deux amoureux. L’auteur a choisi de le mettre dans la quatrième de 
couverture, pour attirer l’attention sur le travail de réécriture qu’il a effectué sur 
l’histoire d’Ounamir, un travail essentiellement transtylistique. 

La mise en texte du récit d’Ounamir, le titre, le sous-titre, la dédicace, la préface, la 
répartition en chapitres, la couverture, le format, « contribuent aussi à définir le 

                                                 
6 Interview de Bourass, cité plus haut. 
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cadre pragmatique de l’œuvre, à l’inscrire dans des institutions de communication 
historiquement déterminées » (Maingueneau, 1993 : 101) . 

B. L’ordre transtylisationnel  

L’intention stylistique et esthétique annoncée par l’auteur à travers les procédés 
paratextuels, guide son travail et distingue son texte de toutes les versions 
recueillies et transcrites par la transtylisation qui y est mise en œuvre. Nous 
employons ce concept dans le sens que lui donne G. Genette : 

« la transtylisation est une récriture stylistique, une transposition dont la seule 
fonction est un changement de style » (Genette, op. cit. : 315). 

Le style doit être pris dans le sens le plus large que lui assigne Genette : 

« C’est une manière, sur le plan thématique comme sur le plan formel » (ibid. : 107).  

Notre propos n’est pas de faire une analyse stylistique du texte mais d’étudier le 
travail de la transtylisation qui représente le déclenchement et la finalité de la 
production du texte d’Ounamir par Bourass. D’ailleurs, la transtylisation est un 
choix conscient de l’auteur, un choix annoncé dès la dédicace ainsi que dans 
d’autres éléments épitextuels : « je voudrais également qu’elle soit [...] une 
consécration pour la langue et la culture amazighes » (Bourass,1991).  

« Ce travail m’a pris un an et demi, et les principales difficultés que j’ai rencontrées 
concernent la recherche de phrases et de mots purement amazighs, qui avaient 
disparu, et dont j’ai fini par trouver une grande partie. Certains mots m’ont pris six 
mois d’investigations que j’ai entreprises un peu partout, et finalement j’ai réussi à 
les formuler dans des tournures belles et expressives ».7  

Il s’agit, ici, à la fois d’un choix paradigmatique et syntagmatique, c’est-à-dire 
d’une opération de projection de l’axe de sélection (le choix de mots 
authentiquement amazighs par un procédé de substitution : un mot à la place d’un 
autre) sur l’axe de combinaison (des phrases syntaxiquement bien élaborées par la 
mise d’un mot à côté de l’autre), l’application de ces procédés d’écriture (le choix 
du vocabulaire, la construction des phrases, l’usage de la ponctuation…) a été la 
principale préoccupation de l’auteur8. Le travail de réécriture est né, donc, de ces 
opérations transtylistiques.  

Nous étudierons deux dispositifs d’augmentation qui régissent la transtylisation 
dans la réécriture de Bourass, celui de l’extension et celui de l’expansion. Cette 
transtylisation sera étudiée également au niveau de la sélection du mot, de la 
construction de la phrase et de la mise en texte.  

 

 

                                                 
7 Interview de Bourass. 
8 L’auteur nous a déclaré s’être réveillé, plusieurs fois, au milieu de la nuit, pour substituer 
un mot à un autre et mettre une phrase à la place d’une autre.  
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L’extension  

Selon G. Genette, l’extension est une augmentation par addition massive et par 
remplissage de textes qui sont admirables mais insuffisamment chargés de matière. 
(Genette, 1982 : 364-365).  

Bourass a employé cette forme d’augmentation quantitative pour élargir le récit 
d’Ounamir et pour préparer le lecteur à la suite des évènements par l’adjonction de 
passions, cela apparaît dès l’ouverture du récit. 

« C’est pour cela qu’elle s’occupait de lui depuis la mort de son père. Surtout qu’il 
ne lui laissa rien d’autre que Dieu et ce garçon. Elle le préservait de tous les maux, 
et vit pour lui le meilleur et le pire. 

Elle le choya de toutes ses forces, au point qu’il n’eut plus besoin de rien, car, elle 
l’aimait beaucoup. 

Elle luttait pour qu’il puisse recevoir la meilleure éducation, de façon à ce qu’il soit 
le meilleur parmi ses camarades, le meilleur en matière de vertu, et qu’il remplisse 
sa vie de bonheur, afin qu’il la compense de la souffrance qu’elle a endurée lors de 
son éducation et qu’il lui rende tous les honneurs possibles comme faisait son père 
sinon plus. » (Bourass, op. cit. : 11-12). 

Ces détails sur l’affect des personnages ne figurent pas dans les versions orales qui 
se caractérisent par leur concision, ainsi en est-il des évènements qui sont à 
l’origine fort laconiques, dans une version orale, le passage suivant se résumerait à 
une seule phrase : Hemmou erra longtemps sur terre, alors que Bourass parvient à 
en faire tout un paragraphe : 

« Hemmou Ounamir chevaucha son cheval, et erra dans les villages, les plaines, les 
montagnes, et les forêts… il erra sur terre sans connaître sa destination. Des jours, 
des mois et des années passèrent, les jours où il ne mangeait pas étaient plus 
nombreux que les jours où il mangeait, les jours où il ne buvait pas étaient plus 
nombreux que les jours où il buvait, les jours où il veillait étaient plus nombreux 
que les jours où il dormait, et les jours où il était tourmenté étaient plus nombreux 
que les jours où il ne l’était pas, tel un vagabond sans pays, ou un errant sans 
objectif, tel un démuni privé de subsistance et qui n’a plus rien à épargner… En 
bref, il a beaucoup souffert à force de marcher, de courir, d’errer et de se perdre 
entre les terroirs et les forêts » (ibid. : 37) . 

L’extension concerne les passages descriptifs aussi bien que les passages 
dialogiques, le style indirect que le style direct : 

« -je veux de toi et de Dieu… que tu m’emmènes à la source des servantes au 
septième ciel..- lui répliqua Ounamir- car l’ange que j’ai épousé, m’a laissé sur 
terre. Elle est partie au ciel… et je suis resté à brûler, à me plaindre, et à souffrir 
pour elle, parce que son amour, et la nostalgie que j’ai pour elle ont brûlé mon 
cœur… et mis le feu à mon foie…je n’ai pu supporter cela et j’ai quitté ma maison 
et mon pays, j’ai délaissé ma mère et les miens, j’ai parcouru les plaines, les dunes 
et les montagnes et j’ai erré des mois et des années avant d’arriver jusqu’ici… et je 
te prie de me faire parvenir à mon ange au septième ciel » (ibid. : 12). 
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Ces extensions qui émaillent le texte, bien qu’elles n’aient qu’une fonction de 
remplissage, sont loin d’être insignifiantes au niveau du discours. Elles servent à 
justifier un caractère, décrire un sentiment, relier deux moments ou deux 
évènements de l’histoire, instaurer une logique dans le déroulement de celle-ci, et 
créer une illusion du réel. Elles sont certainement motivées par la brièveté 
constatée dans les versions orales et plus précisément dans des passages jugés trop 
laconiques voire dépouillés, et visent à prolonger au maximum la narration dans le 
temps et dans l’espace (Mouhsine, 2005 : 225). 

L’expansion  

Pour faire paradigme avec l’extension, G. Genette appelle la dilatation stylistique : 
expansion (Genette, op. cit. : 372), ce que la rhétorique classique nommait 
amplification, en y distinguant amplification par figure et amplification par 
circonstances (description, animation, etc.). 

Cette forme d’augmentation qui trouve une large place dans le texte de Bourass, 
relève d’un ordre qualitatif et stylistique. Il s’agit de substituer un « bon » style à 
un moins bon en faisant appel à la correction stylistique (Genette, ibid. : 315) par 
l’enrichissement du lexique, l’augmentation du vocabulaire thématique : les 
substantifs et les adjectifs, l’introduction de figures, la comparaison, l’exclamation, 
l’énumération, l’exagération. Tout cela, comme on peut s’y attendre, contribue à 
produire une écriture plus riche et plus « artiste » au niveau verbal, au niveau 
syntaxique aussi bien qu’au niveau sémantique, vise à communiquer les valeurs 
émotives de la langue amazighe et ses connotations par le déplacement des énoncés 
d’un niveau purement linguistique à un niveau poétique. Il s’agit, en fait, de se 
porter témoin des potentialités stylistiques d’une langue confinée trop longtemps 
dans l’oralité et se cherchant une légitimité scripturale moderne tout en s’engageant 
dans la narration d’une histoire, ce qui reflète fortement les convictions identitaires 
et militantes de l’écrivain. Dans l’intention de fixer l’histoire d’Ounamir, il ajoute 
un enjeu plus important : celui d’illustrer la beauté de la langue amazighe et fournir 
un document concourrant à créer un cumul au niveau des productions littéraires 
écrites en tamazight. L. Spitzer disait justement à propos de la relation entre la 
littérature d’une nation et sa langue : 

« Le meilleur document pour l’âme d’une nation c’est sa littérature ; or celle-ci 
n’est rien d’autre que sa langue telle qu’elle est écrite par des locuteurs 
privilégiés… » (in Maingueneau, op. cit. : 53).  

Ainsi, la transtylisation pratiquée par Bourass n’est pas uniquement un travail 
technique, formel, et purement linguistique renvoyant au mouvement singulier 
d’une écriture mais elle est conditionnée par son mouvement historique caractérisé 
par tout un débat culturel autour de la langue amazighe, de son passage à l’écrit et à 
la création littéraire, et elle est plus généralement la conséquence immédiate d’une 
dynamique qu’a connue le discours sur la langue et la culture amazighes. D’ailleurs, 
Bourass n’est pas en marge des débats sur l’amazighité, il en est un des acteurs. Ses 
convictions identitaires auront une influence déterminante dans la mise en œuvre, 
puis l’aboutissement de l’édition de l’histoire d’Ounamir. Dès lors, l’œuvre de 
Bourass deviendra l’expression d’une activité collective qui véhicule des 
préoccupations de tout un mouvement culturel à propos de l’affirmation d’une 
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langue amazighe expressive, originale et ornée. L’analyse du rapport entre le style 
de Bourass et le contexte social qui le conditionne requiert une étude socio-
stylistique à même de nous faire saisir, dans cette écriture, les indices de l’impact 
des préoccupations à la fois propres au sujet écrivant et à sa communauté 
linguistique mais ceci ne constitue pas le but de notre analyse même si nous serons 
amenée à exploiter certaines de ces réflexions pour mieux approcher les 
manifestations du travail de transtylisation. 

Pour mieux illustrer, donc, ce travail de transtylisation de Bourass, nous étudierons 
son fonctionnement au niveau du mot, de la phrase et du texte à travers les 
exemples suivants : 

La sélection du mot : l’originalité 

La réécriture de Bourass se caractérise par un travail laborieux sur le matériau 
même des mots, par une purification systématique de la langue, par une réduction 
maximale des emprunts aux autres langues et par la réactivation de mots anciens ou 
disparus. Le recours à ces procédés, inconnus pour la tradition orale, veille à 
inscrire le texte d’Ounamir dans le registre de l’écrit.  

Dans le passage où les servantes ont aperçu le reflet du visage d’Ounamir sur la 
face de l’eau de la source au septième ciel, l’emploi et la recherche du mot ancien 
en tamazight : Asklalou qui traduit le reflet sur la face de l’eau a requis des mois 
d’exploration9. Cette recherche soigneuse d’un lexique amazigh original tisse tout 
le texte de Bourass qui s’est appliqué parallèlement à sa collecte des épisodes, à la 
recherche et à l’emploi de mots authentiquement amazighs. Cet intérêt lexical ne 
concerne pas uniquement le texte de l’histoire mais se manifeste également dans 
les paratextes. Le choix du mot Umiy pour indiquer le genre du texte, du prénom : 
Hemmou qui est plus amazigh que celui de Hmad témoignent de cet effort 
d’amazighisation. 

Nous pouvons noter aussi un effort de création, d’innovation et de fondation en 
matière terminologique dans l’emploi des mots amazighs voulant dire dédicace : 
tarragt, et hommage : tarzzift 10  qui sont empruntés aux rituels et aux fêtes 
traditionnels de mariage et qui signifiaient à l’origine : cadeau (Chafik, 2000 : 338-
339). Il s’agit bel et bien d’un glissement sémantique d’un sens initial, social et 
courant à un sens spécifique et terminologique. Désormais, ces mots seront 
consacrés dans le vocabulaire de l’écriture amazighe. Loin par conséquent de se 
cantonner dans un simple rôle expressif ou ornemental, ils sont investis d’une 
mission fondatrice. D’autres mots étaient déjà employés dans les versions orales 
sans être accompagnés d’explications, sont réemployés par Bourass avec une 
définition, tel le nom de la bien-aimée de Hemmou : tanirt. Lequel nom est revêtu 
d’une ambiguïté certaine et utilisée fréquemment par la tradition orale sans qu’elle 
en précise le sens, dans la mesure où elle lui confère tantôt une origine humaine, 

                                                 
9 Entretien que nous avons eu avec Bourass, op.cit. 
10 tarragt (au pluriel : tarragin) signifie initialement le cadeau offert à la mariée le jour des 
noces. tarzzift (tirzzaf au pluriel) est le cadeau présenté par un invité à son hôte (Chafik, op. 
cit. : 338-339). 
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tantôt une origine céleste, elle est indirectement et timidement désignée par 
diverses autres appellations : une fée, un(e) ange sous forme de colombe, lmalayka 
(ange). Bourass essaie de trancher cette question en la définissant dans une note : 
Une jeune fille d’une beauté angélique (op. cit. : 16). Cette note souligne la 
fonction scriptorale dans le texte et semble être une manière de contourner la 
censure religieuse qui interdit d’octroyer une appartenance sexuelle à l’ange qui est 
un être asexué par excellence, et pis, de le marier à un être humain. Il s’agirait en 
l’occurrence d’un pur blasphème. Mais cet effort de définition n’a pas précisé 
l’identité de cet être qui oscille entre le texte qui dit : tinirin ignwan (tinirin : 
pluriel de tanirt) du ciel (ibid. : 16) et la note qui parle de jeune fille à la beauté 
angélique, cette définition venue désambiguïser la nature de tanirt ne fait que 
renforcer son indétermination. Laquelle indétermination traduit l’impact du code 
culturel et religieux. En effet, ce point révèle un conflit entre la religion et le mythe 
dans la réécriture de Bourass qui tente de trouver un compromis évitant de générer 
des heurts aux croyances religieuses ambiantes. Il s’agit d’une tentative de 
conciliation entre le discours mythique et le discours religieux qui transparaît tout 
au long du texte et dont nous aurons à étudier certaines manifestations. 

A- Créature terrestre  Une jeune fille  

                                 La beauté Le rapprochement =                                 

B- Créature céleste  Ange + lique             Une jeune fille à la beauté angélique                 

Le traitement réservé, donc, au mot amazigh par Bourass, que ce soit au niveau du 
signifié ou du signifiant, recouvre plusieurs opérations : a) la substitution d’un mot 
non authentique à un autre purement amazigh, ou d’un mot moins beau par un 
autre plus beau ; b) le déplacement du sens du mot d’un contexte usuel à un autre 
particulier ou terminologique, ce qui ouvre dans le lexique amazigh de nouveaux 
domaines que des mots déjà existants prennent en charge ; c) l’ajout de signifiés 
par expansion, ce qui permet au mot une actualisation dans un nouveau contexte 
linguistique et culturel ou une multiplication de ses sens. 

La construction de la phrase : ornementation et expressivité 

Parmi les procédés de stylisation qui sont mis en œuvre par Bourass, la 
construction de la phrase au niveau linguistique et au niveau stylistique prend une 
grande importance. L’objectif visé par Bourass qui est l’ornementation de la phrase 
pour pallier aux multiples incorrections observées dans les autres versions 
transcrites du récit d’Ounamir, est par ailleurs un choix conscient et assumé par 
l’auteur qui a déclaré avoir œuvré longtemps pour construire les « bonnes » 
phrases11 afin de prouver que la langue amazighe n’est pas moins expressive ni 
moins littéraire que d’autres langues écrites. Ainsi, certains passages descriptifs 
semblent voués à être l’objet d’un exercice de style qui retarde le déroulement de la 
narration pour se fixer sur la description. Tout cela est régi par un travail 
d’expansion, c’est-à-dire : « le mécanisme par lequel la phrase passe du narratif au 
descriptif, de l’énoncé non motivé à une représentation vraisemblable ou aussi 

                                                 
11 Entretien que nous avons eu avec l’auteur. 
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capable de susciter des émotions que la chose représentée » (Riffaterre, 1971 : 58). 

Ainsi, dans ces phrases du chapitre : Ounamir et sa mère, qui permettent le passage 
du narratif au descriptif, l’on peut remarquer que la description rend compte de la 
représentation vraisemblable de la colère de la mère, il s’agit dans ce sens d’une 
« animation réaliste » (Genette, op. cit. : 374) : 

« Elle s’est sentie exténuée au point qu’elle s’assit au milieu du patio de la maison, 
prit sa tête dans ses mains, faillit s’étouffer, se tordit de colère et d’exacerbation 
puis soupira… 

Ensuite, elle commença à réfléchir à la façon de défoncer les portes du nouveau 
logis et ses pièces. Elle ne s’attarda pas longuement à ses pensées car elle entendit 
le coq aveugle, qui est le plus âgé de ses volailles, chanter » (Bourass, op. cit. : 28). 

« La mère continua à l’insulter [Tanirt] et ne lui épargna aucune injure au point 
qu’elle détesta la Terre et tout ce qui s’y trouve, puis sortit en la laissant gémir tel 
un bébé, ensuite elle claqua les portes de toutes ses forces, de telle façon que leur 
tonnerre retentit dans toute la maison. Et referma les portes à clé qu’elle remit dans 
la mangeoire du cheval. » (ibid : 30).  

Dans ces phrases, la description fait usage de figures, qui participent de la 
transtylisation du récit à travers ce que Genette (op. cit. : 372) 
nomme : « amplification par figures » et surtout par l’emploi de la métaphore : le 
tonnerre des portes, et de la comparaison : gémir tel un bébé. A ce rôle 
d’élargissement et d’augmentation quantitative de la phrase que jouent les figures, 
s’ajoute un effet émotionnel qui exerce une action affective sur le lecteur. Ainsi 
dans le dernier chapitre : Le jour de la fête du sacrifice, la description de l’état 
lamentable de la mère viserait à créer un sentiment de compassion avec elle : 
« jusqu’à ce que le chagrin l’ait rendue maigre comme un tronc d’arbre mort, l’ait 
broyée et tamisée. » (Bourass, op. cit. : 60).  

Plusieurs formes d’expansion, à savoir les séquences dialogiques et les scènes 
affectives sont rendues présentes pour la première fois dans un récit d’Ounamir, 
des scènes dont nous privaient les autres versions qui relataient timidement ou 
passaient sous silence les nombreux détails du rapport de Hemmou avec sa bien-
aimée, comme la scène des retrouvailles dans le chapitre : Hemmou Ounamir au 
septième ciel : 

« Tanirt était empressée de le rencontrer, courut vers lui, le sortit du fourrage. 
Immobilisé par le poids de l’émerveillement, Ounamir la contempla pendant 
quelques instants. Tanirt, elle, lança un long youyou, dont les échos résonnèrent 
dans les couloirs, les chambres, et les vergers, puis, elle se jeta dans ses bras. Ils 
s’enlacèrent, puis il la porta et la promena… au point de sentir le vertige » (ibid. : 
52).  

D’ailleurs, les phrases désignant Tanirt par des appellations affectueuses telles : 
mon amour, sa bien-aimée qui sont tues, censurées ou rarement évoquées dans la 
tradition orale, prennent leur revanche dans le texte de Bourass qui n’hésite pas à 
en faire grand usage. 
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La phrase dans la réécriture de A. Bourass porte l’empreinte d’une recherche qui 
dépasse l’effort stylistique et technique pour viser la revalorisation de la langue 
amazighe et porter une nouvelle vision du monde.  

La mise en texte : la cohérence 

Lorsque Bourass cherchait le mot amazigh authentique et la bonne phrase, il 
pensait à la production d’un récit cohérent car si la phrase est l’unité du style, « le 
style, c’est le texte même » (Riffaterre, 1979 : 21). La mise en texte de l’histoire 
d’Ounamir se caractérise, donc, par l’intervention de l’écrivain pour organiser son 
énoncé, ce qui fait transparaître la fonction de régie. Pour cela, le texte de Bourass 
met en scène tout un dispositif de procédés qui instaurent les règles de l’écriture 
dans un texte à l’origine oral. Intervenant à différents niveaux du texte et de son 
organisation (le découpage en chapitres, les titres, les incipit et les explicits, la 
graphie…), ils s’annoncent dans leur multiplicité, comme la traduction d’une 
volonté de générer dans le texte une nouvelle pratique scriptorale que le récit 
d’Ounamir ne connaissait pas, une pratique de nature à respecter les normes de 
l’expression littéraire écrite. Le narrateur comme régisseur occupe un rôle 
prépondérant dans cette technique de montage et n’hésite pas à mettre 
explicitement en évidence ses procédés. 

En effet, bien que Bourass ait conservé le schéma narratif traditionnel des versions 
orales, c’est-à-dire le schéma triadique qui régit le récit héroïque : départ-
initiation-métamorphose, souvent accompagné de retour au point de départ, il a axé 
son travail sur la création de nouvelles conditions de production du texte. La 
division en chapitres constitue un des procédés de l’organisation du texte. Celui-ci 
est découpé en six chapitres que l’auteur a intitulés respectivement : Ounamir à la 
mosquée, Ounamir et son ange, Ounamir et sa mère, Ounamir et l’aigle, Ounamir 
au septième ciel, Ounamir le jour de la fête du sacrifice. Ces titres binaires ont 
toujours pour première composante : Ounamir et pour seconde composante un lieu : 
sur terre ou au ciel, ou un temps : Le jour de la fête du sacrifice, ou un être proche : 
la mère et l’ange ou encore un animal : l’aigle. La particule d en tamazight dans la 
phrase : Ounamir d tanirt nns (Ounamir et son ange) et qui sépare, en outre, les 
deux composantes de trois autres titres signifie : l’accompagnement, l’addition et la 
liaison. Cet emploi est motivé par le fait que, dans chaque chapitre, Ounamir entre 
en relation avec un être ou évolue dans un temps et un espace depuis le début de 
son histoire jusqu’à sa chute. Les titres des chapitres donnent l’impression 
qu’Ounamir est le héros du récit alors que sa lecture révèle que la mère est le centre 
de l’histoire. L’écrivain déclare, dans l’entretien que nous avons eu avec lui, que la 
mère est la véritable héroïne du récit. D’ailleurs, l’incipit de son texte s’ouvre sur la 
mère et l’explicit se ferme sur elle.  

L’incipit (le protocole d’ouverture) conserve la formule traditionnelle des autres 
versions : Il était dans un temps lointain mais inverse l’ordre de l’apparition des 
acteurs en focalisant sur la mère au lieu d’Ounamir : 

« Il était une fois, une femme, dans un temps passé, un temps très lointain, à qui le 
mari, décédé, ne laissa qu’un garçon […] ». 
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L’explicit (le protocole de clôture) se ferme sur l’image de la mère pleurant son fils 
mort : 

« [...] elle se reprit et se mit debout en tapant ses mains sur ses genoux en criant : 
Mon errant amoureux.. mon fils est mort.. Hemmou Ounamir. J’attendais qu’il me 
revienne de Terre alors que son sang me tombe du ciel… Depuis ce jour-là, elle 
perdit tout espoir et sut que son fils Hemmou Ounamir est mort ». 

L’explicit et l’incipit dévoilent implicitement la finalité du récit qui tente de 
focaliser l’attention du lecteur sur le drame vécu par la mère à cause des choix de 
son fils. Cela ne signifie pas que l’écrivain ne compatit pas aux drames des autres 
personnages mais il essaie de créer une sorte de conciliation entre une conception 
éthique de l’histoire (la désobéissance aux parents et particulièrement à la mère ne 
peut que mener à une fin tragique), très répandue par ailleurs dans les versions 
orales et une conception existentielle (la quête de l’amour impossible peut être 
fatale). L’écrivain avait plusieurs choix thématiques que le texte laisse apparaître 
dans le traitement réservé aux personnages tout au long du récit, mais la voix du 
narrateur crée une sympathie avec l’ensemble de ces personnages et hésite à 
pencher pour l’un contre l’autre. Une oscillation due aux diverses orientations de 
signification de l’histoire véhiculées par les versions orales et constituant la 
référence de l’auteur. Il s’agit, donc, de faire cohabiter un discours religieux 
/éthique et un discours mythique/existentiel qui sont énoncés d’emblée, quoique 
discrètement, dans la tradition orale. Nous pourrons même dire que l’écrivain a 
conservé dans sa démarche de réécriture les finalités divergentes de cette tradition, 
par la mise en œuvre d’une multitude de visions qui reflètent les positions, les 
pensées et les sentiments des personnages. Ainsi, et à titre d’exemple, pour rendre 
la cruauté de la mère envers sa bru, il a eu recours au discours direct et a délégué la 
parole à la mère qui s’adressait ainsi à sa bru : 

« - Que fais-tu là ? Qui t’a amenée ici ? Tu es la fille de qui ? Qui sont tes frères ? 
Si tu enfantes, qui seront les oncles maternels de ton enfant ? De quel pays viens-
tu ? De quelle rue le vent t’as jetée vers nous ?... Je me plains à Dieu ! Tu as monté 
mon fils contre moi…Va-t’en hors de ma vue, maintenant. Va à l’enfer, retourne 
d’où tu viens… fille de rue… Ogresse... Égarée… » (ibid. : 29-30).  

La voix du narrateur, par le biais du style indirect, vient renforcer l’image d’une 
mère cruelle et agressive : 

« La mère continua à l’insulter et ne lui épargna aucune injure au point qu’elle 
détesta la Terre et tout ce qui s’y trouve, puis sortit en la laissant gémir tel un petit 
enfant, ensuite elle claqua les portes de toutes ses forces, de telle façon que leur 
tonnerre retentit dans toute la maison, et referma les portes à clé qu’elle remit dans 
la mangeoire du cheval. Elle voulait, par ce comportement, causer leur désunion et 
leur séparation » (ibid.). 

Cette voix même qui exprime dans d’autres passages, comme dans le dernier 
chapitre intitulé Ounamir le jour de la fête du sacrifice, sa compassion avec la 
mère qu’elle dépeint avec une grande tendresse, tendant à créer chez le lecteur un 
sentiment de pitié envers le drame qu’elle vit suite à la perte de son fils : 
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« […] elle était âgée, ne pouvait plus marcher et elle était également aveugle depuis 
que son fils l’avait quittée et laissée seule, elle en avait tellement pleuré qu’elle fut 
frappée de cécité » (ibid. : 60).  

Cumuler différentes orientations de sens, et diverses significations de l’histoire 
telles qu’elles étaient traitées dans les versions du récit d’Ounamir, revient à 
multiplier les possibilités d’interprétation du lecteur, et ce par la distribution des 
voix et des visions des actants du récit qui le rendent pluriel et ouvert au lecteur 
invité à prolonger pour ne pas dire achever l’acte de création. C’est une réécriture 
de thèmes contradictoires (la mère méchante # la mère gentille, la bien-aimée 
angélique # la bien-aimée satanique, Ounamir le responsable # Ounamir 
l’irresponsable, le libre arbitre # la fatalité, l’amour possible # l’amour 
impossible…) qui consiste à les regrouper pour ne rien laisser perdre de la richesse 
des différentes versions orales ou transcrites. A défaut de cumuler tous les motifs 
existants dans les versions, l’auteur fusionne les traits divergents attribués aux 
personnages. S’il fallait se décider pour tel détail au lieu d’un autre : la mère ouvre 
les portes avec la clé au lieu de la fracasser avec une hache, cette clé même trouvée 
par un coq au lieu d’une servante, les soupçons éveillés par le comportement 
d’Ounamir et non soufflés par Satan…, l’auteur se réserve, par contre, le privilège 
de laisser à ses actants leurs différentes dimensions évoquées dans les versions du 
récit et les intégrer ensemble dans un récit cohérent. 

Au travail technique et formel réalisé par A. Bourass dans la mise en texte (le 
découpage en chapitres, l’organisation en paragraphes, la ponctuation…), s’ajoute 
un effort visant à instaurer une cohérence interne au texte, par la mise en place de 
procédés dont nous étudierons deux exemples : le discours explicatif et le 
commentaire qui concourent avec d’autres éléments à générer une fonction 
argumentative dans le texte de A. Bourass. En effet, ce texte connaît une grande 
récurrence d’expressions causales et de connecteurs logiques : parce que, car, pour, 
c’est pour cela, au point de… (Achkou, Bach, Ghikan, Ar…) qui apparaissent dès 
les premières lignes. Lorsque le narrateur évoquait les efforts prodigués par la mère 
dans l’éducation d’Ounamir, il employait des conjonctions causales : « parce 
qu’elle n’avait que Dieu et lui… » (ibid. : 11), « […] car, elle l’aimait beaucoup. » 
(ibid.) et se poursuivent tout au long du texte jusqu’à sa fin où le narrateur décrit 
l’état de la mère, devenue aveugle après le départ de son fils : « s’assied pour se 
reposer, car elle était âgée, ne pouvait plus marcher et était également aveugle » 
(ibid : 60).  

Cet emploi fréquent des connecteurs logiques traduit une volonté du scripteur de 
mettre en exergue l’enchaînement et la progression logique des évènements, 
contribue à la fois à l’élargissement quantitatif du récit et au retardement du rythme 
de l’histoire, dévoile la position omnisciente du narrateur qui, par le biais de la 
justification, aide le lecteur à mieux comprendre les comportements des 
personnages, et crée une illusion du vraisemblable par l’explication des plus 
infimes détails de l’action. 

Le commentaire vient renforcer la présence du narrateur, révèle l’attitude qu’il 
prend vis-à-vis de son récit et traduit ses réflexions. Il peut prendre l’allure d’une 
morale, d’une conclusion ou d’une explication. Il peut être question d’un « clin 
d’œil » au lecteur pour l’orienter vers une interprétation, ou lui délivrer un message 
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culturel et idéologique. Le dernier chapitre intitulé : Ounamir au septième ciel, 
contient un des commentaires les plus signifiants : 

« Ounamir se réjouit de ces paroles, et fut heureux de son bonheur et des soins dont 
elle [Tanirt] le couvrait, de tout ce qui introduit la joie au cœur et apaise l’esprit, il 
vit un amour sans pareil, qui n’a été vécu par personne, et devint, ainsi, le plus 
grand des grands amoureux et passionnés. » (ibid. : 65).  

Considérer qu’Ounamir est le plus grand des amoureux véhicule un message 
primordial : il faut lire le mythe comme une histoire d’amour. Ce commentaire 
rend faible les possibilités de le lire comme l’histoire du devoir d’obéissance 
envers la mère, le narrateur n’a eu de cesse de souligner que les sacrifices 
d’Ounamir pour son amour sont un acte noble et instaure une comparaison 
d’Ounamir amazigh et sa bien-aimée avec les célèbres amoureux du monde : 
Roméo et Juliette en Occident ou encore Kaiss et Leila en Orient. Les Imazighen, 
possèdent à leur tour un mythe d’amour si ce n’est que ce mythe est plus grand que 
les autres grands mythes d’amour du monde entier. Nous pouvons logiquement y 
déceler une expression idéologique identitaire qui fait écho aux finalités de la mise 
en valeur de soi annoncée dans les paratextes que nous avons étudiés. L’auteur 
corrobore cette idée, lorsqu’il déclare dans son interview à la radio casablancaise : 
« l’histoire de Hemmou Ounamir n’est pas moindre que les mythes des Grecs, des 
Romains, des Egyptiens, des Babyloniens, et des Hindous »12.  

Cette dimension identitaire dans le travail de Bourass se traduit également par le 
choix, pour la rédaction de son texte, de la méthode Arraten qui adapte la graphie 
arabe aux particularités phonologiques de la langue amazighe13. L’emploi de cette 
graphie était notamment dicté par des exigences communicatives, afin de garantir 

                                                 
12  Interview de A. Bourass dans l’émission Echos de la ville, animée par Mohammed 
Baamrane. 
13 Ce choix reflète les discussions qui ont alimenté le débat au sein du mouvement culturel 
amazigh avant l’officialisation de la graphie tifinaghe en 2003. Il s’agit d’une graphie arabe 
adaptée aux spécificités phonologiques de la langue amazighe et adoptée par l’Association 
Marocaine pour la Recherche et l’Echange Culturel (AMREC) sous la dénomination 
d’Arraten (Documents), du nom de la première publication amazighe éditée par 
l’association. Cette dernière a opté, depuis les années 70 jusqu’à la rencontre de Maamora 
(du nom d’une commune se trouvant au sud de Rabat) en 1992, pour la graphie arabe et la 
méthode Arraten à des fins de communication vu que la majorité de son lectorat ne pouvait 
lire que les caractères arabes ; la graphie latine est utilisée dans le domaine de la recherche 
et des études notamment linguistiques.  
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une plus large diffusion au texte d’Ounamir, et techniques puisque l’alphabet 
tifinaghe n’était pas intégré, à l’époque, aux nouvelles technologies14.  

C’est donc au cœur de ces débats que se situe l’oeuvre de A. Bourass qui a réussi, 
par le biais de la méthode Arraten, à respecter les règles phonétiques et 
syntaxiques de la langue amazighe. Partant, ce travail constitue une nouvelle étape 
dans la production écrite du texte d’Ounamir dans sa langue d’origine.  

En conclusion, le travail de Bourass sur le mythe d’Ounamir est une contribution 
importante non seulement dans la réécriture de cette histoire mais également dans 
la revalorisation du patrimoine culturel et dans la naissance d’une nouvelle 
littérature amazighe. Il représente, à l’instar des œuvres littéraires de M. Mestaoui, 
A. Moumen Safi, B. Akhiat, H. Id Belkassem, A. Sidqi Azaykou et autres, un 
tournant décisif dans le passage de la transcription de la tradition orale à la création 
d’une nouvelle tradition d’écriture amazighe. Ce travail a constitué l’œuvre la plus 
développée du mythe d’Ounamir au niveau de la narration, de la description et du 
style par sa soumission aux contraintes formelles du récit et de l’écriture moderne, 
bien qu’il soit demeuré fidèle à la tradition orale de ce mythe à travers la 
conservation du schéma narratif traditionnel, des caractéristiques des personnages 
et des thèmes présents dans les diverses versions du mythe. Par l’effort formel 
accompli dans la mise en texte (le découpage en chapitres, l’organisation en 
paragraphes, la ponctuation…), la mise en place d’une cohérence interne du texte, 
l’emploi d’un riche vocabulaire amazigh, le recours à une narration détaillée, et à 
une description animée, la réécriture du mythe d’Ounamir par Bourass a produit, 
d’une part, une œuvre ethno-littéraire et représentera, d’autre part, une référence 
incontournable pour les réécritures ultérieures.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Après l’aménagement de l’alphabet tifinaghe, son informatisation et la conjonction des 
conditions favorables à l’adoption de l’alphabet tifinaghe, Bourass écrivit : « l’alphabet 
tifinagh correspond parfaitement à la phonétique amazighe de façon entière, et répond aux 
caractéristiques phonétiques de la langue amazighe, en plus il constitue une partie prenante 
de la personnalité amazighe, y est attaché historiquement et reflète sa spécificité et son 
existence symbolique. Pour ce qui est des raisons évoquées par ceux qui préfèrent d’autres 
graphies arabes ou latines en arguant des obstacles techniques, l’intégration de l’alphabet 
tifinagh aux nouvelles technologies a réfuté ces prétextes et a permis l’élargissement de ses 
emplois » (Bourass, 2002 : 51). 
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Le proverbe amazighe (domaine tachelhit). 
Aspects formels et sémantiques 

Mohamed Sguenfle 

ENCG, AGADIR 

Proverbs have recently experienced a very remarkable renewed interest as 
shown by recent studies devoted to this kind of discourse. In Amazighe language, 
the proverb calls for a special interest, it is called awal iddern "living word" or 
awal ismɛnan "word sense" in reference to the implicit target meaning, which 
differentiates it from lžma't “ordinary speech”. This shows the importance 
attached to the imazighen proverbial speech. 

The aim of this paper is to delineate the Amazigh proverb as a linguistic 
phenomenon through the analysis of formal and semantic aspects. The 
vagueness of terminology that still prevails regarding the delineation of this 
phenomenon leads us to propose an approach in terms of prototyping a concept 
borrowed from the semantics of the prototype developed by G. Lakoff. 

Les proverbes ont connu récemment un regain d’intérêt très remarquable comme 
en témoignent les différentes études consacrées ces dernières années à ce genre de 
discours1. En amazighe, langue à tradition orale, le proverbe requiert un intérêt 
particulier, il est qualifié de awal iddern « parole vivante » ou encore awal ism‛nan 
« parole sensée » en référence au sens implicite visé, qui le différencie de lžma‛t 
« la parole ordinaire ». C’est dire l’importance qu’accorde les imazighen à la parole 
proverbiale : « Il suffit, dans un cercle d’amis, de citer un proverbe avec à propos 
pour susciter plus d’écoute et d’intérêt » (Bentolila, 1994 : 7). Cependant, un flou 
terminologique règne encore quant à la délimitation de ce phénomène langagier. En 
effet, différentes appellations qui se recouvrent peuvent le dénommer : proverbe, 
adage, aphorisme, dicton…  

 Comment reconnaît-on alors un proverbe en tachelhit ? 

 Quels sont les paramètres de forme et de fond qui permettent de 
délimiter et de classifier un énoncé comme étant un proverbe ? 

 Qu’est-ce qui conf ère à cette forme langagière tant de charme et 
d’autorité dans la communication ? 

1. Eléments de définition  

Le proverbe en amazighe, comme dans les autres langues, se présente sous la 
forme d’un énoncé autonome. En tant que tel, il est appréhendé comme un tout, un 

                                                 
1 Voir entre autres le numéro 139 de la revue Langages consacré à la parole proverbiale.  
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système. En tachlhit, il se présente souvent sous la forme d’une phrase, rarement 
sous la forme d’un discours versifié de deux vers ou sous une forme dialoguée : 

(1) Kks as gwmas a ysmmiḍ 

Tu le sépares de son frère et il faiblira 

(2) Tammnt n imi mla gis isafarn 

Llah ur sar iṭṭaḍn yan tasa ns 

Si les paroles mielleuses pouvaient guérir 

Je jure par Dieu que personne ne serait blessé 

(3) - mani yakd tkka l‛fit a yfarnu ? 

- tkka yi d iminu. 

- Quelle est la source de ton feu, ô four ? / Quelle est l’origine 
de tes soucis ? 

- Elle provient de ma « bouche » / moi-même ! 

Divers essais définitoires ont été proposés pour le proverbe. Le Petit Robert le 
définit comme étant « une vérité d’expérience […] commune à tout un groupe 
social, exprimée en une formule elliptique généralement imagée et figurée ». Il 
s’agit donc d’une vérité qui s’appuie sur un fonds d’expérience humaine lui servant 
de cadre explicatif. Le proverbe se caractérise par son aptitude à saisir la réalité, en 
peu de mots, à caractère figuré. 

Greimas (1970 : 311) propose une définition de type structural, mettant en 
évidence l’aspect formel : « les proverbes et les dictons se distinguent souvent, du 
point de vue formel par le caractère archaïque de leur construction grammaticale ». 

Plus récemment, Kleiber (1994 : 208) a proposé une approche en termes sémantico 
référentiels en définissant le proverbe comme un « nom-name » ou une 
dénomination. 

1.1. Le proverbe est une dénomination 

Le concept de dénomination renvoie à cette relation qui permet d’appeler les 
choses par leur nom. Comme le précise Kleiber (1989 : 234), pour que l’on puisse 
parler de dénomination d’un élément x par une entité X, « il faut qu’un lien 
référentiel ait été auparavant instauré entre x et X ». C’est le cas effectivement du 
proverbe puisqu’il dénomme (réfère à) une vérité générale. 

Considérons les énoncés suivants : 

(4) yat tzzwit ur ar tskar tammnt 

Une seule abeille ne fait pas de miel 

(5) aslham ur a iskar ṭṭaleb 

Le burnous ne fait pas le maître d’école 
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Ces deux énoncés proverbiaux dénomment des situations génériques au même titre 
qu’ « une unité lexicale dénomme un concept général » (Kleiber, 1984). Le 
proverbe est donc une unité codée qui a un statut de dénomination au même titre 
qu’un mot dans le dictionnaire.  

En tant qu’entités codées, (4) et (5) sont donc mémoriellement associés aux 
référents (4’) et (5’) : 

  (4’) L’union fait la force 

(5’) Les apparences sont trompeuses (l’habit ne fait pas le moine) 

Les deux vérités générales (4’) et (5’) auxquelles renvoient les proverbes (4) et (5) 
représentent d’une certaine manière les sens potentiels ou virtuels qui s’actualisent 
dans différentes situations particulières : la famille, le domaine professionnel (le 
travail en équipe) pour (4) et le domaine des relations sociales où le paraître trompe 
souvent dans diverses situations la réalité de l’être.  

Ce sens codé, préétabli du proverbe par convention dénominative ne peut être 
calculé de manière compositionnelle (cf. l’analyse componentielle en grammaire 
générative). Le sens ne peut être saisi « dans la linéarité, mais dans l’épaisseur 
conceptuelle » (Gracia-Ruiz, 1983). 

Soit à titre illustratif l’exemple (6) : 

(6) lɛfit ar tffal iɣd  

Le feu engendre la cendre 

Le sens littéral de ce proverbe, obtenu par analyse compositionnelle, est loin d’être 
le sens recherché. En effet, (6) est une phrase analytique, nécessairement vraie, 
dans la mesure où sa valeur de vérité est valable pour tout locuteur dans tous les 
mondes possibles. Sa valeur informationnelle est de ce fait nulle. Or, le proverbe se 
présente manifestement comme une parole sensée, awal ismɛnan. Il a donc une 
pertinence communicative qui transparaît à travers ses lectures 
métaphoriques parmi lesquelles on peut citer : 

  (6’) Les querelles et les guerres ne laissent que ruines 

(6’’) Un homme de valeur ne laisse après lui que des enfants 
médiocres 

C’est donc le recours au sens implicite, métaphorique, qui explique l’aspect 
dénominatif du proverbe : « Une dénomination ne serait pertinente que si l’on 
voulait exprimer autre chose que ne le permet le simple calcul sémantique sur les 
membres constituants » (Kleiber, 1999). Ce critère de non compositionnalité 
rapproche le proverbe des phrases figées.  

1.2. Proverbe et figement 

La notion de figement est à concevoir en termes scalaires puisqu’elle est liée à un 
processus diachronique. Une locution peut passer par différentes phases de 
figement. Ainsi, on peut avoir des proverbes totalement figés et d’autres moins 
figés. Le figement se caractérise par les trois propriétés suivantes : « le critère 
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sémantique de la non compositionnalité » (Conenna, 2000). Sur le plan 
morphosyntaxique, il est marqué par la non modifiabilité ou « l’impossibilité 
d’effectuer des transformations ». Enfin, sur le plan lexical, un mot ne peut être 
substitué à un autre. Il s’ensuit qu’un énoncé parémique qui manifeste les trois 
caractéristiques se présentera comme le prototype du proverbe, alors que les autres 
qui n’en manifestent qu’une ou deux caractéristiques seront considérés comme des 
exemples atypiques. Considérons à titre illustratif les exemples suivants :  

(7)  kksas gwmas aysmmiḍ 

Tu le sépares de son frère et il faiblira 

(8)  yinayr tml ak aynna tra 

Le mois de janvier prédira l’année (agricole) 

Le proverbe (7) peut être considéré comme le cas typique de l’énoncé proverbial, 
puisqu’il n’accepte aucune modification quelle qu’elle soit, morphosyntaxique ou 
lexicale. On ne peut substituer babas « son père » ou mas « sa mère » à gwmas 
« son frère ». De plus, ce proverbe se distingue par une certaine opacité sémantique 
due au caractère dénominatif, i.e. la non compositionalité du sens. Dans (8) par 
contre, les trois critères ne sont pas satisfaits : on peut aisément opérer une 
transformation de l’aspect verbal en ajoutant la modalité du futur rad sans que cela 
affecte le sens de l’énoncé. La propriété morphosyntaxique de la non modifiabilité 
n’est donc pas respectée : 

  (8’) yinayr rad ak tml aynna tra 

Le sens du proverbe est saisi à travers l’analyse componentielle des constituants : 
Dès le mois de janvier, on reconnaîtra la rentabilité ou la non rentabilité de l’année 
agricole.  

On peut conclure, à partir de cet essai définitoire, que la représentation 
prototypique d’un proverbe interpelle les traits suivants : 

 un énoncé anonyme, 

 un énoncé figé sémantiquement et formellement, 

 un énoncé dénominatif d’une situation générique, 

 un énoncé métaphorique. 

Après cette caractérisation définitionnelle, il convient maintenant de dégager les 
spécificités du proverbe en tachelhit. 

2. Caractéristiques formelles 

Le proverbe en tachelhit est caractérisé généralement par une régularité formelle 
qui se manifeste à travers différents aspects dont les plus marquants sont l’aspect 
dimensionnel, la structure binaire et la rythmicité.  
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2.1. La dimension 

La brièveté est l’un des traits saillants du proverbe. En tachelhit, comme d’ailleurs 
dans bon nombre de langues, l’énoncé parémique se présente comme une forme 
circonscrite, dépassant rarement le cadre d’une phrase. La concision pourrait être 
doublement motivée : sur le plan communicationnel, le proverbe permet de 
transmettre un contenu riche en peu de mots, d’où le qualificatif sage collé à la 
parole proverbiale. D’ailleurs, presque toutes les cultures reconnaissent l’utilité de 
la concision dans la communication : 

(9) xayru lkalami ma qalla wa dalla (proverbe arabe) 

La meilleure parole est concise 

(10) Ya wawal ibbi mya (proverbe amazighe) 

 Une seule parole met fin à cent autres 

(11) « A bon entendeur, il ne faut qu’une parole » (Plaute) 

 « A bon entendeur, salut ! » 

Ensuite, l’énoncé proverbial est facilement mémorisable grâce effectivement à 
cette forme concise et à sa structure rythmique. En effet, plus le proverbe est court, 
plus il évoque une image et acquiert toutes les chances d’être retenu au fond de la 
mémoire et mieux il informe : « Short proverbs tend to be packed with information 
and imagery » (Lakoff & Turner, 1989). 

2.2. La structure binaire 

C’est une particularité qui existe dans toutes les langues. Cette structure se présente 
comme le moyen structurel le plus adéquat pour exprimer en peu de mots un 
contenu riche et polysémique. En tachelhit, la forme binaire est perçue oralement 
grâce au contour intonatif. C’est un trait attaché immédiatement à l’oralité et qui 
caractérise la pratique parémiologique. Il constitue, de ce fait, l’élément prosodique 
majeur, qui atteste de la présence de cette structure binaire. 

La forme binaire résulte de la juxtaposition de deux propositions ; « la 
juxtaposition, plus que la subordination, construit le proverbe » (Meschonnic, 
1976 : 422). Considérons, à titre d’exemple, les deux proverbes suivants : 

(12) Gar gwlla gar aɣu  

Mauvaise bouillie, mauvais petit lait 

(13) Ixf ɣ ignna iḍarn ɣ tallaγt 

Tête haute, pieds dans la boue 

(12) et (13) manifestent une structure binaire marquée par la juxtaposition de deux 
propositions, P1 (gar gwlla ; ixf ɣ ignna) et P2 (gar aɣu ; iḍarn ɣ tallaɣt). On 
constate l’absence de morphème de coordination ; il n’y a pas de marqueurs 
concrets unissant les deux volets de la parémie. Le contour intonatif produit 
oralement par la pause (transcrit par la virgule) ainsi que le sens de chaque pôle de 
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la forme binaire forment les deux éléments co-occurrents qui permettent de 
dégager le connecteur implicite, qui constitue selon Kleiber (1994 : 213) 
« l’ingrédient […] obligatoire du sens d’un proverbe ». Ainsi, dans (12) et (13), on 
note la présence implicite de mašš « mais » et de d « avec » respectivement. 
L’absence dans la phrase de ce pivot implicatif entraîne une forme figée et conduit 
à une certaine opacité sémantique. Les énoncés (12) et (13) représentent le cas des 
proverbes symétriques marqués par un degré de figement formel élevé. Il est à 
noter aussi que la structure binaire peut découler de la présence de certains verbes 
comme af qui joueraient le rôle de centre de symétrie entre les deux volets P1 et P2 
comme c’est le cas dans (14) : 

(14)  Yuf gar imnsi gar awal 

Vaut mieux un mauvais dîner qu’une mauvaise parole    

Ce proverbe est moins figé que (12) et (13) : le critère morphosyntaxique de la non 
modifiabilité n’est pas respecté. Yuf peut librement occuper aussi bien la position 
initiale que la position médiane.  

La structure binaire peut aussi se manifester sous une forme non symétrique 
comme dans (15) et (16) : 

(15)  Tawada n lxir tẓẓay 

 La marche de l’abondance est lente 

(16)  Yan ufus ur ar ikkat rršš 

 Une seule main ne peut applaudir 

Les deux syntagmes SN (tawada n lxir ; yan ufus) et SV (tẓẓay, ur ar ikkat rršš) 
sont juxtaposés de manière asymétrique. 

Cette structuration binaire va de pair avec certains procédés stylistiques dont 
notamment la rythmicité. 

2.3. la rythmicité 

Le génie du proverbe tient à son rythme. Le parallélisme structurel, renforcé par 
une symétrie lexicale et serré par des rapports de sonorités phoniques, procure au 
proverbe une certaine rythmicité qui le rapproche du discours poétique. « Tant les 
rimes, les assonancements, les allitérations, que l’isosyllabisme ne sont pas là en 
tant que tels, mais en tant qu’indicateurs d’une structure rythmique. » (Anscombre, 
2000 : 19). Ainsi, les assonances, les allitérations et la rime interviennent 
simultanément pour donner au proverbe une certaine harmonie et jouent par la 
même occasion un rôle majeur dans sa mémorisation.  

(17)  Iqqan d a izbṛ yan iran a isḍr 

 Tout (e) accouchement/création s’accompagne de douleur 

(18)  Ar iṭṭay tiwbbaš ar ṭṭarnt tḥkwak 

  Il s’efforce de ramasser des miettes et il perd des tas / blocs  
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Cette harmonie rythmique est produite grâce au phénomène de l’allitération ou 
assonances comme en témoignent les exemples (17) et (18) : y, ẓ/s, b/d, r pour 
l’exemple (17) et ar, ṭṭ, ti pour (18). 

3. Caractéristiques sémantiques 

Le proverbe en tachelhit manifeste un certain nombre de traits relatifs au sens 
notamment aux aspects sémantique et rhétorique. Il s’agit, entre autres du 
fonctionnement métaphorique, de la généricité et de l’implication qui constitue 
selon Riegle (1987) « la forme canonique » du proverbe.  

3.1 La généricité 

L’un des aspects saillants sur lequel un consensus est établi parmi les sémanticiens 
et les parémiologues est le caractère générique du proverbe. En effet, étant 
sémantiquement codé, celui-ci généralise sa référence : son statut de dénomination 
« présuppose la vérité de la situation dénotée » (Kleiber, 19). Soit à titre 
d’illustration le proverbe suivant : 

(19)  Ur a ittmaɣ uṭṭub d uzṛu 

 Il ne faut pas se mesurer à plus fort que soi 

L’interprétation métaphorique est déclenchée ici par la présence du verbe mmaγ 
« se quereller, se disputer » dont le sujet et l’objet doivent être qualifiés (+animé), 
ce qui n’est pas le cas dans cet énoncé. Grâce à la présence de ce verbe, (19) 
renvoie métaphoriquement à une situation humaine. Le sens du proverbe se situe 
d’abord à un niveau générique puisqu’il est codé à travers le processus de 
dénomination. La phrase « il ne faut pas se mesurer à plus fort que soi » représente 
la situation générique dénommée par (19) et renvoie, de ce fait, à une catégorie de 
situations particulières notamment : 

(i) une personne, qui ne maîtrise pas l’art de parler, aura du 
mal à affronter une autre qui maîtrise le pouvoir de 
persuasion (les débats, les joutes poétiques…) ; 

(ii) un pays, faible sur le plan de l’armement, ne peut défier un 
autre, fort dans ce domaine ; 

(iii) dans le contexte actuel de la mondialisation, une petite 
entreprise aura du mal à s’imposer sur un marché 
compétitif où s’implantent de grandes sociétés. 

Ainsi, tout proverbe ne peut servir à une énonciation événementielle ; il énonce une 
généralité intemporelle, une vérité générale qui s’actualise dans diverses situations 
grâce au fonctionnement métaphorique qui permet de « cristalliser des signifiés 
souvent multiples » (Chertrit, 1995 : 124).  

En tachelhit, la généricité du proverbe se manifeste par les modalités suivantes : 
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 la modalité verbale qui apparaît au niveau aspectuel à travers 
l’inaccompli et qui instaure une vérité générale, gnomique, par 
l’emploi d’un temps anhistorique ; 

 la modalité lexicale, par l’emploi de certains verbes modaux tels iqqan 
« il faut » ou af « vaut mieux » sans oublier de citer certains items 
marquant la généralisation : wanna, xtnna, assnna, aynna :  

(20)  Wanna tt irwin iḥlb tt 

Celui qui s’est créé des problèmes, qu’il les résolve 

(21)  Xtnna iẓẓgn tlkm ulli 

 Tout ouvrage achevé doit être classé 

De plus, la vérité générale instaurée par l’énoncé proverbial transparaît aussi à 
travers les différentes structures logiques que manifestent de tels énoncés, en 
l’occurrence l’implication, qui constitue selon Riegle (1987) « la forme 
canonique » du proverbe. 

En tachelhit, l’implication est traduite à travers différentes structures dont la forme 
en wanna, la forme conditionnelle et la structure négative. Schématiquement, elle 
est représentée comme suit : p  q  

(22)  Wanna tt irwin iḥlb tt 

         Celui qui s’est créé des problèmes, qu’il les résolve 

(23)  Iγ tffγ lɛmmart ur ad sul tturri 

        Quand la balle sort, elle ne peut plus revenir 

(24)  Aslham ur a iskar ṭṭalb 

         Le burnous ne fait pas le maître d’école 

L’énoncé (22) fait partie du type de proverbes qui, en français, correspondent à la 
forme introduite par le relatif qui. Wanna ne signifie pas littéralement qui mais 
quiconque vu que le relatif qui a pour correspondant en tachelhit le morphème lli. 
Si pour le français, « la lecture générique est liée à l’interprétation non particulière 
du relatif sans antécédent », en tachelhit, cette lecture est encore plus marquée avec 
le morphème wanna, qui ne peut en aucun cas avoir une lecture particulière, chose 
corroborée par le sens attribué par le dictionnaire au mot quiconque : « toute 
personne qui, qui que ce soit qui ». Quiconque exprime l’indéfinitude qui ouvre la 
voie à la généralisation et permet donc de renvoyer, à l’instar de qui, à l’espèce 
humaine. 

La forme conditionnelle en iɣ « si » en (23) représente le cas typique de la structure 
implicative : iɣ p, q.  

La forme négative est utilisée en (24) essentiellement « pour combattre le mode des 
apparences ». La valeur implicative est véhiculée au moyen du verbe skr « faire ». 
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3.2 La métaphoricité 

L’un des traits saillants du proverbe est cette potentialité signifiante qu’il possède 
et qui lui permet, en peu de mots, de cristalliser des significations souvent 
multiples. Cependant, dans l’ouvrage de Moustaoui (2005) consacré aux proverbes 
amazighes, nous trouvons aussi bien des cas métaphoriques que d’autres qui ne le 
sont pas. Est-ce à dire que la métaphore n’est pas une condition nécessaire à la 
reconnaissance de l’énoncé proverbial ?  

En considérant les exemples (25), (26) et (27) : 

(25) tssugt aman i uγu nnk 

 Tu exagères dans tes propos! 

(26) ar trggem ššbkt tallunt 

 Le filet critique le tamis 

(27) iγ iggut wawal ifis yan 

 Quand la parole est abondante, mieux vaut se taire, 

on constate que les deux premiers énoncés appartiennent au groupe des proverbes 
dits métaphoriques alors que le dernier représente les proverbes dits de sens littéral 
ou non métaphoriques.  

Les deux premiers cas présentent une différence relative au « délit référentiel » 
source de la métaphore. Dans (26), il est linguistique (déviance sémantique) alors 
que dans (25), il est contextuel (déviance pragmatique). En effet, le sens visé par le 
proverbe (25) émerge de l’application inconvenante de l’énoncé à une situation qui 
ne rentre pas normalement dans sa sphère référentielle de situations. Ce proverbe 
renvoie littéralement à une situation précise relevant du domaine culinaire, celle de 
la préparation du petit lait. C’est le contexte d’énonciation qui permet d’interpréter 
métaphoriquement le proverbe : une parole abondante et trop diffuse perd de sa 
valeur et de sa saveur aussi bien qu’un petit lait auquel on a ajouté de l’eau sans 
mesure. Il s’agit donc ici d’une « métaphore du niveau proverbial » (Kleiber & 
Conenna, 2002), c’est-à-dire appartenant au sens du proverbe, contrairement à la 
métaphore dans (26) qui relève du niveau phrastique : l’exemple (25) se prête à 
deux lectures, une lecture littérale où on reproche à l’interlocuteur d’avoir raté la 
préparation du petit lait et une lecture métaphorique où on reproche à un bavard sa 
prolixité, sa parole abondante et trop diffuse. C’est le contexte pragmatique qui 
déclenche ici la lecture métaphorique, donc proverbiale. L’exemple (26), par contre, 
ne manifeste qu’un seul sens qui est métaphorique et qui se situe au niveau de la 
phrase : le verbe rgm « critiquer » est utilisé en dehors de son rang d’applicabilité 
pour un objet non animé. Cette déviance sémantique constitue une sorte d’indice 
qui interpelle, chez l’interlocuteur, la compétence inférentielle pour passer du sens 
phrastique déviant au sens visé par le proverbe. Ce passage s’opère bien sûr grâce à 
un processus d’ « appariement analogique » ; il s’effectue « de situation à 
situation » : ce qui est comparé dans (25) par exemple, ce n’est pas aɣu « petit 
lait » à un homme, mais surtout la situation de préparation du petit lait pendant 
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laquelle une quantité démesurée d’eau à été ajoutée à celle d’un discours trop 
détaillé et exagéré.  

L’accès au sens visé par le proverbe est plus au moins difficile selon la structure 
linguistique de l’énoncé. Cependant, l’interprétation de la métaphore est facilitée 
grâce à un savoir socioculturel partagé qui constitue une sorte de socle permettant 
de garantir une certaine stabilité intersubjective du sens. 

Cette brève analyse du proverbe en tachelhit, nous permet de dégager les 
conclusions suivantes : 

 une définition précise et délimitée du proverbe en termes de conditions 
nécessaires et suffisantes s’avère difficile étant donné que les différents 
exemples de proverbes analysés ne manifestent pas les mêmes propriétés ; 

 une approche en termes de prototypie (la sémantique du prototype) 
permet plus ou moins de circonscrire cette difficulté en définissant la 
catégorie proverbe en termes de degrés. Ainsi, il y aura une classe centrale 
qui représentera les cas typiques de proverbes et qui sera caractérisée par les 
traits suivants : 

- la dénomination ;  

- le figement ; i.e. une fixité au niveau structurel et sémantique 

- la rythmicité 

- la généricité 

- la métaphoricité 

- l’anonymat ou le « ON-sentencieux ». 

Les proverbes qui répondent à ces attributs seront considérés comme les meilleurs 
exemples ou les cas les plus représentatifs de la catégorie « proverbe ». Les autres 
exemples se rapprochent de la classe prototypique par leur degré de similarité. 
Ainsi, on aura des cas plus typiques comme (18), (19) ou encore (25). Tous les 
traits énumérés ci-dessus figurent dans l’exemple (19). D’autres cas comme (8) 
appartiendront à la classe des plus ou moins typiques.  

Le cas le moins typique dans les exemples analysés serait (27) puisqu’il ne 
renferme aucun des traits cités à l’exception du caractère anonyme.  

Cette conception du proverbe en tant que phénomène langagier peut être 
schématiquement représentée de la manière suivante : 
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Ce schéma représente les trois sous catégories de la classe « proverbe » : la zone 
centrale renvoie à la sous catégorie prototypique qui regroupe les instances 
typiques de la classe. La zone médiane renvoie à la sous catégorie plus ou moins 
typique qui regroupe des exemples de proverbes moins typiques que la première 
sous catégorie. La troisième zone regroupe les cas marginaux. Les différentes 
occurrences appartenant aux trois sous catégories de la classe « proverbe » ne 
présentent pas des propriétés communes à tous ces exemples ; il s’agit plutôt d’une 
ressemblance de famille qui les regroupe dans la même classe. L’appartenance à 
une catégorie s’effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype. 

Conclusion 

En définitive, on peut dire que le proverbe en tachlhit se distingue par un ensemble 
de traits définitoires qui le caractérise tant sur le plan de la forme que sur le plan 
sémantique. Les traits énumérés ne sont pas tous repérables dans tous les énoncés 
proverbiaux : certains se démarquent par la présence de tous les traits ou presque 
alors que d’autres n’en manifestent que quelques uns ; d’où la non homogénéité de 
cette catégorie langagière. Nous optons alors pour une délimitation en termes de 
typicalité ou de prototype qui permet de délimiter une classe prototypique du 
proverbe qui répond aux différents traits définitoires et dont les membres (les 
exemples) constituent les cas typiques. La structure interne de cette catégorie est de 
nature scalaire avec des exemples plus représentatifs que d’autres. 

 

 

Proverbes prototypiques 

 

Proverbes plus au moins 
typiques 

 

Proverbes les moins 
typiques 
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Les conditions de production de la néo-littérature amazighe. 

Cas de la littérature kabyle  

Said Chemakh 

Département de Langue et Culture Amazighes 

Université de Tizi-Ouzou 

توب دون ولد الأدب القبائلي المكتوب منذ ما يقارب قرنا، و لم يكن الانتقال من الشفوي إلى المك
ر يعد ط تقليدي، فإن البعض الآخموإذا كانت بعض الأعمال مجرد إعادة كتابة لن,قطائع أو تجديدات.

وط إلى الشر تجديدا حقيقيا سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وعليه، سيكون مفيدا الرجوع
ى الإضافة إلبالتي أدت إلى انتاج هذا الأدب الأمازيغي الجديد، ويبدو أن المهارات اللسانية والأدبية، 

 .الدوافع الاجتماعية هي أول ما يجب التساؤل عنه. وهذا ما يحاول المقال تفسيره

Avant de mener des études thématiques ou d'entamer des analyses littéraires du 
roman, de la nouvelle ou de la poésie kabyle écrite, il semble nécessaire de décrire 
les conditions d’existence de cette néo-littérature. La présente contribution relèvera 
donc plus de l’histoire littéraire et de la sociologie littéraire. Le rôle assigné à cette 
dernière est celui que donne R. Escarpit (1958 : 28) dans Sociologie de la 
littérature : « La sociologie littéraire doit respecter la spécificité du fait littéraire. 
Bonne affaire pour l’homme de métier, elle doit aussi être une bonne affaire pour le 
lecteur en aidant la science  historique ou critique  dans les tâches qui lui sont 
propres. Ces préoccupations restent indirectement les siennes : son rôle est 
seulement de les concevoir à l’échelle de la société ».  

Par conditions d’existence, nous entendons toutes les conditions et situations par 
lesquelles passe l’œuvre de l'écrivain ou du poète depuis sa mise en forme 
scripturale par l’auteur jusqu’à sa réception par le public. C’est des conditions de la 
production de littérature écrite dont il sera donc question dans cette étude. Mais il 
nous a semblé nécessaire de revenir sur la connaissance et la maîtrise de l’écriture. 
Car comment un auteur peut-il aligner des lettres sur du papier s’il n’a jamais 
appris à écrire, sa langue étant non écrite pendant des siècles ? Et dans quelles 
conditions un écrivain kabyle a-t-il écrit (et écrit) en kabyle ?  

A la suite du travail de M. Bakhtine (1977 : 128), on admet que trois conditions 
sont nécessaires pour devenir écrivain : la compétence linguistique, la compétence 
littéraire et la motivation sociale. 

De la compétence linguistique 

Les Berbères possèdent depuis au moins 25 siècles une écriture, le libyque dont la 
forme la plus connue sous le nom de tifinagh est encore en usage chez les 
Touaregs. Mais son usage est essentiellement d’ordre symbolique (stèles 
honorifiques ou funéraires) et il semble que l’usage du tifinagh a connu une 
extinction vers le Vè s. après J. C. pour ce qui concerne la partie septentrionale de 
l’Afrique du Nord. L’essentiel de la poésie conservée depuis le XVè s. au moins, 
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était de production orale soumise donc aux aléas que connaît toute littérature orale 
de par le monde, à savoir la perte totale ou partielle de pièces qui la composent, 
éternelles modifications à travers le temps... En ce qui concerne la Kabylie, ce n’est 
qu’après la conquête française que le kabyle fut transcrit en caractères latins par les 
militaires, les missionnaires religieux et puis par les linguistes. Les premiers 
instituteurs kabyles ont appris cette écriture et l’utilisèrent à leur tour pour dire le 
monde. Certes, ce n'est pas seulement le fait d'être instruit qui permet de devenir 
écrivain ou poète. D'ailleurs, une bonne partie des écrivains kabyles sont des 
autodidactes. Mais cela ne signifie nullement absence de rapport entre 
l’apprentissage de l’écriture et l'école. S. Chaker (1992 : 8) notait qu'« il faut donc 
attendre la période coloniale et la très forte influence de l'Ecole et de la culture 
françaises pour que naisse une véritable production littéraire écrite en langue 
berbère ». Cette influence de l'Ecole est très variable car les rares écrivains qui y 
ont eu accès ont produit leur littérature en français, il s'agit essentiellement de M. 
Mammeri, M. Féraoun, J. Amrouche... D'autres ont préféré écrire partiellement en 
berbère, c’est le cas de M. Mammeri, S. Boulifa, M. Lechani... ou totalement 
comme Bélaid Ait Ali. Certains écrivains ont appris à écrire en dehors de 
l'institution scolaire, par des apprentissages individuels. Toutefois, on remarque 
l’existence d’un lien entretenu avec les savoirs livresque et scolaire dans les propos 
tenus par ces auteurs dans leurs interviews et témoignages divers, mais aussi à 
travers les textes produits. Le rapport qu’entretiennent l'enseignement et l'écriture 
peut être aisément établi dans le cas de la littérature kabyle écrite. C'est la présence 
récurrente de l'absence de l'accès au savoir que prodigue l'école qu'il faut tenter 
d'expliquer. Une recherche reste à faire dans ce domaine et celle-ci permettra 
sûrement de saisir où finit l'oralité et où commence l'écriture dans la littérature 
kabyle. L'exemple de l’œuvre de Bélaid Ait Ali est en ce sens très édifiant car il 
permet de poser dès la fin des années 40, deux questions : 

 1- Comment un écrivain peut-il ré-écrire une histoire transmise oralement 
depuis des générations (il s’agit de celle d'un saint : Ccix Hmed Wali) et 
l'insérer comme récit intradiégétique dans son roman, le premier du genre, 
Lwali n wedrar ? 

 2- Comment écrire en kabyle ? Faut-il reproduire récits et poésies tels qu'ils 
étaient dits depuis des siècles ? Ou alors faut-il modifier et travailler les textes 
en profondeur jusqu'à ce qu'ils soient différents de ce qu'ils étaient en littérature 
orale ? Si oui, quel rôle l'enseignement joue-t-il ?  

De la compétence littéraire  

Dans le cas kabyle, la compétence littéraire est généralement acquise en dehors de 
l'enseignement du kabyle. L'enseignement qui devait contribuer à sa formation et à 
sa consolidation est quasiment inexistant. La scolarisation s’était faite en langue 
française jusqu'à l'indépendance, puis en arabe mais aussi en français jusqu'à 
présent. Ce n'est qu'au cours de l'année 1995/96, que des cours de berbère ont eu 
officiellement lieu dans l'école algérienne. Si l'enseignement généralisé du berbère 
avait existé en Kabylie pendant la période coloniale, certains écrivains kabyles 
n'auraient-ils pas écrit et publié leurs oeuvres en berbère ? Si cet enseignement 
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avait existé après l'indépendance, n'y aurait-il pas une littérature algérienne de 
langue berbère à côté des littératures de langues arabe et française ? 

Quelques arguments militent en faveur d'une réponse positive. De nombreux 
auteurs ont suivi les rares cours de berbère qui ont existé depuis au moins 1891, 
année où fut créé le Brevet de langue kabyle. C'était le cas de Said Boulifa, 
professeur de kabyle. Pour peu que l'on ne se limite pas aux fins pédagogiques pour 
lesquelles il était élaboré, le Cours de 2° année (Boulifa, 1913) peut être la 
première œuvre en prose écrite en kabyle. Lechani dont la poésie vient d'être éditée 
avec une bonne partie de ses études sur la langue et la littérature sous le titre Ecrits 
berbères, est lui aussi diplômé de berbère en 1912. Brahim Zellal, l'auteur du 
roman du chacal est également diplômé de berbère de l'Université d'Alger.  

D'autres auteurs tels A. Mezdad, S. Sadi... ont suivi les cours que donnaient M. 
Mammeri à l'Université d'Alger jusqu'à ce que ces derniers ne soient interdits en 
1973. 

Quelques auteurs ont appris uniquement comment écrire le kabyle en caractères 
latins, c'est-à-dire l'alphabet et n'ont suivi aucun cours de kabyle, c’est le cas de 
Mezyan u Muh (de son vrai nom Gherram Hocine). Et c’était le cas aussi de Bélaid 
Ait Ali qui a pourtant poursuivi sa scolarité en français jusqu'au brevet mais qui n'a 
écrit en kabyle que lorsque les deux Pères J.-M. Dallet et J. Lanfry, responsables du 
Fichier de Documentation Berbère lui ont demandé de leur écrire des histoires et 
des contes pour le FDB, occasion où il apprit la transcription utilisée jusqu’alors. 
Le romancier Amar u Hemza, ouvrier immigré en France, a appris à écrire en 
kabyle en dehors de l’institution scolaire. C’est également le cas de prosateurs tels 
Djafer Chibani et Ahmed Berkouk.  

Hamane Abdellah a créé un alphabet personnel à base de lettres arabes pour écrire 
non seulement ses traductions des versets coraniques ou des poèmes de Baudelaire, 
mais aussi ses nombreux récits et pièces de théâtre.  

Toutefois, la compétence linguistique (et a fortiori littéraire) ne se réduit pas à la 
capacité de noter et/ou de transcrire la langue. Elle exige aussi l’acquisition d’un 
niveau de langue, d’un registre de la koinè littéraire qui, pour cette génération 
d’écrivains, est passée par l’oralité. Ce passage a, d’ailleurs, plusieurs incidences 
sur l’écrit. 

La compétence littéraire se remarque aussi dans la maîtrise des oeuvres de la 
littérature kabyle orale par la plupart des écrivains. Parfois, l’influence des 
prédécesseurs, par exemple Si Muhend pour ce qui est de la poésie, est telle que 
l’on arrive difficilement à discerner l’appartenance de certains neuvains. De 
nombreux poètes (Si Lhusin, Mezyan u Muh...) ont fait du neuvain presque 
l’unique structure formelle en poésie kabyle. Cette influence est malheureusement 
inconsciente. Pour ce qui est de la prose, la compétence littéraire passe aussi par la 
maîtrise des techniques du conte traditionnel. Si on prend le cas de Bélaid, on 
remarque qu’il a avant tout réutilisé le conte comme premier terrain d’essai avec de 
courtes introductions de description avant d’écrire des récits inspirés directement 
de sa vie quotidienne (Afenjal n lqehwa, Lexdubegga...). Toutefois, la littérature 
française (et universelle traduite en français) a beaucoup contribué à forger cette 
compétence surtout chez les romanciers des années 80 et 90 du XXème siècle. 
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Conscience identitaire et idéologie  

Dans le cas du kabyle (et du berbère en général), la conscience identitaire a 
constitué une « motivation sociale » pour la génération d’écrivains qui ont produit 
après les indépendances. 

Il est indéniable que la conscience identitaire berbère a joué un rôle déterminant 
chez la plupart des auteurs kabyles de ce siècle. Déjà, les poètes du XVIIIè et XIXè 
siècles (de Yusef u Qasi à Si Muhend) ne se reconnaissent que comme kabyles. La 
Kabylie était indépendante de tout pouvoir extérieur, au moins depuis la fin du 
XIVè s. et ce, jusqu'à la conquête définitive (1857) et surtout après l’écrasement de 
l’insurrection de 1871. La naissance d'une conscience nationale algérienne au XXè 

s. n'a pas réduit pour autant la conscience identitaire kabyle, ni même la conscience 
d'appartenance régionale. Le vocable tamurt n Leqbayel ne se réduit pas à une 
région repérée sur une carte mais renvoie à une langue, une culture qui sont vécues 
comme différentes de celles des autres (Arabes, Turcs et Français). 

L'exclusion des références à la berbérité dans toutes ses dimensions linguistiques, 
culturelles et historiques dans le discours nationaliste et dans les textes fondateurs 
de l'Etat-nation algérien n'a fait que renforcer la conscience identitaire berbère. 
Cette dernière se caractérise par le sentiment d'appartenance à une même 
communauté linguistique, certes fragmentée mais ayant des références culturelles 
et historiques communes. Cette identité ne se veut pas seulement régionale (kabyle) 
ou nationale (algérienne) mais transnationale, c'est-à-dire nord-africaine car 
partagée avec les autres communautés berbérophones qui s’en réclament (Chleuhs, 
Rifains, Touaregs, Nefoussis…). 

Si cette conscience identitaire se retrouve affirmée chez les militants politiques (A. 
Imache, O. Bennaï...), nous la retrouvons aussi chez les écrivains et poètes des 
années postérieures à l'indépendance et même chez les poètes nationalistes tels 
Yidir Aït Amrane, l'auteur du chant Ekker a mmi-s umazigh (1945). Elle n'est pas 
de reste chez les écrivains kabyles de langue française les plus classiques : M. 
Féraoun, M. Mammeri, J. Amrouche... Et apparaît même sous des formes subtiles 
dans l’œuvre de T. Djaout alors qu’elle est plus clairement assumée dans les écrits 
de N. Fares. Certes, leurs oeuvres ne sont pas réductibles à cette seule référence 
idéologique, mais elle demeure, néanmoins, importante et même centrale dans la 
Traversée de M. Mammeri, par exemple. Chez Taos Amrouche qui a publié tous 
ses romans en français, cette référence se manifeste sous la forme d'un texte autant 
polémique que politique : Que fait-on pour la langue berbère ? publié une 
première fois dans Le Monde en 1956, avant d’être repris dans Documents nord-
africains en 1957.   

La berbérité comme référence idéologique des auteurs se retrouve inscrite dans de 
nombreuses œuvres poétiques surtout à partir des années 1970. Mais elle est plus 
prépondérante dans le roman. Elle y est citée explicitement dans six des huit 
romans publiés jusqu'ici sans compter qu'elle l'est aussi dans la nouvelle Lwali n 
wedrar de Bélaïd Aït Ali. 

D. Abrous (1989) a déjà mis en évidence cette conscience identitaire dans les 
productions romanesques kabyles. La récurrence de cette conscience chez les 
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écrivains et poètes kabyles, quelle que soit leur langue d’expression (kabyle ou 
français), est, par ailleurs, un des critères d’existence d’un espace littéraire kabyle 
spécifique telle que défini par D. Merolla (1996). L’histoire de la constitution de ce 
dernier et l’analyse des courants qui le traversent restent à faire. Mais il demeure 
néanmoins comme la seule dénomination permettant de consacrer la littérature 
écrite par les Kabyles loin des appellations spéculatives ou portant de fortes 
charges idéologiques que ce soit nationaliste, linguistique... Car après avoir été pris 
dans un ensemble nommé littérature algérienne de langue et/ou d’expressions : 
française, berbère... n’a-t-on pas vu Adonis la classer comme littérature arabe 
d’expression berbère ? 

Si cet espace littéraire kabyle est en intersection avec l’espace littéraire algérien, il 
l’est tout aussi avec l’espace littéraire berbérophone1 encore plus large que les 
espaces littéraires nationaux du fait que la langue berbère est une langue 
transnationale. Pourquoi ne pourrait-on pas parler alors de littérature berbère de 
Kabylie ?  

Avant d’entamer ce débat, il va falloir approfondir l’étude sur les conditions 
matérielles d’éditions et/ou publications de ces œuvres une fois le manuscrit ou 
tapuscrit achevé. Mais aussi, il y a lieu de se pencher sur les conditions de diffusion 
de cette littérature, de sa réception par le public (critique universiatire et 
journalistique) de sa promotion auprès du lectorat (et de sa traduction) et enfin de 
consécration. C’est tout un programme d’études et de recherche relevant de 
plusieurs disciplines (sociologie de la littérature, critique littéraire…) qu’il va 
falloir mettre en place 
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Terminologie littéraire en amazighe 

Mohand Akli Salhi 

Département de langue et culture amazighe 

Université Mouloud Mammeri. Tizi-Ouzou 

This paper reports on results related to the experience of Amazigh 
terminological creation in the domain of study, and literary teaching.  

First, we expose the adopted methodology. Next, we examine the stages 
Amazigh terminological creation went through. Finally, we present the 
terminologies proposals. Investigation is focused on the text itself as well as to 
on its relation to other texts. 

L’enseignement de la littérature kabyle en particulier et amazighe en général, est 
désormais, en Algérie, une réalité institutionnelle aussi bien à l’école qu’à 
l’université. Les manuels scolaires (du cycle primaire jusqu’au cycle secondaire) 
proposent des thématiques de cours allant de l’écoute et de la lecture de poèmes et 
des petits contes au niveau du primaire jusqu’à l’initiation à l’histoire littéraire et à 
l’analyse séquentielle du texte dramatique en classe terminale en passant par 
l’enseignement de la structure du récit durant le cycle moyen. A l’université, une 
expérience de l’enseignement de la littérature en amazighe est engagée, aussi bien 
à Tizi-Ouzou qu’à Bejaïa, depuis l’ouverture de la licence de langue et culture 
amazighes en 1997.  

L’un des garants de la réussite de cet enseignement est certainement les conditions 
didactiques dans lesquelles il s’effectue. Ces conditions didactiques sont 
grandement déterminées, entre autres, par la disponibilité et la maîtrise du corpus à 
enseigner et par la fiabilité du métalangage (traditionnel et moderne) utilisé dans 
l’enseignement1.  

L’objet de cet article n’est pas d’étudier les articulations et l’évolution de cet 
enseignement2 ni de rendre compte de l’expérience de l’amazighisation engagée 
dans le département de langue et culture amazighes de l’université de Tizi-Ouzou3. 
Notre ambition est plus circonscrite ; il s’agit de rendre compte de notre expérience 
personnelle 4  en matière de création terminologique. Il s’agit plus précisément 

                                                 
1 Pour avoir une idée de la terminologie disponible, voir Salhi (2009a, 2009b).  
2 Cet aspect fera l’objet d’une étude à venir. 
3 Il y a lieu d’évaluer cette expérience en toute objectivité et en dehors de tout parti pris. 
4 Nous tenons cependant à remercier tous les collègues qui ont assisté à l’exposé que nous 
avons donné le 19 mai 2008 au département de langue et culture amazighes de Tizi-Ouzou. 
Nous tenons particulièrement à exprimer nos remerciements à Achour Ramdane et Mohand 
Ouamer Oussalem pour les nombreuses discussions que j’ai eues avec eux. 
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d’expliciter la méthodologie adoptée5. Pour les besoins de ce papier, nous nous 
proposons d’aborder le domaine de la transtextualité.  

Le choix de ce domaine n’est pas arbitraire. Les concepts couvrant le domaine de 
la transtextualité sont à l’intersection de plusieurs autres domaines (poétique, 
théorie de la lecture, critique génétique, stylistique, etc.). De ce fait, leur traduction 
en amazighe nécessite préalablement leur repérage et leur inscription dans les 
domaines où ils sont opérationnels. Cela permettra, à notre sens, de mieux 
identifier leurs contenus par rapport à leurs domaines d’application. Par ailleurs, en 
plus du fait que les termes de base de ce domaine sont tous de création récente : 
tous des néonymes créés à partir de la fin des années soixante6, ils renvoient à des 
concepts opératoires dans l’analyse et l’enseignement de textes littéraires 
amazighes, qu’ils soient de nature traditionnelle (la question de la variation, la 
problématique des genres et des types littéraires, etc.) ou de nature moderne (les 
questions liées à la réécriture des textes et des genres traditionnels et des relations 
intertextuelles, entre autres). A toutes ces justifications, s’ajoute une considération 
plus pratique : traduire la terminologie scientifique d’un cours en théories de la 
littérature. 

1. Méthodologie 

En termes de démarche méthodologique dans la création terminologique, nous 
avons procédé comme suit : 

1. définition et délimitation du champ à couvrir en prenant en considération 
les relations entretenues entre les concepts (relation verticale et relation 
horizontale) ; 

2. définition des champs adjacents au champ de base ; 

3. définition des priorités ; 

4. bilan et état de l’existant (termes, formants, racines) en relation avec l’état 
de la recherche en littérature ; 

5. analyse critique des propositions existantes (procédure de création, 
acceptabilité phonique, usage, etc.) ; 

6. propositions terminologiques (nouvelles ou reprises) : (recherche 
lexicographique, traitement lexicologique, application d’une grille 
d’évaluation et de vérification préliminaire des concepts proposés 
(problème de gabarit, de phonie, proximité avec la langue quotidienne, 
homonymie et synonymie, transparence de la racine et motivation, etc.) ; 

                                                 
5 C’est cette méthodologie que nous avons adoptée dans la réalisation de notre Amawal n 
tsekla (Dictionnaire de Littérature). 
6 Il n’est pas exagéré de penser que la terminologie en transtextualité constitue un cas 
extrême dans la mesure où elle contient plusieurs termes composés nécessitant des formants 
(préfixes).  
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7. définition et mise en contexte, par des exemples expliqués, des signifiants 
proposés pour les notions couvertes, l’objectif étant d’arriver à la 
réalisation d’un dictionnaire terminologique de la discipline.  

Ces conditions d’ordre méthodologique ne doivent pas être conçues comme des 
étapes totalement indépendantes les unes des autres. Il faut plutôt les considérer 
comme des balises permettant l’organisation du travail mais également des 
impératifs de faisabilité de l’entreprise.  

En effet, la définition du champ disciplinaire principal, par exemple, ne peut se 
faire en passant sous silence les relations qu’il peut entretenir avec d’autres champs 
disciplinaires voisins. De même, la proposition d’une nouvelle terminologie ne 
peut se faire qu’à partir de l’existant, une fois analysé et critiqué et après étude des 
domaines de priorités en relation avec l’évolution de la recherche en littérature 
amazighe (corpus et études). Cette démarche permet, à notre sens, à la fois de 
mieux optimaliser l’intervention sur la langue tout en l’organisant.  

Par ailleurs, pour des raisons pratiques et d’organisation, ces conditions 
méthodologiques couvrent trois aspects plus au moins distincts.  

Les conditions 1, 2 et 3 peuvent fonctionner comme l’aspect théorique dans lequel 
seront prises en charge la définition et la délimitation du champ disciplinaire (qu’il 
soit principal ou adjacent), les relations (de filiation, de catégorisation, 
d’opposition et/ou d’exemplification) entre les notions à couvrir ainsi que 
l’inscription théorique et méthodologique. Cet aspect peut recevoir l’intitulé 
suivant : descriptif théorique et méthodologique.  

Les conditions 4, 5 et 6 constituent les facettes les plus pratiques dans la mesure où 
il y sera question de la transposition (par la création terminologique) des notions 
théoriques en langue amazighe. Il y a lieu de mentionner à ce niveau qu’il faut 
absolument rompre avec cette « tradition » qui consiste à combler d’une manière 
fragmentaire les lacunes terminologiques (en amazighe). Cet aspect peut être 
nommé : transposition terminologique.  

Le dernier aspect, traduction didactique, concerne la prise en charge notionnelle du 
concept rendu en amazighe. Il y sera question, précisément, de la définition et de la 
mise en contexte des propositions terminologiques (où l’explication, 
l’exemplification et l’expression scientifique du concept seront prises en charge).  

Ces conditions d’ordre méthodologique sont traduites en niveaux d’intervention 
dans ce tableau et se présentent de la manière suivante : 
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Niveau d’intervention       Nature d’intervention 

 

Descriptif théorique et 

méthodologique 

 

 Définition et délimitation du champ principal 

 Définition des champs adjacents 

 Désignation des différentes relations entre les 

notions  

 

 

 

Transposition 

terminologique 

 

 Inventaire des termes couvrant le domaine en 

question 

 Analyse critique de l’existant 

 Recherche lexicographique (racine, mot, 

syntagme) 

 Analyse, critique et proposition des formants 

 Proposition de termes 

 

 

Traduction didactique 

 

 Définition en amazighe des termes proposés 

 Mise en contexte par des exemples des termes 

proposés 

 Etablissement de relations entre les notions 

proposées  

Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux différents types de relations 
entre les concepts. Ces relations sont importantes car elles servent à préciser la 
notion et à la définir. Il s’agit essentiellement de :  

a - la relation de filiation (de nature verticale) qui prend en charge l’origine et 
l’historique de la notion ;  

b - la relation de catégorisation, d’opposition ou d’exemplification (de nature 
horizontale). 

Schématisation de la définition du champ principal et des champs 
adjacents 

Les domaines adjacents dans le cas qui nous préoccupe dans cet article sont :  

1. Poétique et sémiotique (texte, forme, signification, sens, signifiance, thème, 
motif, personnage, action, intrigue, narration, narrateur, narrativité, temps, 
espace, etc.),  

2. Rhétorique et stylistique (parodie, pastiche, figure de style, sens, 
signification, citation, style direct, style indirect, reprise, etc.), 

3. Linguistique textuelle (texte, textualisation, textualité, progression, 
cohérence, cohésion, anaphore, etc.). 

L’ambition du schéma suivant est de permettre de visualiser les relations que peut 
entretenir la transtextualité comme champ disciplinaire principal avec d’autres 
champs. C’est l’existence de ces relations qui invite les intervenants dans 
l’opération de la création terminologique à procéder d’une manière globalisante, 
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c’est-à-dire à travailler un domaine spécifique tout en l’insérant dans un cadre plus 
large. 

 

 

Notions transdisciplinaires de base 

Texte 

Textualité 

Textualisation 

Textuel(le) (adj.) 

Typologie de la transtextualité  

Architextualité / Architexte 

Hypertextualité / Hypertexte- 

       Hypotexte 

Intertextualité / Intertexte 

Métatextualité / Métatexte 

Paratextualité / Paratexte 

 

Domaines d’application  

Poétique 

Sémiotique 

Rhétorique 

Stylistique 

Grammaire textuelle 

Notions communes 

Genre-Type 

Citation 

Discours rapporté 

Discours cité 

Discours citant 

Discours direct 

Discours indirect 

Parodie 

Pastiche 

Commentaire 

Préface-Postface 

Présentation 

Avertissement 

Prologue-Epilogue 

Epigraphe 

Sens 

Signification  

Champ sémantique 

Isotopie 

Thème 

Motif 

Titre 

Sous-titre 

Forme 

Modalités, instances et 

niveaux pratiques des 

relations entre les textes 

Types théoriques de 

relations entre les textes 
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2. La création terminologique proprement dite 

La notion centrale dans le domaine qui nous intéresse ici est celle de « texte ». Une 
recherche lexicographique rapide nous permet de localiser dans les variantes 
amazighes la racine VRS qui véhicule le sens de base pouvant servir pour traduire 
la notion de « texte » :  

Kabyle (Huygue) : verres, tverris = être touffu (p. 132) 

Kabyle (Dallet) : evres : être touffu, épais (yevres umadaɣ = le maquis est 

serré) 

  Verres : être serré (?) 

Uvris, uvrisen ; tuvrist, tuvrisin = plein, encombré (de choses 

entremêlées) (p. 182) 

Ghadamès (Lanfry) : evrƏs = tresser les cheveux, coiffer (p. 84) 

Mozabite (Delheure) : Əvres = être tressé, tresser (p. 41) 

Ouargla (Delheure) : ƏvrƏs = être touffu, dru ; rendre touffu, dru, serré ;  

presser, tasser 

Tamazight (Taïfi) : avers (iversan, iversen) = taquet utilisé pour fixer 

l’étançon de la charrue = fil parallèle aux montants servant à régler les fils de 

la chaîne (p. 94) 

Tammacheq (Prasse et al.) : Əvres = sevrer, être sevré  

asevrƏs (isevras), ƏssƏvrƏs (ƏssƏvras) = cordelette de sevrage 

(en fibres de tagăyt, introduite dans 2 trous percés des deux côtés 

dans la lèvre supérieure d’un chamelon, parfois d’un agneau ou 

d’un chevreau, en la nouant derrière ses cornes, pour le sevrer en 

l’empêchant de téter) (p. 143) 

Il nous paraît que deux sèmes importants de la racine VRS sont susceptibles d’être 
exploités en terminologie. Ce sont les sèmes d’épais [serré, garni, touffu, dru] (Kab. 
et Oua.) et de tresser (Gha., Moz. et Tamq.). De ces deux sèmes, on peut déduire 
l’idée d’enchevêtrement et d’entremêlement de deux éléments (ou plus). Ce qui 
nous rapproche de l’idée de texte dans son sens étymologique (lat. textus, tessu) 
[Texte : Ensemble des termes qui constituent un écrit, une œuvre]. Le mot latin 
textilis (tissé) est ce qui peut être divisé en fibres. Dans ce sens verres (ou vres 
contiendrait étymologiquement le sème dominant de regrouper des éléments 
entremêlés (tressés ou tissés) comme formant quelques chose d’épais. Si cette 
interprétation est recevable, il serait alors justifié de dériver la notion de texte à 
partir de la racine VRS (avris est dans ce cas l’ensemble des termes, donc des sens, 
qui composent une parole prononcée ou écrite). C’est, nous semble-t-il, la voie 
suivie par Mammeri et son groupe pour proposer le terme avris comme équivalent 
au mot « texte » dans l’Amawal n tmaziɣt tatrart.  

La question des formants 

Voici maintenant le pointage des formants susceptibles d’être exploités en 
terminologie de la transtextualité : 
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Les formants en 

français (préfixes) 

Equivalents proposés Usage  

Trans----- 

Inter----- 

Para----- 

Méta----- 

Archi----- 

Hyper----- 

Hypo----- 

Poly----- 

 

ang--- 

agr--- my--- (marque de la réciprocité) 

akn--- // azn--- 

adfer--- [post----] // anefl---- // aɣf 

 

afel--- 

adu--- [sous---- // infra-----] 

aget--- [multi----] 

nnig 

ger // my 

iken // kenni 

deffir // nfel // 

ɣef 

 

fell 

ddaw 

gget 

Les propositions terminologiques 

Ne sont présentés ici que les termes relevant explicitement du domaine de base, la 
transtexualité. A ce stade de notre recherche, il n’est pas encore question d’opter 
pour telle ou telle proposition ; il s’agit plutôt de présenter les options 
terminologiques qui, à notre sens, poseraient moins de problème aussi bien au 
niveau phonotactique qu’au niveau de la motivation lexico-sémantique.  
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Terme en français Propositions en amazighe 

Texte  

Textualisation 

Textualité 

Transtextualité 

Intertextualité  

Allusion 

Citation  

Intertexte 

Parodie  

Pastiche 

Paratextualité  

Epitexte  

Epotexte 

Paratexte 

Architextualité  

Architexte 

Genre 

Hypertextualité  

Hypertexte 

Hypotexte 

Métatexualité  

Commentaire 

Critique 

Etude 

Histoire littéraire 

Métatexte 

Théorie 

Dialogisme  

Dialogue 

Polyphonie  

 

Avris 

Asevres 

taversa 

Asɣevres // angevres ???? 

Amyevres // agevres // agrevres ???? 

Awehhi 

tabdert 

Agrevris // agevris ????   

???? / arwas s rkuz ??? 

???? / arwas alɣawi ??? 

Aznevres 

Aznevris n tazwara 

Aznevris n taggara 

Aznevris 

Awsevres 

Awsevris 

Tawsit 

Aflevres 

Aflevris / avris afellay 

Aduvris / avris adday 

Aɣevres // afevres // aɣfevres ???? 

Awennit 

Azɣan 

Tazrawt 

Amezruy n tsekla 

Afevris // aɣevris // aɣfevris ???? 

Tiéri 

???? 

Adiwenni 

Agetɣac ? 

 

Il y a lieu également de signaler, en guise de conclusion, que la proposition 
terminologique, une fois élue, gagnerait davantage aussi bien en clarté qu’en 
efficacité si elle est prise en charge dans une perspective de mise en contexte : 
définition en amazighe avec exemple(s) et mise en relation avec d’autres concepts 
du même domaine.  
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Littérature amazighe : éléments bibliographiques 

A. Elmounadi et H. Jarmouni  

IRCAM 

Il nous a paru opportun de présenter aux lecteurs de la revue asinag-Asinag une liste 
d’éléments bibliographiques relative à la littérature amazighe. Et ce, pour une raison 
simple mais pratique : la bibliographie est l’une des principales artères nourricières de 
toute recherche littéraire ou scientifique en cours de réalisation.  

Chercheur, enseignant, étudiant ou toute personne s’intéressant à la littérature 
amazighe trouveront, dans ce recueil de titres éclectique, des éléments qui les mettront 
au fait de la situation de cette littérature durant les vingt dernières années. 

Bien que riche et représentative, la présente bibliographie ne prétend pas être 
exhaustive (les travaux dédiés à la littérature amazighe sont abondants). Ces titres, qui 
servent essentiellement de jalons ou de repères, sont classés selon la nature ou le type 
des écrits comme suit : ouvrages, articles, thèses, actes de colloques, textes et créations. 
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ثقافي، والتبادل ال )ديوان شعر(، منشورات الجمعية المغربية للبحث أيناس: تاموديت ن أوسايس(، 1997)

 مطبعة أمبريال، الرباط.

 )شعر(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. أسقسي(، 1991. )سنإيدبلقاسم، ح

 )ديوان شعر(، سمونا للطباعة والنشر، الرباط. أوال ن  وار أوال(، 1996. )بد الرحمانبلوش، ع

 لناظور.)ديوان شعر(، مطبعة بنعزوز، ا ثشومعات(، 1997. )حمدبوحلاسة، م

 )ديوان شعر(، مطبعة بنعزوز، الناظور. عاذ آخفي ثرزوذ(، 1998. )ائشةبوسنينة، ع
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 )مجموعة حكايات(، مطبعة بن عزوز، الناظور. ثقصيصين ناريف ءينو. ائشةبوسنينة، ع

 .)ديوان شعر(، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء تيماتارين(، 1997. )سينالجهادي، الح

 )ديوان شعر(، مطبعة صومانا، الرباط. تايري د ونكيد(، 1996. )بد اللهحافظي، ع

 اط.، منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الربتلا ايتماس(، 1997. )شيدالحسين، ر

 )ديوان شعر(، مطبعة أعكي، الناظور. أفروان أسگاس(، 1999. )جيبزوهري، ن

 )ديوان شعر(، أوتريخت، هولندا. زرو -گأذا ريغ (، 1993. )حمدالزياني، أ

 )ديوان شعر(، مطبعة أمبريال، الرباط. ثريوريوت ي مولاي(، 1998. )حمدالزياني، أ

)ديوان شعر(، مطبعة  وامان -ودوم نسان ذ گ وودوم نو -إيغمباب يارزون خ(، 2002. )حمدالزياني، أ
 تريفة، بركان.

 )ديوا شعر(، دار قرطبة، الدار البيضاء. يق ءينوماتوشيذ ءيك رحر(، 1992. )لامالسمغيني، س

 )رواية(، منشورات مطبعة إيزوران، هولندا.  غّز طّابو ءاد تافاغ تفوشت(، 1997. )حمدشاشا، م

دام، )ديوان شعر(، منشورات إيزوران، أمستر شواي زي تيبوهليا عاد وار تيوا د(، 1999. )حمدشاشا، م
 الدار البيضاء.

 )مجموعة قصصية(، هولندا.  يض ءومي گين شالواوءاجض. حمدشاشا، م

 ، الرباط، المغرب.IDGL)ديوان شعر(، مطابع  أغبالو: تادلا ن ؤمارك  (، 2004. )ليشوهاد، ع

 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.إيزمولن(، 1995. )ليصدقي أزايكو، ع

 باط.رية(، سمونا للطباعة والنشر، الر)محاورات شع أنعيبار(، 1996. )براهيم. ولشك ر، إحمدعصيد، أ

 )ديوان شعر(، مطبعة تريفة، بركان. جار أسفض ذ ؤسنان(، 2004. )ريمكنوف، ك

 )ديوان شعر(، مطبعة تريفة، بركان. (، راعوين تايري2008. )ريمكنوف، ك

 )رواية(، مطبعة مؤسسة النخلة، وجدة. تاسريت ن ءوزرو(، 2001. )شيدةالمراقي مايسة، ر

 ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.الرايس الحاج محمد الدمسيري(، 1993. )حمدوي، ممستا

يدة، الدار ، مطبعة النجاح الجدالرايس الحاج بلعيد: حياته وقصائد مختارة من شعره( 1996. )حمدمستاوي، م
 البيضاء.

 )ديوان شعر(، مطبعة فضالة، المحمدية. تاضّانك يوين(، 1998. )حمدمستاوي، م

، ع. الرايس سعيد أشتوك شاعر الحب والغزل: منتخبات من أشهر وأمرير(، 1998. )حمدستاوي، مم
 قصائده، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

 ، الرباط.IDGL)ديوان شعر(، مطابع  مازّا تنّيت  (، 2009. )حمدمستاوي، م

 شورات سليكي إخوان، طنجة.نم)ديوان شعر(،  تامجا -إمطاون ن(، 2006. )بد اللهالمنشوري، ع

 )ديوان شعر(، مطبعة فيديبرانت، الرباط. ما تغيراس قانتو(، 2002. )سنالموساوي، الح

)مجموعة قصصية(، منشورات دار الجذور، أمستردام،  رحمراث ثامقرانت(، 1994. )وزيانموساوي، ب
 هولندا.

 )ديوان شعر(. يسفوفيد أو عقّا(، 1994. )عيدموساوي، س
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 )ديوان شعر(، مطابع بورقراق، الرباط، المغرب. درست ئيسوقاس(، 2006. )بد السلامعناصيف، 

 )ديوان شعر(، مطبعة ماريو، الدار البيضاء. أسونفو غ أوسافو(، 2008. )بد السلامناصيف، ع

 )ديوان شعر(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. أزّ أولاون(، 2009. )بد السلامناصيف، ع

 )ديوان شعر(، مطبعة الرسالة، الرباط. يسرمذ ءايي واوار(، 1998. )مةاضالورياشي، ف

)ديوان شعر(، منشورات إيزوران،  وبريذ ءوسينوء -ءاذويورغ غار بادو خ(، 1995. )حمدوشيخ، م
 أمستردام، هولندا.

 .ديوان شعر(، أوتريخت، هولندا) روعرا أوجّانّا -مورث غت -زي ريدجاغ ن(، 1994. )يمونالوليد، م

 .)مجموعة قصصية(، منشورات مؤسسة أپوليوس، أوتريخت، هولندا ثيفادجاس(، 1996. )يمونالوليد، م
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Paulette GALAND-PERNET, Littératures berbères : des voix, des lettres, 1998, 
Paris, PUF, 280 pages. 

 

Il y a peu d’essais critiques consacrés à l’ensemble des littératures berbères et le 
livre de Paulette Galand-Pernet a comblé un vide depuis l’ouvrage de référence de 
H. Basset (1920)1. P. Galand-Pernet a déjà à son actif de nombreux travaux sur la 
langue et surtout sur la littérature berbères, on trouvera à la fin de l’ouvrage une 
bibliographie riche dont son ouvrage précédent Recueil de poèmes chleuhs I : 
Chants de trouveurs 2 et les références à ses nombreux articles. 

Le pluriel de l’intitulé interpelle, il renvoie certes à une diversité géographique et 
générique mais peut aussi induire que les expressions littéraires berbères ne 
constituent pas une littérature dans l’absolu (?) La problématique ne manque pas 
d’intérêt car effectivement, la littérature berbère se décline en littératures dans les 
différents parlers malgré les parentés de l’héritage et les tendances communes de 
l’évolution actuelle. L’autre remarque concerne la seconde composante du titre : 
Des voix et des lettres, référence claire à littérature orale et littérature écrite 
constitutives également du pluriel, d’autant que l’auteur prend en compte dans son 
ouvrage, la modalité énonciative et son importance dans la transmission et la 
circulation des textes. « J’ai voulu, dit l’auteur dans l’introduction, attirer 
l’attention sur la nécessité de prendre en considération les formes d’expression, qui, 
autant que le fond caractérisent une société, et sur l’intérêt d’examiner, en deçà de 
la fonction des textes replacés dans leur contexte sociologique, leur fonction sur le 
plan de la communication littéraire 3».  

L’ouvrage est organisé en 5 chapitres qu’encadrent une introduction et une 
conclusion. On trouvera à la fin du livre des notes nombreuses − 30 pages en très 
petits caractères − un véritable trésor de références, commentaires, explications…, 
ainsi qu’un index des termes berbères. 

Je reviendrai à la fin de cette présentation sur le premier chapitre car il pose la 
problématique de la critique littéraire dans et pour l’approche des littératures 
berbères. Les autres chapitres examinent les contenus (thèmes), le discours 
littéraire (la matière littéraire et son organisation) pour tenter de construire une 
Poétique (dégager des « lois qui régissent » des textes en prose ou poésie) (p. 159). 
Le livre revient également sur les fonctions de la littérature dans la société sur les 
plans historique et sociologique et sur le plan pragmatique. 

Le chapitre II, intitulé La matière littéraire et son organisation, traite de la 
question des genres et de leur dénomination. C’est surtout la question du 
métalangage qui est posée : comment dénommer des catégories spécifiques à une 
culture donnée et dont le système plus ou moins universel des genres et ses 
composantes ne peut rendre compte ? P. Galand-Pernet illustre cette problématique 
par un exemple, celui du genre poétique de l’ahellil, à la fois poème et chant, et qui 
s’accompagne en tant que chant, de conditions d’énonciation spécifiques : type de 

                                                 
1 Essai sur la littérature des Berbères, Paris. 
2 Ed. Klincksieck, Paris, 1972. 
3 C’est moi qui souligne. 
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costume, d’attitude (debout/assis), etc. Certaines de ces conditions constituent en 
elles-mêmes des traits ou des modes de généricité ; ainsi, la distinction noble vs 
profane est corrélée aux positions debout vs assis (expression du quotidien et du 
familier) : 

- ahellil debout = sujet noble ; actant homme ; cérémonial du costume 

- ahellil assis = sujet familier, circonstances familières ; actants femmes 

Pour construire un système générique propre à la littérature berbère, il faut un 
travail savant sur l’origine des termes et leur aire d’emploi ; cette recherche 
linguistique doit s’accompagner de recherches au niveau de l’histoire et de 
l’anthropologie culturelle. 

Les types étudiés par l’auteur, celui de l’ahellil et de l’izli, exemplifient la question 
complexe et difficile d’une dénomination générique commune à tout le champ des 
littératures berbères et qui reste à construire comme elle le mentionne : « l’examen 
de l’ahellil et de l’izli dans leur manifestations régionales confirme qu’une 
dénomination berbère commune à une aire étendue ne peut pas servir à désigner un 
"genre" panberbère ; elle recouvre des types régionaux qui constituent chacun une 
classe de textes propres à un lieu et un groupe, même si l’on peut dégager des 
éléments communs aux différents types » (p. 59-60). 

Autre exemple, dans l’aire chleuh, lqist est un terme générique qui retient la 
modalité narrative comme trait, subsumant les catégories (fable, légende 
hagiographique, conte merveilleux) ou encore des variétés thématiques. Remarque 
importante, la distinction prose/poésie est dans cet ensemble, un trait sous-
générique, le trait définitoire majeur reste donc bien la modalité narrative (p. 67). 

La difficulté de circonscrire un système des genres est illustrée par un autre type 
textuel emprunté à M. Mammeri puis à C. Lacoste-Dujardin, « un "genre" kabyle, 
la taqsit… constitué d’un récit en prose où s’insèrent des sixains ou des 
neuvains… » (p. 67). Ce texte narratif caractérisé par l’emploi alterné de la prose et 
des vers et par ses usages apparaît bien comme un type à part. 

En conclusion à ce chapitre, P. Galand-Pernet note « la difficulté de définir 
actuellement « un genre » littéraire panberbère, même si l’on peut retenir des traits 
généraux, comme la distinction entre prose et poésie ou l’importance du narratif ou 
même si l’on peut apercevoir des structures littéraires très anciennes au travers des 
formes courtes, par exemple » (p. 74). Ainsi, l’opposition − dans l’aire chleuh − 
lqist vs amarg ne semble pas dénuée de fondement ; mais il faudra encore 
multiplier et développer les descriptions de catégories au niveau local pour 
déterminer des traits distinctifs plus pertinents permettant de décrire un système 
des genres. P. Galand-Pernet affirme qu’il y a bien des genres dans les littératures 
berbères mais « les classes [s’y] définissent régionalement » (p. 77). 

Qu’en est-il de l’évolution ? Le contact d’autres littératures – notamment arabe −, 
l’évolution des sociétés ont contribué à l’émergence d’une littérature écrite 
caractérisée par l’apparition, dans ce champ, de types génériques nouveaux. 

L’auteur en conclut qu’on ne peut arrêter actuellement un véritable système des 
genres : « Le classement des variétés littéraires berbères reste donc provisoire tant 
qu’on ne connaîtra pas mieux les systèmes locaux où l’extension et la 



 

195 

compréhension des catégories littéraires sont encore insuffisamment indiquées. » 
(ibid). Seule certitude de son point de vue « Mais on peut souligner que le principe 
de répartition entre épique, lyrique et dramatique, hérité de l’Antiquité et utilisé 
longtemps… dans les classifications occidentales, ne peut s’appliquer aux 
littératures berbères. Il faut donc utiliser d’autres critères, intratextuels et 
extratextuels à la fois… » (p. 78). 

 Il reste qu’il conviendrait de distinguer entre catégories génériques et modalités. 
Certes, le genre dramatique par exemple, n’existait pas avant l’émergence récente 
d’une littérature écrite, mais ces catégories sont présentes en tant que modalités 
caractérisant certains textes. Il serait utile de ne pas négliger ces traits dans la 
description des formes pour une typologie des textes. 

Le Chapitre III, La littérature dans la société, est centré sur « l’usage fait des 
textes » et les « fonctions qui sous-tendent ces usages » dans l’objectif de 
rechercher des « critères extratextuels qui peuvent orienter un classement des 
œuvres littéraires berbères » (p. 69). 

Le premier critère retenu est l’opposition entre littérature savante et littérature 
populaire. Cette distinction préside aux conditions de création, d’énonciation et de 
circulation des œuvres (importance de l’oralité, de la voix…). 

Quant aux « Fonctions de la littérature », P. Galand-Pernet les énumère à partir des 
conditions de production du « texte littéraire berbère traditionnel » (p. 103). Les 
différents thèmes évoqués à travers les exemplifications mettent en rapport les 
textes et le contexte social, historique ou anecdotique. Dans cette perspective, le 
contexte confère aux textes une valeur socio-historique et une valeur de 
témoignage qui s’ajoutent à leur dimension littéraire. 

La diversité thématique renvoie aux conditions de vie : conditions de travail, 
événements de la vie quotidienne ou événements plus marquants historiquement, 
rituels, etc. Elle s’accompagne d’une diversité de tonalités où se lisent également 
les fonctions : lyrique, tragique, comique, critique, satirique, etc. 

L’auteur considère que « Cette structuration des fonctions, les superordonnées et 
les autres, permet de définir le sens du texte dans l’acte de communication littéraire 
et intervient dans la définition des genres » (p. 106). 

L’objet du chapitre IV, Thèmes et structures, consiste en « une rapide revue, dans 
la prose ou la poésie berbères, des éléments récurrents porteurs de sens ou 
d’affect. » (p. 107). L’auteur constate à propos, que nous disposons de peu d’index 
de motifs ; un travail de recension s’impose donc à partir de l’analyse des textes 
prenant en compte les contenus et les éléments structurels et formels. A partir d’un 
exemple, le motif du henné, elle démontre bien qu’il n’a pas toujours la même 
signification ni la même symbolique, elles varient selon la structure de la diégèse, 
les conditions et contexte de production qui conditionnent l’horizon d’attente. 

Pour débrouiller cette riche complexité, l’auteur retient quatre critères de 
classement des thèmes : 1) Thèmes archaïques ; 2) Monde sensible, société, Islam ; 
3) Structures formelles et thèmes ; 4) Des universaux ? 

Existe-t-il des mythes berbères ? P. Galand-Pernet examine la question avec 
circonspection, elle rappelle certes ce qu’en disait H. Basset : « Chez les berbères, 
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nul mythe, rien que le rite… [il] n’existe pas entre les légendes explicatives et les 
autres formes de l’activité mentale populaire [les contes merveilleux notamment] 
des différences essentielles »4 ; mais elle fait remarquer que pourtant, Basset « cite 
des personnages « mythiques » ou « telle légende cosmologique » (p. 113). Là 
encore, un travail de recherche, souligne-t-elle, s’impose, « une meilleure analyse 
des textes révélerait sans doute des traces de mythes plus importantes qu’on ne le 
croit et rendrait possibles des reconstructions pour les périodes antéislamiques, y 
compris préhistoriques, comme ces contes marocains de l’ogre borgne ou de sa 
variante animale » (p. 112). 

Les thèmes islamiques nécessitent eux aussi l’élaboration d’un véritable répertoire 
pour en identifier les sources arabes, les modalités d’emprunt et de transmission ; 
ainsi en est-il en poésie par exemple du « rôle des textes édifiants » tels le poème 
du Saby, les légendes de Job, de Moïse… 

Dans son étude de ces thèmes, P. Galand-Pernet attire l’attention sur « La 
coloration pessimiste… frappante dans les poésies berbères [qui] est sans doute à 
mettre en rapport avec les thèmes religieux du désespoir devant les turpitudes du 
monde d’ici-bas ». A la différence de la prose, « la poésie, partout sur l’aire berbère, 
a fait de la désepérance une trame où se sont entrecroisés des motifs variés » (cf. 
les prologues à dominante religieuse en poésie) (p. 134). Les thèmes de la 
concupiscence, de l’attachement excessif au monde d’ici-bas faisant oublier les 
devoirs et l’au-delà sont souvent articulés par l’opposition entre ddunit et lixrt. Le 
bestiaire, les contes d’animaux et autres exemples sont traversés par ces mêmes 
thèmes et illustrent le lien entre perversion et métamorphose. D’autres valeurs 
contrebalancent cette vision pessimiste dont ssbr, l’acceptation et « la soumission 
aux épreuves envoyées par Dieu… un des remèdes aux malheurs du monde d’ici-
bas » (p. 137). 

A côté de ces thèmes spécifiques, l’auteur relève la présence de thèmes universaux : 
la nature, l’eau, la femme, la souffrance, la mort, la satire, l’amour. Toutes les 
figures de l’amour, par exemple, sont actualisées à travers des métaphores diverses : 
l’amour impossible, la passion aveuglante, l’amour déchéance, etc. 

Le cinquième chapitre, Poétique, s’intéresse à la question importante de la 
construction d’une poétique des textes : « Quelles grandes lignes peut-on dégager 
des diverses structures des œuvres littéraires traditionnelles, prose et poésie, en 
berbère, quelles sont les lois qui régissent leur poétique… ? (p. 159). Autrement dit, 
« définir la littérarité berbère » en partant cette fois « des traits formels ». 

L’absence d’uniformité dans les dénominations génériques dans l’aire berbère, 
comme il a été relevé dans les chapitres précédents, ne permet pas d’arrêter les 

                                                 
4 H. Basset (1920 : 290-295). 



 

197 

traits d’une littérarité constitutive 5 , P. Galand-Pernet va donc partir du statut 
pragmatique de ces littératures, puis des différents procédés singularisant une 
langue littéraire. 

 Statut pragmatique : il convient de rappeler la conception, socialement ancrée, 
de la création : la poésie est un don – conception largement partagée dans le 
pourtour de la Méditerranée et bien au-delà – et le poète, un inspiré « Les génies, 
l’ange, le monde des morts, le rêve, la prophétie sont des manifestations 
diverses du rapport de la parole et du poète avec un surnaturel recélant la vérité 
cachée que le poète interprétera pour ses auditoires. » (p. 169). Cette dimension 
est à prendre en compte au niveau du statut pragmatique de la littérature, 
illocutoire et perlocutoire (cf. la fonction des prologues en poésie ou des 
formules pour ce qui est de la prose). Il est donc important de considérer la 
réception des textes, le statut de l’auteur « La forme littéraire est indissociable 
du statut social et économique de l’auteur…, de la nature orale de la diffusion 
ainsi que de la présence d’un auditoire dans toutes les réalisations 
traditionnelles » (p. 171). Dans ce sens, P. Galand-Pernet utilise le terme (ou 
concept ?) de « convenance » « dans son sens ancien, dit-elle, l’accord entre E 
et R6, la conformité – Justinard disait « la complicité » – qui fait qu’ils peuvent 
se comprendre à demi-mot… : ils vivent dans le même système formel de la 
littérature » (p. 176). 

 Langue littéraire ? Y a-t-il une langue littéraire berbère ? s’interroge l’auteur. 
« On peut constater sur plusieurs points du domaine bérbère qu’il existe des 
systèmes d’expression spécifiques de la prose, du conte et de la poésie, c’est-à-
dire des langues littéraires qui, sous les variantes régionales, présentent des 
traits communs à l’ensemble berbère » (p. 177). Elle passe en revue les aspects 
phoniques, morphosyntaxiques, stylistiques et rhétoriques qui singularisent la 
langue littéraire et la distingue de la langue courante : l’apostrophe, l’altération 
de l’ordre des termes, les métaphores animales, végétales, la représentation 
poétique de la femme, etc. (p. 180-182). L’auteur évoque également la prosodie 
et la musique, les éléments démarcatifs. Beaucoup d’exemples textuels illustrent 
cette description ; on peut regretter l’absence, le plus souvent, du texte berbère à 
côté des traductions. 

Je reviens à présent au premier chapitre introductif où P. Galand-Pernet pose en 
quelque sorte, la question de la légitimité de l’attitude critique, sinon du critique 
dans l’approche de la littérature berbère : « Etant donné la différence des 
conditions de réception, on peut comprendre que certains berbérophones dénient 
aux chercheurs de culture occidentale toute faculté critique devant un texte 
berbère ». L’ostracisme dans le domaine ne garantit pas la valeur scientifique de la 
démarche critique. Les perspectives critiques partagent aujourd’hui des principes 

                                                 
5 C’est moi qui introduit cette notion en référence à Gérard Genette : Fiction et diction, 
Seuil, 1991. Genette distingue deux régimes de littérarité : l’un, constitutif, « concerne les 
textes (écrits ou oraux) tenus pour ainsi dire a priori pour littéraires, du fait de leur 
appartenance générique ou formelle… » ; l’autre, « conditionnel, concerne des textes dont 
le caractère littéraire dépend plus fortement d’une attention d’ordre très grosso modo 
esthétique ». 
6 E = émetteur ; R = récepteur 
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plus ou moins universaux qui les valident en tant qu’approches, à la condition bien 
entendu, de prendre en compte les particularités linguistiques, les contextes 
historique, social et culturel de chaque littérature. Les instruments dont usent les 
berbérophones – quels qu’ils soient – pour une critique savante sont généralement 
acquis dans d’autres langues – et donc à partir d’autres cultures –, ils sont relatifs  

-  aux genres dans l’absolu et leurs spécificités respectives 

-  aux approches interprétatives 

-  aux approches formelles 

- à la maîtrise de la rhétorique, de la métrique, etc. 

Il ne s’agit pas de nier une possible exploitation idéologique mais d’inviter à une 
formation scientifique du critique. La seule connaissance de la langue ne suffit pas 
pour décrire les textes, rendre compte de leurs fonctions et de leur littérarité. 
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Analyse stylistique des locutions nominales en amazighe1 

Malika Chakiri  
Laboratoire Dynalang-SEM 

Paris-Descartes 

« La cogitation d’une similitude délecte l’esprit » 
Fouquelin, A. (1990 : 114) 

This article is dedicated to the analysis rhetoric of devices. We shall examine 
therein the metaphoric functioning of the nominal locutions in tamazighte, a 
dialect in the Moroccan Middle Atlas. This examination will bring to light the 
semantic construction of the locutions in these stylistic devices.  

Dans toutes les langues naturelles, la formation des unités lexicales complexes 
obéit au principe de l’économie linguistique. En effet, l’évolution, aussi bien 
économique que sociale, donne naissance à de nouveaux objets, et s’il fallait une 
nouvelle dénomination pour chaque objet, la mémoire de l’homme serait dans 
l’incapacité de jouer son rôle. D’où le recours de la langue à des concepts déjà 
existants. En s’appuyant sur une certaine analogie prototypique, elle opère une 
abstraction permettant un transfert du domaine matériel aux domaines abstrait, 
psychique et moral. Cette transposition se fait principalement grâce au processus de 
métaphorisation ou d’analogisation. En effet, ces unités lexicales complexes que 
nous appelons ici « locutions » sont, à l’origine, des créations individuelles de 
figures : « figures de style », « figures de sens », « figures de discours » ou 
« tropes ». Ces figures se généralisent, lors des échanges verbaux et des 
interactions sociales, pour devenir, ensuite, des locutions, formant ainsi de 
nouvelles unités dont le sens global diffère, le plus souvent, de celui de la séquence 
d’origine (Chakiri, 2007, 2008). 

                                                 
1 - Les exemples étudiés sont issus du glossaire annexé à notre thèse de doctorat : Le 
figement linguistique en berbère. Aspects syntaxique et sémantique, Université Paris-
Descartes, UFR des sciences humaines et sociales-Sorbonne, décembre 2007.  
- Pour la traduction des composants de chaque locution, nous nous sommes basée sur notre 
connaissance de la langue en tant que locutrice native. Chaque locution est suivie de trois 
traductions : 1. traduction juxtalinéaire ; 2. traduction littérale (excepté pour les cas où elle 
n’est pas possible) et 3. traduction littéraire. 
- Symboles phonétiques : voyelles : a, i, u et ə pour noter le schwa. Semi-voyelle : w, y. 
Consonnes : p, b, t, d, k, g, l, m, n, s, z, š, ž, ħ/є notent les fricatives pharyngales sourde et 
sonore, x/ġ les fricatives vélaires sourde et sonore, h la spirante, q l’occlusive dorso-
uvulaire, r la vibrante apicale. Le point sous la lettre indique l’emphase, le w en exposant 
note la labiovélarisation, le trait sous la lettre note la spirantisation, le dédoublement de la 
consonne indique la gémination. 
- Abréviations : A : aoriste, FM : formant, N : nom, EA : état d’annexion, litt. : littérale, sa : 
signifiant, sé : signifié, prép. : préposition. 
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Cet article est consacré à l’analyse rhétorique des figures. Nous y examinerons le 
fonctionnement métaphorique des locutions nominales relatives au parler 
tamazighte des Aït Wirra au Moyen Atlas marocain. Envisager un rapprochement 
entre les figures de style et les locutions se justifie par le fait que toutes les deux 
aboutissent à la fixation de configurations dans une langue donnée. Cet examen 
permettra de mettre en évidence la construction sémantique des locutions dans ces 
figures de style. Pour ce faire, nous nous sommes basée sur le modèle de Bernard 
Pottier (1987) qui retient quatre niveaux : référentiel, conceptuel, linguistique et 
discursif. Le niveau référentiel est la présupposition de l’existence d’un stimulus 
qui produit des sensations et des perceptions. Au niveau conceptuel, ont lieu la 
perception et la conceptualisation. C’est-à-dire « la saisie mentale, de la 
représentation construite à partir du référentiel » (ibid.). Au niveau linguistique, ont 
lieu les opérations d’exploitation d’un système de signes, i-e l’utilisation des 
moyens fournis par une langue naturelle donnée et que l’usager est censé posséder 
et maîtriser. L’actualisation des potentialités de la langue, qui deviennent du dit, 
s’effectue au niveau du discours. Ces quatre niveaux peuvent être examinés d’un 
point de vue onomasiologique (du concept à son expression) ou sémasiologique (de 
l’expression au concept) et rendent compte des étapes par lesquelles se déroulent 
des opérations de perception, de conceptualisation, de sémiotisation et 
d’énonciation.  

Notre objectif ici est, d’une part, de dégager les procédés de formation des 
différentes figures qui sous-tendent les locutions nominales et, d’autre part, 
d’analyser les différentes étapes du transfert métaphorique permettant leur création. 

Métaphorisation, conceptualisation, dénomination 

Les figures de discours constituent un domaine d’investigation inépuisable. Elles 
ont fait couler beaucoup d’encre et octets dans différentes disciplines. Cet intérêt 
est lié au fait que les figures sont des mécanismes essentiels à l’enrichissement 
lexical et ce, à plus d’un titre. Elles portent soit sur des unités monolexicales, et le 
transfert qui en résulte aboutit à des acceptions nouvelles de l’unité, soit sur des 
unités polylexicales, et dans ce cas, le transfert aboutit, au fil du temps, à une 
fusion sémantique du groupe, souvent accompagnée d’une désémantisation des 
éléments, ce qui donne lieu à des séquences figées souvent lexicalisées. La création 
de ces unités polylexicales se fonde sur « un stéréotype relevant d’une convention 
socioculturelle tout autant que sur un prototype d’ordre perceptif » (Tamba, 1981 : 
220). En effet, les images véhiculées par certaines configurations présentent pour le 
conceptualisant une certaine similitude avec le nouveau référent, ce qui rend 
possible la métaphorisation. Dès lors, les figures de style, notamment la métaphore, 
sont considérées comme des mécanismes fondamentaux dans l’appréhension et 
l’organisation mentales du monde (Aristote, 1405a). Elles consistent à employer 
une unité ou une suite d’unités avec une signification qu’elle n’a pas 
habituellement ; cet emploi nouveau peut être la source d’ambiguïté chez 
l’interlocuteur parce qu’il n’y a pas forcément de compatibilité entre le signifiant 
(sa) et le deuxième signifié (sé2). Les exemples suivants illustrent ce phénomène. 
Ils se rapportent respectivement au français et au tamazighte :  
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tête de loup (sa)  

« tête + loup » (sé1) 

« brosse » (sé2) 

mm ṣṣaya 

celle qui a jupe  

« celle qui porte la jupe » (sé1) 

« citrouille » (sé2) 

Dans ces exemples, le signifié dénoté (sé1) et le signifié connoté (sé2) présentent 
pour le conceptualisant une certaine analogie rendant possible la métaphorisation. 
Celle-ci, en tant qu’opération conceptuelle d’observation des ressemblances et 
similarités, est à l’origine de ces expressions. Effectivement, après la perception et 
la conceptualisation d’une analogie entre deux objets, deux expériences ou deux 
faits, on transfère un signe d’un domaine qui lui est propre à un domaine 
d’application métaphorique ou figuré. D’où le sé2 (voire sé3). Ce transfert peut être 
présenté comme suit : 

Locution nominale Domaine-source Domaine-cible 

tête de loup faune instrumental 

mm ṣṣaya « citrouille » humain flore 

Il s’agit donc d’un processus où, à partir de la perception des parties saillantes du 
référent, de nouvelles dénominations voient le jour. En effet, le sujet 
conceptualisant perçoit un objet A avec l’éclairage d’un objet B, préalablement 
vécu et présentant, du moins pour le sujet conceptualisant, une similitude 
quelconque avec l’objet A.  

Ce faisant, la dénomination ou la création de nouvelles unités lexicales ne se fonde 
pas seulement sur des similitudes morphologiques, mais également sur une 
représentation socioculturelle d’une communauté ayant sa propre organisation du 
monde référentiel, ses propres conventions et ses propres normes. Cela veut dire 
que les communautés linguistiques ne partagent pas forcément les mêmes 
perceptions. En effet, malgré le contact des langues, le découpage du monde 
référentiel demeure propre à chaque communauté linguistique.  

Prenons les exemples suivants qui se rapportent tour à tour au français et au 
tamazighte :  
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dent de chien « une sorte de plante de la famille des 

liliacées » 

langue de bœuf « sorte de champignon » 

 

tuġməst n igdi 

dent de chien 

« dent du chien » (sé1) 

« canine » (sé2) 

 

iləs funas 

langue bovin 

« langue de bovin » (sé1) 

« buglosse » (sé2)  

En les examinant, on constate une différence entre ce que désigne chaque locution 
dans ces deux langues, même si elles sont constituées des mêmes items lexicaux. 
Autrement dit, « les êtres et les objets du monde où vit un peuple ne sont pas 
appelés n’importe comment dans la langue de ce peuple : il y a des habitudes de 
nommer […]. Et ces habitudes sont liées dans le lexique. Les habitudes de nommer 
ne se reconnaissent pas dans les signes arbitraires (hérités ou importés), mais dans 
les dénominations motivées, formées sur la base des signes arbitraires sous l’effet 
de pratiques onomasiologiques peu à peu enracinées, qui résistent même aux 
changements morphologiques » (Cottez, 1987 : 175).  

Dans ce qui suit, seront présentées les différentes figures de style, produits de la 
métaphorisation. Celle-ci s’exprime dans le domaine linguistique par plusieurs 
tropes dont la métaphore, la métonymie, l’allégorie, la personnification et 
l’euphémisme. 

Métaphore 

Si la métaphore se base sur une certaine ressemblance ou similitude perçue et 
conceptualisée pour créer de nouvelles unités lexicales, selon la nature du 
catégorisé et du catégorisant et selon l’objet sur lequel porte la relation de 
similitude, deux types fondamentaux de projections de similitude peuvent être 
soulignés : 

- analogie prototypique 

- analogie iconique 

Le premier type d’analogie relève des métaphores dites « d’appartenance ou 
d’inclusion ». L’analogie, dans ce cas, se base sur un prototype qui ne se trouve pas 
forcément impliqué dans l’expression à travers l’unité lexicale qui le désigne mais 
qui peut l’être par l’un de ses dérivés. Selon le foyer métaphorique impliqué par 
cette relation, l’analogie s’effectuera par rapport à une qualité ou à une propriété 
comme dans l’exemple suivant où le point commun entre l’être humain et l’âne est 
la stupidité :  
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ixəf n uġyul 

tête de âne (EA) 

« idiot »  
 

 

 

 

 

 

stupidité  

Dans d’autres cas, l’analogie s’effectue par rapport à un modèle. Il est ici question 
d’une instance servant de parangon pour exprimer une idée précise. Cette instance 
est en relation, dans la plupart des cas, avec l’expérience et les pratiques de la vie 
quotidienne. Exemple : 

tuf ṭṭəlba  

elle est mieux que maîtres en sciences religieuses 

« ivette » (plante) 

Cette dénomination est fondée sur l’efficacité supposée de cette plante dans la cure 
de certaines maladies.  

Le second type d’analogie se limite à une simple similitude s’appuyant sur 
l’iconicité du référent. C’est le cas de la majorité des locutions nominales de notre 
corpus : 

iləs funas  

langue bovin 

« buglosse » 

    ifər n dzzizwa  

aile de abeille 

« aile de l’abeille » 

« mélisse » 

aḍar n ufullus 

pied de coq  

« pied du coq » 

« Pourpier » 

Métonymie  

La métonymie, ou trope par correspondance dans la terminologie de Fontanier, sert 
à désigner une notion par « un terme autre que celui qu’il faudrait, les deux notions 
étant liées par une relation de cause à effet [...], par une relation de matière [...] ». 

comparé comparant qualité ou 

propriété 
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Elle porte, contrairement à la métaphore, sur une relation référentielle. De ce fait, 
elle permet de catégoriser une chose par une autre avec laquelle elle est liée, sans 
toucher à l’intégrité conceptuelle de ses constituants. Traditionnellement, on 
distingue quelques rapports qui peuvent exister entre les unités propres et les unités 
qui les remplacent par métonymie. Ci-dessous quelques exemples : 

Relation contenant/contenu 

bu ħbba « fusil » (litt. « celui qui a une balle ou une graine »), 

la dénomination, ici, est d’ordre métonymique puisqu’elle s’appuie sur l’un des 
constituants du référent, à savoir les balles.  

Relation matière /objet 

mm uġrum  

« poêlon pour cuire le pain »  

(litt. vendeuse du pain ou celle qui fait le pain ou qui a le pain) 

Relation lieu d’origine/produit 

tulgḍ aman « sorte de plantes »  

(litt. celle qui ingurgite de l’eau »  

Cette plante tire son nom de son lieu de croissance, à savoir le bord des rivières et 
des ruisseaux.  

Allégorie et personnification 

Allégorie ou « parler autrement », « parler par image », est une figure de style 
toujours confondue avec la personnification car elle suppose une relation 
analogique ayant pour comparant un être animé. Elle « consiste dans une 
proposition à double sens, à sens littéral et à sens spirituel tout ensemble, par 
laquelle on présente une pensée sous l’image d’une autre pensée, propre à la rendre 
plus sensible et plus frappante que si elle était présentée directement et sans aucune 
espèce » (Fontanier, op. cit. : 114). 

Bien que l’allégorie et la personnification puissent, sous un certain angle, être 
considérées comme des figures extrêmement analogues, elles s’opposent dans la 
pratique pour devenir deux figures indépendantes. En effet, tandis que la 
personnification permet un changement de registre en passant d’un domaine de 
l’animé concret et réel à celui de l’inanimé, l’allégorie, quant à elle, provient d’un 
déplacement dans l’ordre de l’abstrait. Elle remplace une notion abstraite par une 
image dont les traits sémantiques qui la composent relèvent de l’animé.  

L’allégorie et la personnification sont toujours confondues avec la métaphore filée 
car elles véhiculent deux lectures ou plus. L’une est dénotée, les autres sont 
connotées ou figurées. Exemples :  

mm wašbar  

celle qui a ongles (EA) 

« celle qui a de longues griffes » (sé1) 

« faucheuse » (sé2)  
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bu təlxutam 

celui qui a bagues (EA) 

« celui qui a des bagues » (sé1) 

« bijoutier » (sé2) 

« annulaire » (sé3) 

 

m lləġ tazlafin 

FM. lécher + A grands plats en bois  

« celui qui lèche les plats » (sé1)  

« index » (sé2) 

 

Azzar n iggḍan 

cheveux de chiens 

« cheveux des chiens » (sé1)  

« capillaire » (sé 2)  

Euphémisme 

L’euphémisme est une tournure ou une figure servant à masquer des tabous et des 
inhibitions. On y recourt pour ne pas choquer le récepteur ou pour éviter l’effet 
indésirable que peut produire un énoncé ordinaire. Il se réalise souvent par la 
substitution d’une locution à une unité simple. Exemples : 

Locution nominale Correspondant simple 

mm uġrum (litt. celle qui a le pain), « Poêlon en 

terre cuite » 
tumlilt

2
 

aman n tasa (litt. eau du foie), « urine » ibẓẓiḍən  

taməmt n waman (litt. dattes d’eau), « laurier rose » alili 

tiyni n nnєmt (dattes de la nourriture), « sel » tisənt 

Comme il n’est pas séant de parler des humeurs, des déchets secrétés par le corps, 
il arrive qu’au lieu d’utiliser le terme spécifique ibẓẓiḍən, le locuteur recourt à la 
locution aman n tasa (litt. eau du foie), appropriée à des contextes où l’intimité 
n’est pas de mise. Il en va de même pour les unités lexicales tumlilt, tisent et alili 
qui n’ont pas le droit d’être prononcées le matin car elles sont conçues 
négativement. Parler de « sel », de « laurier rose » et de « poêlon en terre cuite » 
par l’intermédiaire des unités simples (tisənt, alili et tumlilt), est de mauvais augure 
et, de ce fait, constitue un manque de respect envers l’interlocuteur, d’où le recours 
aux locutions qui leur correspondent. En ce sens, l’euphémisme peut être considéré 

                                                 
2 Bien que le vocable tumlilt (litt. la blanche) soit lui-même un euphémisme, c’est-à-dire le 
substitut des mots interdits afan, tasslit et anəxdam (appellations non attestées 
synchroniquement dans le parler des Aït Wirra), il a perdu au fil du temps sa valeur 
euphémique par une sorte d’usure de l’expression euphémique. Cette usure explique le 
recours à une nouvelle expression pour détourner l’ancienne devenue tabou à son tour.  
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comme une figure « d’ordre social » car il permet « à l’instance énonciatrice de 
négocier l’équilibre rituel de la communication » (Bonhomme, 2005 : 251).  

Dans le même ordre d’idées, et pour des raisons socio-psychologiques, il n’est pas 
fait usage de l’unité lexicale lkunsir « le cancer » pour désigner cette maladie, il lui 
est préféré l’une des expressions suivantes : wattəx ur iri rbbi « litt. celui que Dieu 
déteste », ou wattəx yaḍən « litt. l’autre ». 

Cela étant, des locutions qui ont été créées comme des unités de substitution, sont 
loin d’être à l’abri de l’interdiction. En effet, elles peuvent être, dans certains cas, 
menacées et classées dans le registre des mots interdits. Nous avons relevé, deux 
exemples, dans notre corpus :  

war iġəṣ (litt. celui qui n’a pas l’os) et bu yiles (litt. celui a langue) qui désignent 
respectivement le sexe de l’homme et de la femme, ne sont plus des vocables 
favorisés pour designer ces organes. Ils ont été remplacés par le mot simple iġṣan 
(litt. les os) : nġant iġṣan nəs (litt. il a mal à ses os).  

Conclusion 

En définitive, cette analyse rhétorique des locutions nominales, nous a permis de 
mettre en évidence les faits suivants :  

(i) L’opération conceptuelle de métaphorisation permet la création de nouvelles 
unités lexicales comme les locutions. C’est la perception d’une analogie ou d’une 
saillance qui permet de conceptualiser une expérience par l’intermédiaire d’une 
autre. D’où la dualité d’un signifié analytique et d’un signifié locutionnel. Le 
premier correspond à la concaténation des différents signifiés des éléments 
constituant la locution. Le second est obtenu grâce à une synthèse sémantique qui 
suspend le sens des constituants de départ pour mettre ainsi en latence le sens 
littéral de la locution, d’où l’émergence du sens locutionnel.  

(ii) Le processus de métaphorisation dans une langue ne dépend pas uniquement de 
son système linguistique, i-e de ce qui est établi dans cette langue comme manière 
de voir et de dire hic, nunc et sic, mais également des connotations socioculturelles 
propres à chaque langue ou communauté linguistique.  

(iii) S’il est communément admis que les locutions n’ont d’utilité que de combler 
un manque lexical et qu’elles apparaissent à partir du moment où les 
dénominations adéquates n’existent pas, nous avons néanmoins montré que la 
création de ces unités polylexicales remplit très certainement d’autres fonctions 
dont, principalement, les fonctions d’ordre discursif et notamment les unités qui 
servent à éviter des tabous et des inhibitions culturellement établis.  
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Rahhou, Rachida (2005), Dictionnaire berbère-français, parler des Béni-Iznassen 
(Maroc du nord-est), Thèse de Doctorat, Faculté des Lettres, Dhar El Mehraz, Fès, 
728 pages. 

Mots-clés : amazigh / znasni / lexique / entrée / définition / classement / 
emploi / contexte. 

Dans ce travail, il s’agit d’une description du lexique de la région des Béni-
Iznassen, ainsi que des charges culturelles de ce lexique amazighe.  

Le parler znasni constitue un objet particulièrement intéressant à étudier tant sur le 
plan des formes que des signifiés. Sa dispersion sur une aire géographique 
immense, le nombre important des tribus qui en fait un moyen de communication, 
constitue un formidable moyen d’observation et un paysage lexical varié du Maroc 
oriental. Sa fragmentation en îlots linguistiques indépendants nous a incitée à 
accorder une attention particulière à ce parler. La variation lexicale de l’iznasni 
même pourra rendre claire sa spécificité. 

L’objectif de cette thèse est non seulement d’établir un corpus varié, mais aussi de 
fournir le maximum d’informations sur ce parler amazighe, sur l’ampleur culturelle 
qu’il revêt et qui renferme la spécificité d’une région orientale peu étudiée. 

Le but d’un tel Dictionnaire est d’augmenter le lexique existant en berbère en 
l’enrichissant par des termes inédits. Cette étude contribuera aussi à la 
connaissance du parler amazighe des Béni-Iznassen, de ses structures linguistiques 
tout à fait caractéristiques et à la sauvegarde d’un certain état de culture en voie de 
disparition. Le champ linguistique de la région orientale revêt un intérêt culturel 
important et est doté d’un lexique d’une richesse inépuisable. C’est ainsi que des 
expressions idiomatiques sont abondantes dans le présent travail. Ont été relevés 
des proverbes, des expressions euphémiques ainsi que des formules de serment 
connues chez les Béni-Iznassen. De même, des pratiques culturelles sont 
expliquées afin de faire connaître certaines traditions de la région. Les différentes 
variétés lexicales sont mentionnées dans les entrées et clarifiées par leurs contextes 
d’emploi afin de donner un aperçu sur l’aspect culturel de la langue. 

La charge culturelle que recouvre le parler znasni, sa richesse et sa diversité 
lexicale méritent des analyses plus poussées. Le souci majeur dans cette thèse est 
de développer ultérieurement les définitions, de décrire ce parler dans tous ses 
aspects. Ce travail demeure, pour l’instant, un répertoire culturel et un outil de 
travail dans le domaine du lexique. 

 

Kherdouci, Hassina (2007), La poésie féminine anonyme kabyle : approche 
anthropo-imaginaire de la question du corps, Thèse de doctorat, Université 
Grenoble III, 539 pages.  

Mots-clés : approche anthropo-imaginaire / chanson / collectivité / corps / corps en 
islam / corps féminin / corps médiateur / corpus / croyance / désir / émotion / 
fantasmes / honneur / imaginaire / imaginaire collectif / imaginaire du corps / 
imaginaire individuel / imagination / image / individualité / littérature / littérature 
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orale berbère / magie / musique / mythe / poésie / poésie anonyme kabyle / poésie 
chantée / poétique / rêve / rêverie / sexualité / société / valeur. 

L’approche anthropo-imaginaire du corps dans la poésie féminine berbère entend 
rappeler la manière de nommer le corps, de le figurer et de le symboliser dans la 
littérature orale maghrébine kabyle. Une telle approche est originale pour le lecteur, 
notamment occidental. Et pour cause : elle lui permet de découvrir les 
conditionnements du corps lié à l’espace souvent fermé en Berbérie. Le corps est 
abordé dans sa relation avec les valeurs, les croyances et les traditions liées à l’idée 
de la beauté, à l’érotisme et aux interdits célébrés par le chant et la poésie. Les rites, 
l’habitus, le tatouage entrent pour beaucoup dans cette codification du corps et du 
désir. L’imaginaire autour du corps rappelle l’intelligence sensible du corps, telle 
qu’elle s’exprime dans la culture et la production féminine traditionnelle. La 
femme, en tant qu’acteur et agent du changement social, récite le corps et parvient 
à exister à travers lui. Elle le présente par fragments dans ses textes puisés dans la 
tradition orale. Le corps est envisagé dans le contexte d’une esthétique de la 
relation. Il existe, il est médiateur entre l’individuel, le collectif, le conscient, 
l’inconscient, la chanson et la société. Sa problématique est posée dans un territoire 
poétique infiniment ouvert aux dimensions du temps et de l’espace. En effet, nous 
avons interrogé le corps dans des aspects qui l’explorent au sein de la poésie 
chantée féminine anonyme en relation avec ses lieux anatomiques, ses aspects 
psychosociologiques qui le révèlent en tant que corps fantasmatique et libidinal, un 
corps hallucinatoire, où images, rêve, rêverie, émotions nous font la démonstration 
à propos d’un corps qui dépend du refoulé primordial d’un sujet, lequel ne veut pas 
s’isoler de sa propre chair. 

 

Meksem, Zahir (2007), Pour une sociodidactique de la langue amazighe : 
approche sociodidactique, Thèses de Doctorat (sous la direction de Marielle 
Rispail), Université Stendhal-Grenoble III, UFR Sciences du langage, Laboratoire 
LIDILEM, 523 pages. 

Mots-clés : Langue amazighe / rapport à l'écrit / représentations linguistiques / 
textes sociaux de référence / textes publicitaires / texte explicatif / sociodidactique / 
sociolinguistique / genre et type de textes / langue maternelle / langue seconde / 
langue étrangère / pratique scripturale / séquence didactique / enseignement-
apprentissage / didactique de l'écrit. 

Ce travail a pour objet d'étude l'enseignement de la langue amazighe en Algérie. Il 
a consisté à chercher des réponses à un certain nombre de questions qui se posent à 
cette langue fraîchement introduite à l’école. Il s’agit, entre autres, des questions 
qui touchent au pôle des contenus et à celui de l’intervention didactique. 

Les réponses à ces interrogations d’ordre didactique ne peuvent être saisies que 
sous un éclairage sociolinguistique. Car il convient au préalable de montrer les 
spécificités de cette langue afin de les problématiser. Sur ce plan, en effet, 
tamazight est une langue qui a vécu dans l'oralité depuis des siècles. Elle reste une 
langue minorée, sans marché linguistique et elle coexiste avec des langues 
prestigieuses. Par ailleurs, même si son passage à l'écrit a été entamé au XIXème 
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siècle, elle se caractérise par une visibilité graphique peu répandue. C’est pour cette 
raison que nous nous sommes référé à l’approche sociodidactique qui, pour 
apporter des réponses aux questionnements de l’enseignement des langues, 
s’appuie sur deux types de données du terrain, à savoir des données 
sociolinguistiques et didactiques.  

Sur le plan sociolinguistique, nous avons recueilli par l’entretien et le questionnaire 
le discours des locuteurs qui ont servi à analyser leurs représentations envers les 
langues en présence en Algérie, leurs attitudes et leurs pratiques langagières écrites. 
Sur le plan didactique, nous avons mené une recherche-action et procédé à une 
expérimentation en classe. Cette expérimentation a pour objectif de vérifier si, en 
se basant sur les séquences didactiques pour enseigner-apprendre des genres et 
types de textes, cela pourrait faciliter aux apprenants l'entrée dans l'écrit dans cette 
langue. Pour l’élaboration des séquences nous avons opté pour deux genres 
textuels : l'un porte sur l'explicatif et l'autre sur le texte publicitaire, et nous les 
avons, nous-même, présentées en classe. Puis, nous avons soumis les productions 
des élèves à deux évaluations distinctes : pré-test (phase d'écriture) et post-test 
(phase de réécriture). Ces deux évaluations nous ont servi à nous rendre compte s'il 
y a progression ou pas des apprenants au terme de chaque séquence didactique.  

On retient, en conclusion, les points suivants issus de l’analyse et qui sont des 
réponses à nos principales interrogations : 

- l’analyse des entretiens a montré que l’effet de minorisation du tamazight 
existe chez les informateurs. Il paraît dans leurs discours par un mélange 
d’espoir et de pessimisme quant à son avenir. Cependant, ils réclament, pour la 
langue, une prise en charge effective par l’Etat et une place parmi les autres 
langues nationales et internationales ; 

- il ressort également de l’analyse que les textes sociaux de référence choisis ont 
intéressé les apprenants et favorisé leur production scolaire et leur créativité. Le 
lien entre le scolaire et l’extra-scolaire est sans doute une des façons de mener 
des élèves à l’écrit sans qu’ils y voient seulement une tâche scolaire et 
rebutante ;  

- enfin, le travail en séquence didactique est plus fructueux pour les apprenants. 
En effet, l’analyse de leurs productions a montré qu’ils ont enregistré des 
progressions lors des réécritures. Et ces derniers ont apprécié eux-mêmes la 
démarche en séquences et les chances qu’elle leur a apportées pour s’améliorer. 

Au terme de ce travail, nous avons pu tirer la conclusion qu'enseigner une langue 
minorée qui, de proche en proche, commence à connaître une présence graphique, 
nécessite de s'inscrire dans l'approche sociodidactique qui recommande de se baser 
sur des données sociolinguistiques telles les représentations linguistiques des 
parents et des élèves, les textes sociaux de référence. En outre, il faut noter que la 
pédagogie du projet qui combine entre le social et le scolaire apparaît très utile 
pour fonder des démarches didactiques. Ces paramètres semblent garantir un 
enseignement-apprentissage qui se fonde sur des réalités langagières de l'élève et 
lui permettent l'entrée dans l'écrit avec aisance. 
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Rabehi, Allaoua (2009), Analyse linguistique et stylistique de l’œuvre poétique de 
Lounis Aït Menguellet : texte kabyle et traduction française, Thèse de Doctorat en 
sciences du langage (sous la direction de Joëlle Gardes-Tamine), Université de 
Provence, 674 pages. 

Mots-clés : Kabyle / Aït Menguellet / Chanson / Poésie /Versification / Style / 
Traduction. 

Le présent travail est une étude stylistique de l’œuvre poétique de Lounis Aït 
Menguellet, poète-chanteur kabyle contemporain, dont l’œuvre s’étale sur une 
quarantaine d’années (1967-2005). S’inscrivant dans le domaine des sciences du 
langage (option linguistique), cette analyse stylistique est doublée d’une étude 
comparative du kabyle et du français au plan stylistique. Elle fait intervenir les 
disciplines connexes comme la poétique, la sémiotique et la traductologie. L’œuvre, 
orale, de près de 9000 vers (sur quelque 150 poèmes-chansons), après avoir été 
transcrite (en caractères latins), traduite et annotée, subit une analyse d’un double 
point de vue : celui des ressources linguistiques et stylistiques de la langue kabyle 
 que le poète exploite pour produire une œuvre singulière  et celui de 
l’innovation qui caractérise l’œuvre par rapport à la poésie kabyle ancienne tant sur 
le plan de la versification que des figures de style. L’étude est suivie d’une analyse 
des problèmes posés par la traduction française, qui traverse aussi la partie 
consacrée aux figures.  

Outre la transcription, la traduction en français et l’annotation du corpus, le tout 
constituant l’essentiel du volume qui réunit les documents annexes, la thèse, 
pratique plutôt que théorique, est articulée autour de l’analyse des résultats de 
l’inventaire quasi systématique des faits de style (les parallélismes, les figures de 
construction, les tropes, les figures de pensée) et des caractéristiques formelles 
(versification) de l’œuvre, d’une part, et des problèmes posés par la traduction au 
niveau des faits stylistiques, d’autre part. En outre, deux chapitres sont consacrés à 
la critique d’une traduction de l’œuvre et à la comparaison de traductions 
différentes du dernier album. 
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Tatbirt n idurar 

 

Mcta fllam siggilv 

ur tllid  

tiwirga innfln 

izdvn s wadda  

ittmcucuÄn g ugris n tissit 

ittalin  ittⴳⴳⴳzn agatu 

n  di lliv 

assa d uskka  

smmiÄnt s tvufi 

aÇaë nnsnt yaggug  

aynna iÄmmu 

ittawi tn uzwu 

uhuy, uhuy 

usar asnt yulis !  

Illa innum tiwlaf nnm  

ad tnt ittiÇië g unuddm 

ar assnt issbvur imal 

azmummg g tittdawin 

d mcta aya n wussan 

immdlu lpal 

tavul tãmÄi vurs ufus 

todl tivrmrin i twuri nns  

ar fllam siggilv 

ur tllid. Dvi iffu lpal 

aãmmiÄ I ufruri 

vr itran nnm ittaylal wul iw 

dvi g d tuggid  
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di lliv tllid ur tllid 

ⴳⴳⴳⴳⴳ nnm yura 

tasa nw fllam tettru 

imir a tvns as tflwit.  

 

Oli ikkn
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Tawmat 

 

 

zg wulawn n idurar 

zg wulawn n uçavaë 

ffyn d wawaln d wawaln 

nccin maëëa d ulawn 

nccin zi mlmi d imazivn 

tutlayt nnv d tmazivt 

g wul nnv tççu  

g ukttay nnv tettwapäu  

omm^ëã ad tt nttu 

a adrar n arrif, a adrar n waïlaã, a adrar n drn ! 

als i umaäal xf targazt n imvarn nnv ! 

als as xf umzruy d tvrma n tmurt nnv ! 

idurar d uçavaë n lmvrib, ëçmn i tvuyyit 

a uma afgan, a uma afgan ! 

nccin maëëa d awmatn 

nccin maëëa d ulawn 

ur qqar, ur ttsqqsa... 

min iona? Manis ntta? Manis d yusa?...?.. 

afus g ufus a uma afgan 

ad nççu amud n tayri d tmxsa 

pma a nddar g laman d lhna 

assa nmun, nmsagar, 

s wul d amqqran ad nmsawaä 

s wul d amqqran a nmsawal 

ad mlaln wawaln, ad mlaln wulawn 

ad naw^^ä mani nra, assa niv askka 

sriwru a uma, sriwru a imma ! 

tarwa n umaäal maëëa d inwjiwn varm assa, 

g usinag agldan n tussna tamazivt 

 

layla abali 
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Riv ad sawalv 
 

 

riv ad sawalv v uzmz n ifssi, 

ils inu sawal ! 

ur ak gv algamu, 

am kra v ufgan . 

ini ma ad illan, 

ur d ma ad ak nnan . 

 

is kÆn akÆ ur iÃÃëmi, 

ad tgim asmun i wiyaÄ 

hati ur sar tgim 

amalu nnsn mqqar tram 

yan ijlan ixf nns 

ad t ur isiggil v wiyaÄ. 

 

ils inu sawal ! 

ur ak gv algamu, 

am kra v ufgan . 

 

Iv iyi nnan fiss 

Tsalat tawuri nnk, 

Man tawuri illan ,  

Iv ibbi ils inu ? 

 

ils inu sawal ! 

ur ak gv algamu, 

am kra v ufgan . 

 

Iqqan av d ad nini 

Aylli av invan 

Nsiggl as asafar 

 

a t ur npÄu  

hati abrri iv idl 

ar ijddar ulawn. 
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ils inu sawal ! 

ur ak gv algamu, 

am kra v ufgan . 

 

Zuhëa ayt bappa 
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Tackart n mika d tpttact 

 

Idjn n wass ammu yict tckart n mika tabrcant tlla tqqim zzat yict tpantt al dd 
iwwt wa^äu yawy it wahli bëëa al idis n yict tpttact, iëçm as din. Tapttact, 
tpny mskina, tpma al sad tëv. Iwa tkkr tettmnzv :  

– Aplu! Cmm iyi yudnn ammu, u cmm qao ssinx wala d afup ! Mar 
ha lly xfi ! Yudu ! Yudu ! 

Trru xfs : 

– A wtna ! Yisi dd iyi waäu ul ssinx qao l mani sad iyi yawy ! Ha 
manc tnnid mtta ndwl dd d timddukal ? Atan ad iyi oad taf d idis nnm 
ukk ussan ulyicn ! 

– Mtta txsd, tllid tcänd iyi ! Cmm day yawkan lly xfi ! Qao ul illi 
may dg ala tcnd ! 

– Atan, a wtna, ul tssind ussan ! Day dj iyi idis nnm ad iyi taf d ass 
mi tpzz, tlzz ! A cmm adnx si tbica nix qao ul tssind ! Iwa day ïïf iyi 
agidm sukk uyn n waäu ! Day qqim ax dd d timddukal ! Cmm päa yi 
sukk waäu d tfuyt iççiniçiën; nttc a' cmm päix sukk uyn n imcumn n 
ivaydn d wulli irddzan day ad am tcn afriwn nnm. 

– Icnu may tnnid a lalla ! Walaynni cmm qao ul illi may dg ala tcnd ! 
Dx, tllid yawkan tsmuëäãd iyi ! 

– A lalla ! nttc d cmm yawkan ad ncn d timdyanin, day amn iyi ! 

– Iwa, ha may sad yyx s tiddukla nnm ? 

– Day mi dd vrm tiwä cëa n tili, sad iyi ttc danis llix ajnna nnm, 
yawkan ad as qqimx i tmidjtt : ad tjaf din din. Qao at uvëm d tmuë 
nniän a zzis ssnn yawkan ad am ucn tazut. Ha may tnnid ukk ammu ? 

– Wah ! Icnu may tnnid a wtna ! Ad nyy ammu ! 

Iwa tqqim akids al idjn n wass, äonent wulli idis nsnt. Tkkr yict tilli ttcu ayn 
tckart, ha tuäa din tettmuëäuã yawkan ivrs as bab nns din idis n tpttact 
ammn d ul tettijaf. Ikk yuf d tackart n mika ay zzg tmmut tili nns, ikks as tt 
si tmidjtt, iyr it ajnna n tpttact iäë as a tt issrv.  
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Tapttact, nttata, ul tufi ad tëwl danis tolm içwëan. Ntta day isskkr kabaë ha 
tackart yisi tt waäu al ajnna n tpttact nniän issrs it din walaynni tapttact 
tamzwart tqqim tëqq al tqqar : "Wah a wtna ! Nëwl i tmtciwt, nqqs dd i 
tmrviwt." 

 

Anday 

pasan bnomaËa 
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Guide de rédaction de la revue ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ-Asinag 

 

 

Conditions générales 

 Tout article proposé doit être original, accompagné d’une déclaration de l’auteur 

certifiant qu’il s’agit d’un texte inédit et non proposé à une autre publication. 

 Le compte rendu de lecture doit avoir pour objet la lecture critique d’une 

publication récente (ouvrage, revue ou autres) en la situant dans l’ensemble des 

publications portant sur le thème concerné. 

 Tout article publié dans la revue devient sa propriété. L’auteur s’engage à ne pas 

le publier ailleurs sans l’autorisation préalable du Directeur de la revue. 

 Les textes non retenus ne sont pas retournés à leurs auteurs. Ceux-ci n’en seront 

pas avisés. 

Présentation de l’article 

 Une page de couverture doit fournir le titre de l’article, le nom, le prénom, 

l’institution, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l’adresse 

électronique de l’auteur. Seuls le titre de l’article, le nom et le prénom de l’auteur 

et le nom de son institution doivent figurer en tête de la première page du corps 

de l’article. 

 Les articles doivent être envoyés par courrier électronique sous forme de fichier 

attaché en format Word ou RTF (Rich Text Format) à l’adresse suivante : 

« asinag@ircam.ma ». 

 L’article ne doit pas dépasser 15 pages (Bibliographie et moyens d’illustration 

compris). 

 Le texte sera rédigé en police Times, taille 12, interligne 1, sur des pages de 

format (17*24). Le texte en tifinaghe doit être saisi en police Tifinaghe-ircam 

Unicode, taille 12, téléchargeable sur le site Web de l’IRCAM 

« http://www.ircam.ma/lipolicesu.asp ». Pour la transcription de l’amazighe en 

caractères latins, utiliser une police Unicode (Gentium, par exemple). 

 Le titre doit être d’environ 10 mots et peut être suivi d’un sous-titre explicatif. Il 

sera rédigé en gras, de police Times et de taille 14. 

 Le résumé ne doit pas dépasser 10 lignes. 

Moyens d’illustration 

 Les tableaux sont appelés dans le texte et numérotés par ordre d’appel (chiffres 

romains). La légende figurera en haut des tableaux. 

 Les figures et les images sont appelées dans le texte et numérotées par l’ordre 

d’appel en chiffres arabes. La légende sera donnée en dessous des figures. 

 

http://www.ircam.ma/lipolicesu.asp
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Références bibliographiques et webographiques 

 Les références bibliographiques ne sont pas citées en entier dans le corps du texte, 

ni dans les notes. Sont seulement indiqués, dans le corps du texte et entre 

parenthèses, le nom de/des auteurs suivi de la date de publication du texte auquel 

on se réfère et, le cas échéant, le(s) numéro(s) de la/des page(s) citée(s). Si les 

auteurs sont plus de deux, indiquer le nom du premier auteur, suivi de « et al. ». 

Ex. : (Geertz, 2003) ; (Pommereau et Xavier, 1996) ; (Bertrand et al., 1986) ; 

(Bouzidi, 2002 : 20). 

Dans le cas de plusieurs publications d’un auteur parues la même année, les 

distinguer à l’aide de lettres de l’alphabet en suivant l’ordre alphabétique (1997a, 

1997b, etc.). 

Ex. : (Khair-Eddine, 2006a) ; (Khair-Eddine, 2006b). 

Lorsque plusieurs éditions d’une même référence sont utilisées, on signalera la 

première édition entre crochets à la fin de la référence dans la liste 

bibliographique.  

 Les références bibliographiques complètes, classées par ordre alphabétique des 

auteurs, sont fournies à la fin de l'article (sans saut de page).  

 Les titres des ouvrages sont présentés en italique. 

Les références aux ouvrages comportent dans l’ordre : le nom de l’auteur et 

l’initiale de son prénom, l’année de parution, suivie, s’il s’agit de l’éditeur, de la 

mention (éd.), le titre, le lieu d’édition, le nom de l’éditeur. Toutes ces indications 

seront séparées par des virgules. 

Ex. : Cadi, K. (1987), Système verbal rifain, forme et sens, Paris, SELAF.  

 Les titres d’articles de revue, de chapitres d’ouvrages, etc. se placent entre 

guillemets. 

Les références aux articles de revue comportent (dans l’ordre) : le nom et 

l’initiale du prénom de l’auteur, l’année d’édition, le titre de l’article entre 

guillemets, le titre de la revue en italique, le volume, le numéro et la pagination. 

Toutes ces indications seront séparées par des virgules.  

Ex. : Peyrières, C. (2005), « La recette de notre caractère », Science & Vie Junior, 

n° 195, p. 48-51.  

 Les références aux articles de presse comportent seulement le titre entre 

guillemets, le nom du journal en italique, lieu d’édition, la date et le numéro de 

page. 

Ex. : « Les premiers pas du supermarché virtuel », l’Economiste, Casablanca, 26 

octobre 2007, p. 17. 

 Les références aux chapitres d’ouvrages collectifs indiquent le nom et le 

prénom de l’auteur, le titre du chapitre, la référence à l’ouvrage entre crochets : 

[…].  

 Les références aux actes de colloque ou de séminaire doivent comporter le 

nom et la date du colloque ou du séminaire. 
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Ex.: Boukous, A. (1989), « Les études de dialectologie berbère au Maroc », in 

Langue et société au Maghreb. Bilan et perspectives, Actes du colloque organisé 

par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat en octobre et 

décembre 1986, p. 119-134.  

 Les références aux thèses : elles sont similaires aux références aux ouvrages, 

on ajoute l’indication qu’il s’agit d’une thèse, en précisant le régime (Doctorat 

d’Etat, Doctorat de 3ème cycle…) et l’université. 

Ex. : Hebbaz, B. (1979), L’aspect en berbère tachelhiyt (Maroc), Thèse de 

Doctorat de 3ème cycle, Université René Descartes, Paris V. 

 Les références webographiques : il est nécessaire de mentionner l’URL 

(Uniform Resource Locator) et la date de la dernière consultation de la page web. 

Ex. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_construite, octobre 2007. 

Notes, citations et abréviations 

 Dans le cas où des notes sont fournies, celles-ci sont en bas de page et non en fin 

d'article. Il faut adopter une numérotation suivie. 

 Citations : les citations de moins de cinq lignes sont présentées entre guillemets 

« ... » dans le corps du texte. Pour les citations à l'intérieur des citations, utiliser 

des guillemets droits « ... "..." ... ». Les citations de plus de quatre lignes sont 

présentées sans guillemets, après une tabulation et avec un interligne simple. 

 Toute modification d'une citation (omission, remplacement de mots ou de lettres, 

etc.) est signalée par des crochets […]. 

  Sous-titres : le texte peut être subdivisé par l'utilisation de sous-titres en caractères 

gras.  

 Italique : éviter de souligner les mots, utiliser plutôt des caractères en italique.  

 Si l’auteur emploie des abréviations pour se référer à certains titres qui reviennent 

souvent dans l’article, il devra les expliciter dès leur premier usage.  

Ex. : Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_construite


 

 



 

 

REVUE ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ- Asinag 

Bulletin d’abonnement  

Périodicité : 2 numéros par an  

Bulletin à retourner à : 

Institut Royal de la Culture Amazighe 

Avenue Allal El fassi, Madinat al Irfane, Hay Riad. B.P. 2055 Rabat  

Tél : (00212) 537 27 84 00 – Fax : (00212) 537 68 05 30 abonnement@ircam.ma  

Titre 
*Maroc 

Prix /an 

*Etranger 

Prix /an 
Quantité Total  

ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ- 

Asinag 

100 Dh 30 €   

*Les frais d’expédition sont inclus dans ces tarifs (Maroc et étranger) 

Nom, prénom : ……………………………………….………………………... 

Etablissement : ……………………………………….………………………... 

Adresse : …………………………………………….…………..…………….. 

Pays : ……………………………….…………………………………………. 

Code postal : ……………………….Ville : ... ………………………………... 

Tél. : ………………………………..Fax : ……...…………………………….. 

Je désire souscrire un abonnement à la Revue ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ- Asinag de :  

1 an 

 2 ans 

Mode de paiement :  
 Chèque bancaire à l’ordre de ……………………………………… 

 Virement bancaire 

 Préciser les noms et adresse de l’abonné ainsi que le n° de facture. 

 Banque…………………N° de compte : ………………………… 

 Virement Postal 

 Préciser les noms et adresse de l’abonné ainsi que le n° de facture. 

 Mandat administratif à l’ordre de ………………………….............. 

(Merci de joindre la photocopie du mandat) 

Date :               Signature 



 

 

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ- أسيناگمجلة   

 قسيمة الاشتراك

 تصدر هذه المجلة بمعدل عددين في السنة

 :  قسيمة الاشتراك بالبريد العادي الى العنوان التاليترسل  

 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

 الرباط  2055شارع علال الفاسي، مدينة العرفان، حي الرياض ص.ب. 

الفاكس:  00 84 27 537 (00212)الهاتف :  30 05 68 537 (00212)   

abonnement@ircam.ma  : البريد الإلكتروني 

 الكمية  المجموع
 باقي الدول*

 الثمن/ سنة

 المغرب*

 الثمن/ سنة
 العنوان

  30 € 100 Dh ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ- گأسينا  

  بما فيه مصاريف الإرسال )المغرب وباقي الدول( * 

………........……….………………………………..…… النسب:. و الاسم   

 المؤسسة : ……..……………………….………………………………..

 العنوان :.………………..………….…………………………………....

 البلد :  .…..………………………………………………….…………..

 المدينة :.…………........…..….......: الرمز البريدي….…..…….........………

 الهاتف :…………………….…… : الفاكس...................…………..………

 سنة  لمدة: -ⴰⵙⵉⵏⴰⴳأسيناگ  أريد الاشتراك في مجلة

      سنتين

  طريقة الأداء:

 شيك بنكي لفائدة ....................................................................................... 

 التحويل البنكي 

المشترك ورقم الفاتورة. يجب تحديد اسم وعنوان  

 .................................رقم الحساب..................المؤسسة البنكية...........................

 التحويل البريدي 

 يجب تحديد اسم وعنوان المشترك ورقم الفاتورة.

 أمر رسمي لفائدة...……………………………………………………… 

(يلرسم)مع إلحاق نسخة من الأمر ا  

 التوقيع :              التاريخ :
 

mailto:abonnement@ircam.ma


 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلة دورية 

 2010 - 5-4 مزدوج عدد

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

وهة   مجلة علمية وثقافية مغربية، مخصّصةة لأممازيغيةة ومنوناا ةا غلألغويةة وغلأيةةارية  Asinag-أسيناگ
ت بيةة، وصشةارغماعدّدة غلألغات، واشمل ملفات علمية، ومقالات ويوغرغت وعةرو  صصةدغرغت، وصبةدغعات أد

  وغلأدولأية  لأجنة قرغءة، ومفاوية لألمجموعة غلأعلمية غلأوطنية ىااوفر علبيبليوغرغفية  وه  مجلّة مُينّمة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية ©

 MO 0062 2008 : رقم غلإيدغع غلأقانون 

  الرباط - طوب بريسمطبعة 



 

 

 المحتويات
 

 

 7 ................................................................................................................. تقديم

  الأدب الأمازيغي: النشأة والتصنيف والتطوّر : ملف العدد

 أحمد المنادي

 13                                                 معالأم نقدية ف  مسار القّ  غلإبدغع غلأمازيغ  وقرغءاه

 دزروال فؤاأ

 25                                                                        ف  غلأدب غلأمازيغ  غلأجديدغلأسرد 

 يشـو بنعيسى

 33                                 وغلأمن جية غلأمراقبة غلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ : بين غلأةرورة غلأملية

 محمد أوسوس

 41                          بع  غلأملامح غلأعامة لألاجربة غلأشعرية غلأشبابية غلأمازيغية غلأيديثة بسوس

 ات متنوع

 فاطمة بوخريص

 57                                                         رقصة أييدوس : بين غلأميليّة ودينامية غلأايوّل

 بوظيلب الحسين

 63                                                             غلأ جرة غلأدولأية بالأريف غلأشرق  وغنعناساا ا

 رشيد لعبدلوي

 79                                                             غلأماصلات ف  غلأمازيغية : غلأمقوَلأَة وغلأموقع

 99 .......................................................................... لخصات الأطروحات الجامعيةم

 103 .................................................................................................. قواعد النشر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نصوص

Oli ikkn – علي إيكن 

Tatbirt n idurar  

 layla abali – ليلى أبالي 

Tawmat 

Zuhra ayt bappa –   حزهرة أيت ب

Riv ad sawalv 

pasan bnomaËa – حسن بنعمارة 

Tackart n mika d tpttact 

file:///H:/02-12-2009/Latin_N3__08-12-2009.doc%23_Toc191910858%23_Toc191910858


 

7 

 تقديم

 

 باعا،ولأت، الأملفات موةوعااية اناقة، بغلأسا أعدغدها asinagرصدت مجلة أسيناك  أنبعد 
ص ملف اخصّ  ، غراأت أن"ا يئة غلأمازيغية"، و"اعليم غلأمازيغية"، و"غلأانوع غلألسان  وغلأثقاف "

"  رغلأدب غلأمازيغ ، غلأنشأة وغلأاصنيف وغلأاطولأموةوعااية "  غلأمزدوج غلأرغبع وغلأخامس عددها
لأاعليم غ لى مساوي خاصة ع غلأاربوية دماج غلأمازيغية ف  غلأمنظومةلإ رغهنف  غلأسياق غلأذلأك أنه، 
 ز  ييّ زيغية ، أصبح لأمدب غلأناطق بالأمابالأجامعة ومسالأك غلأدرغسات غلأمازيغية وغلأماسار ،غلابادغئ 

 غلإنااج غلأمناوب عرف نما   اومناهج ةبرغمج غلأدرغسات غلأمازيغيف  ف  غلأناب غلأمدرسية و
ر خاصة عن طريق غلأنش غلأظروف غلأملائمة لاناشاره، ، بفةلبالأمازيغية نموغ واطورغ مليوظين

غلأدب ادريس غلأمازيغية بصفة عامة، وومن ثم، فإن   لألإعلام وغلااصالوغلأاننولأوجيات غلأيديثة 
يول مباشرة غلأافنير ف  غلأبياث غلأماعيّن غلأقيام ب ا  يسالزمغلأمازيغ  على وجه غلأخصوص 

  نيةسيرورة نشأة غلأدب غلأمازيغ  واطوّره ومقارباه غلأبيدغغوجية وغلأديدغناي

ا ه وياوسل ب بغنى وانوّع لا يوغزي ما صلاّ غنى وانوّع غلألغة غلأا  انقل غلأدب غلأمازيغ وياسّم 
ذلأك نقل ا، ونييسامدّ ثرغءَه وانوّعه من غمادغد فةائه غلأجغرغف ، ومن غلأثقافة غلأا    وهو نأدة اعبير

  من اعدّد أجناسه 

ً بالأشف ية، ف  جملة مانوّعة ااجلى غلأاعابير غلأدبية غلأمازيغية، غلأمطبوعة أسو  ن غلأجناسماسا
ل ، من قبيغلأشعرية وغلأنثرية، بعة ا مساقّل بذغاه وبعة ا غلآخر ذو غراباط وثيق بالأاعابير غلأفنية

 فنون غلأرقص، أو بمناسبات أو طقوس قائمة ف  غلأمجامع غلأمناج لألثقافة غلأمازيغية 

غلأوقت  بنفس غلاهامام غلأذي يظيت به؛ فف غير أنه مقارنة بالألغة غلأمازيغية، لأم ييظ غلأدب 
غلأذي رأى فيه غلأنور عدد م مّ من ناب غلأنيو وغلأمصنفّات غلأا  سعت صلأى رصد ووصف مخالف 

ف    لأ جات وماغيّرغت غلأمازيغية، ظلت غلأمؤلأفّات وغلأدرغسات غلأمخصّصة يصريا لأمدب غلأمازيغ
صة ن نصوص أدبية وشذرغت ماون، وخا  ذلأك أن غلأماوفّر ف  مجالأ  غلأشعر وغلأنثر، مينم غلأنادر

لأمؤلأفات نذيول وملايق لأاعزيز غلأمدروس من غلأظوغهر غلألغوية ف  غيرِدُ غلأينايات، غالأبا ما من ا 
 غلأمعنية  

ما جمعه  أنيد أن غلأساية غلأدبية غلأمازيغية لا اخلو من مدوّنات وماون، لأعل أولأ ا يرجع صلأى
ولاشك أيةا أن  دب  أمازيغ ؛أي نشر أول نص ، غلأذ1844سنة  J.-D. Delaporteدولابورت 

 بع  غلأمؤلأفّات غلأعامّة وغلأمرجعية ف  ذغت غلأمجال، مثل هنري باسيه هذه غلأساية اةم
 H.Basset (1920) ( 1998غلان بيرن  )ڭ، و بولأيتP. Galand-Pernet بونفور عبد الله ، و

(1999 )Bounfour A.( 2006، ودغنييلا ميرولا )D. Merollaجدر غلإشارة ف  هذغ غلأصددا  و 
هامام نصيبا وغفرغ من غ نالأت ، وعلى رأس ا غلأيناية، قدصلأى أن بع  غلأجناس غلأدبية دون أخرى

ن ا مخاصة و ،ةغلألساني غلأعلومغساقلال غلأبلدغن غلأمغاربية، ومع ظ ور واطوّر  وغدغةغلأبايثين  
ريات ف  ةوء غلأنظنما أنه ينّة؛ أدبية معواعابير غلأبنيوية، أنُجزت درغسات غنصبّت على أشنال 
ٌ   غلأيديثة وغلأمقاربات غلأمادغخلة غلاخاصاصات،  لأدبمن جية يول غو نظرية بدأت اطُرح اساؤلات 

   من ييث أجناسه، ونشأاه ويدوده ، وبنياه، والقيه    غلأمازيغ ،

غ من ورغم ذلأك، يلُايظ أن بع  أجناس غلأدب غلأمازيغ  ظلت مج ولأة، أو لأم انل نصيبا وغفر
يد غلأوصف ؛ وأن غلأعديد من غلأقةايا غلأدبية لازغلأت مطروية، ومن بين ا اعريف غلأجناس وايد

  غديد، خاصة ف  هذه غلأمريلة غلأا  اعرف غنبثاق ما يمنن أن يسمى أدبا جبين ا غلأخطوط غلأفاصلة
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 فاح نقاش ماعدد غلأاخصصات يول موةوعااية غلأاعبيرغت غلأدبية فإن غلأمر يسادع لأذلأك و
ا ف  خةمّ دينامية انامي لا يمنن اصور لأغة لأما لأ ا من غلأهمية غلأقصوى، ييث  لأمازيغيةغ

  لأايديدغلأاعابير وغلأجناس وذو يدود مُيْنَمة غ مانوّعأدب  أن يوغنب ا بدون هااطورو واجدّدها

بعة أرغلأذي ياألأف من  غلأمزدوج لأ ذغ غلأعدد وف  هذغ غلأسياق غلأعام يندرج غلأملف غلأموةوعاا 
لى عر  عر مقالا، أربعة من ا بالأعربية، واسعة بالأفرنسية، ومقالا وغيدغ بالإنجليزية، علاوة عش

 نااب، ولائية اةم بع  غلأعناصر غلأبيبليوغرغفية 

دب  اناول أيمد غلأمنادي ف  غلأمقال غلأول غلأجوغنب غلأساسية غلأا  اينم الق  غلإبدغع غلأ
ه يول لأنقدية وغلأجمالأية غلأا  يصدرها غلأشاعر نفسعلى غلأينام غ اهدرغس فبنى  هغلأمازيغ  ونقد

  غ  (، أو على غلأنقد غلأجمالأ  غلأمازيصبدغعه، أو على اقييم غلآخر لأه )غلأفارة غلأنولأونيالأية

طبوع أزروغل ف  غلأمقال غلأثان  "غلأسرد ف  غلأدب غلأمازيغ  غلأجديد" ف  سياق مفؤغد  وعالأج
 لأشف   غلأاقليدي، مثل غلأقصة وغلأروغية وقصصبظ ور أجناس أدبية لأم انن معروفة ف  غلأدب غ

 سادلاللألابالأرغبة ف  غمالاك أدوغت اعبيرية صنسانية  غلاطفال وغيرها  وقد غرابطت هذه غلأظاهرة
اطور  لأموغنبة افة غلأمازيغياين وصمنانياا ما، وبالأنزوع نيو غلأاغيير وغلأاجديدقعلى قدرغت غلألغة وغلأث

مه هذغ بمريلة غلاناقال من غلأشفاهة صلأى غلأناابة وما يسالز غلإبدغعات غلأعالأمية، وغرابطت أيةا
 غلاناقال من غشارغطات وايولات  

 قد غلأدب وف  درغسة ثالأثة يول "غلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ "، غعابر بنعيسى يشو أن ممارسة غلأن
 انبن  علىويجب على هذه غلأممارسة أن  على أسس سليمة دون ااريخ أدب ، اقوملا يمنن أن 

يول غلأبيث  أعمالما سيمنن ا من ايسير م ،منظور علم  من ج  يالاءم وخصوصية هذغ غلأدب
 غلأدب  لأمخالف غلأجناس نقد غلأغلأدب غلأمازيغ  و

سوس ظاهرة غلأشعر غلأمازيغ  غلأيديث ف  منطقة سوس من خلال اجربة أوميمد  وعالأج مقال
لألأفية غوغلأا  نشرت دوغوين ا مع مطلع  فئة من غلأشباب غلأا  بدأت امارس غلأناابة غلأشعرية يديثا،

ا  غلأثالأثة  وقد عملت غلأدرغسة على مقاربة نصوص هذه غلأاجربة لاساخلاص غلأسمات غلأمشارنة غلأ
على  اميزها وغلأعناصر غلأمانررة في ا وبوغعث غلأناابة لأدي ا ورصد بع  ملامح غلأايديث وغلأثورة

 غلأاقليد  

ف    فيةومقالا وغيدغ بالإنجليز  غلأفرنسيةالألغة ب اسعة مقالاتويةم غلأملف غلأموةوعاا  أيةا 
صشنالأية  P.Galand-Pernet الان بيرن گبولأيت  اساعيديوغر،  على نيو معمّقة، مصاغة درغسة

، يةغلأشنلية وغلأجوهرانوعاا ا وخصوصياا ا  لأمقاربا ا من ييث غلأاعبيرغت غلأدبية غلأمازيغية
قا   فانطلا"" أو "غلأجناس غلأفرعيةغلأجناسالف "مخ وما لأذلأك من صلات باطوّر ،صنااج ا ظروفو

عات ا لألمجام، ابعذغاه "غلأدب  "غلأجنس ونذغمن نسبية مفاهيم من قبيل "غلأثقافة"، و"غلأفن" و"غلأدب"، 
 ،غلأجناس ئرسابالأنسبة لأغلأمعامدة غلأمعايير عدم اجانسُ  صلأى أنغلأبايثة  اخلصغلأمناجة لأ ا وااريخ ا، 

دها لا يمنن رسم يدوو، غلأاصنيفات غلأا  يامّ وةع ا ما يزغل يشوبت غلأادغخلا ييث صن هناك من
نيف ف  غلأاص غلأا  يأخذ ب ا معايير غلأخاصةغلأوغنطلاقا من  بعينه لأمجامعغلأعام سياق غلأصلا ف  

ام ا ف  منظور مقغلأصناف وغلأجناس غلأدبية صلا من  غعاباروغلأانميط وغلأاقنين  ومن ثم، لا يمنن 
 هخطاب غلأاساؤل وغلأنقاش بشأن وةع مبدعيه ومؤلأفّيه وناقليه وصرسالأياتأدبٍ ما يزغل رهين 

 وجم وره 

بع   ، يرسم عبد غلأقادر بزغزيواأمل اه غلأمناظمة على نيو عناصر افنيرمقالأ من خلالو
ملين مساوي  غلأاقرير وغلإيياء باعابارهما مانا ، ويميّز ف  ذلأك بينخصائص غلأيناية "اياجيت"

ل   نما يأا  بمسوّغات لألامفصل بين غلأقول غلأاوغصل  وغلأقو"ين " و"غلأدسر"غلأيارغويان بين 
   غلأسردي، مياولا غسانشاف "غلأمعالأم غلأخطابية" غلأا  من شأن ا ارسيخ "اياجيت" ف  غلأذغنرة
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روفزين  ، وهو لأميرياملأشعر ااشلييت من ا أربعة مقالات، خُصص غلأولغسافرد غلأشعر بو
نصين، أيدهما لأغان طقوس غلأزوغج وغلآخر غعامدت  ، غلأا  M. Rovsing Olsenأولأسن 

صلأى  ة فْ ي غلأخذ فقط بنيفية غناظامهغلأشعر، وأن  ينفصل عنأن غلأموسيقى جزء لا  لأابيّنلأيوغش، 
ً  قائمة على عمليات اقنيةاصنيفات وةع  لأمقال غ أماأو أدبية   لأغوية عو  غلأاوسّل بمعايير يصريا
لأماوسط شعر منطقة غلأطلس غ M. Peyronل بايرونيامين اول فيهفقد ان بالإنجليزية(وهو )، غلأثان 

  عرفت، ف يزلأ  واامديازت   صلأخ(غوةح أن مخالف غلأنماط غلأاقليدية )ااماوغيت و)غلأمغرب(، 
نه أرى غلأمؤلأف يوغلأماةية، اطورغ نايجة عوغمل سوسيوثقافية وغقاصادية وسياسية   غلأربعينيات

غلأيفاظ وغلأعناية بالألغة  غلأعمل على ياعين منطقة غلأطلس،بشفوي غلأغلأغنائ   غسادغمة غلأشعر لأةمان
  ياا "لألاناماء غلأ و مؤشّرغ "يفُاخر بنونه"غلأمناوج" غلأذي  جويد، ومةاعفة غلأمج ودغت لأالي اع

 ظم،غلأنا لأشعر غلأنسائ  غلأقبائل  غلأمج ولجوغنب من غغلأمقال غلأثالأث ف   يسينة خردوس  واناولأت
ً مان من خلال درغسا ا، "غلأجسد" ايمةغنطلاقا من   ييثئرية، جمعاه من منطقة غلأقبائل غلأجزغ اشعري ا
معلومات م مة يول شاى غلأايمات غلأا  ادور ف  فلك غلأموةوع غلأرئيس  "لألجسد" أوردت 

 ي أياسيسَ غلأشفو شعريغلإبدغع غلأ يفوظا يةنيف غلأبايثة مقاربة أناروبولأوجية، بينت وعبر  امثلّااهو
ال وف  غلأمق  غلأاخييلغلأيومية، وذلأك باساعمال غلأرموز وغلأصور و نبوااتغلأم ، ناعوي  عنغلأجسد

لأفرةية غ ، غنطلاقا منرو  ف  غلأشعر غلأقبائل  غلأاقليديصشنالأية غلأعَ  بوعمارةنمال غلأرغبع، يبيث 
وقام بالأنشف عن أنماط   معمريمولأود فرعون ومولأود بن سيدرة و بلقاسم غلأا  دغفع عن ا 

ثلاث  صلأىلأ ا بمقاطع شعرية  وااوزع هذه غلأشنال  ساش دغهذغ غلأشعر، م شنال" غلأمساعملة ف "غلأ
 مساويات هرمية: غلأوزن، و"غلأشنل غلأثابت"، و"غلأشنل غلأوسيط" أو غلأمقطع )غلأفرع ( 

بد غلأعزيز عنسخة ، غعامادغ على لأنجاة نرس  درغسة عالأجا اأما صشنالأية غلأناابة غلأمازيغية فقد 
 نتبيّ  وقد  ونامير غلأذغئعة غلأصيت ف  منطقة غلأجنوب غلأمغرب ( لأسطورة يمو أ1991بورغس )
ع ة يةناابصلأى غلأ  يةغناقال من غلأشف ا ا بمثابةأن اجربة صعادة صنااج هذه غلأسطورة وناابغلأبايثة 
غعامدها   غلأا طريقةغلأ نما ياولأت غلأدرغسة اوةيحغلأمازيغية   بالألغة غلأيديثةغلأدبية لأناابة غ أسس

 غلألسان  يينعلى غلأمساوغلأقائمة غلأاقنيات صلأى نص مناوب، من خلال شفوي  نصلأايويل غلأنااب 
  وانريسه ف  بناء غلإنااج غلأدب  غلأجديد غلأمناوب بالأمازيغيةمساهما بذلأك وغلأسلوب ، 

سمات غلأيول غلأمثل ف  ااشلييت، ييث نشف غلأبايث عن  نفلگسميمد واميورت مساهمة 
 لأدلالأةاوي  غلأشنل )غلأبعد وغلأبنية غلأثنائية وغلإيقاع( وغعلى مسمميّزة لأ ذغ غلأجنس غلأدب ، غلأ

ن اارغوح ما بينماذج غلأمثل لأ وةع ارسيمة غلأايليل صلأى ى" و"غلاساعارية"(  وغنا اجنيس)"غلأ
 غلأنموذج  وغلألانموذج  

 وف  مقال يول غلأدب غلأقبائل  غلأجديد، غقارح سعيد غلأشماخ، لأدرغسة ظروف صنااج غلأدب
باخاين ت وغسال اما لأنظرياب  دغغلآ وسوسيولأوجياندرج ف  صطار غلأااريخ غلأدب  غلأمناوب، مقاربة ا

، دبيةغلأو غوية،لغلأ على مقوّمات ثلاث: غلأنفايات نااباوفّر غلأعلى ةرورة غلأبايث  أند (،1977)
  غلأدب غلأجديد ينبغ  غلأاساؤل يولأ ا ف  درغسة ، وه  شروطجاماعيةلايوغفز غغلأو

غلأمصطلح غلأدب  ف   وةع يولاجربة  مساهماه لأعر   مويند أنل  غلأصالأي وخصص
ه  غلأشعرية و ،ماجاورة"خطاطة لأما غعابره من "غلأيقول غلأ رسمه، ييث غلأدب واعليم درغسات

قارغيات خلص صلأى اقديم جملة من غلا   نماوغلأسميوطيقا وغلأبلاغة وغلأسلوبية وغلألسانيات
 ى مصطليية مرنزغ على غلأنص وعلاقاه بالأنصوص غلأخرغلأ

نااب بولأيت يول  خديجة ميسنلأشمل غلأملف غلأموةوعاا  عرةا  ،غلأمقالات فةلا عنو
لائية بيبليوغرغفية  ثم،  ت ويروف": "غلأدب غلأمازيغ : أصوغP.Galand-Pernet رن يالان بگ

ب  غلأمنشورغت غلأا  عرفا ا ساية غلأاعبير غلأد تغلأجرمون ، ةمهاشم غلأمنادي و أيمد من صنجاز
 غلأعقدين غلأخيرين غلأمازيغ  ف  
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ناولأت أما باب "درغسات"، فياةمن أربع مساهمات، ثلاثة من ا بالأعربية ووغيدة بالأفرنسية  ا
  غلأدرغسة غلأولأى، وه  لأفاطمة بوخريص،  رقصة أييدوس غلأمادغوَلأة ف  غلأطلس غلأماوسط، غلأا

من  ، صذ غناقلتش دت خلال غلأعقدين غلأخيرين ايوّلا من ييث طقوس ممارسا ا ووظائف ا غلأصلية
 فن جماع  ميلّ  صلأى مناوج فرجوي يخةع لأمنطق غلأم ننة غلأيديثة ف  فةاء غير  فةائه غلأا 

ة غلأريف ظاهرة غلأ جرة بمنطق يلبظبو غلأيسيننشأ فيه واطوّر   أما غلأدرغسة غلأثانية فيعالأج في ا 
ة ر خلال غلأفارغلأشرق ، وغلأا  نانت بدغيةً نيو غلأشمال غلأغرب  لألمغرب، ثم ف  غاياه غلأجزغئ

 جرين أثرو غلأخارج ف  بدغية غلأساينيات  ومع أن لألايويلات غلأنقدية لألم ايغلاساعمارية، وبعدها ن
صيجاب  على ايسين عيش غلأساننة بالأمنطقة، فإن ا ساهمت ف  اسريع وايرة ايوّل غلأعلاقات 

لأثة،   سة غلأثاي، ف  غلأدرغغلاجاماعية وغلأقيم غلأميليّة بفعل سيادة غلأمنطق غلأمادي  واناول رشيد لأعبدلأو
آخر  غلأخصائص غلأارنيبية لألةمائر غلأماصلة ف  غلأمازيغية، فبيّن أن نقل غلأةمائر من موقع صلأى

ة  يسوّغه فيص سماا ا غلأصرفية، وه  غلأسمات غلإيالأية وغلأسمات غلإعرغبية وطبيعا ا غلألاصقي
ازيغية يغية )أمبارغت غلاسمية غلأمازواقدّم غلأدرغسة غلأرغبعة، وه  لأملينة شانيري،  ايليلا بلاغيا لألع

 .غلأموظفة غلأطلس غلأماوسط(، ييث عالأجت غلأناابة بنيا ا غلأدلالأية، ناشفة عن مخالف أسالأيب غلأاعبير

 غلألغة وغلأثقافة غلأمازيغياين لأطرويات يولويةم باب "ملخصات غلأطاريح" خمس ملخصات 
لأدينامية أسس غلأ جرة غلأدولأية وغ ( "2005بوظيلب ) الأيسيننوقشت لأنيل غلأدناورغه، وياعلق غلأمر ب

(، 2005غلأسوسيومجالأية بالأريف غلأشرق  )نلية غلآدغب ظ ر غلأم رغز، فاس(، ورشيدة ريو )
جة بن  يزناسن )غلأمغرب غلأشرق ( )نلية غلآدغب ظ ر غلأم رغز(، غلأفرنس ، لأ  -"غلأقاموس غلأمازيغ 
ماخيلة  -ناروبولأوجيةأمقاربة  :غلأناظم ل( "غلأشعر غلأنسائ  غلأقبائل  غلأمج و2007ويسينة خردوس  )

 غلألغة ( " من أجل سوسيوديدغنايك2007سم )ن(، وزهير مIIIرونوبلگلإشنالأية غلأجسد )جامعة 
يليل ا( " 2009(، وعلوة رغبي  )نوبلروگغلأمازيغية: مقاربة سوسيوديدغناينية )جامعة ساندغل، 

وص قبائلية وارجمة فرنسية )جامعة : نصة لات غلأشعريگيونس آيت من لأعمالسلوب  ألأسان  و
 بروفانس( 

 حّ أربع صنااجات بالأمازيغية : ثلاث قصائد لأنل من زوهرة آيت ب، فاةمن "نصوص"أما باب 
ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵖ  ولأيلى أبالأ ،ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ،  وعل  يننⵜⴰⵜⴱⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ويناية ،
 ⵜⴰⵛⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⴰ ⴷ ⵜⵃⵜⵜⴰⵛⵜعنوغن بمن اوقيع يسن بنعمارة 

دد ساهم ف  صخرغج هذغ غلأع منشنر صلأى نل غلأخالأص ب هاايرير وهيئةغلأمجلة ية م مديراقداو
ومالأك، وعبد الله ب ،وميمد أقوةا  ،أبو غلأقاسم غلأخطير، وميمد أديوغن، وفؤغد أزروغل :غلأمزدوج

عبد جرمون ، وعبد غلأسلام خلف ، وومولاي هاشم االأمنصور، عبد غلأعل  ، ويرونب ليمينا و
يسين ، وخالأد عنسار، وغلأأيمد غلأشعب  غلأشادلأ ، وميمد شطاطو، ومصطفى غلأغلأسودي، و غلأ ادي

 . عديت ياسينسغلأوغلأ ، وااميمد غلأوغف  غلأنوي ، وغلأمجاهد، وأيمد غلأمنادي، و
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 لقيّ الإبداع الأمازيغي وقراءتهت معالم نقدية في مسار

  أيمد غلأمنادي
 غلأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية

Cet article présente les aspects fondamentaux qui président à la réception et à 
la critique de la création amazighe en tant qu’objet d’étude. L’intérêt du 
critique et du poète réside dans l’évaluation du produit littéraire et de son 
esthétique, qui constitue une plate forme du discours critique amazighe. Aussi 
faudrait-il s’intéresser, d’abord, aux jugements critiques et esthétiques des 
poètes sur leur propre poésie, ensuite, à l’évaluation de l’Autre (ce niveau se 
réfère à la période coloniale) et, enfin, à l’étude de la critique de l’amazighe à 
travers les textes constituant le noyau de ce qu’on peut appeler la critique 
esthétique amazighe.  

عبر مرغيل الق   1ف  مجال غلأدرغسات غلأدبية وغلأنقدية، أنّ مسار غلأنقد يام اشييده من غلأمعلوم،
اعاقب عمليات غلأالق  هذه وارغنم أينام ا غلأفنيّة ه  غلأا  وأن غلأنصوص غلإبدغعية وقرغءا ا أو اأويل ا  

 ا  من هذغ غلأمنطلق، سينون اشنل ف  ن اية غلأمطاف ااريخَ القّ  غلأنصوص ويصيلة غلأمُنْجز غلأنقديّ يُيالأ
 مقالأنا مجالا لأبسط ثلاثة عناصر نرغها أساسية لإلأقاء نظرة على مسألأة غلأنقد وغلإبدغع غلأمازيغيين : 

  غلأشاعر غلأناقد: هل بإمناننا غلأيديث عن موغقف نقدية من قبِل غلأشاعر غلأمبدع؟  1
 القّ  غلآخر لألإبدغع غلأمازيغ ، أو غلأنقد غلأنولأونيالأ    2
 جمالأ  واأسيس غلأنقد غلأدب  غلأمازيغ  غلأالق  غلأ  3

 الشاعر الناقد -1

غلأماأمّل ف  ااريخ غلإبدغع غلأمازيغ  أنه يافل بالأنصوص وغلأاعابير غلأدبية غلأا  ةاع يلايظ 
غلأنثير من ا بفعل غياب عملية غلأادوين، غلأا  امثل صيدى غلأدوغت غلأةرورية ف  غلأاأريخ لألإبدغع وةمان 

فظاه ذغنرة غلأمازيغ واناقلاه أجيالأ م غلأماعاقبة، يمنن غعاباره بمثابة غلآثار غلأا  غسامرغرياه  ولأعلّ ما ي
غسايسنا ا غلأذغئقة غلأعامّة وافاعل مع ا غلأمالقون فيفظوغ بعة ا وادغولأوه صلأى أن جاء ع د غلأادوين  فلو 

قديا، مادغم غلأنقد غلأشفوي لأن نعدم فيه مجموعة من غلإشارغت غلأا  اناس  طابعا ن عدنا صلأى ارغثنا غلأشعري
اقييما لألإبدغع ولألمبدع وصبدغءً لألرأي اجاهه اعبيرغ عن جمالأياه أو غسا جانا لأن جه  فالأشاعر غلأمازيغ  
يبادر أييانا صلأى صنااج لأغة وصفية يروم من خلالأ ا غلأيديث عن غلإبدغع غلأجيدّ أو اوْصيف غلأعملية 

وه  على قلّاّ ا يمنن أن ندُرج ا ةمن غلآرغء غلأنقدية  غلإبدغعية بما يفيد قيما ا أو بيان صعوبة نسْج ا   
غلأا  اعامد على غلانطباعات غلأشخصية )غلأنقد غلانطباع (  وغلأشعر غلأمازيغ  غلأشفوي فيه مادة م مّة 
اغري بالأبيث ف  غلأموةوع، بييث غساعمل غلأشاعر غلأمازيغ  ف  شعره معجما نقديا أو لأغة رمزية 

 ،ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳااميمْتْ نْ ؤمارگقول غلأشعري، من قبيل: اعنس موغقفه أو اوصيفااه لأل
أمْشاشْنا نْ و ،ⵜⴰⵟⴼⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳااطْف  نْ ؤمارگْ و،  ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍااميمْتْ نْ وغوغلْ و

 ⴰⵙⵎⵃⴰⴷⴰأسْمْيادَغ نْ وغوغلْ و ،ⴰⴱⵊⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ نْ اْگُورِي أْبْجْرْ و، ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍوغوغلْ 

                                                 
يستند فعل التشييد إلى مرجعية نقدية تتمثل في الإبستمولوجيا التشييدية، التي تعد من المقاربات الجديدة في تحليل النص  1

 الأدبي.
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ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ،أمارگ أماگُوسْ و ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵎⴳⵓⵙ ،رْ و ، ⵜⴰⵢⵢⵓⴳⴰاايُّوگاو، ⴰⵣⵓⵣⵣⵔأزُوزّْ
وَغو  وهذه بع  غلأمقاطع غلأشعرية غلأماةمنة لأ ذغ غلأمعجم:  ...ⵉⵥⵉⴹ ئزي ْ و،  ⵔⵔⵡⴰرّْ

 

 ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ااميمْتْ نْ ؤمارگ 

 "ؤلاهّ أرْ نْرْم  لْأ اوغ مانزغ اانَادّغ نّْغ 
 ننْصارغف أ فلان دْروسن غد د مانزغ ويلّ  
 لاّ لأخير أمر غْ اييوّنَا نْوْ ؤلاهّ أمك أغ ئ 
 2ئلاّ غ لأموغنن ؤر ئمّيمْ ئباسْلْ" أمّا أمارگ 

Ullah ar nËmi lhawa manza tagadda nnv 

Manza willi d da nnãaëaf a flan drusn 

Ullah amk av illa lxir amr v tyyuga nw 

Amma amarg illa v lmwakn ur immim ibasl. 

 ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ااميمت ن وغوغل

 "بسم الله أرسول الله ريغ أد ساولأغ 
 3أوغل زون د اامّنتْ، ئمّيم غ ئم  ن نويان" 

Bismi llah a rasulu llah riv ad sawlv 

Awal zun d tammnt immim v imi n ku yan. 

 ⵜⴰⵟⴼⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ گرؤماااطف  ن 

 "ئوغ بيسم  ريغ أد دغغ ننرز نمْنَر صّابت
 اادلا النم ئغ ئلاّ لأخير أ ئزرْ نيوغن 
يطْفْ ئمِ  نو   "   4ربّ  سامح ئي  مقاّر نْساوْلْ سِّ

iwa bismi riv ad dav nkrz nmgr ããabt 

iv illa lxir a içë kiwan tadla tlkm 

ëbbi samp iyi mqqar nsawl ssiïf imi nw. 

  ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ أمْشَاشْنَا نْ وغوغل

 سّْلام رود أياويگيدْرْ أ بولارْياش أ يامگَ "أ يْ  
 س: أمانار وغلابودّ أ كّ ئزريغئـ وغيوّر ئنا  
 وغناّ ئلان لأعاقل أر يسْ ئامّياّز ئشاطري 
 5منْناّ ئرغ وغوغل ئرغ ؤنان أتّّْ ئد ئشاشن " 

A igidr a bularyac a amgrud a awi sslam 

                                                 
ف مرنز غلأدرغسات غلأفنية وغلأاعابير وه  من غلأنصوص غلأمدوّنة ف  أرشي رّايس لحسين أمزيلمقطع من قصيدة ل 2

 ، بالأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية (CEAELPA)غلأدبية وغلإنااج غلأسمع  غلأبصري 
 ، م  س قصيدة "صّبْر" لأبوبنر أنشّادمن  3
ب، -  أ097200 /99لألشاعر ميمد بودرغع، من اسجيلات: بيةافون، رقم  "أرنَاز د امغارت" قصيدةمطلع  4

 ( CEAELPA)لأنصوص غلأمدوّنة ف  أرشيف وغلأقصيدة من غ
 ( ELPACEA). أنظر أرشيف 78. ب/4304فيستا، رقم  تسجيل، للشاعر رّايْسْ لحسين بن حماد، "ئكَيدْرْ "قصيدة  5
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I wayyur ina as: amanar walabudd a kk içëi 

Wanna ilan loaql ar is ittmiyyaz icaïëi 

Mk nna ira wawal ira ukan ad t id icacki.  

 ⵉⴱⵊⵔ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ وريگَ ئبجر تا

 "ئغ ئبيدّ ناّةيم ئغْر ئرْبّ  أد أسْ ئسامحْ  
 ايطُّولْأبا أ ئغْلان، ؤرْ يوف  يان أ ئنّا نَيغْ تْ  
  6"نْشْ اانَوري سيغْ أسْ ناّ وِيياّ: خ ئغ ئبْجْرْ  

iV ibidd nnaäim ivr i ëbbi ad as isamp 

Ti^^ïïulba a ivlan, ur yufi yan a inna giv t 

Iv ibjr taguri s iv as nna wiyya: xnc. 

  ⵙⵎⵃⴰⴷⴰ ⴰⵡⴰⵍ سْمْيادغ أوغل

 وْقْصيدْ  ن"    ؤلا بو وغوغل ئغ نْةْمْن يا 
 دْ دّرُوجْ  نوأ ئسْمْيادغ لاخَْبارْ زُ  
  7أ ؤر ئايّن  ايزنيت ئناّ بْغْدغدْ" 

Ula buwawal iv nämn yan uqãiä 

A ismpada laxbar zun d ddruj 

A ur ittini tiznit inna bvdad. 

  ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵎⴰⴳⵓsوس گگ أماأمار

 ؤر يوةينْ ؤر ئمّوت گوْزْغيبْ ؤر ئزو َأ گ"أ يامار 
  8ئسْ هْلّ  نَانْ أمانَوسْ لاحْ ماتّ ئااّسينْ"  

A amarg a uzvib ur izug ur yuäin ur immut 

Is hlli gan amugas lap ma tt ittasin. 

  ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ أزوزّر

 "وغ بيسم  الله رغ دْ نلوح اافاّ نو
 أ انْتْ نْسْروتْ نزوزر ت سول ناس  ان 
 أنيّغْ اامّنت غ ؤنَنس نمّ أ سّلْتْ  
 9ربّ  لارزغق ئنْو"  گأ يينْ نَيسْ ئ 

Wa bismi llah rad nlup taffa nu 

A tnt nsrut nzuzzr tt sul nasi tnt 

Anniv tammnt v ugns nnm a ssllt 

A iyi nn gis ig ëbbi larzaq inu.  

                                                 
 .27ص  1975نظر: عمر أمرير ا  للشاعر رّايس مولاي موحْ، " تابْرات"قصيدة من  6
 .30ص  1975روش، ا نظر: عمر أمرير للشاعر رّايس عمر واه "مْساكْ لْخير"من قصيدة  7
 . 29ص  1975نظر عمر أمرير ا  من قصيدة للشاعر محمد لْبصير،  8
  ( CEAELPAمن غلأنصوص غلأمدوّنة ف  أرشيف )من قصيدة بسم الله للشاعر رّايس محمد بودراع، وهي  9
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 ⵜⴰⵢⵢⵓⴳⴰ اگتايوّ

 "أبيسم  لاهّ أ سّرس بْدُوغْ نْبدو نارم 
رْزْ ئنَيلالْأنْ"    10أوّولأوّ غْ ئةْرْفانْ أغْ نْنّْ

A bismi llah a srs bduv nbdu narm 

Awwullu v iäëfan av nkkrz igilaln.  

  گوگّ يغ ؤه ؤرّغيمان أد مد"بيسم لاّ  
 گيگنْرغر ايغولا س ئنَرغن ئغ ئلاّ ي 
 رغ لأخير غر دغغ ننّرز ئـ وغياّ گئن  م 
 11ئن  ان ؤر ننرز رّجا نو غ دغر لأوغييد"  

Bismi llah urrapman ad mdiv uggug 

Nrar tivula s igran iv illa iggig 

Ini mgrv lxir ar dav nkkrz I wayyaä 

Ini tn ur nkrz ëëja nu v dar lwapid. 

و   ⵔⵔⵡⴰ ارّْ

 "ريغ أ بن يعقوب ئـ رّوغ ايسالأيوين  
 12ر بوغاز، أ وْرْ ئي  شّينْ ئسلمان" گأد دغغ نز 

Riv a bn yaoqub i rrwa tisaliwin 

Ad dav nzgr buvaz, a ur iyi ccin islman. 

وغ نو سين بدّْ ا"أ سيدي يْس   الا تمنيـ رّْ
 13" أد ئنمالا ئدّ ن لأيايك ف ؤغانيم غْمْك

A sidi psayn bdd i rrwa nu snmala t 

Vmk ad inmala idd n lpayk f uvanim. 

ه وغقفه اجاميابينّ من خلال غلأنماذج أعلاه، أن غلأشاعر غلأمازيغ  أسْعفاَهْ لأغاه ف  غلأاعبير عن 
 ولأية،لأادغغغلأشعر من ييث غلأجودةُ وغلأنظمُ وغلأاأثيرُ، مساثمرغ ألأفاظا أخذت بعُدغ رمزيا ف  سياقاا ا 
 وصارت بمثابة مصطليات وغصفة لألعمل غلإبدغع   ويمنننا أن نسجّل ف  هذغ غلأمقام ما يأا : 

 

  صن غلأصيغ وغلأينام غلأوغردة ف  غلأشعر غلأشفوي ه  مجرد غنطباعات نقدية، لأنن ا اعنس غلأيس
  وهذه غلانطباعات غلأنقدية 14نما اعبر عن ذوقه غلأجمالأ  ،غلأمن ج  لألشاعر ونزوعه غلأنقدي

                                                 
 .139ص  1975 عمر أمريرالشاعر رّايس حماد بيزماون، ا نظر:  10
مْ أ تاسا ياغْنِي" للشاعر محماد ئحيحي،  مطلع قصيدة "ما 11 ، من غلأنصوص 7959من اسجيلات فيليبس، باث : رقم: كّْ

 ( CEAELPA)غلأمدوّنة ف  أرشيف 
  ب  من غلأنصوص غلأمدوّنة ف  أرشيف 8319اسجيلات باث  رقم من قصيدة بن يعقوب للشاعر الرزّوق،  12
(CEAELPA )  

   .Arsène Rouxلحالت ن ئنضّامن ن زيكّ"، نسخناه من خزائن ورد المقطع في نص إثنولوجي بعنوان " 13
فقد ميّز إليوت بين ثلاثة أنواع من النقد، النقد الخلاقّ والنقد  ،لعل هذه الإشارات تعيد إلى أذهاننا مسألة الشاعر الناقد 14

ر الناقد الذي ينتقد الشعر من أجل التاريخي الأخلاقي ثم النقد الحقيقي، واعتبر النقد الحقيقي نقدا أصيلا يصدر من الشاع
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فردغت غلألغة غلأوغصفة غلأا  غعامدها غلأشاعر اساند صلأى مرجعية أساسية انمن ف  غلأموغةعات وم
غلاجاماعية، واسامد معجم ا من غلأيياة غلأمعيشة لألمبدع وغلأمالق  وبيئا ما )على سبيل غلأمثال، 

 غلأمعجم غلأذي يييل على مجال غلأفلاية واقالأيدها   (  
 غلأشعر غلأشفوي، ييث غلأاوغصل غلإبدغع  بين غلأشاعر  لابدّ من غسايةار غلأمالق  ودوره ف  نقد

  فالأمالقون ف  هذغ غلأسياق يمارسون نوعا من غلأنقد، فارى أيدهم يادخل فجأة 15وغلأمالق  مباشر
أثناء نظم غلأشاعر لإبدغعه، خاصة ف  غلأمياورغت غلأشعرية، فيعبر عن صعجابه بالأقول غلأشعري 

قف، أو يادخّل لاسا جان غلأنظم، نما اجد غلأنساء ف  اأثره بالأموافيد مرددغ بع  غلأعبارغت غلأا  
بع  غلأمناطق أشدَّ يرصا على اابع نلام غلأشاعر أثناء غلأنظم، فيعُبرّن عن افاعل ن معه عبر 

 زغاريدهن، وف  ذلأك موقف جمالأ  من غلإبدغع  
 

 لقيّ الآخر للإبداع الأمازيغي، أو النقد الكولونيالي.ت -2

 لأمساشرقونلأية ميطة م مة ف  الق  غلإبدغعات غلأمازيغية  فقد نان غاعُدَ غلأناابات غلأنولأونيا
لأه  علوم، نانسباّقين صلأى غلأاعاط  مع غلإنااج غلأدب  غلأمازيغ  غلأشفوي واأويله  وغلاساشرغق، نما هو م

م ، بعُد علم  يةاري صرف، لأنن سرعان ما أخذ ف  ما بعد بعُْدغ غساعماريا صلأى جانب بعُده غلأعل
رق شِئت مدغرس )خاصة ف  فرنسا( لأاعليم غلألغات غلأشرقية )وغلأشرق هنا يشمل عمليا غلأمشييث أنُْ 

ة    "ومنذ ب ذه غلأمدغرس نرغسٍ لألدرغسات غلأعربية وغلإسلامية ولأل جات غلأعاميوخُلقت وشمال أفريقيا(، 
لأى جانب صرة غيالال غلأجزغئر بدأ غلأافنير أيةا ف  غلأدرغسات غلأمازيغية لأغةً واقالأيدَ ومجامعاً ويةا

 ساعماري"غغلأااريخ وغلأجغرغفيا  وما من شك ف  أن غلاهامام بالأدرغسات غلأمازيغية نان لأه أيةا بعُد  
ةً   وزغد هذغ غلاهامام بالأمازيغية وثقافا ا لأمّا نان غلأمغرب بدوره وِج (21 :1993غلاب، )

اؤنّد  دغئما، ومنذ غلأبدغية،لألاساعمار، خاصة وأن غلأبياث غلأا  أنُجزت آنذغك يول غلأمغرب، "نانت 
     (97 :1993بورك ،) على وجود نسبة نبيرة من غلأناطقين بالأبربرية، بين سنانه"

ف  هذغ غلأسياق، ووفق هذه غلأرؤية، غنبرى عدد غير قليل من غلأجانب لألبيث ف  غلأدب 
ادية مية وغلأمغلأمازيغ  جمعا وادوينا ودرغسة  وبذلأوغ ج ودغ نبيرة، بفةل غلأوسائل وغلأدوغت غلأعل

مر قرغبة هذغ غلأج د غلأذي غسا ثمرة تغلأمازيغية وآدغب ا، ونان ةثقافغلأغلأمااية لأ م، لألخو  ف  غمار 
 قرن من غلأزمن، جملة من غلأناائج أهمّ ا:

 16جمع عدد لا بأس به من غلأنصوص غلأدبية غلأشعرية وغلأنثرية غلأا  نانت م ددة بالأةياع  
 اب ودوريات ومنابر ماخصصة اوثيق غلأماون غلأمدوّنة ونشرها ف  ن 
 واأويل م لألإبدغعات غلأا  القوّها  ا ماقديم معرفة نولأونيالأية اعنس قرغء 
 زيغية صنااج خطاب ماخصص يمنن اسمياه بالأنقد غلإثنولأوج ، اعَاملَ مع غلأنصوص غلأدبية غلأما

ئص اعاملا صثنوغرغفيا، مقصده غلأساس غلأوصف غلأثقاف  وغلاجاماع ، ومن ثم غسانااج خصا
   غلأذهنيات غلأمناجة لأ ذغ غلإبدغع 

                                                                                                                            
، 1987فبراير  110عدد د. محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة،  رينيه ويليك: مفاهيم نقدية، ترجمةأن يخلق الشعر )

  (.339ص 
نحيل هنا على أهمية نظريات التلقي والتواصل التفاعلي في مجال الإبداع. وخصوصا في التمييز بين أنماط المتلقين  15

 جاتهم في تلقي الأعمال الإبداعية.ودر
 :يمكن الإحالة هنا على أعمال  16

 Delaporte, J. Honorat, (1840). 
 Justinard, Leopold, (1925). 
 Laoust, Emile, (1928, 1949). 
 Roux, Arsène, (1942). 
 Galand-Pernet, Paulette, (1972). 
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م ييد لأم يخل من مزغلأق، ف و عمل اأويل  لألألإبدغع غلأمازيغ  صن الق  بعِ  هؤلاء غلأدغرسين 
ا، علوم في ممعن غلإطار غلأعام لألسياسة غلاساعمارية  فالأاأويل "خلاصة معرفة وف م، وثمرة غلأازغم بمن ج 

ا لق بشروط وماع مادّة غلأاأمّل، ف و مرابط بآفاق الك غلأقرغءةلأموةوع غلأمعرفة و اوبالأاالأ  ف و قرغءة م
بنسعيد ) غلأمعرفية، ومشدود صلأى ييثياا ا غلأااريخية وغلأيةارية، ومينوم بنوغزع ا غلأيديولأوجية   "

   .(56 :1993العلوي، 

 Essai sur la بعنوغن Henri Bassetلِ ولأعل من أهم غلأمصادر غلأساسية ف  هذغ غلأباب نااب 
littérature des Berbères  متْ فيه غلأذي يعُابر "مرجعا أوّلأيا ف  ااريخ غلآدغب غلأمازيغية، ييث قدُِّ

أوّل يصيلة اناولأتْ بالأوصف وغلأايليل غلإنااج غلأدب  غلأمازيغ  غلأمعروف لأدى غلأوروبين صلأى يدود 
ليد غلأشف   غلأمازيغ  غلأيرب غلأعالأمية غلأولأى  وقبل صدور هذغ غلأمؤلأَّف، نشرت بع  غلأنماذج من غلأاق

 من شعر ونثر مسانسخة بالأيرف غلألااين ، أما غلأبياث ذغت غلأصبغة غلأايليلية فنانت منعدمة   "
  ( 576: 2001بونوس، )

لأصورة صن صشارانا صلأى هذغ غلأنموذج ف  الق  غلأدب غلأمازيغ  واأويله نابعة من نونه يعنس غ
 ئق غلأمعرفيةدب موةوعا لأ ا، لأننَّ غلأعوغهذغ غلأو ةثقافغلأهذه غلأيقيقية لأبع  غلأقرغءغت غلأا  جعلَتَ من 

قدٍ نون اأسيس وغلأينام غلأمُسبقة منعاَ ا من غناشاف يقيقة غلإبدغع وطاقااه غلأجمالأية، ومِن ثم يالأتَْ د
وى ينجرّون ورغء هاجد هؤلاء غلأجانب أدب  ييْانم صلأى مقاييس غلأفن وقوغعده  ولأذلأك سرعان ما 

غلأدب قّ يأينام م جزغفا  ومن غلأينام غلأصادرة عن هذه غلأمعرفة غلأنولأونيالأية ف   غلاساعمار فيطلقون
ل ن ييث غلأشنم"أن اجليات غلأناابة غلأدبية لأدى غلأمازيغ مياولات أوّلأية ميدودة غلأمازيغ  غلاعاقاد بـ 

  منماأو صي (579 ه:نفس) وغلأمةمون، وه  اعنس ف  وغقع غلأمر مدى اخلفّ غلأمجامعات غلأمازيغية"
س ا غلأجنابأنّ "غلأجناس غلأنثرية لأدى غلأمازيغ موسومة بالأسذغجة وغلأفطرة وغنعدغم غلأخيال غلأمبدع، أمّ 

ة غنصبت على   وعموما فالأناابات غلأنولأونيالأي(580 ه:نفس) غلأشعرية فيعُْوِزها غلابانار فنرغ واعبيرغ"
غلأذي  دغف وخلفيات نفس غلاهامام"جمع وادوين ووصف أهم غلأجناس غلأدبية غلأمازيغية، امشيا مع أه

لأدرغسات، غطال مخالف غلإنااجات غلأثقافية ف  مناطق غلأنفوذ غلإساعماري، صذ أن معظم ما ارغنم من هذه 
اج   غلأذي ينغلأا  لا اخلو من أهمية وعمق أييانا، يطغى علي ا غلأطابع غلإثنوغرغف  وغلأفولأنلوري غلأغرغئب

بية بما من شأنه صبرغز خصوصيات وغرغبة غلأعقلية غلأمغار عن اصوّرغت عرقية أوروبية انشغل أساسا
د، غلأمجاه) من خلال وصف مخالف أشنال غلأاعبير غلأصادرة عن غلأهالأ  غلأمناجين لألثقافة غلأميليّة"

ة ف  مريل غلأفنية وغلأدبية،لأ ذه غلأاعابير   صنه من غلأطبيع  أن ينون القّ  غلآخر (131: 1992
م لأ ، وغلأا  ، منطلِقا من غلأذخيرة غلأمعرفية وغلإيديولأوجية لأ ذغ غلأمالقغلاساعمار أو مريلة غلأا ي ء لأه

  أويل يقاةاخَرج عن غلإطار غلأمعرف  غلأعام لألاساعمار، لأنن غلأاعاط  غلأعلم  مع مسار هذغ غلأالقّ  وغلأا
 لة ف  اناوغلإقرغر بوجود أفةال لأه على هذه غلألغة وهذغ غلأدب، مثلّا ا بع  غلأناابات غلأا  نانت منصف

ذه هوما ناج عن  -غلأموةوع، أو غلأا  يرصت على اغليب غلأطابع غلأعلم  ف  غلأبيث  وبالأرغم من ذلأك 
وةوعا م  اغلأمريلة من ايفيز لأبع  غلأبايثين وغلأم امين غلأمغاربة غلأناطقين بالأمازيغية لأجعل مجالأِ 

ر نقدغ غلأمريلة أن ابُلْو مْ اساطعلأ –لأبيوث م وغهاماماا م، ساظ ر ناائج ا غلإيجابية ف  ما بعد غلاساعمار 
   يمنن "غلاطمئنان" صلأيه لأاأسيس خطاب نقدي أمازيغ  يقيق  

لأى ا بياجة صأمام هذه غلأاجربة وما رغنمَاهْ من صنااج ونقد ف  اعاطي ا مع غلأدب غلأمازيغ ، نجد أنفسن
 أمرين أساسيين:

 ن " غلأااريخا س على أسس غلأنقدأولا: غلأعودة صلأى هذه غلأمعرفة غلأنولأونيالأية ومقاربا ا "مقاربة ااأس
نية غلأا  ، بالأنظر صلأى غلأنزعة غلأعقلا ( بونوس، مرجع سابق) ف  غلأاعامل مع ا وغلاسافادة من ا

 اعامد علي ا غلأمقاربة غلأااريخانية ف  ايليل ا لألظوغهر وغلأقةايا  
  وغلأبيث بدغع غلأمازيغ ، وصعادة "ارميمهغلإثانيا: نقد هذغ غلأخطاب غلأذي أنشأه غلأجانب يول "

منه مجموعة من غلأقةايا غلأا  من شأن ا أن اساعد على صياغة أسئلة اسُاخرج  ياىفيه 
جديدة وصنشاء خطاب جديد اجاه أدب غلأمريلة غلأنولأونيالأية، سوغء من خلال غلأمصادر غلأمنشورة 

   17أم غلأوثائق غلأا  لا ازغل عبارة عن مخطوطات ف  غلأخزغئن غلأوروبية

                                                 
ويتعلق الأمر  Provence-en-Aixلمهمّة في فرنسا بمدينة يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى إحدى الخزائن ا 17
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 يس النقد الأدبي الأمازيغي.سالتلقي الجمالي وتأ -3

لأماةة ، ف  غلأسنوغت غلأسبعين وغلأثمانين من غلأقةرن غمن غلأمازيغ  وغلأم امينبع  غلأمثقفين  غنشغل
مةةن  بدرغسةةة غلأدب غلأمةةازيغ  واعةةابيره غلأمخالفةةة، فةة  صطةةار بيةةوث جامعيةةة أو مبةةادرغت فرديةةة نابعةةة

نقةدي علةى   مةن هنةا بةرز نةوع مةن غلاشةاغال غلأغلأشعور بالاناماء لأثقافةة زغخةرة بأشةنال غلأاعبيةر وغلإبةدغع
سةةيس غلإبةةدغع غلأمةةازيغ ، لأننةةه فةة  عمومةةه مينةةوم ب ةةاجس غلأنةةمّ )أمْلاةةه طبيعةةة غلأمريلةةة وةةةرورة غلأاأ
وص غلأمعرف ، أي هاجس غلأارغنم على مساوى غلأنص غلإبدغع (، فااج ت غلأج ود نيو غلأانقيب عن غلأنص

ى لأمسةةموع صلأةةافةةة غلأشةةفوية صلأةةى بنيةةة غلأثقافةةة غلأمناوبةةة )مةةن غوصخرغج ةةا صلأةةى غلأوجةةود أو نقل ةةا مةةن بنيةةة غلأثق
، 1979وميمد مسةااوي  1987، 1975 غلأمقروء(، وغلانشغال بالأموةوعات وغلأمةامين )عمر أمرير

نةه صلأةى م   (  صن هذه غلأعمةال غلأمنجةزة اميةل صلأةى ممارسةة اةأريخ غلأدب أنثةر 1984وعبد الله غلأمعاوي 
 ةا، وهةذغ غلأاأريخ غلأدب  ي ام بجمع غلأنصوص واأريخ ا وغلأاعريف بأعلامممارسة غلأنقد، على غعابار أن 

مةرّ منةه يال معظم ا ف  الك غلأمريلة، وهو أمر طبيع  نمَا أشرنا آنفا، يسةاقيم وطبيعةة غلأظةرف غلأةذي ي
ن عة ناهيةكيةة غلأبيث ف  غلأدب غلأمازيغ  وغلاهامةام بةه  فنةان لابةد مةن غعامةاد غلأمقاربةة غلأنمّيةة وغلأاوثيق

غ علمنةا س غلأجمع وغلأاةدوين غلأةذي غقاةةاه نةدرة غلأمناةوب  وااةةح قيمةة غلأمُنْجَةز فة  هةذه غلأمريلةة صذهاج
غلأبيةث  رى، وبةالأيمَنْ بادر صلأى غلأيديث عن ش ء غسمه غلأدب غلأمةازيغ  "غلأمجازفة" غلأا  يقع في ا نلّ 

غلأنةةاديم  فةة  اصةةة علةةى غلأمسةةاوى خ –فيةةه  وياةةى غلأعمةةال غلأاةة  أفَليَةةت فةة  أنْ اةةرى غلأنةةور يينئةةذ 
   نما أنُْجِزت ايت عنوغن غلأبيث ف  غلأثقافة غلأشعبية ص –غلأجامعات غلأمغربية 

هنةا عةن  غلأيةديثغلأاأسيس ف  نقد غلإبدغع غلأمازيغ  والقيه، فةيمنن  صبدغلعن  نايدّثوصذغ جاز أن 
غلأمةازيغ ، صس امات بعين ا شنّلتْ ف  نظرنا غلأمعالأم غلأولأى ف  سبيل اشةييد خطةاب نقةدي يةول غلإبةدغع 

ية ، وغلأقصد هنةا صلأةى اابرزتْ ف  خةمّ هذغ غلاهامام غلأمطبوع ب اجس غلأنمّ وب يمنة غلأمقاربات غلأموةوع
ب، 1992أ، 1992، 198118قليل من غلأناابات من قبيل: غلأمقالات غلأا  نشرها غلأبايةث أيمةد عصةيد )

، 1994ب، 1992 أ،1992ج( منةةةذ بدغيةةةة غلأثمانينةةةات، ومقةةةالات غلأبايةةةث غلأيسةةةين غلأمجاهةةةد )1992
( وغير ذلأك من غلأبيوث غلأناديمية غلأا  نوقش بعة ا ف  غلأجامعات غلأفرنسةية وغلأمغربيةة )يسةن 2004
(  وقةةد اميةّةزت هةةذه غلأاجةةارب باسةةاثمار 1998وعمةةر أمريةةر  1985وعبةةد الله بونفةةور  1983جةةوغد 

صةة علةى مسةاوى غلأارغنم غلأمعرف  لأدى أصةياب ا فة  قةرغءة غلأةنص غلأمةازيغ ، غلأشةفوي وغلأمناةوب، خا
مفاهيم غلأنقد وغلأقةرغءة، وطَةوّرتْ لأغةة غلأنقةد وأسةلوبه، مسةال مة غلأخلفيةات غلأمعرفيةة وغلأطةر غلأنظريةة غلأاة  
ايققتْ لأ ؤلاء غلأدغرسين من خلال انوين م ف  مخالف يقول غلأمعرفة، من فلسفة ونقد ولأسةانيات  وهنةذغ 

ماخصةصٍ، مِةن قبيةل مةا نجةد فة  مقاربةات فايت غلأاجربةُ غلأمجالَ لأج از مفةاهيم  جديةد، ومعجةمٍ نقةدي 
غلأفةق غلأشةعري، وغلأاماسك غلأرؤيوي ف  غلأشعر غلأمةازيغ ، وشعرية غلأنص، وغلأشعر: غلأمغامرة غلأشعرية، 

غلأعمةةق غلأفنةة  وقةةوغنين غلأنظةةام وغلأرؤيةةة غلإبدغعيةةة، وغلأيساسةةية غلإبدغعيةةة، ويساسةةية غلأشةةعر غلأمةةازيغ ، و
نظةام وغلأطاقةات غلأجمالأيةة، وغلأاجربة غلأشعرية غلأمازيغيةة، وة، وع  غلأيرنة غلأشعرية غلأمازيغيو غلأدغخل ،

انظةيم ودرغسة غلأسرد غلأمازيغ ، من قبيل: شعرية غلأسرد،  ف نجد أو نما غلأصورة غلأشعرية، وهلمّ جرّغ  
غسةةارغايجية غلأسةةرد وغلأرؤيةةة صلأةةى وبنيةةات غلأفةةةاء، وغلأوظيفةةة، وغلأخطةةاب، وغلأسةةرد أو غلأبنةةاء غلأسةةردي، 

(  لأعةل هةذه غلأمفةردغت 2007وميمةد أقوةةا   1997وميمةد بةادرة  2004يسةن غلأعالأم   )خديجة م
شةةنّلتَْ قيمةةة مةةةافة لأاةةاريخ القةة  غلأدب غلأمةةازيغ  وفايةةتْ أفقةةا جديةةدغ "ياجةةاوز" هةةوغجس غلأاجةةارب 
غلأسابقة  صنّ هذه غلإس امات انمّ عةن اوجّةهٍ جديةد فة  القة  غلأدب غلأمةازيغ ، انطلةق مةن مفةاهيمَ وأدوغتٍ 

اافاعل من خلالأ ا غلأذغت غلأقارئة/غلأناقدة مةع غلأنصةوص قةديم ا ويةديث ا، أي أننةا أمةام عمليةة الةقٍّ من جيةٍ 
غسادعت ف  سياق غلأافاعل جملة من غلأسئلة وغلإشنالات غلأمصايبة لأصيرورة غلأثقافة وغلأدب ف  غلأمجال 

غلاجامةاع  وغلأثقةاف    غلأمازيغ ، بييث صن نل قرغءة والةقٍّ أو اأويةل لألإبةدغع غلأمةازيغ  مينةوم بسةياقه
ومن أهم غلأقةايا غلأجوهرية غلأا  طريت ف  هذغ غلأسياق: غلأسئلة غلأخاصة بالأمرور من بنية ثقافية شةفوية 
صلأةةى بنيةةة ثقافيةةة جديةةدة أدوغا ةةا غلأاوغصةةلية وغلأافاعليةةة مخالفةةة عةةن غلأولأةةى، نمف ةةوم غلأةةنص غلأشةةعري بةةين 

                                                                                                                            
 .Arsène Rouxوكذلك خزائن  Centre des archives d’Outre-mer (C.A.O.M)بأرشيف الوثائق 

أول كتابة حول ديوانيْ محمد  1981ي عدُّ مقال أحمد عصيد الموسوم "عن قيود الضحك والبكاء" المنشور سنة  18
 ا د ئمطّاون".مستاوي "ئسكراف" و"تاضص
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وهةةل بمقةةدورنا اشةةييد اةةاريخ  خا ا غلآدغب غلأشةةفاهية،ومصةةير غلأاقالأيةةد غلأفنيةةة وغلأجمالأيةةة غلأاةة  رسّةة غلأبنياةةين،
هل بإمنان اجربة غلأناابةة و لأقرغءة غلأشعر غلأمازيغ  غلأشفوي والقيّه غعامادغ على غلأنصوص غلأمدوّنة فقط؟

 أن اؤسس شعريا ا بعيدغ عن شعرية غلإنشاد؟ وقةايا ايديث غلأنص غلأشعري غلأمازيغ     

 نحو أفق للتفكير 

غلأممارسة ويد أوج ه غيافالا بالأقيم وغلأصفات غلأمميزّة لألنص أو غلأنوع غلأدبّ   غلأنقد ف  أينون  
رة ونلِّ غلأنقدية ه  غلأا  بمقدورها أولا: غلأنشف عن غلأمقومات غلأفنية غلأخاصة بالألغة وغلإيقاع وغلأصو

م غلأدب ، لأنلاف  غ غلأبعاد غلأجمالأية لألنص غلإبدغع ، وثانيا: بيان غلأمقوّمات غلأدلالأية وطُرُقِ صناعة غلأمعنى
بين ةة بينه ومع ما قد يقاةيه ذلأك من صيالات على غلأنسق غلأثقاف  غلأعام لأ ذغ غلإبدغع بفعل غلأصلة غلأمفار

 غلأااريخ غلأثقاف  وغلاجاماع  وغلأسياس     

على هذغ غلأساس نرى ةرورة أن ي ام غلأدغرسون بالإس ام ف  درغسة غلأدب غلأمازيغ  من 
 خلال: 

 اريخ  لألنصوص غلإبدغعية،غلأبيث ف  غلأاطور غلأا 
 ،وصف فن  لأشنال غلأاعبير غلأا  ادغولأ ا غلأمازيغ عبر ااريخ م غلأطويل 
 بناء  ايديد غلأنماذج غلأنصية غلأا  يمنن غعابارها علامات على غلأنوع غلأدب ، ياى نامنن من

 اعريفات دقيقة اساعد على نمذجة أجناس غلأدب غلأمازيغ    
 ،ومن ثم  ،لأنون ا اساعد على افنيك منونات سنن غلأالق  وآفاقه غلأوقوف على اقالأيد الق  غلأدب

ئ  رصد غلأعناصر غلأولأية وغلأصياغات وغلآرغء غلأنقدية غلأا  اؤسس لألخطاب غلأنقدي/ غلأالقا
 غلانطباع    

تحرير لإلى دراسة نقدية لمدونات الإبداعات الشفوية ، بخصوص غلإبدغع غلأشفويوعليه، فثمة ياجة، 
ة يف المادنوع، وإبراز الظواهر الفنية التي تميزه، ثم البحث في إمكانيات تصن مناط الجمال في كل

نها تمّ تدوي ومما يستلزم هذا الأمر وجود متون أدبية كثيرة الأدبية إلى اتجاهات أو مدارس إبداعية.
 لباحثينوجمعها من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار مؤسسي )تعاقدات المعهد مع ا
صيدا أو رفي المجال(، تحققّ، بجانب المبادرات الفردية كأعمال الطلبة الباحثين وبعض المهتمين، 

 قاعدة معطيات أدبية غاية في الأهمية.

غلأشق غلأشفوي، عن  هوغنفصالأ هيدود غاصالأ غلأنشف عنصلأى  فثمة ياجة غلإبدغع غلأمناوببخصوص أما 
غلأا  سلنت مسلك غلأناابة منذ  اتغلإبدغع أيلأناابة غلأجديدة، اجربة غوصلأى موغنبة نقدية من شأن ا أن اقيمّ 

نةطر صلأى صعادة اأنيد ، 19صلأى غلأيوم، واقوّم مسارها  فبالأرغم من أهمية غلأنصوص غلأمناوبةعمل أوّل 
من أن "ظاهرة غلأاألأيف ف   1992ما ذنره غلأبايث غلأيسين غلأمجاهد ف  اقييمه لألاجربة سنة 

من ارغنم ، لأم ايظ بعد بما يلزم من اثمين ونقد صذ ما زغلأت ف  مريلة غلأمازيغية    رغم ما أفرزاه 
غلأاجربة ولأم ياأسس بعد أي غاجاه نقدي ينشف عن خصوصياا ا وما ينانف ا من صشنالأيات، نما أن من 
شأن مثل هذغ غلأنقد أن يجيب عن غلأاساؤلات غلأمطروية بشأن عناصر نموّ غلأاجربة وآفاق ا، علما بأن 

غلأنقد هو غلأنفيل   و(132: 1992مجاهد،غلأ) بمنعطف ياسم ف  ااريخ غلأدب غلأمازيغ "غلأمر ياعلق 
بأن يميز ف  هذه غلأنصوص، غلأشفوية وغيرها، بين ما هو نص عادٍ وبين ما هو نص فنّ ، وهذغ أمر 

 غلأمعيار غلأساس ف  عملية غلأامييز   لأن اييااج صلأى غلأنشف عن غلأطاقات غلأجمالأية غلأنامنة ف  غلأنصوص 
 

ينطوي على  ،صن غلأايدّي غلأمفرو  على نل دغرس وم ام بالأدب غلأمازيغ  هو ايدٍّ من ج  أولا
سؤغل غلأنيف، نيف نوغجه ما رغنماه اجارب غلإبدغع غلأمازيغ  عبر مسارغاه واعابيره غلأمخالفة، 

ر  ل على هذغ غلأدب شاغاغلاومعرف  ثانيا، يسالزم سؤغل غلأمعرفة غلأدبية وغلأنقدية غلأا  من شأن ا أن اؤطِّ

                                                 
يصيلة صصدغرغت غلأدب غلأمازيغ  غلأمناوب، صلأى يدود ناابة هذغ غلأمقال: أربعون ديوغنا اقريبا، وثلاث عشرة  19

 روغية، وستّ عشرة مجموعة قصصية 



 تلقيّ الإبداع الأمازيغي وقراءته معالم نقدية في مسار

21 

ل أدوغاه غلأايليلية من ج ة أخرى   على هذغ غلأساس، نرى من غلأةروري أن ينون ومن ج ة، واشَُنِّ
 موةوع مرانزغ على غلأخطوغت غلآاية:  ذغ غلأببرنامج عمل غلأم امين 

 ان  غسانمال عملية غلأجمع وغلأادوين وفق غلأمناهج غلأمعمول ب ا ف  ادوين غلأارغث غلأشفوي غلإنس ـ1

فادة من ـ غقارغح ايقيب لأ ذغ غلأدب وفق ما اسمح به ارغنمااه، غلأشفويّ من ا وغلأمناوب، مع غلاسا2 
 غلأج ود غلأنظرية وغلأاطبيقية لأمناهج غلأايقيب غلأمعامدة ف  غلآدغب غلأعالأمية 

دب ـ نقد هذغ غلأدب وقرغءاه لأرسم غلأفق غلأجمالأ  لأه، مع ةرورة غلاناقال صلأى مريلة نقد غلأ3 
 بالأمازيغية   غلأمازيغ 

ولأعل هذغ لأن ياأاىّ صلا بوةع خطة عمل ينخرط في ا نل غلأفاعلين ف  غلأموةوع: غلأبايثون 
ومسالأك  غتغلأجامعيون )خاصة من م غلأذين أسندت لأ م م ام ادريس غلأدب غلأمازيغ  ف  ماسار
(، وغلأدبية غلأفنيةغلأدرغسات غلأمازيغية(، وغلأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية )وايديدغ مرنز غلأدرغسات 
غ" بالأجنوب(    وغلإطارغت غلأدبية غلأا  بدأتْ ااشنّل وا امّ بالأموةوع )مثل رغبطة "ايِرَّ
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 السرد في الأدب الأمازيغي الجديد

 فؤغدزروغل أ
 غلأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية

 

La notion de « Nouvelle littérature amazighe » est apparue avec la naissance de 
nouveaux genres littéraires résultant du passage de l’amazighe de l’oral à 
l’écrit. En effet, au début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, des 
productions relevant de la nouvelle et du roman ont vu le jour. Elles ont été 
suivies par d’autres genres répondant aux besoins de l’intégration de la langue 
amazighe dans le système éducatif. Ce qui a suscité des débats se rapportant 
aussi bien à la forme qu’au contenu et à l’esthétique de cette nouvelle 
littérature. 

 ياولأت غلأاجديد نشيطةزيغ  ف  أوغسط غلأسبعينيات من غلأقرن غلأماة  يرنة اش د غلأدب غلأم
 ت غلأمسامرةف  نسق غلإبدغع غلأفن  وغلأدب  لألاعبير عن غلأاغيرغت وغلأاطورغ ماميزةوغلأايديث، وخلق نقلة 

لأمييط ومع غغلأا  نانت امس غلإنسان غلأمازيغ  بالأمغرب ف  ثقافاه ومجامعه، وف  علاقااه مع غلآخر 
ن مغلاناقال  لأن ا غرابطت أساسا بإشنالأية لأم انن عميقة وسريعة،من يولأه  غير أن هذه غلأيرنة 

هم ا  غلأشفاهة صلأى غلأناابة، وظلت لأصيقة بالأشنال غلأاقليدية وبما ااةمنه من عناصر وخصائص، فنان
صيقاعاا ا غلأول هو ادوين غلأينايات وغلأمثال وغلأقصص غلأشعبية وغلأشعار بأغرغة ا و

وجاءت ف  شنل مبادرغت فردية ومياولات شخصية لأمثقفين من مخالف غلأمشارب غلأثقافية  وأشنالأ ا 
عات وغلأم نية، ولأم اناظم ف  صطار ايار ماجانس يصدر أصيابه عن ويدة ف  غلأاصور وغلأرؤيا وغلأاطل

ومة بقاعدة انن مدع، ولأن ا لأم  1991: 16)،غلأمجاهد( رغم غنامائ م صلأى سياق ااريخ  وثقاف  وغيد
لأموروث غثقافية قوية يمنن أن اس م ف  اطورها وأن افاح لأ ا غلأمنافذ نيو غلأمجازفة ف  غلاباعاد عن 

  غلأدب  غلأاقليدي بمسافة أوسع 

ناةلين مومع ذلأك سيظ ر ف  هذه غلأمريلة غلأعديد من غلأدوغوين غلأشعرية، أغلب ا من صبدغع مثقفين 
   غلأادوينفثقافة غلأمازيغية من خلال ارسيخ اقالأيد شعرية جديدة ااجلى يملوغ على عااق م هم ايديث غلأ

لألاين غوغلأقدرة  وغلأناابة، وقليل ا من صنااج شعرغء غيانوغ بالأاجارب غلأشعرية غلأجنبية واعرفوغ على غلأطاقة
دت د اقيوصذغ نانت أغلب أشعار هذه غلأدوغوين ق امني ما غلأناابة ف  غلإنااج غلأدب  وغسا لانه معا 

لأجت بالأخصائص غلأفنية وغلأجمالأية غلأاقليدية ويافظت علي ا، فقد جددت ف  غلأموغةيع وغلأغرغ ، وعا
طار مةامين غير مسبوقة ف  غلأمان غلأشف  ، واناولأت أخرى معروفة لأنن برؤى وأسالأيب مخالفة وف  ص

 قةايا وصشنالات أدبية يديثة 

 منانات غلأثقافية وغلأدبية وغلأفنية غلأمازيغيةوغبادءغ من أوغخر غلأثمانينيات، ظ ر وع  جديد بالإ  
غلأشعر غلأمازيغ  غلأجديد "لأايول  وخةعف  صطار غلأايديث وغلأاطوير وغلانسجام مع غلأروح غلأعصرية، 

 منطق  سريع، فاناقل من غلأطابع غلأاقليدي صلأى غلأسلوب غلأيديث مسافيدغ من اجارب جديدة أخرى"
دبية غلأولأى غلأا  ساؤسس لأظ ور فن "غلأسرد لأغعمال غلأ، وساظ ر  (121: 2007، )أقةا 
 غلأذي سيشمل نمطين اعبيريين أساسين لأم يوجدغ من قبل، هما غلأقصة غلأقصيرة وغلأروغية   1"غلأمازيغ 

                                                 
نقصد بمصطلح "السرد" في هذا المقال ذلك الفن الأدبي المرتبط بالكتابة بمختلف أجناسه وأنواعه من رواية وقصة  - 1

  صوصة، دون ذلك المرتبط بالأدب الشفوي كالحكي الذي يتعلق بالحكاية الشعبية والنكتة.وأق
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ن غلأج ود م، بل جاء ااويجا لأسلسلة عفوياولأم ينن غنطلاق هذين غلأجنسين غلأدبيين غلأجديدين س لا و
 ةنايجة ، و  غلأجديد غبادغء من أوغسط غلأسبعينيات من غلأقرن غلأماغلأماوغصلة غلأا  عرف ا غلأدب غلأمازيغ

ايديث غلأثقافة وغلأدب  ياطلع صلأى ظ ور نمط فنري ماوثب مرابط باشنل وع  ثقاف  وأدب  جديد
 غلأمازيغيين من خلال اجريب وغسارفاد أدوغت جديدة ف  ميدغن غلأاعبير غلإبدغع  

  سياق النشأة

ذغ بنينونة ه ية ف  غلأمجال غلأثقاف  غلأمازيغ  أسئلة مرنزية ارابط أساسااثير مسألأة غلأناابة غلأسرد 
 يجعلا منهلأغلأجنس من غلأناابة غلإبدغعية وهوياه، وبيقيقة وجوده نفن يقق من غلأارغنم وغلأاطور ما ينف  

  قابلة لألدرس و غلأمقاربة ة ظاهرة أدبي

دبية غلأنشف عن جوهر غلأظاهرة غلأوصذغ نظرنا صلأى غلأمعطى غلأااريخ  باعاباره عنصرغ ميوريا ف  
خلال  وعمق ا، فإن غلأسرد غلأمازيغ  جنس أدب  وغفد على غلأثقافة غلأمازيغية، عرف ظ وره غلأول من
ين غلأدب ناابات غلأشباب، ف  غلأاسعينيات من غلألأفية غلأمنصرمة، غلأذين ياولأوغ ةخ دماء جديدة ف  شرغي

 بطاقة مدهاو غلأثقافة غلأمازيغيةخدمة خير غلأدب من أجل واس ،ونشر قيم فنية وأدبية مغايرة ،غلأمازيغ 
 غلاسامرغر وغلأاجدد ف  صطار غلأسياق غلأسوسيوثقاف  غلأميل  وغلأنون  

 وقد عرفت هذه غلأمريلة ايولات جذرية ف  مسارغت غلأافنير غلإنسان  أثرت على جميع أنماط
غا ا ذاعبير عن فات غلأم مشة وغلأمياصرة لألغلأافنير غلأنونية وغلأميلية، وفايت غلأبوغب أمام غلأعديد من غلأثقا

لفة، وصبرغز خصوصياا ا مما ساهم ف  صغناء غلأثقافة غلأعالأمية، وس ل غلأاوغصل بين غلأيةارغت غلأمخا
نطق أعيد من خلالأه غناشاف غلإنسان ف  غلأعصر غلأيديث، وشنل م ]   ["نما أن هذغ غلأغنى غلأثقاف  

ت وغلأثقافا خالاف غلأثقاف ، وخلخلة غلأمرنزية ومعنى غلأجناسغلإقرغر غلأعلم  وغلأثقاف  بقيم غلأاعدد وغلا
غخل دغلأرغقية، وصعادة قرغءة مفاهيم غلأمقدس وغلأ وية وغلأارغث غلأا  نرسا ا غلأنصوص وغلأناب، خاصة 

ا بع  غلأمجامعات غلأا  اينم ا نظرة نليانية وويدوية، ييث صارت ادرك مدى أهمية اعدد مقوماا 
ر ات غلأاغييا غلأرمزية ف  سياق ممننات غلأوجود غلاجاماع  وغلأثقاف ، وماطلبغلألغوية وغلأثقافية وفعالأيا 

 ، وغلأا  اعمق من خلالأ ا "دور غلأنااب وغلأفنان ف  صعادة صبدغع (14: 2009 ،)غلأياي وغلأاطور"
نقدي غلأفعالأيات غلأرمزية وعقد غلأيوغر مع غلأثقافات غلأنونية غنطلاقا من موقع غلأوع  غلأااريخ  وغلأ

ا ، واطويرهنرية وغلإنسية غلأا  ياطلب ا اعميق وايديث قدرغت واعابير غلإنسان غلأوجدغنيةوغلأمساءلأة غلأف
  (15:)نفسهلأاساجيب لأياجيااه غلأثقافية وغلاجاماعية غلأرغهنة"

ان نغلأشعر غلأذي  وهنذغ سعى غلأعديد من غلأدباء وغلأمبدعين غلأمازيغيين صلأى غلأاخلص من هيمنة
ات يوغلأسرد وغلأمعط غلأاخييل، فجربوغ أجناسا جديدة امزج بين يشنل عمود غلأدب غلأمازيغ  ومرنزه

وغ ف  غلأااريخية أو غلأوغقعية غلأخاصة وغلأعامة بغر  غمالاك أدوغت أو أشنال اعبيرية جديدة، فأبدع
ن ومع اعدد غلأمياولات وغسامرغرها واقدم ا ف  غلأزمن أخذ هذغ مجالأ  غلأقصة غلأقصيرة وغلأروغية 

غلأسرد  موقعا ماميزغ ف  غلأدب غلأمازيغ  غلأجديد، ويافرعان لأاظ ر بوغدرغلأشنلان غلأسرديان ييالان 
غلأقصة  غلأدب  غلأموجه لألطفل ف  غلأسنوغت غلأولأى من غلأعقد غلأرغهن وييقق ارغنما مليوظا، وبوغدر فن

 غلأقصيرة جدغ ف  أوغخره 

  فاح رصين فبدور  ـعلى ندرا ا  ـوقد ساهمت غلأجرغئد وغلأمجلات غلأم امة بالأثقافة غلأمازيغية 
ع د باب غلإبدغع ف  شنل  غلأقصة غلأقصيرة وغلأقصة غلأقصيرة جدغ، وياى غلأروغية أييانا  وساهم غلأم

 مساهماين،غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية ف  اوسيع دغئرة غلابانار ف  قصص غلأطفال، فس لت، أي هااين غلأ
فن   ناابة غلأدبية وخلق وع غلأدخول بجرأة وثقة ف  مجازفة أدبية لأاطوير مف وم غلأعلى غلأمبدعين 

ع روح موأدب  شق طريقه نيو ارسيخ فن غلأسرد غلأمازيغ  ف  صطار عملية غلاساجابة لألاطور غلأمافاعل 
س غلأدب  غلأمريلة وظروف ا وماطلباا ا، وبعد أن اوفرت لأه غلأعناصر غلأساسية غلأا  اؤثر ف  اوسع غلأجن

وجود واوغار ف  غلأطباعة واعاقب سريع لأمجيال وواطوره من وجود جم ور مازغيد وماميز ف  نوعياه 
  (100: 1994 ،)ييياويا مبدعين قادرين على امديد غلأجنس جزئي
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نموه، ين ساهما بدورهما أيةا ف  ظ ور غلأسرد غلأمازيغ  ويولابد من غلإشارة صلأى معطيين أساس
 وهما :

بوايرة سريعة ورصينة على غلأذي غشاغل  "مازيغ  غلأيديثغلأخطاب غلأ"ظ ر هذغ غلأسرد ف  صطار  –1
"أسئلة  مشروعية غلأثقافة غلأمازيغية ف  ظل غلأنظام غلأثقاف  وغلاجاماع  غلأعالأم  غلأجديد، وغلأذي طرح

ف  صنااج  ورمزية مافاعلة بدورها جديدة يول غلأذغت وغلأمجامع وغلأثقافة وغلأااريخ وغلآخر نأنظمة مادية
ديث، وغلأذي اميز نذلأك، باندفاع وغةح نيو غلأاي ، (93: 2008)غلأجطاري وغلأعمري  غلأذغت غلإبدغعية"

" ممارسات أخرى من غلإبدغع نالأمسرح وغلأدب  صلأى غلأاجاوز من خلال فخلق يافزغ فعالا لألسع 
: )نفسه غلأاخييل  غلأسردي)غلأقصة، وغلأروغية( وغلأسينما وغلأاشنيل، لألاخلص من سلطة غلأنماذج غلأرسوبية"

93)  

وهيمنة غلأفن   ا غلأرغبة غلأنيدة وغلأقوية ف  غلأخروج من عباءة غلأاقليديوصلأى جانب هذه غلأغاية غلأا  امثل  
 ،غلأشعري ف  صطار اجريب غلأسرد غلأمازيغ ، ايةر رغبة أخرى أذناها غلأخطاب غلأمازيغ  غلأيديث

اامثل ف  غقايام مجال شنل غمايازغ أدبيا وثقافيا لألنااب وغلأدباء غلأمغاربة غلأذين يناجون بالألغة غلأعربية 
 ، وشنل منفذغ أساسيا نيو عصرنة غلأدب غلأمازيغ  وايديثه  2ىغلأفصي

، من طور غلأسرد غلأمازيغ  بمريلة غلاناقال غلأا  عرف ا غلأدب غلأمازيغ ، وما يزغل غرابطت نشأةـ  2
ا ية غنطلاقغلأشف ية صلأى طور غلأناابة، وغلأا  يامت على غلأمبدعين صعادة غلأنظر ف  غلأخصائص غلأدبية غلأفن

غلأجدة  بأن غلأناابة ااوجه صلأى مالق مخالف، ومثقف أنثر درغية وصطلاعا وأنثر اطلعا صلأىمن غلأوع  "
 وغلإاقان، وأن ا امنح غلأقارئ فرصة غلأعودة صلأى غلأعمل لألمساءلأة وغلأبيث وغلأاقييم  

ب  وغنطلاقا من هذغ غلأوع  غلأجديد غلأذي فرةاه غلأاغيرغت وغلأابدلات غلأسياقية لألإنااج غلأد
لأناابة من ا ايمله غأ غلأمبدع ف  غلأافنير غلأوغع  وغلأم موم بأدوغاه و اقنيااه ]   و ياأثر[ بمغلأمازيغ ، سيبد

لأدبية غشارغطات وما اخلقه من غعابارغت وظروف، وبما اسالزمه من وع  ومسؤولأية بسياقات غلأناابة غ
ناابة ساسا بالأ، فنان غلألجوء صلأى غسارفاد غلأشنال غلأسردية غلأمرابطة أ(8: 2005 ،)أزروغلوخصائص ا

 .من غلأثقافات غلأوطنية وغلإنسانية، ومن ا غلأقصة و غلأروغية

لإنااج غنطلاقا من بدغية غلأقرن غلأيالأ ، بدأ غلأدب غلأمازيغ  غلأجديد يش د اطورغ وغةيا ف  غو
لأمعاصرة، غلأسردي غلأذي اجاوز غلأبدغيات غلأولأى و غندمج ف  يرنية غلإبدغع دغخل غلأثقافة غلأمازيغية غ

صة من أجل خلق لأغاا م وأسالأيب م غلأخا رف مياولات هامة يقوم ب ا غلأقصاصون وغلأروغئيونوبدأ يع
لأذي غ غلأناف  وصن لأم ييقق بعد غلأارغنم ،وغلأمنزغية عما هو سائد ومعروف ف  غلأنساق غلأاعبيرية غلأاقليدية

 يايح لأه غلاناقال من مريلة غلأاأسيس صلأى مريلة غلأاأصيل  

 قضايا فنية ومعنوية

مازيغ  ظ ور غلأسرد غلأمازيغ  بالأنقاش يول طبيعة هذغ غلأفن ف  علاقاه بمف وم غلأدب غلأغرابط 
ن قيم بإشنالأية غلأصالأة وغلأيدغثة ونل ما ياعلق ب ا م ملاصقةغلأمعاصر، ويول قةايا معنوية وفنية 

 وأسئلة ارابط بالأارغث وغلأ وية وغلأاجديد وغلأذغت وغلآخر   

ن غلأسرد غلأمازيغ  نشأ ف  صطار غلأعصامية، فجل غلأقصاصين وصن أول ما يجب غلإقرغر به هو أ
غلأقسام  وغلأروغئيين أاوغ صلأى غلإبدغع من خلال غلاياناك أو غلأامرس على غلأقرغءة غلأسردية غلأا  وفرا ا لأ م

ريبا قغلأاعليمية وغلأفةاءغت غلأجامعية غلأا  عرفوغ من خلالأ ا أن غلأسرد فن أدب  مرابط بالأناابة وصن نان 
ام  غلأيناية، وأنه مؤشر على اشنل افنير أدب  جديد ين ، أيلأه ف  غلأارغث غلأشعب  غلأمازيغ  مشابه من
يرنة سوسيوثقافية وغعدة ويديثة ااوخى صةفاء أبعاد عصرية على غلإبدغع وغلأمجال غلأثقاف  غلأذي  صلأى

 يايرك فيه 

                                                 
بالنسبة للروائيين والقصاصين المغاربة الذين أبدعوا باللغات الأجنبية، لاسيما الفرنسية، فقد ارتبطوا بالثقافات أما  - 2

انتمائهم إلى فضاء الثقافة المغربية الوطنية، وتم  الأجنبية التي أبدعوا في نطاقها، وأثير نقاش حاد وطويل حول مدى
 التعامل معهم بكثير من الحذر والريبة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. 
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صص قت ف  شنل وخلفت هذه غلأعصامية غلأاباسا وادغخلا بين غلأشنلين غلأجديدين، ف ناك "روغيا
، (121: )أقةا ، مرجع سابق طويلة، أو روغيات قصيرة، اجمع ف  اقنياا ا بين غلأنمطين غلأسرديين"

ف  نلي ما طرغئق بناء غلأشخصيات واطور غلأيدغث وعرة ا وأشنال وصف غلأفةاءغت ماثل فاا
لأعبد  azrf akucan ، على سبيل غلأامثيل، ف  نل من روغيا وغلأمننة واوظيف غلأزمنة، وهذغ ما نجده

غلألاين ااميزغن بالأارنيز غلأشديد ف  عر   4لأميمد بوزنو x tama n tsarrawtcri it و 3الله صبري
   غلأيدغث وغلأشخصيات وف  ميدوديا ما ف  غلامادغد غلأزمن  وغلأمنان 

وغةيع ا، لب غلأعمال غلأقصصية وغلأروغئية صلأى غسال ام غلأااريخ وغلأعودة صلأى غلأارغث ف  مغوالجأ أ
 غفيةمننة غلأجغرخلال ذلأك، غلأاعبير عن غلأ موم غلأذغاية أو غلأجماعية غلآنية، فايافظ بأسماء غلأ اولأة، منمي

ام أزيزغ    وأنوغل وبن  سعيد وبن  أنصار وأنادير وغلأدغرغلأبيةاء وأنلم من مدن غلأبلاد وقرغه نالأناظور
نالأشاعرة ااونرغت  ورةوغلأشخصيات غلأااريخية غلأمش  ،وبرسلونةنأمساردغم وبع  يوغةر غلأم جر 

منيا زوبأيدغث مةبوطة  ،ف  عمل نجيب سيفاو وعبد غلأنريم غلأخطاب  ف  أغلب أعمال غلأنااب غلأريفيين
غلأة لأاجعل من ا رموزغ دمثل يادث عمر غلأردغد غلأذي وظفه ميمد بوزنو ف  روغياه " جار أو جار"، 

لأااريخ ، لأذغا  بالأموةوع ، وغلأيوم  باغ على ما يمور به غلأوغقع غلأرغهن، لأذلأك غالأبا ما يادغخل في ا
صلب ا  وغلأخيالأ  بالأوغقع ، وغلأخاص بالأعام، واافاعل في ا "نثير من غلأمؤثرغت وغلأعوغمل، وااآزر ف 

لأياولأد  ،(72 :2006المولودي) عناصر وموغد ماباينة، اانامل جميع ا ف  غلأن اية لأايديد ملامح ميددة"
 قومات غلأاشويق ولأذة غلأقرغءة  عن نل ذلأك نسيج سردي يشمل غلأعديد من م

ن وف  هذغ غلأمجال، وصن نانت غلأقصة أو غلأروغية ف  غسايةارها لألااريخ  أو غلأارغث  اصدرع
ياس اصور طوباوي وط رغن  ف  اقديم غلأماة ، ماخذة من غلأثقافة غلأمازيغية غلأصيلة أساس ا ف  ق

   وغلأوغقع غلأذي يعج بالأعجائب  وغلأغرغئبغلأاطور وغلأاغير، ومساثمرة "جوغنب غلأجاذبية ف  ارغث ا غلأعام 
غلأعديد  فإن ،(8 :مرجع سابق زروالأ) وغلأخيالأ    وبانوع أنماط غلأين  وغلأدغء    و غلأاشخيص غلأفن "

من ا )أي غلأقصص وغلأروغيات( يظل قريبا من اقنيات غلأين  غلأشعب  ف  غلأاقديم وغلأوصف واسلسل 
ساقيم غلأاصاعدي لألبنيات غلأسردية وغلأاطور غلأخط  غلأمغلأوقائع واطورها، فيغلب علي ا طابع غلأاسلسل 

قص من وغلأوغقعية غلأبسيطة ف  اناولأ ا لألمةامين وسردها  ويعد هذغ غلأمر طبيعيا ولا ين ،لألشخصيات
 :قيمة غلأعمال غلأسردية غلأا  ااميز به نظرغ لألاعابارغت غلأاالأية

ا ، أقة) لأسلطة غلأوغقعية،يدغثة هذغ غلأجنس غلأدب  جعلاه يساند صلأى وغقعية بسيطة، يخةع   1
بعد  ياى يظل قريبا من صمنانيات غلأمبدع وغناظارغت غلأمالق  غلأذي لأم يامرس (124 :مرجع سابق

 بالأقرغءة غلأسردية 

( وبذلأك غلأخارج ،)     غلأسرد، ف  أصله، ممارسة "ااوسط غلأمسافة غلأنامنة بين غلأذغت وغلأعالأم  2
الك لأاء وغلأظوغهر عبر عملية خلق معان ودلالات اصبح غلأممارسة غلأسردية ألأفة غلأذغت مع غلأشي

من ييث  ،لأنشأة قريبة، وانون عملية غلأخلق هذه ف  مريلة غ(51 -50 : 2009.الطائي) "غلأظوغهر
 ومباشرة من ييث غلأدلالأة   ،غلأمسافة

أغلب  ت  هيمنة موةوعا  غلأرف  وغلأ وية باصور نةالأ  على مجمل غلأمان غلأسردي جعل3
لأااريخ واياول، من ثمَ، أن اوظف غنب غلأفنية وانشغل بالأمعنى و"غلأرسالأة"، غلأعمال ا مل غلأجوغ

ةف  غلأاعبير ياى وه  اسعى صلأى ذلأك عبر سياقات معينة اوغلأارغث وغلأوقائع غلأيقيقية من أجل 
 علي ا معان ودلالات مانوعة 

اء غلألغوي وف  ما ياعلق بالأجوغنب غلأفنية ف  هذغ غلأسرد، فإن أول ما يلفت غلاناباه هو غلأبن 
لأنصوصه، صذ يغلب علي ا غلأطابع غلأاقريري غلأمباشر، ييث لا ااماع برمزية نبيرة لأن ا اباعد عن 

                                                 
ستين صفحة من الحجم الصغير المكتوبة  الرواية بحرفي التيفيناغ واللاتيني، ونصها السردي لا يتجاوز كتبت هذه  3

مما يجعلها أقرب من قصة مطولة منها  صورة الأسطر، كما أن عناصرها السردية محدودة ومركزةبخط عريض والمح
 لرواية.

صفحة من الحجم الصغير والمحدودة الأسطر، ويتشابه نسقها السردي ونسق السرد في  130صدرت هذه الرواية في  4
 مو الأحداث وتتطورها.القصة من حيث التكثيف أوالتركيز على صعيد كل من اللغة والشخصيات ون
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غلأجزئيات غلأوصفية ودقائق ا، لأااميور يول مظاهر غلأشياء ومعالأم ا غلأخارجية، ولا اساعمل غلأزخم 
لألانوع وغلأاعدد عند غلأناف  من غلأصور وغلاساعارغت لألرق  بمساوى غلأسلوب وصعطائه طاقة دلالأية 

 غلأقرغءة وغلأاأويل 

، فاأا  غلألغة ف  5نما أن هذه غلأعمال اظل يائرة بين غلألغة غلأميلية غلأيومية و"غلألغة غلأجديدة"
بعة ا مرابطة أشد غلاراباط بالأاعبير غلأميل  ف  اشنلاا ا غلأمجازية وف  بناءغا ا غلأمأثورة باساثمارها 

وباوظيف ا  (144:سابق مرجع أقةا  ،) ة، وغلأشاعرية أييانا،لألاعبيرغت غلأمسنونة غلأبليغة وغلأساخر
لألقاموس غلأارغث  غلأميل  بنثافة وزخم  ويأا  بعة ا غلآخر مغرقا بالانشغال بالألغة غلأجديدة غلأيديثة، صلأى 
يد يجعل ا غلأعنصر غلأمرنزي بدل غلأيدث وغلأشخصيات، فاطغى مفردغت غلأمعجم غلأيديث وااوسع 

 يدة غلأا  يصعب على غلأقارئ فك شفرغا ا و اعقب معاني ا غلأارغنيب وغلأسالأيب غلأجد

 أما من ييث بنية غلأنصوص، فإن غلأعديد من ا يخةع لإنرغهات غلأبناء غلأصل  ف  فن  غلأقصة
    ااشابهوغلأروغية، وياقيد بآلأيات غلأسرد وقوغنينه غلأاقليدية، وينشف عن هيمنة برنامج سردي جاهز  ف

دغث زمن  وارايبه، ومن ييث وصف غلأمننة واقديم غلأشخصيات وغلأيف  بناءغا ا من ييث غلأاصاعد غلأ
ا بأجزغء بطريقة اقليدية بسيطة، فقلما نعثر عن اشظ  هذه غلأعناصر دغخل غلأبرنامج غلأسردي عبر اسريب 
 ة مخالأفة وأقساط مافاواة ف  موغقع ا ومساياا ا، وعبر افنيني ا وصعادة ارنيب ا وفق منطق جديد ورؤي

 Jar u jarمثيل لا غلأيصر: اهناك أعمال سردية ماميزة، نذنر من ا على سبيل غلأورغم ذلأك، 
 ولأليبيب فؤغد،  tamssumantوسم غلأخطير، اغلأقلأب   imula n tmektitولأميمد بوزنو، 

it d imikgTawar و ، انولأميمد أنatTawgr   غساطاعت أن ابرز بسماا ا  6لأرشيد نجيب
 أقةا  ف  :غلأخاصة غلأا  يددها غلأبايث ميمد 

 غلانفلات من صسار غلأوغقعية غلأبسيطة ف  بنياا ا  -

 غلاشاغال على غلأاناصات غلأسردية  -

 غساثمار غلأوغقع  لأجعله مادة ينائية ف  سياق صبدغع  ماميز يعطي ا نن ة خاصة  -

 غسابطان غلأشخصيات عبر غلألغة  -

 افنيك غلأشخصيات ف  غلأزمنة وغلأمننة  -

، ف  بع  وجوه غلأاجريد وف  بع  سمات غلاشاغال على غلألغة وغلأميااناصات -
 غلأمونولأوج غلأدغخل  

 لأغة منثفة وشاعرية   غلأارنيز على غلأاجربة غلإنسانية وغلاجاماعية ف -

   

 

 العلاقة مع التراث الشفهي: القطيعة والتواصل

                                                 
أقصد بمصطلح )اللغة الجديدة( تلك اللغة التي يحاول من خلالها المبدعون والفاعلون في مجال الثقافة الأمازيغية  - 5

مستوى القاموس والبنية الصرفية، خاصة في الكتابة، من أجل تسهيل عملية التواصل فيما بينهم وضمان  توحيدها على
نتشار، وتتضمن الالتزام باستخدام الألفاظ والمصطلحات المستحدثة والجديدة وبالانضباط فضاء أوسع للقراءة والا

 لقواعد كتابية محددة مهما اختلف ملفوظها. وهي تقترب مما يمكن تسميته )بلغة فصحى( أو )لغة عالمة(.
بطرق متفاوتة وبدرحات مختلفة تتضمن هذه الأعمال الإبداعية السردية، التي أوردناها على سبيل التمثيل لا الحصر،   6

نادرا ما نجد هذه السمات والمقومات مجتمعة أو تكاد تكون كذلك في عمل و بعض السمات والمقومات المذكورة أعلاه،
   من الأعمال في حد ذاته.
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 قافاتقد يبدو أن نلا من غلأروغية وغلأقصة غلأقصيرة، باعابارهما جنسين أدبيين وغفدين من غلأث 
يث ميمد يرى غلأبا غب غلأجنبية، لا يماان بأي صلة لألاقالأيد غلأدبية غلأمازيغية غلأعريقة  صلاأنه ـ نماوغلآد

ة أنل  صالأي  ـ وصن نان هذغ صيييا على مساوى غلأخطاطة غلأجناسية وغلأجمالأية، فالأروغية وغلأقص
عاماد لأ ما ف  غلاغلأقصيرة يؤشرغن على قطيعة مع غلأجناس وغلأنصوص غلأاقليدية على مساويين، ينمن أو

لأشف ية  غعلى غلأناابة، وياجلى ثاني ما ف  غياب مشابه أو نظير لأ ذين غلأجنسين ف  غلأاقالأيد غلأدبية 
من  مرغرفالأنااب وغلأمؤلأفون غلأمازيغيون غلأذين يبدعون ف  صطار هذين غلأجنسين غلأدبيين ين لون باسا

 جات زغخرةاقليدي غلأشف  ، فارد هذه غلإنااغلأمان غلأدب  غلأاقليدي لأاطعيم صنااجاا م بعناصر غلأدب غلأ
ك غلأشف   بالأمثال وغلأينايات غلأشعبية وغلأشعار غلأاقليدية وقائمة على عمق ااريخ  أصيل، جاعلين بذلأ

   (Salhi 2004 : 133)ف  خدمة غلأمناوب

اوجان، وغلأقصة غلأقصيرة "ياعايشان، ولأنن ف  خطين ماوغزيين ياموهذغ ما يجعل غلأيناية غلأشعبية 
، ويجعل من  (138  :مرجع سابق أقةا ،) ف ما خطان ياباعدغن، ياقاربان، ياماسان، ياقاطعان"

، ويجعل غلأارغث غلأشعب  غلأمازيغ  ـ نأيد أوجه غلأ وية غلأصيلة ـ ييل ف  غلأسرد غلأروغئ  ويناشر فيه
  :جع سابقئ ، مرغلأطا) غلأعلاقة بين غلأذغت وغلأسرد علاقة اوغصلية مافاعلة، ولأيست علاقة انافرية طاردة

اماءه صلأى ، علاقة يمد من خلالأ ا غلأموروث غلأشعب  لأغة غلأسرد وبناءه بعناصر غلأاميز غلأا  ايدد غن (52
 غلأثقافة غلأمازيغية واؤند غنخرغطه في ا 

ولأعل أنثر غلأشنال غلأسردية غلأمازيغية غلأاصاقا بالأارغث غلأشعب ، وخاصة غلأيناية، ه  قصص 
دعين ف  هذغ غلأمجال عادوغ صلأى غلأينايات غلأشعبية وجعلوغ من ا قصصا اربوية غلأطفال، صذ أن أغلب غلأمب

موج ة لألصغار، مناوبة بلغة جديدة ويسيرة ومعروةة ف  صيغ مخالفة ومانوعة وبطرغئق فنية اساثير 
  فجل هذه غلأقصص، وغلأا  نشرها غلأمع د غلأملن  (8: مريع سابق ،زروغلأ) غلأفةول واغري بالأقرغءة

، عادت صلأى صيياء غلإبدغعات غلأشعبية غلأقديمة غلأا  اعابرها اجليات أساسية لألوجه 7مازيغيةلألثقافة غلأ
غلأثقاف  غلأمازيغ  غلأمشرق وغلأمنير، فانُاق  ما ياماشى من ا مع روح غلأعصر ف  غلأمةمون و غلأشنل 

ات معا، ثم صيغت عناصر هذغ غلأارغث ف  قوغلأب فنية وغفدة أو ةُمّنت ننصوص خلفية دغخل صنااج
  (8 :زروغل، مرجع سابقأ) خاصة

 صن غلأطابع غلأغالأب على هذغ غلأنوع من غلأسرد، على مساوى غلأمةمون، هو غلأرجوع صلأى ينايات
اميز هذغ غلأييوغنات غلأمشوقة، وعوغلأم غلأقرية غلأشاعرية، وقيم ا غلأاقليدية، أما على مساوى غلأشنل، في

لاساعاةة غ خطاطا ا غلأسردية غلأعامة  علاوة علىغلإنااج بالايافاظ ببنية غلأنصوص غلأصلية وغلالأازغم ب
غلأطقس عن منوناا ا غلأا  "القى مقوم ا غلأاعبيري وغلأدلالأ  من خلال فعل غلأالفظ وغلأاخيل وغلأبناء و

لأوغن وغلأصور وانويع شنل غلأطباعة وغساخدغم غلأ باساخدغم غلأرسومات (99 :2006 غلأياي ) غلأمييط ب ا
 غلأنااب  وطرغئق اوزيع غلأنص دغخل غلأمؤلأف أو

د من أجل ويمنن غلأقول صن غلأاوغصل بين غلأيناية غلأشعبية غلأمازيغية وأشنال غلأسرد غلأجديد غعُامِ 
 غث غلأشف  ادبير عملية غلاناقال من غلأشفاهة صلأى غلأناابة بأنبر قسط ممنن من غلأمرونة وغلأيسرلأن غلأار

  ، نما فاق غشاغالأ م غلإبدغعيوفر مادة غزيرة من شأن ا أن ايسر مج ودغت غلأمبدعين غلأشباب واوسع آ
م طار غلأعايوفر لأ م عاطفة قوية ودغفئة يرقد بدغخل ا غلأوع  غلأعميق بأبعاد غلأممارسة غلأسردية دغخل غلإ

 غلأرغهن لألثقافة غلأمازيغية 

 

 خاتمــــة 

                                                 
الإصدارات الأعمال السردية الموجهة إلى الطفل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتكاد تنعدم هذه  صدرت جل - 7

في هذا النطاق خارج المعهد. وإن وجدت فالطابع الغالب عليها هو البساطة المفرطة في الحكي والكتابة والتقديم، كما في 
  أريف إينو".قسيسن نالمجموعة الحكائية الوحيدة التي صدرت بالريف للشاعرة عائشة بوسنينة تحت اسم " ت



 السرد في الأدب الأمازيغي الجديد

31 

 غساطاعت أن ف  غلأدب غلأمازيغ  غلأجديد، لازغلأت ف  طور غلأنشأة، رغم أن غلأممارسة غلأسردية
يمنن قرغءا ا ودرغسا ا ووصف ا، مادة ااطور باطرغد مليوظ ف  غنسجام مع باق  عناصر اوفر مادة 

غلأمش د غلأدب  غلأمازيغ  غلأعام غلأذي يعيش يالأة من غلأنشاط وغلأيرنية بفعل انام  غلأوع  بقيمة غلإنااج 
 غلأثقاف  وجدوغها ف  ايريك بنيات غلأمجامع وانشيط ا 

دب ة وروغية، بمخالف أنوغع ما واوج اا ما، اغن  غلأصن غلأشنال غلأسردية غلأمخالفة، من قص
 يير، واعدغلأمازيغ  غلأمعاصر بأنماط اعبيرية اةف  عليه أبعادغ جديدة مرابطة بمف وم  غلأيدغثة وغلأاغ

ف   لألانخرغط بخلق ميفل جديد لألالق  ينون فيه غلأمالق /غلأقارئ لأ ذغ غلأدب أنثر غنفاايا وأنثر غساعدغدغ
   ة غلأساعية صلأى اغيير أنماط غلأافنير غلأسائدة أو صلأى اطويرها وايديث ا غلأمشاريع غلأثقافي
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  المنهجوالتاريخ الأدبي الأمازيغي: بين الضرورة 

  يشــو بنعيسى

 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

L’objectif de l’article est de clarifier trois points essentiels pour toute réflexion 
sur l’histoire de la littérature amazighe. Le premier point aborde l’idée selon 
laquelle la recherche en matière de la littérature amazighe ne peut être 
bénéfique si elle n’est pas fondée sur un travail préliminaire de l’histoire 
littéraire. Le deuxième montre qu’une critique littéraire basée sur des méthodes 
scientifiques et sur une typologie des genres littéraires est également tributaire 
d’un travail préalable sur l’histoire littéraire. Le troisième point met en relief la 
nécessité d’asseoir l’histoire littéraire amazighe sur des fondements 
scientifiques propres. 

ير ف  ي دف هذغ غلأمقال صلأى غسايةاح ثلاث نقط أساسية، ابدو غلأياجة ماسة صلأي ا نلما ام غلأافن
افات ثقمثل هذه غلأنقط جدوى وفيوى ممارسة غلأااريخ غلأدب  ف  نل غلأاغلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ   و

 غلإنسانية 

لأطريق ييسر ويم د غغلأااريخ غلأدب  عمل ةروري ينبغ  أن ُفنرة مفادها أن غلأنقطة غلأولأى  اناقش
س ف  اأسي ،باعاباره عملية اجميع واصنيف وارايبفيساهم، أمام غلأبايثين ف  غلأدب غلأمازيغ ، 
 واشنيل نظرية أجناسية أدبية هامة 

ت ى غلأنظرياألأة درغسة غلأجناس غلأدبية وفق من جية علمية اساند صلأاؤند غلأنقطة غلأثانية على أن مسو
مةبوط وغلأنقدية غلأدبية ومناهج ا غلأيديثة، لا يمنن ا أن اام دون وجود مان أدب  معروف ف  نشأاه 

 ةمن ،اشنليمنن أن غلأاعرف على أهم غلأناابات غلأا   ودونعلى مساوى سيروراه وايقيبه غلأزمن ، 
 لأيا معينا وفق منظور قرغئ  ما انزيايا جمغ ،ريخيةالك غلأسيرورة غلأاا

  وفق غلأنقطة غلأخيرة، ف  هذغ غلأمقال، ةرورة غلأاأسيس لألااريخ غلأدب  غلأمازيغ اعالأجف  يين 
  منظور علم  من ج ، ياجاوز بشنل أو بآخر غلأميددغت غلأساسية غلأا  قام علي ا غلأااريخ غلأدب

  غلأمعامدة ف  غلأاأريخ لأمدب غلأعرب  عموما وغلأمساعارة من غلأطرغئقغلأمغرب  

يشنل هذغ غلأمقال اامة اأملية لأمعمال غلأا  أعطى غنطلاقا ا مرنز غلأدرغسات غلأفنية وغلأاعابير و 
غلأدبية وغلإنااج غلأسمع  غلأبصري بالأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية، خلال غلأمائدة غلأمساديرة غلأا  نظم ا 

 1  2004ف  يولأيوز 

 ة غلأااريخياور غلأمشار صلأي ا آنفا، لابد من غلأاعرف على أهم دوغع  غلأاأسيس لأممارسوقبل اناول غلأم
   عرف ا غلأمازيغية خلال غلأسنوغت غلأخيرةاغلأدب  غلأمازيغ  غلأمغرب ، ف  سياق غلأن ةة غلأا  

 

 

                                                 
ةمن منشورغت غلأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية، ف  نااب ييمل عنوغن: نشُرت أعمال هذه غلأمائدة غلأمساديرة،    1

  "ااريخ غلأدب غلأمازيغ  مدخل نظري"
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 دواعي التأسيس لممارسة التاريخ الأدبي الأمازيغي .1

ار ين غلاعابلأم اأخذ بع هأن غلأمدغخل غلأمعامدة لإعدغد ف  مجال غلأااريخ غلأدب  غلأمغرب  غلأبايثيلايظ 
 نون غلأدبغلأمنون غلأثقاف  غلأمازيغ ؛ صذ لأم ييظ هذغ غلأخير، ف  اقديرنا، باهامام مماثل لأما عرفه م

غلأمناوب بالألغة غلأعربية وغلألغات غلأجنبية غلأخرى خاصة غلأفرنسية  ومن غلأمسوغات غلأعلمية 
الأذغت من ، ف  هذه غلآونة بغلأااريخ غلأدب  ب ا هذغاب لأنيفية غلأا  نُ وغلأموةوعية لإعادة غلأنظر ف  غ

 ما يل : ،مسار غلأثقافة غلأمغربية

  اعدد غلأدب غلأمازيغ  وغناه وانوعه، وشساعة فةائه 

  ن فه غلأبايثوهامام بالألغة وغلأثقافة غلأمازيغياين وبالأموروث غلأدب  سوغء من خلال ما خلغلاازغيد
لأمازيغ ولاسيما غ ،ل، أو ما قام به غلأبايثون غلأمعاصرون غلأمغاربة عموماغلأنولأونيالأيون غلأوغئ

 من م؛

 مشا غلأوةع غلاعاباري غلأجديد غلأذي أصبيت ااماع به غلألغة وغلأثقافة غلأمازيغياان، أعطى ها
 لألبيث وغلأنبش وغلأنشر لألموروث غلأثقاف  غلأمازيغ ؛

 ا يئة غلألغة غلأمازيغية من ناييا  غلأوةع وغلأمان؛ 

 لأ  ر غلأدب غلأمازيغ  بشقيه غلأشف   وغلأمناوب منونا أساسيا لأمدب غلأمغرب ، وبالأااغعابا
 فالأاأريخ لأ ذغ غلأدب لا يساقيم بإغفال رغفد م م من روغفده غلأساسية؛

 لال ربية من خصعادة غلاعابار لأمدب غلأمازيغ  وجعله يابوأ غلأمنانة غلألائقة به دغخل غلأمدرسة غلأمغ
 ة؛ فية لألناشئأهم أدوغت غلأانشئة غلاجاماعية وغلأدبية وغلأفنرية وغلأثقا عابرغلأذي يغلأنااب غلأمدرس  

 ية اطور مف وم ااريخ غلأدب نفسه ومياولأة ايديد مجالات غشاغالأه وعلاقاه بالأيقول غلأمعرف
ن ميليا غلأخرى غلأمااخمة لأه، من خلال غلأعمال غلأنظرية غلأعلمية وغلأناديمية لأثلة من غلأبايثي

 ودولأيا؛

 غلأالق  وغلأقرغءة وغلأاأويل، أعادت غلاعابار لألمالق   ياتا ام بالأدب على مساو 2رياتظ ور نظ
 لقارئ على نيو خاص لأعموما و

اأمل صذغ نانت هذه ه  غلأمسوغات غلأعلمية وغلأموةوعية غلأا  سميت بالأافنير ف  اعميق غلأنظر وغلأ
غرب  فإن وغقع غلأدب غلأم، ف  غلأاأريخ لأمدب غلأمغرب  عموما، وغلاعاناء بجانبه غلأمازيغ  خصوصا

ا  يمثل ا بما لا يدع مجالا لألشك، بأن غلأدب غلأمازيغ  يشنل غلأوجه غلأثان  لألعملة غلأوغيدة غلأيؤند، 
به صلأى  غلأدب غلأمغرب   ومع ذلأك، فإن غلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ  اعوقه عدة صعوبات، لا يمنن غلأمة 

 ا  معرفة طبيعا على غلأقل، اجاوزها أو غلأمام دون 

ف  صخرغج غلأنص وغلأقارئ خصوصا، باخالاف أنوغعه، دورغ أساسيا يلعب غلأمالق  عموما  
  نة ماميزة فالأنظريات غلأا  امنح غلأقارئ وفعل غلأقرغءة مناب غلاهامامغلأدب  صلأى غلأوجود  ومن ثمّ، يجب 

   نظرية غلأدب عموما وف  مجال غلأاأريخ غلأدب  على نيو خاص 

 عترض التأسيس لممارسة التاريخ الأدبي الأمازيغي؟ما هي الصعوبات التي ت .2

يشاغل غلأمان غلأذي ثم صن غلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ  عدة مشانل؛ من بين ا، أنه لأم ينطلق بعد،  يوغجه
غير موثق  صنه مان ؛من جا ملائما ف  غلأاناول وغلأدرس غلأبايثياسم بخصوصيات افر  على  عليه

من قبل  جُمعما  ه من ييثاباين، هذغ بالإةافة صلأى غلألغوية 3ويعات"وشف   ف  بع  "غلأان ،بيبليوغرغفيا

                                                 
نظرية فعل غلأقرغءة: ومن منظري ا روبرت ياوس ونظرية غلأاجاوب، و  من هذه غلأنظريات خصوصا: نظرية غلأالق ،  2

 ووولأف غونغ صيزر    
) Joshuaسوسيولأسانيات لأغلأذي وظفه فيشمان ف  مجال غ "sétiéles variرنس  "  نقصد بالأانويعات هنا غلأمف وم غلأف 3
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فارة ما قبل غلأيماية وصبان ا، وبين ما جمع ف  غلأعصر غلأيديث من قبل غلأدغرسين  ف غلأبايثين غلأغربيين 
 غلأمغاربة 

ل دغخم صلأى ديسانن غلأاأسيس لألاأريخ غلأدب  غلأمازيغ  ينبغ  أن أغلأخلاصات غلأمشار صلأي ا أعلاه  افيد
ع    وقد بينت بعلي ا غلأااريخ غلأدب  غلأعرب  ف  غلأمشرق اأسسبالأةرورة نالك غلأا   لأيستمعرفية 

لأ وية غغلأعمال أن اعامل غلأمغاربة، وغلأميدثين من م خصوصا، مع ثقافا م غلأعالأمة غسا دف غلأبيث ف  
عوغ وقد ابصيصية  غلأثقافية "فياولأوغ انظيم فروع ا ف  ذغنرا م وابيان وظائف ا غلأاوييدية وغلأاخ

 ( 72: 1996 غلأمشارقة من اجيا يينا وخالأفوهم طورغ آخر" )مفااح،

ش ء ة وعليه، "فإن صعادة غلأنظر ف  ايقيب ثقافة غلأمغرب بناء على ظروف عالأمية وج وية ودغخلي 
ف وم نيف يمنن صعادة غلأنظر ف  مف ،(67يفر  نفسه على غلأبايث غلأوغع  بما يروج يوغلأيه " )نفسه: 

ذلأك ن يام ألا ينبغ  أثم ؟  بعين غلاعابارالف منونااه مخخذ أاريخ غلأدب  غلأمغرب  على نيو يسمح بغلأا
غت ثيا وصنما ينون نايجة لأقرغءبوفق "ماطلبات معرفية وعلمية )   (، ياى لا ينون غعاباطيا وع

أمل ف  لاصة لألاواأويلات لأماون، ونايجة اأمل مسار ااريخ غلأمغرب غلأسياس  وغلأثقاف  وغلاجاماع ، وخ
 (67ذلأك غلأمسار ")نفسه: 

 دب عمومابالإةافة صلأى غلأمشانل غلأا  يوغج  ا غلأدب غلأمازيغ  غلأمشار صلأي ا سلفا، فإن ااريخ غلأ
اد غلأذي غالأبا ما "لا ين اعارةه عدة صعوبات ارابط أساسا بمف ومه وبماهياه وبعلاقاه بموةوعه

نه لا مرنب، وغالأبا ما يايدد بغيره أو بغير ذغاه، لأ يساقر على ذغت ميددة بعين ا، ]لأنه[ موةوع
دة صن على من ثم، فإن صشنالأية غلأااريخ غلأدب  لأ ا اجليات ماعد ،(61: 2003يملك ذغاه ويده" )بويسن، 

 مساوى غلأمف وم أو غلأممارسة  

 ؟عموما للتأريخ الأدبي ما هي تجليات الإشكالية الأساسية .3

 . الإشكالية المفاهيمية1.3

 ا ما يطرح غلأاأريخ غلأدب  عموما، ف  غعاقادنا، صشنالأية مزدوجة؛ من ا ما ياصل بالأمف وم ومن
 :غلأسؤغلأين غلأاالأيينانبع مشروعية م ثيرابط بالأممارسة  من 

لأيديث غيمنن  لأماذغ ينبغ  اناول صشنالأية غلأااريخ غلأدب  ف  جانبي ا غلأمف وم  وغلأممارسا ؟ وهل
 لأااريخ غلأدب  على هذغ غلأمساوى؟فعلا عن وجود صشنالأية ف  غ

ر صلأي ا يقاة  غلأجوغب عن هذين غلأسؤغلأين، ف  غلأبدغية، غلأوقوف عند نوغة هذه غلإشنالأية غلأمشا قد
 ان موغزغنويسب ما جاء به "نليم ،سابقا، ومياولأة ملامسا ا ف  صيدى اجلياا ا، غلأا  اايدد، ف  رأينا

Clément Moisonق  لأخاصية غلأعلمية لألااريخ غلأدب ، صلأى جانب با، ف  مدى صمنانية غلأيديث عن غ
يفر   فإن غلأبيث ف  مدى علمية غلأااريخ غلأدب ، ،مّ ثومن   ( Moison, 1987 : 7)غلأاوغريخ غلأخرى 

قبل و  خيارين ماعارةين لأنل من ما مبرره غلأخاص ف  نف  أو صثبات صفة غلأعلمية عن غلأااريخ غلأدب 
 لأماذغ ناناول هذغ غلأاجل  غلإشنالأ  بعينه ولأيس غيره؟ :لغلأاطرق صلأى هذين غلأخيارين، ناساء

 أساسا ف  أن غلأدعامة غلأساسية غلأا  اشد بنيان غلأاوج ات غلأمعرفية ذغت غلأيس غلأعلم ، اامثل نعاقد
 صطار نسق مدى قدرة هذه غلأمعرفة على ن ج سبيل غلاسادلال وغلإقناع غلألذّين لا يمنن صيرغزهما صلا ف 

 مفاهيم  علم  

لأبيث ف  غلأشروط غلأا  بإمنان ا أن ايققّ "علمية" أي اوجه معرف  نيفما نان نوعه، يجعلنا صن غ
ومما يعمق نلمس يقيقة وجود مشنل ف  غلأااريخ غلأدب  على مساوى غلأايديد غلأمف وم  وغلأممارساا ؛ 
موةوعية  من أزمة غلأااريخ غلأدب  على هذغ غلأمساوى هو" أن غلأقيمة غلأعلمية لأااريخ غلأدب لا انمن ف 

خرين، مايسرة لألآ [وجعل ا]غلأناائج غلأا  ياوصل صلأي ا، ولأنن ا ف  غلأمظ ر غلإجرغئ  لاناساب غلأاجربة 

                                                                                                                            
(A . Fishman 1971 
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أو ما (   )أي ف  غلأمناهج غلأمساعملة ف  غلأبيث ف  ااريخ غلأدب، وف  غلأاصريح بالأنظريات غلأمساعملة 
انون أهلا لألااريخ"  بالأطابع غلأاجريب  لألبيث عن غلأموةوعات غلأا  يمنن أن "شميدت"يدعوه 

 ( 75: 2003)بويسن، 

، فإن غلأمشنل غلأيقيق  هنشاط فنري معينّ، ايديد موةوع وصذغ نان من شروط ايقيق "علمية"
جانس" لألااريخ غلأدب  يامثل ف  هذغ غلأمساوى؛ ييث صن ايديد غلأموةوع ينبغ  أن يرغع  خاصيا  "غلأاّ 

غلأعلم ،  شعور غلاشاغال دغخل غلأيقل انارسّخ لاينغلأ اينغلأساسي اينو"غلأاجّريد"، باعابارهما غلأعلام
صجماع يول موةوع غلأااريخ غلأدب  برسم يدوده غلآنطولأوجية، فإن خاصية  غيابوبالأرغم من 

 م "غلأعلمية"صذغ لأم نيدّد مسبقا ما نقصده بمف و، ه  غلأخرىلا يمنن أن نيسم ف  ايقيق ا،  ،"غلأاجّانس"
 ريخ غلأدب  غلأا  ناوخى ايقيق ا ف  مجال غلأاا

 إشكالية العلمية في التاريخ الأدبي. 2.3

جال عندما ناساءل عما صذغ نان من غلأممنن أن يصبح غلأااريخ غلأدب  معرفة "علمية"، افسح غلأم
دبية ابعا ية غلأا  ارنز على غلأظاهرة غلأا  اعابر أغلأاوغصلغلأمعرفة أشنال "لأخطاب يقيق  ينون شنلا من 
لأم اعد  ، يجب أن نيدد سلفا بأن نلمة "علم"(78: 2003دبية" )بويسن، ملألمعيار غلأةمن  أو غلأصريح لأ
يينما اناول ؛ 1871 ف  Jean Jacques Empere  جان جاك أمفير اعن  غلأيوم ما نان يعنيه ب ا

 نانت لأغة لأجانب غلألغوي ف  غلأدب غلأفرنس ، وخاصة غلأنصوص غلأا  نابت ف  غلأقرون غلأوسطى، ييثغ
ةرورة "ايول  بالأعلميةنقصد  بل  يسب اعبيره langage Barbareة لأغة بربري غلأنصوصالك 

لأنسق ذغ ينون غغلأدرغسات غلأدبية صلأى غلأدرغسات غلأاجريبية ف  صطار غلأدرغسات غلاجاماعية وغلأثقافية    وب 
 (  78: 2003غلأدب  جزءغ من غلأنسق غلاجاماع  غلأعام" ) بويسن، 

 على اقديم ، لا ياجاوز مدى قدرة غلأمعرفة غلأعلميةصذن" صن غلأمف وم غلأذي يمنن أن نقدمه لأنلمة "علم
نيو  نفس ا ف  شنل فرةية أساسية، أو ماوغلأية من غلأفرةيات غلأخاصة غلأا  اسامد من ا غلأناائج على

 غساقرغئ   

يقيقا " وذلأك اغلأاجريب  /" غلأنشف  ـوف  هذه غلأيالأة يمنن أن نصف نل اوجه، ينيو هذغ غلأمنيى، ب
ري لأمخبغلأعلم غقريبا من جعله امقولات ومقومات معرفية وفنرية  هذغ غلأاوجه ياةمنو  لأف م مرن لألعلم
اينم اعلى غلأفرةيات، ودرغسا ا قبل أن يخلص صلأى غلأناائج غلأا  لا  ،هو غلآخر ،يرنز صذغلأاجريب ، 

 في ا غلأصدفة أوغلأعفوية 

به لأمرنزة غلأا  اشاأسست بع  غلأنظريات غلأيديثة على هذغ غلأنيو، فاةمنت جملة من غلأمقولات غ
ية صلأى يد نبير غلأقوغعد غلأعلمية وغلأصيغ غلأرياةية، غلأا  افر  على غلأرياة  وةع ا قبل بدء عمل

ج ازها با وغلأنظريات، على غلأخذ بمقولاا الك غلأايليل وغلاسادلال، ييث يعمل غلأبايث، غلأذي يسافيد من 
جمة ار سوى ،ف  بع  غلأييان ،لأمربشنل دقيق، وقد لا ياطلب منه غ اغلأمفاهيم  غلأنظري غلأمؤسس لأ 

 فعلية لأ ذه غلأمقولات أثناء غلاشاغال على ظاهرة معينة 

ولأنا ف  هذغ غلأنوع من غلأنظريات غلأا  انطوي على غلأيس غلأعلم  ما يؤند ما ذهبنا صلأيه؛ صذ نجد مثلا 
نما  ساعار مف وم "غلأنسق"غ ،نظرية "جمالأية غلأالق " اغ"، يين صJaussأن "هانس روبيرت ياوس 
ياوس: "يعمل غلإنااج وغلأالق  غلأدبيان بالأطريقة  ف  غلأيقل غلألسان ، يقول وظفه "فرديناند دي سوسير"

ذغا ا غلأا  يعمل ب ا غلأنلام وغلألسان، ومن ثم أمنن صوغ غلأااريخ غلأدب  ننسق مؤلأف من سلسلة من 
 ,Jauss) نيوي لأمدب ولأوظائفه "غلأماوغلأيات غلأازغمنية ]   [ غلأا  اابادل غلأاأثير باسامرغر دغخل ااريخ ب

1978 : 116) 

ف  صنشاء نظرياه يول  مسعفة" ينطلق من فرةية Jaussياةح من خلال هذه غلأفقرة أن "ياوس 
"، لا مبن  على أفق غلاناظار اجريب /غلأااريخ غلأدب   ومن سمات هذه غلأنظرية خةوع ا لأمنطق "نشف 

"لأيست مجرد  ف  عموم ا، نما قدم ا ياوس، ية غلأالق يباعد نثيرغ عن غلأمنطق غلأعلم ، وذلأك لأنون نظر
غلأشنلانية وغلأبنيوية وغلأمارنسية  مثلمقاربة جمالأية لأنصوص معينة، صلأى جانب غلأمقاربات غلأخرى، 

فيسب، ولأنن ا جزء من نسق فنري عام بدأ يؤسس نفسه منذ غلأساينيات، معامدغ على علوم غلأاينم 
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ديثة وغلأفلسفات غلاجاماعية غلأدغعية صلأى يرية غلأفرغد ف  ظل أنظمة غلأذغا  وغلإعلاميات وغلأبيولأوجيا غلأي
غلأاشييدية غلأا  اياول  أو علم غلأمعرفة غلإبسايمولأوجيا، ادعى بإبسايمولأوجياديموقرغطية  ويؤطر هذغ نله 

ذغت مسلمات معينة يجدها غلأم ام ف  ناب غلأفلسفة  غلأوةعية بصفة ن ائية، وه  غلإبسايمولأوجياأن امي  
 ( 44:  1994 مفتاح، (بع  غلأدرغسات غلأا  ااناول بناء نماذج غلأنساق غلأمعامدة" وف 

يقل" وعليه، يمنن غلأقول صن غلأعلم، ف  مف ومه غلأاجريب  غلأمخبري، لأم يعد يشمل نل منونات "غلأ
لك غلأا  غلأعلم ، صذ ابقى غلأبنيات غلأمعرفية غلأخرى غلأا  ياةمن ا عبارة عن اجارب غجاماعية اقابل ا

ن من ييث غلأمخبرية وغلاجاماعية ماةامناا اينى دغخل غلأمخابر، وقد يذهب بنا غلأقول صلأى أن غلأاجرباجر
 أصل ما غلأمعرف  " غلأاجريب "، رغم ما يبدو بين ما من انافر ياد شبيه بما يجمع بين غلأطبيب

يديث لأغلأشرطين غلأسابقين، غلألذّين أوردناهما بخصوص غنما أن (. Stingers, 1993 :32)وغلأمشعوذ
صدرغك وغلأذي يخول ف م  غلأموةوع أولا ثم غلأمن جعن علمية غلأمعرفة بشنل عام، وغلأمامثلين ف  ايديد 

مايجرة،  ــ ويسب هذغ غلأف م غلأمرن لألعلم  ، غلأا  لأم اعد"غلأاجانس"، وأساسا خاصية ثانيا هذغ غلأموةوع
 مف وم غلأعلم ف  مروناه  غنسايري أصبيا

دب ، ، لأاعمق مأزق غلأبايث ف  مجال غلأااريخ غلأصية "غلأاجانس"خاواأا  عملية غلأبيث ف  طبيعة 
دب يجمع بين غلأ ، صذغير ماجانس ،وذلأك يينما يدرك بأن موةوع هذغ غلأخير، غلأمامثل ف  "غلأدب"

  يناظم موةوع هذغ غلأنااج غلأمعرف  دغخل نظام ارغاب  علائق  واولأيف ذلأك،وغلأمجامع  لأنن رغم 
 ذن ااجلىهنا ص  اسامرغر، بفةل غنفااح نسقه وقدراه على صيانة هذغ غلأنظاملأمخالف منونااه غلأماغيرة ب

غلأدبية،  غلأخيط غلأناظم لألمنونات غلأمخالفة لألظاهرة ف م من اييث يمنن أن يُ  ،"غلأاجانس"مرونة خاصية 
خيالأ   صلأى درجة اافاعل في ا هذه غلأمنونات لأاؤسس لأوجود نص ماميز ياموقع بين ما هو وغقع  وما هو

 دغع  صب

غلأنظري  لأف م غلأنسق غلأيقيق  لألااريخ غلأدب ، يجب غلانطلاق من غلأيقل ،لأقد أشرنا سابقا صلأى أنه
ذج غلأذي بمجموع منونااه، مع غلأمرور بالأيقل غلأاجريب  وما ياألأف منه، وذلأك ياى نامنن من خلق غلأنمو

ى غلأبيث مية غلأمساعدة عليمنننا من صدرغك فعل  لأموةوع غلأااريخ غلأدب ، ويمدنا بالإجرغءغت غلأمفاهي
 و غلأوغقع فيه، وذلأك لأنون غلأنموذج بمثابة غلأميرك غلأساس  لألعلوم غلأعقلية غلأا  انطلق من غلأنظرية ني

غقع ف  لأفنر وغلأوصن هذه غلأعملية ه  ذغا ا ما يقوم به غلأااريخ غلأدب  يينما ينفاح على غ ،وف  غعاقادنا
غل ف  ل غلأعلاقات من أجل ف م يقيق  لألنسق غلأذي يشانفس غلأوقت، ييث يعمل على انظيم غلأيياة واباد

عبر    وغنطلاقا مما أسلفنا يول ةرورة ةبط غلأيقل غلأنظري(22: 1999يشو، ) صطاره غلأااريخ غلأدب 
لأنظري غلأيقل غلأاجريب ، سينون لأزغما علينا أن نعود صلأى ايليل وافنيك منونات نل يقل على يدة، "غ

غلأثان   يد من ييث غلأطبيعة، صذ يبدو غلأول أنثر اجريدغ، ف  يين أنوغلأاجريب "، رغم اباين ما غلأشد
 لية؟ما غلأغاية غلأماوخاة من غلأقيام ب ذه غلأعمو ؟أقوى وغقعية  فما ه  أهم منونات هذين غلأيقلين

صن غلأرغبة ف  صنشاء نموذج يمنن من غلأنظر ف  غلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ  على نيو مدرك 
  بنوع من غلأممارسة غلأوغعية لأليدود غلأمعرفية غلأا  افصله عن بعو ،لأموةوع هذغ غلأنشاط غلأفنري

انون ة، غلأا  يغلأيقول غلأمعرفية غلأمجاورة، ه  ما يبرر بيثنا ف  غلأمفاهيم وغلأفنار غلاجاماعية وغلإنساني
 غالأبا ما وذلأك على خلاف غلأممارسات غلأسابقة ف  هذغ غلأشأن، غلأا  ،من ا غلأيقل غلأنظري لألااريخ غلأدب 

فيص غير أن هذه غلأعملية لأن اام صلا صذغ قمنا ب  جم عن هذغ غلأنوع من غلأعمل لأسباب أو لأخرىاي
 منونات غلأيقل غلأاجريب  غلأا  ه  عبارة عن وقائع أدبية وغجاماعية 

 "النسقي"إلى التاريخ الأدبي  "التقليدي". من التاريخ الأدبي 3.3

، ونسق ديمغلق؛ أي نسق غلأااريخ غلأدب  غلأاقلي نسقياشنل غلأنسق غلأعام لألااريخ غلأدب  من نسقين: 
دبية اهرة غلأغلأظ أو غلأدب ك نأنساق  هنا صذن سيبدو غلأااريخ غلأدب  غلأماميور يولغلأااريخ غلأدب  غلأمدرَ 

لى نموةوع غير ماجانس وغير منظم، نما أن هذغ غلأف م لألااريخ غلأدب "غلأمدرك نأنساق" سيساعد ع
مقصدياه ودينامياّه و Fonctionnalitéفياه يغلأظاهرة غلأدبية، ف  وظ وأ ايليل واقييم موةوعه غلأدب

 وايولااه، وهذغ هو غلأجانب غلأم م ف  هذغ غلأنوع من غلأايليل 
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 غلأاجريب ،بعد أن يددنا غلأغاية غلأا  نرم  صلأي ا، من خلال غلأبيث ف  أهم منونات غلأيقلين غلأنظري و
 طّرها ارغب من ا دغخل سياقاا ا غلأمعرفية غلأا  اؤلا بأس أن نعود صلأى هذه غلأمنونات، ونياول غلاق

ونظريات ومسلمات اساعد نل ا على بناء غلأنموذج، غلأذي سنامنن  4يانون غلأيقل غلأنظري من مفاهيم
 لأننمن خلالأه من افسير صشنالأية غلأااريخ غلأدب  غلأمازيغ  بين غلأةرورة غلأملية وغلأمن جية غلأمراقبة  

غراأينا غلأارنيز على مف وم "غلأنسق"  لأذلأكصلا عبر غلأيقل غلأاجريب    يايققهذغ غلأنوع من غلأعمل لا 
نمف وم مرنزي اخدمه مجموعة من غلأمفاهيم غلأفرعية، مع غلأخذ بمبادئ نظرية غلأالق  ومسلماا ا 

غلأيرص على اوفير يقل اجريب  اساثمر فيه ووفرةياا ا نارسانة صجرغئية امنننا من خلق غلأنموذج، 
 هذه غلأاصورغت 

 ارنيز علىطرح غلأسؤغل غلآا : لأماذغ غلألجوء صلأى مف وم "غلأنسق" بالأةبط؟ أو بالأيرى لأماذغ غلأقد ي 
 مف وم ؟ ثم ما ه  غلأفائدة من هذغ غلأاناول؟هذغ غلأ

ل يرنة على أن ن ااأسسصن غلأسيرورة غلأا  يعامدها غلأااريخ غلأدب  ف  مف ومه "غلأاقليدي"، وغلأا  
صلأخ، نانت ارانز على … لنلاسينية وغلأرومانسيةلألأنسبة أدبية اسادع  أخرى، نما هو غلأشأن با

 جاوز  على مبدأي غلاسافادة وغلأا غلأذي ينبن غلأسيرورة غلأااريخية غلأماةمنة لأمف وم "نقل غلأمعارف" 

ن رهيأدبية  غلأمرغد بمبدأي غلاسافادة وغلأاجاوز هنا هو غلأاأسيس لأمبدص اربوي يعابر أن قيام يرنةصن 
يمله هذه بما او ج ة،" من اعليمية اعلمّيةفوغت غلأيرنة غلأسابقة بعد عملية "هبمدى قدرا ا على اجاوز 

ية، غلأيرنة "غلأخلف" من مبادئ اربوية جديدة ااصل بالأجوغنب غلأرويية، غلأدينية، غلأوطنية، غلأسياس
ع ااريخ دبية قد اعاملت مغلأ ية  صن غلأقسم غلأنبير من غلأممارسات غلأااريخمن ج ة أخرى صلأخ…غلأيةارية

ج ب من منظور غلأمن ج غلأذري أو غلأايليل غلأجزئ ، وهو منظور نلاسين  ومدرس  أدى صلأى ناائغلأد
رفية هامة، ولأنن ا لأم ارق صلأى خلق اصور نظري خاص يميز مف وم ااريخ غلأدب ننيان أو نفعالأية مع

عن غلأدب وخلقت لأنفس ا عالأم ا غلأخاص غلأذي يميز معرفا ا وفعل ا واأثيرها بأشنال مخالفة عن غلأااريخ 
  (39: 1996 بوحسن،) معا، ولأنن ا اسامد وجودها من ما معا

 . بين البنيوية والنسقية4.3

، صذ اوغفق ظ ورها، خاصة غلأعشريناعود فارة ظ ور غلأمقاربة غلأنسقية صلأى غلأربعينيات من غلأقرن 
ة غلأنسقية نموقف ف  غلأولايات غلأمايدة غلأمرينية، مع أيدغث غلأيرب غلأعالأمية غلأثانية  صلا أن غلأمقارب

من ييث ه  نظرة شمولأية  ،نجد جذورها صذنظري اعود صلأى ما قبل غلأفارة غلأااريخية غلأمذنورة، 
  صلا أن 5لألظوغهر انبن  على مف وم "غلأنسق"، ف  غلأعديد من غلااجاهات غلأفلسفية وغلأموغقف غلأعلمية

يزة ف  ف م غلأظوغهر، صلا بفعل غلأمقاربة غلأنسقية لأم ااأسس نمن ج قائم بذغاه ف  غلأبيث، ونطريقة مام
صرغعات  من  اغلأاأثير غلأياسم غلأذي مارساه غلأيدغث غلأمرغفقة لأليرب غلأعالأمية غلأثانية، وما صايب

 1: 1993)ايولات على صعيد غلأمعرفة غلأعلمية واطبيقاا ا غلأاننولأوجية ف  غلأولايات غلأمايدة غلأمرينية و
Bertalanffy,)ء ينامون صلأى يقول واخصصات علمية مخالفة: ، وبفةل اةافر واناثف ج ود علما

ناج عنه ظ ور موقف نظري عام ياأسس على  وهو ماغلأسبيرناينا، ونظرية غلأمعلومات وغلأبيولأوجيا 
 ".Interdisciplinaireةرورة صقامة رؤية مويدة ف  معالأجة غلأمشانل من منظور شمولأ  وعلم  "

                                                 
صن اناول هذه غلأمفاهيم غلأمنونة لأليقل غلأنظري، يفر  علينا غلاقارغب من ا ف  سياقاا ا غلأمعرفية وغلأزمنية غلأا   4

غلأبنيوية" وأثرها ف  خلق وصنشاء هذغ  اؤطرها؛ صذ لا يمنننا أن نايدث عن مف وم " غلأنسق" دون أن نسايةر "
غلأيقول غلأمعرفية، فاأثرت ب ا أغلب غلأمقاربات غلأنقدية، صذ  لج 20غلأمف وم، سيما يين غجاايت ف  ساينيات غلأقرن 

أصبيت ف  معظم ا بنيوية غلأاوجه، بل لأقد صارت غلأبنيوية "موةة" غلأعصر، لأاصبح بعد ذلأك ماجاوزة بفعل وع  
    ايت اأثير غلأسيرورة غلأااريخية غلأنفيلة بجعل ا نذلأك منظري ا بميدوديا ا و

صلأى أن بوغدر مف وم غلأنسق ظ رت عند غلأعديد من غلأفلاسفة وغلأمفنرين قبل غلأقرن ( Bertalanffy, 1993 : 9أشار: ) 5
 مارنس وغيرهم  وهينل، وبنثير أمثال: غبن خلدون،  20
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اه بالأبنيوية، نرى أن غلألجوء صلأى غلأمن ج غلأمقارن لأايديد غلأوةع غلاعاباري لأمف وم "غلأنسق" ف  علاقو
سينون مفيدغ ف  مياولأة ملامسة غلأفرق بين نل من غلأبنيوية وغلأنسقية، وذلأك من خلال طرح غلأسؤغلأين 

  غلأاالأيين: ما معنى أن ننون بنيويين وما معنى أن ننون نسقيين؟

ات هذغ غلأميدغن ف  علاقة ــيدد منونادين، معناه أن نــأن ننون بنيويين ف  درغسانا لأميدغن من غلأمي
 Oswald etاـات ف  افردهـاهية هذه غلأمنونـاهلين بشنل صرغدي مـبعة ا بالأبع  غلآخر، ماج

Todorov, 1972 ))  

صدد يساشف من هذغ غلأاعريف أن غلأبنيوي لا يسمح لأه بعزل غلأعناصر غلأمشنلة لألظاهرة غلأا  هو ب
 ة درغسا ا، وصنما عليه أن ياناولأ ا مجامع

-لأظاهرة معناه أن نفر  مسبقا بأن منونات هذه غفأما أن ننون نسقيين ف  اناولأنا لأظاهرة معينة، 
مقارنا ا نسق آخر، وبالأاالأ  فإن ايديد هذه غلأمنونات لا يام صلا ب -اعنس منونات ظاهرة أخرى  غلأنسق

م" دورغ " غلأنظا     ومغلأنسق غلآخر، وهو ما يمنح لأمف-مع غلأمنونات غلأا  ااألأف من ا غلأظاهرة غلأخرى
 انوينيا م ما 

ء بنى ب ا ش ن غلأبنيوية ف  معناها غلألغوي اشير صلأى غلأنيفية غلأا  يبأ بناء على ما سبق، يمنن غلأقول
ما؛ أي طريقة ارايب غلأعناصر وه  مف وم مرابط بالأنسق، لأن غلأبنية ارانز يسب "بياج " على 

ع مف وم غلأبنية م ولأذلأك يلاق  (:165Moison, 1987)خاصيات غلأنلية وغلأايولات وغلأةبط غلأذغا " 
 ارابط لاغلأبنية ذغت مظ ر مغلق؛ أي أن ا رغم نون مف وم غلأنسق، بابادل غلأاأثير وغلأاأثر مع مييطه، 

 بابادلات مع غلأمييط، بقدر ما اابادل غلأاأثير ف  ذغايا ا؛ أي بين غلأعناصر غلأمنونة لأ ا 

م صجرغئ  أن غلأخيط غلأرغبط بين غلأاعريفين ياجلى ف  مف و نخلص صلأى غلأسابقين صذغ اأملنا غلأجوغبين
فرع ، ذي أصول بنيوية نسقية هو مف وم "غلأنظام"، غلأذي يوي  ف  عمقه بالأارغبط وغلانسجام 

غلأجامع و: غلأجامع غلأنطولأوج ، مثل هذغ غلأمف وم بدوره جملة من غلأمفاهيم غلأفرعيةاخدم غلأمعقلنين، و
 (96ب:  1996 مفتاح،غلانفصال   )وغلااصال، و ،ناظامغلاوغلأجامع غلأشب  ، وغلأصوري، 

غلأا   Finalitéصن نوعية غلأعلاقات وغلأافاعلات وغلأسّيرورغت وغلأايولات دغخل غلأنسق، اايدد بالأغاية 
يقيق الك غلأا  اقوم ب ا من أجل ا Fonctionsاايدد بالأوظائف  ن انما أصلأى ايقيق ا، غلأنسق يسعى هذغ 

 غلأغاية 

 خلاصة:

نبه اماد على غلأنظرية غلأعامة لأمنساق ف  اناول مف وم غلأااريخ غلأدب ، سوغء ف  جاصن غلاع 
دة ه ياةمن عمازيغ  باعابارغلأمف وم  أو أثناء غلأممارسة، يبدو أنثر ملاءمة لأدرغسة غلأااريخ غلأدب  غلأ

ثير اأغلأمجامع ومؤسسااه وما اابادلأه من وغلأنصوص غلأمخالفة، وغلأمناوب(، وأنساق: غلأدب )غلأشف   
 ( :165Moison, 1987) يجبرها على غلأاغيير بفعل غلأيرنية وغلأسنون

غلأا   غلأ امةعناصر بع  غلأصن غلأايليل غلأنسق  لأمف وم غلأااريخ غلأدب ، يسمح بصرف غلاهامام نيو 
 لأة ف  ذغتياألأف من ا غلأيقلان غلأنظري وغلأاجريب ، ونذغ نيو غلأقدرة على غلاهامام ب ا مجامعة أو منعز

 خل نل يقل على يدة غلأوقت دغ

ن قناعة مصن غلأارنيز على "غلأنظرية غلأعامة لأمنساق" ف  اناولأ ا لأمف وم غلأااريخ غلأدب ، ينبثق  
اقيم عامة وغلأمازيغ  على نيو خاص هو مزيج من عدة أنساق، لا يس أساسية ارى أن غلأااريخ غلأدب 

  ف  يرنياّ ا وسنون ا ها نل اغلأبيث فيه دون غسايةار

 غرافياالبيبليو
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 لتجربة الشعرية الشبابية الأمازيغيةبعض الملامح العامة ل

  سوسالحديثة ب 

  ميمد أوسوس

 وزغرة غلأاربية غلأوطنية، أنادير

L’étude examine la poésie amazighe moderne du Souss en partant de 
l’expérience de jeunes poètes contemporains ayant publié au début de ce 
millénaire. L’accent a été mis sur les particularités de ces jeunes créateurs par 
rapport à leurs prédécesseurs et sur les motivations qui les poussent à l’écriture.  

ية اعرف غلأساية غلأدبية غلأمازيغية بسوس مؤخرغ دينامية مليوظة اجلت ف  انام  غلأوع  بأهم
 ات لأاجاوزغع  غلأنااب  ف  غلإقلاع بالأمازيغية، وايقيق غلأارغنم ف  مجال غلأنشر وغلأمطبوعغلأفعل غلإبد

لأناابة غنخبة من غلأشباب ارى ف   ،ف  غلآونة غلأخيرة ،غلأثقافة، فظ رت ذه وصمة غلأشفوية غلأمرابطة ب
 ةسبوقغير م ةأدغة أساسية ف  ايديث غلألغة وغلأدب غلأمازيغيين، وعرف يقل غلأمناوب غلأشعري يرن

بظ ور عدة أسماء شابة وسمت غلأمش د غلأشعري غلأمازيغ  غلأيديث بأنادير وسوس عموما، مبشّرة 
يغ  بالأاجديد، وملوية باجربة يرغد لأ ا أن انخرط ف  سياق غلأايديث غلأذي يرابط ف  غلأشعر غلأماز

أو  عل ادوينمجرد ف بالاناقال من غلأشفوي صلأى غلأمناوب، باعابار فعل غلأناابة ف  غلأمازيغية ياجاوز نونه
  (135 : 1992، عصيد) يفظ غلأموروث صلأى نونه فعلا صنشائيا اثويريا لأبنيات غلأثقافة غلأمازيغية ذغا ا

ويعد ميمد غلأمسااوي مدشن طور غلأناابة وصصدغر غلأديوغن غلأفردي ف  غلأدب غلأمازيغ  بسوس ف  
غت غلأموغلأية نخبة من غلأشعرغء ، لأاعقبه ف  غلأسنو1976سنة  1"صيسنرغف"غلأعصر غلأيديث بمجموعاه 

غلأذين غقايموغ بدورهم مغامرة صصدغر غلأدوغوين وغلأمجموعات غلأشعرية نفعل ثقاف  جديد لأم ينن مع ودغ 
ف  مجال غلأثقافة غلأمازيغية غلأا  لأم ينن ياجاوز في ا غلأادغول غلأشعري مجال أسايس أو غلأشرطة 

ن جيلين، أولأ ما جيل غلأروغد ونذنر من م صلأى غلأمسموعة، وةمن هذه غلأنخبة يمنن لألدغرس أن يميز بي
، وهم، وصن افاوات 2جانب مسااوي نل من أوبلا وغلأج ادي و أخياط ورشيد غلأيسين، وبلوّش، وغيرهم

 3يسن صيد بلقاسم ا اجربباساثناء  ،نثيرغ من غنااجاا م بالأنلاسينيةصف و يمنناجارب م ورؤغهم، 
 ا غسامرغرغ لأشعر أسايس غلأشفوي ببنيااه وصوره وقوغلأبه ، لأن ا اشنل ف  معظم4وعل  صدق  أزغينو

صياب هذه أبين ة نبيرمسافة ب غلأاقليدية على مساوى غلإيقاع وغلألغة وغلأشنل، ييث لا يشعر غلأقارئ
هذه غلأدوغوين ذغا ا لا افاح أفقا نبيرغ عناوين نما أن   (غلأدوغوين وغلأشاعر غلأاقليدي )أمارير أو أنظام

ف   وغةية غلأدلالأة وغلأمقصد، وس لة غلأف م وغلإدرغك ياى أن بعة ا موسوم صرغية لألاأويل وغلإيياء، 

                                                 
مجرد ادوين لأنصوص غلأروغيس، رغم أنه  هذا الديوان، لكن 1968 سنة "أمانار"لقد سبق أحمد أمزال بإصداره لديوان  1

يعابر عملا مؤسسا بالأنظر صلأى دوره غلأريادي ف  فك غلأعقد، وايرير بع  غلإرغدغت، وغقايام يقل غلأناابة/غلأادوين 
 خارج غلأدغئرة غلأفق ية غلأاقليدية 

( 2009مازّغ انيّت  -1998يوين گانااةّ  -1988أسايس  -1979ااةصا د صيطّاون  -1976غلأمسااوي )صيسنرغف  2
غلأج ادي  -(1997رشيد غلأيسين )الا غياماس -(1996وغر غوغل  -( وبلوش )أوغل ن1989وغخياط )اابرغت 

أزّ  -أسونفو غ أوسافو -ناصيف )دّرست ن صيسوقّاس -( 1997أوسايس  -أوبلا )أيناس، ااموديت ن -(1997)ايمااارين
 (  2009أولاون 

 ( 1991(، أسقس  )1986غر )ف  ااسليت أونز 3
 ( 1995( وصيزمولأن )1988ف  ايمياار ) 4
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بعنوغن مسامد من فةاء أسايس غلأذي هو مجال غلإبدغع غلأشعري غلأشفوي غلاراجالأ ، مثل ديوغن 
  .( لابرغهيم أوبلا1997) "ااموديت ن أوسايسو"، "أيناس"، و5( لألمسااوي1988) "أسايس"

هؤلاء غلأشعرغء، وعلى غلأرغم من وعي م بأهمية غلأناابة لأيفظ غلأدب  غلأنثير منما ييرك صن 
غلأمازيغية، ولأيس اجاوز غلأاقالأيد غلأشفوية غلأمارغنمة، على صمنانية ناابة اأنيد غلأغلأمازيغ  واطويره، هو 

 لأ ا، ولأذغ فإن أعمالأ م يمنن أن اعد ف  نثير من نصوص ا ادوينا اايديث ،يد ذغا ا، ف  ناابا ااشنل صذ 
)بما هو نقل لألشفوي واسجيل گرغف  لأه( أنثر مما ه  ناابة )ننمط صنااج أدب  لا يعامد غلأعفوية 
وغلاراجالأية وغلأالق  غلأمباشر، بل يسادع  غلأاوقف وغلأاأمل وغلأقرغءة(، فأغلبية هذه غلأنصوص اايرك 

جموح غلأخيال، ييانا، واوظيف غلأعقل لأييد من أةمن أفق اقليد غلأقديم وميانااه وغسايياء موةوعااه 
، ولأذغ لا يشعر غلأقارئ باناقال جذري أو قطيعة بين ما 6وه  أمور اؤدي صلأى نص وغةح ميدد غلأدلالأة

امن ف  أسايس، نما أنه لا غخالاف ناب ف  بع  هذه غلأدوغوين، وما ألأفاه غلأذن لأدى غلأروغيس وصينظّ 
وغلأثقافية، وف  مقدما ا مش ود بوةوح صلا على مساوى غلأمةامين نطرح بع  غلأقةايا غلإنسانية 

غلأقةية غلامازيغية غلأا  بات غلأوع  غلأمرابط ب ا يندرج ف  صطار خطاب يقوق  مبلور، ونسق فنري 
 يدغث ، وعلى مساوى غلألغة ييث يناف  غلأدخيل صلا نادرغ 

لأقد غساثنيت صيد بلقاسم وأزغينو من هذه غلأاجربة غلأا  غعابرا ا نلاسينية بالأنظر صلأى بع   
هو مناةل ثوري يقوق  أنثر مما هو شاعر،  "ااسليت أونزغر"لأاجرباين: فإيد بلقاسم ف  خصوصيات غ

  7ولأذغ جاءت مجموعاه خالأية من غلأنفس غلأشعري، ومن غلاساياينية غلأاصويرية

فقد غاسمت بالأفرغدة وغلأجدة، ويمنن ف  اقديري  "صيزمولأن"و "ايمياار"أما اجربة أزغينو ف  ديوغن  
، غمادغد وقطيعة ف  غلآن ذغاه، اغلأمرنبة لأن ا، وبينم اعدد مرجعيات غلأشاعر ومشارب أن اوسم بالأيدغثة 

ه  غمادغد من ييث غلأيفاظ على غلإيقاعات غلأشعرية وبع  غلأشنال وغلأاشبي ات غير غلأصادمة لألمالق  
ة وقدراه غلأاقليدي، وقطيعة اصنفه رغئدغ لأليدغثة ف  غلأشعر غلأمازيغ  بسوس بالأنظر صلأى نبراه غلاياجاجي

على اثوير غلأمةامين وغلأصور غلأجاهزة، وخلخلة غلأمألأوف، لأذلأك وصفه بونفور بشاعر غلاناقال وغلأعبور 
((Bounfour, 1999 : 64 وقد ارك بصمااه بوةوح على هذه غلأاجربة غلأماناولأة بالأدرغسة  ،وغلأشباب

 ف  هذغ غلأمقال  

                                                 
نجد ف  ديوغن أسايس نصا يام فيه غلأاوجه صرغية صلأى مالق يسامع ف  أسايس، لا صلأى قارئ لألمناوب، وهو نص:  5

 ، ففيه نقرأ: (28أمود نك )ص:
 اورگّ د أوفيغ صي -سامياغ صيغ نساول أيان

   نسگّ صي نسلمّ ف أوسايس نسلّم أولا ف
على بيات مرتجلة هي عبارة عن تحية للجمهور الحاضر في اسايس وأوقد علق الشاعر نفسه على النص بقوله إنه "
 الجالسين فوق السطوح المجاورة المحيطة به". 

 ام، أمنسا ن غاسّاد، ايغرس گينف  لألاسادلال على ذلأك غساعرغ  عناوين غلأقصائد ف  ديوغن صيسنرغف )غمنسا ن صية 6
از    ( لألوقوف على نظرة گار أرگاز د گيد ن غاسّاد، يان أور صيازغلانّ، لأييج، غرگام، ايمزگيد ن صيةگن شيخ، ايمز

ثيومرنزية لألعالأم، وغجارغر لأقيم غجاماعية اقليدية ورؤى نوسمولأوجية نأن  ب ا ارى ف  غلأماة  نموذجا أخلاقيا مفقودغ 
ما جعل غلأمسااوي يايول ف  هذغ غلأديوغن من شاعر صلأى مصلح غجاماع  وارى ف  غلأياةر غنيطاطا وارديا وسقوطا، م

 وبرؤية سلفية 
ي في تاجه الشعربيد أنه من الإجحاف اختزال إنتاجه في ديوان إيسكراف، فتقييم تجربته ينبغي أن يتم بناء على مقاربة إن

ية بيئة القروشبيهات وكنايات مستمدة من المجمله، وهو إنتاج، وإن كان في غالبيته كلاسيكيا كما أشرنا بصور واضحة وت
إيمطاون  -تطغى عليها الرمزية الحيوانية، لا يخلو من ومضات تحديثية مع ذلك خصوصا في ديواني تاضصا د

لحب أكثر ا(، وأخص بالذكر قصيدة أزطّا ن تايري حيث ينكفئ المستاوي إلى الذات المكتوية بلظى 1998يوين )گوتاضّان
 ا الواقع والمجتمع والبشرية في غالبية النصوص. مما ينشغل بقضاي

وزان التقليدية، وهي رائدة من معجمها المستمد من ثقافة حقوق الإنسان ممزغة، وتكسيرها للأبتجربة إيدبلقاسم  تتميز 7
غلبة زاوية أنها دشنت ثورة على التقليد في قرض الشعر، وإن فشلت في تجاوز القديم بسبب ارتهانها للإيديولوجي، و

النزعة الخطابية على الصورة، لذلك ارتكست شعرية ايد بلقاسم من مغامرة في قارات التحديث إلى اختناق في نفق التقليد، 
من التثوير شكلا ومضمونا إلى الارتداد شكلا في مجموعة )أسقسي( ذات الطابع التعليمي التي حاول نسجها على غرار 

كونية حديثة )نشر حقوق الإنسان، الحث على الحرية وثقافة السؤال والفكر منظومتي أوزال، ليبشر بقيم وبمضامين 
 النقدي(. 
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غلأفةل صلأيه ف   يعودعلى غلأمساوى غلأجمالأ ،  صن هذغ غلأجيل من غلأروغد أيا نان اقييمنا لأمناوجه غلادب 
ام يد غلأطريق أمام جيل ثان من غلأشعرغء غلأشباب من أصياب غلأدوغوين، أسسوغ لأاجربة ذغت 

، لأياوغلأى tilmi n waäuمن قبل غبرغهيم أنيل بديوغن  2002خصوصيات مميزة دشنت فقط منذ سنة 
، ولأيسن أيت uraw n umïïaو sawl s ivdظ ور شعرغء آخرين من قبيل عبدالله غلأمنان  بديوغن  

ويسن لأعنير  urfan، وميمد أوةمين بديوغن tinitin، وميمد وغنرغر بديوغن angiعبايد بإصدغره لأـ 
 uåzirnو agad n tidt وغلأطيب أمنرود بديوغن  iklan n mggu، وأفولاي بديوغن talalitبديوغن 

  imakrn n tafuktوأخيرغ عبد غلأعزيز بليلي  بديوغن 

ن ريم منل م   مجوخرو وياميز نل هؤلاء غلأشعرغء بانامائ م لأنفس غلأفئة غلأعمرية )غلأربعينيات(،
مناجات  غلأيرنة غلأثقافية غلأمازيغية بخطاب ا غلأيقوق  ونةالاا ا ومرجعياا ا غلأفنرية غلأمساندة صلأى

سه ية، وطقووية غلاراجالأويصيلة غلأيدغثة ف  مجال غلأعلوم غلإنسانية، ولأيس من عالأم أسايس باقالأيده غلأشف
عااه غالأبا بإيقا ياميز وسط يةري أو شبه يةريصن م ينيدرون من ف  غلإبدغع، وشروطه ف  غلأالق ، 

رابطة غلأسريعة ف  نمط غلأيياة، ولأيس من فةاء غلأقرية بصوره ورموزه ولأغاه غلأموسومة بالأمؤثرغت غلأم
لأغات اوسم مرجعيات و يغارفون منم غلأيومية، بنمط يياة غلأناس غلأاقليدية وأنشطا م غلأفلايية وغهاماماا 

دة الأم وغلأجنبالأعالأمة ومشارب ثقافية ماعددة عبر غلأمدرسة ووسائل غلإعلام، ولأيس من غلأمناهل غلأاقليدية 
منن أو غلأسلاف  ويمنن لأدغرس هذه غلأاجربة غلأشبابية أن يقف على جملة ملايظات وموغصفات عامة ي

 صجمالأ ا ف  مايل : 

 وين تطمح إلى التجديداختيار عنا 

اناد هذه غلأدوغوين اصدر نل ا عن مف وم مشارك لألشعر غلأمازيغ  يمنن المس بع  ملاميه 
ائية ثر بالإييغلأماقاربة من مجرد غلأقرغءة غلأولأية لألعناوين غلأمخاارة لأ ذه غلأمجموعات، ف   باات ااسم أن

لق  فاجأة غلأماموغلأقيم غلأاقليدية، بل اياول وغلأاجريدية وغلأارنيبية، بييث لأم اعد اياف  نثيرغ بالأمةامين 
ن أبنية منذ غلأوهلة غلأولأى بالأاجديد وغساشرغف صمنانات جديدة لأاثوير غلألغة وافنيك وهدم ما ارسخ م

ى قافات أخرثغلأاقليد، وغبادغع غلأاعابير غلأمخلخلة لألمألأوف ماطلعة صلأى أفق غلأيدغثة غلأشعرية نما رسماه 
اش   صن ا اجارب  شرطة غلأناسيطأية، ولأيس عبر غلاساماع ف  أسايس أو عبر غلأمقروء بالألغات غلأجنب

 غلأسابقة، عناوين ا بالأطموح غلأذي ييذوها صلأى غلانخرغط ف  غلأيدغثة بما ه  غنفصال واجاوز وهدم لألقيم
وصن نان هذغ غلأطموح ماأرجيا ابعا لأمساويات ورؤى هذه غلأاجارب  ويمنن اصنيف غلأعناوين وفق 

 مجموعات نالأاالأ :صيياءغا ا صلأى 

 ويم( ) "اينياينو")مبي  غلأيقيقة(،  "أناد ن ايدتو")ميلاد(،  "االالأيت"غلأولادة أو صرهاصاا ا:  -
لأشمس(، غ)سارقو  "صيمانرن ن اافونت")ألأوغن غلأعدم(،  "صينلان ن منّو"غلأيأس وغلأعدمية وغلايارغق:  -

 )يصى غلأفرن( "أورفان"

 )غزل غلأريح( "ايلم  ن وغةو"غلأعبثية:  -

 )غنيرغفات غلأثلام( "أونزيرنو")غلأسيل(،  " گأن"لأغةب وغلاياجاج: غ -

 )يفنة دموع(  "أورغو ن أومطّاو")مملنة غلأجرغح(،  "ساگّ لديت ن ايگاا"غلأيزن وغلأمعاناة:  -

 )طائر غلأروح(  "أيلال ن صيمان"غلأيرية وغلانعااق:  -

 اختيار الحرف اللاتيني وتيفيناغ في الكتابة

يقا بعد غلأشباب غلأناابة بالأيرف غلألااين ، ثم يرف ايفيناغ لا هؤلاءخايار غلأدوغوين با هذهااميز 
ابات ذغت خايار ف  يد ذغاه ثورة مزدوجة على غلأناغلا هذغيعد وارغنم نسب  لألدوغوين بالأيرف غلأعرب ، 

س، من غلأطابع غلأفق   بالأمازيغية، وغلأا  ادوولأت بسوس طيلة غلأقرون غلأماةية، وعلى اقليد نشأ بسو
ريقة طناابات غلأمسااوي وصصدغرغت غلأجمعية غلأمغربية لألبيث وغلأابادل غلأثقاف ، وامثل ف  وةع  خلال

 أعمال غلأرعيل غلأول من غلأشعرغء  ب اصدرت و ،"أرّغان"لألناابة بالأيرف غلأعرب  سميت 
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ة غلأسائدة، عن رغبة دفينة لألانعااق من ربقة غلإيديولأوجيأيةا نما أن ابن  هذين غلأيرفين هو اعبير 
لأننه ينم  وغلأقائمة على غلايافاء بنل ما هو عرب  مقابل ابخيس ما يوصم بالأشعب  وغلأعام  أوغلأفلنلور،

 أيةا عن اوق صلأى غلأيفاظ على غلأخصوصية، ونزوع صلأى غلاندرغج ةمن غلأفق غلأنون  

 الانفتاح على التنوعات الأخرى للأمازيغية

ازيغية الانفااح على غلأانوعات غلأخرى لأممااسم هذه غلأمجموعات على مساوى غلأارغنيب وغلأمعجم ب 
و ، أ"ايلم  ن وغةو"، ف  ديوغن " زوند"عوةا عن  "ةي گأم أ"بالأمغرب وغلأجزغئر، صذ نقرأ مثلا 

 "اد ن ايدتگأ"ف  ديوغن  "اور دغريگّ "عو   "قيّم غوري"، و"نس ن ايطگغ"عو   "جاج ن ايط"
ى غلأانوعات غلأخرن ع أخذتمن غلألأفاظ غلأا  (، ناهيك عن نم ةخم 06)وهو عنوغن قصيدة منه، ص: 

ثال، على سبيل غلأم "صيمانرن ن اافونت"ف  ديوغن  "اامورت"و "اابوّرت"ف  هذه غلأدوغوين من قبيل 
سر وهو مؤشر على غلأوع  غلألغوي لأدى هؤلاء غلأشعرغء، وغناساب ثقافة لأغوية أمازيغية يرغد ب ا ن

ناماء ر يعلن غلاة على غلأاقوقع دغخل غلأانوع غلأميل  فقط، فالأشاعغلأيدود غلأج وية وغلأقبلية وغلأل جية، وغلأثور
لغوي لأمساوى غلأصلأى شمال غفريقيا، ولأيس صلأى منطقاه أو بلده أو قبيلاه، ويياول اجسيد هذغ غلاناماء على غ

ة، اظل بالاقارغ  من غلأانوعات غلأخرى لألمساهمة ف  غلأج د غلأماعلق باقليص غلأفوغرق وبناء لأغة مويد
ر، دغدغ خيال نل هؤلاء، واشنل هذه غلأم غلأيلم، وهذغ غلأوطن غلأمشارك غلأذي يسننه غلأشاعمطميا ي

 ويسانن فيه نل أبناء اامازغا  

 طغيان مركزية الذات وغربتها  

فردية، وخيالاا ا واصورغا ا ومعاناا ا غلأ "فاناازماا ا"اامرنز نصوص هذه غلأاجربة يول غلأذغت و
ئد ايا غلأمجامع باعابار غلانشغال بالأمةامين نما عبرت عنه قصاأنثر مما ه  م ووسة بمعالأجة قة

لأفاية غغلأمدرسة غلأنلاسينية يصدر عن مف وم اقليدي لألشعر، لأذلأك فإن ةمير غلأمانلم ف  هذه غلأاجربة 
غلأر  ويظل م يمنا، وصن نانت غلأذغت أييانا ااخذ طابعا جماعيا يينما ياعلق غلأمر بايمات غلأ وية 

 أن مرنزية غلأذغت أو غلأذغاية اعابر صيدى سمات وخصائص غلأيدغثة ف  غلأشعر وغلأوغقع   وغلألغة

ويلايظ غلأقارئ أن نل هذه غلأدوغوين اصدر عن ذوغت قلقة ماوارة اشعر بالأغربة وغلاغارغب 
 ة بين قوة(، لأذلأك نجد هذه غلأايمة قاسما مشارنا بين نل هذه غلأدوغوين اقريبا، صن ا ذوغت ممزقگ)أزوغ

 م )غلألغةغلأر  وغلأااريخ، وهشاشة غلأيةور ف  غلأفةاء غلأثقاف  غلأمغرب ، بين يميمية غلأغلاناماء صلأى 
لأذلأك وغلأر ( وبطريرنية غلأب غلإيديولأوج  غلأسلطوي )غلايديولأوجيا غلأعربية غلإسلامية(، و غلأوطنو

 " گأن"ايةر ايمة غلأم أو غلأمرأة عموما لا نجسد فقط، بل نأر  وااريخ ولأغة وهوية )خصوصا ف  
 (  "اد ن ايدتگأ"و "صيمانرن ن اافونت"و "االالأيت"و "أورفان"و

  ف "ايسيت"ويام غلأاعبير عن امزق غلأذغت باساعارغت نونية من قبيل غلأمرآة غلأمشروخة )قصيدة 
غن ( ف  ديو57، ص:"نا صيلوّزّغنگاو"( أو غلأذغت أو غلأشخصية غلأمبعثرة )قصيدة 08، ص:"اينياين"
( 45ف  نفس غلأديوغن، ص:  "ايولافين ساغنين"غلأماصدعة )قصيدة  ، أو غلأصورة"ساول س صيغد"

، أو بالأيديث غلأصريح عن غلأشعور بالاغارغب "اد ن ايدتگأ"( ف  21)ص:  "ر ي  ديدكگ"وقصيدة 
 ، وه  غلألفظة غلأا  اانرر ف  أنثر من ديوغن من هذه غلأدوغوين "گأزوغ"

 التميز على مستوى هندسة القصائد

فإذغ نانت غلأقصيدة غلأنلاسينية   ئد واوظيف ا لأييزية غلأفةاء ف  هذه غلأدوغويناافاوت هندسة غلأقصا
يجام ا أاقوم على غلأاساوي وغلأاناسق أو غلأنظام ف  اوزيع أسطر غلأنص ف  بنية ثاباة ااينم ف  

من غلأسقط، لأنون  الأياسليما وخدغء غلأغلاخايارغت غلأموسيقية وغلأةوغبط غلإيقاعية )االالايت( غلأا  اجعل 
مرابطا بالإنشاد لا مناوبا، فإن غلأناابة ادخل بعدغ جديدغ ف  غلاعابار و أمسموعا صلا أشعر غلأاقليدي غلأ

ونيفية غلاشاغال عليه ف  غلأقصيدة، واقطيع غلأنص، واوظيف غلأبياةات، بييث لا يجمد  ،هو غلأفةاء
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ةطرغب، وه  نل ا إطار مغلق رايب، بل اقوم بنياه على عنصر غلأايول وغلأمفاجأة وغلأاعدد وغلانغلأنص 
من سمات غلأيدغثة غلأقائمة على غلأاوار غلأدغئم وغلأصيرورة وغلأايول غلأذي يانافى مع غلأقولأبة وغلأشنال 

اابع فيه غلأسطر غلأشعرية ف  غير غناظام اغلأجاهزة، وي يمن على هذه غلأدوغوين غلأشنل غلأبسيط غلأذي ا
لأسطر ف  غلأبدغية أو غلأوسط أو غلأن اية اوزيع قائم على غلأقطع وغلأاجزيئ وبار غوفق على مقاطع  وااوزع

 "اينياين"نقرأ مثلا ف    ينون ذلأك، مع غعاماد نوع من غلأانرغر غلأفن  غلأمقصودين أييث لا ااوقع 
 (: 42)ايمليلايّ، ص 

ifulki nit  

yan ismammin 

f tmlillay 

s tmlillay 

i tmlillay 

غلأنقط وعنصر  تظفييث وُ  غلأاالأ  ( غلأمقطع10اد ن ايدت، ص گ)أ "گأتي" كما نقرأ في قصيدة
 غلأمفاجأة ف  اقطيع غلأسطر نجزء من غسارغايجية غلأشاعر ف  بناء غلأمعنى:

rad duyn nkrn 

….  

içuran ! 

 ilåivn ulawn 

illuzzu wamud 

n… 

yiä 

  نما اوظف غلأدوغوين بنية مقطعية، وأقصد ب ا اوزيع بع  غلأقصائد ف  شنل مجموعات جزئية ه
ين گ، اير10)أفوس نك أبابا، ص:  "ساول س صيغد "ذغت عناوين فرعية خصوصا ف عبارة عن مقاطع 

(، 40، غسقس ، ص 18( بالأدرجة غلأولأى، وغورفان )أورفان، ص 22صمّيةنين، ص: 
 ( 33  )مامنك، ص  گقل ديوغن أنأ، وبدرجة )56اامناانت ن أودرغال، ص: (االالأيت 

 غياب نسبي للعنصر الإيقاعي

بية هذه غلأدوغوين أي ميدد اقن  صيقاع  أو غنةباط موسيق ، وربما غعابر هؤلاء لأيس هناك ف  غالأ
وزغن هو جزء من ( واجاوز غلأگأومار -غلأشعرغء أن نسر قيود غلإيقاع غلأاقليدي )االالايت وصيسافن ن

ن رغبا ا ف  غلانخرغط ف  مغامرة غلأايديث وغلأثورة على غلأنموذج أمشروع ا ف  غلأاجديد، خصوصا 
مام ا أفق غلأايرر من غلأةوغبط أرث جعل ا ااطلع صلأى نماذج غربية أو عربية أخرى فايت غلأماوغ

غلأاقليدية على غلأمساوى غلإيقاع ، خصوصا وأن نل هؤلاء غلأشعرغء لأم يامرغوغ ف  غبار مياورغت 
يمنن أن أسايس وسجالااه غلأشعرية، ولأم اشيذ غلأدربة عبر مدرساه غلاراجالأية غلأفورية قرييا م، لأنن 

  8ةمن ما يمنن أن نعابره قصيدة نثرية غمازيغية ،ف  غعاقادي ،غلأنثير من ايدرج 

                                                 
ياى لا نسقط ف  فخ غلأاعميم وجب غساثناء اجربة غلأطيب أمنرود غلأمافردة بقدرا ا على غساثمار عدد من غلإيقاعات  8

منوغلأ ا سيدي أوميند بالأقبايل وزغن غلأشعرية سوغء بسوس أو غلأطلس أو ياى غلأوزغن غلأا  يقر  على وغلأبنى وغلأ
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 كسر الطابوهات كتعبير احتجاجي

هذه غلأاجربة أيةا نسر غلأطابوهات غلألغوية وغلأخلاقية أييانا بشنل صادم لأليس غلأمشارك اروم 
اجاج  غلأذي غخااراه هذه وغلأجم ور غلأاقليدي غلأميافظ، باعابار ذلأك صيدى غلأاعبيرغت عن غلأصوت غلاي

غلأاجربة، وهو ما ياةح بشدة لأدى وغنرغر ولأعنير وغيت عبايد وأمنرود، فنقرأ لأدى وغنرغر مثلا ف  
 lliv، أو نقرأ عبارة dihya tamggant uzmz ad(: 20ص:  قصيدة )غنادير ايسليت أوزمز غد،

mmaggarnt tnfurin  :گغن"( من ديوغن 14ذغت غلإيياء غلأجنس  ف  قصيدة )غزمّازّل، ص "  

  نقرأ عن غلأشاعر يايدث عن معشوقاه موظفا عبارة ذغت صيياء جنس وف  ديوغن االالأيت مثلا
 (:22أيةا )قصيدة يارغود ي ، ص:

ass ad  

ur iyi issipl udfl 

ula ikccuän iv jdrn 

rad yi d tlkm tmirit 

askka  

iv iyi ur tfl 

tirvi n tncucin ns 

rad kkrzv s umucc 

وقد نان غلأرغيل أزغينو غلأرغئد ف  نسر غلأطابوهات بعلمناه غلأمرسال غلأشعري ف  نصوصه، 
 "صيزمولأن" وغخارغق يقل ألأغام غلأمقدس غلأدين ، من خلال مقاطع في ا ايد لألقدر )ايرّغ ن رب ( ف  ديوغن

 (، ولأعل هذغ غلأنص قد ارك أثره ف  غلأاجارب غلألايقة نما نجد ديوغن30)قصيدة اينصّا ، ص:
(، وف  هذغ 34(، و)أر س  صيااّز، ص:05ن، ص:گمن خلال نصوص مثل )أسافار صيرزغ "االالأيت"

 غلأخير نقرأ خطابا صلأى أنوش )غلإلأه(:

kti ay akuc is iyi tsaqsat 

asyafa nw iv tmla tmirit 

i ibalisn inw tayri d udm n nttat d nkkin 

 هوامش لنص أزايكو المؤسس

رية غلأايديثية غلأفاية، وه  اسعى صلأى غسانشاف قارغت غلأخلق وغلأاجديد وغلأافرد صن هذه غلأاجربة غلأشع
وغلأثورة، وافجير طاقات غلألغة، نائية بذلأك عن غلأنموذج غلأشفوي لألشعر غلأاقليدي ف  غسايس، قد اخلق 
نموذجا جديدغ، يايول صلأى اقليد باهت لأاجربة غزغينو، فانزغح ب ا صرغدة غلأايديث صلأى شرك غلأاقليد، 

                                                                                                                            
اجربة اسايق أن يفرد لأ ا مقال خاص  ،لأيقيقةف  غ ،نموذجا من ديوغن أناد ن ايدت(، وه  06)قصيدة قيّم غوري، ص:

 ب ا 
ناد ن ( من ديوغن أ41ننموذج لألإيقاعات غلأمسامدة من ايماوغيين بالأطلس غلأماوسط نقرأ ف  قصيدة )صيزوزوةن، ص:

  :ايدت غلأمقطع غلأاالأ
mra sawalv d ugayyu nu talla giv yan 
d ixf inu da yi ilddin, imnav flla d ul sul 
ran akæ ad yi bäun, man avaras rad da nmun? 
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اصبح يبيسة غلأمياناة وغلأاناص، ف   نصوص يدور نثير من ا ف  فلك غزغينو، اساوييه، وياخذ اأثرها لأ
م دغة  (40نجد قصيدة بعنوغن )دّغ عل ، ص  "أورفان"به وغسال ام ا لأاجرباه أشنالا ماعددة: فف  ديوغن 

 :9لأروح غلأرغيل أزغينو، وفي ا صقرغر صريح بنونه مرشده غلأول ف  درب قر  غلأشعر

 kiyyin ad yi iËçmn alln                  tmlt yi azmmaççl izwarn v ubrid n tmdyazt   
    

ك أنص طويل يناج  روح غلأشاعر غلأرغيل أزغينو بعنوغن )يارغود  "أورغو ن أومطّا"وف  ديوغن 
 (، ومنه نقرأ:48أيويس ن امديازت، ص: 

yarvud ak ay azayku 

iv ak umçnt tujjutin afus 

arrant ak ismawn n tlalit d usunfu 

v tfrt n usmäl 

(، وقد نرسه غلأشاعر لألاغن  29، ص: "أزغينو"نص ييمل عنوغن  "أيلال ن صيمان"وف  ديوغن 
 بشخص أزغينو، ومناجاة رويه وغلأايسر على رييله، فيقول:

tamdyazt d warratn n dda oli 

sulnt ukan 

amassan mqqar immut 

ifl d timitar g warratn 

ismagl av f waddagwin tmazivt ad ur asusn 

مباشر أو وف  ديوغن "اينياين" يطل علينا غلأرغيل أزغينو ف  عدة سياقات، عبر غلاقاباس غلأصريح غلأ
 "فييّ ايغرس  ن ا"غلأاةمين أو غلأاأثير غير غلأمباشر على مساوى غلأفنرة وغلأصور وغلأمعجم، فف  قصيدة 

 ( نقرأ: 27)ص 

i «Micil Fuku »   

lli iyi innan          

s ils n uzayku :       

“ddr ass an v tllit,   

ad ur tsiggilt askka;  

urta d ivli wass”     

بوةوح ف  غلإيقاع وغلأفنرة زغينو أ( مقطعا ييمل بصمات 41)ص   "گأزوغ"ونجد ف  قصيدة 
 غن صيزمولأن(: ، من ديو48وغلأصورة معا وياناص مع قصيدة )أهياّ ، ص 

yan isiggiln,       

tiïï n tidt          

                                                 
 لألقصيدة غلأمازيغية:  اأزغينو يعد يام غنيقول أوةمين معلنا ف  نفس غلأنص نون فقد 9

 dda oli                           
maxx lliv d tflt tamdyazt tga tigigilt ? 
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ad ibikks i uzwag  

ig ahyyaä itrm    

 ،(20 )ص  "أزطّا"ياناهى صلأينا صدى أزغينو عبر غلاقاباس غلأمباشر ف  قصيدة  " گأن" ف  ديوغنو
ر غن ايمياا، وف  غلأ امش يييل غلأشاعر على ديو ijdr av uãmmi^äييث نقرأ عبارة بين مزدوجاين 

ن قبيل مأزغينو بأطيافه على غلأديوغن أيةا ببع  غلأصور ف  عدة قصائد،  يرينغلأا  غقابست من ا، نما 
 (:11)ص  "ايرغ "هذغ غلأمقطع من قصيدة 

is d amïïa a s rakk nara ay aïïan :( ف  69، وه  اييل على مقطع من قصيدة )أنااّي، ص
 :"ايمياار"ديوغن 

taäãa nu tga amïïa 

ma s ra nara tillas  

اخرة سنبرة احتجاجية  اتذأيضا حيث نقرأ في قصيدة  "تالاليت"ولا يغيب طيف أزايكو عن ديوان  
 ( ما يلي:28ص:) "تاملدا إيبوكضن"بعنوان 

ænni a iorrimn 

gat irumansiyn 

ad ur taqqram i uzayku 

ad ur ttsllam i motub 

وذلأك ، 63(ص )، "أرّغو"أزغينو بشنل جل  ف  قصيدة  نرصد اأثير "ايلم  ن وغةو"ف  ديوغن 
يةيق مجال عرةه )وغلأمعجم غلأذي لا يخفى على من غساأنس بشعر أزغينو  ،من خلال بع  غلأصور

  (هنا

لأا  غ "وگّ م"ة فيبدأ فيه اأثير أزغينو منذ عابااه بدءغ بالأعنوغن ييث لأفظ "وگّ صينلان ن م"أما ديوغن 
من ديوغن ايمياار( بمعنى  76، ص: "ايةاف"ف  نص شعري )قصيدة  يعابر أزغينو غول من وظف ا

ينو أيةا الاف، ومنه غسامدها أفولاي لأول مرة لأيوظف ا بشينة دلالأية جديدة مجردة، نما يطل أزغئغلا
ا من خلال غلإهدغء صلأى رويه، وعلى مساوى غلأارغنيب وغلأصياغات ينبجس طيف أزغينو من بين ثناي

 ( من غلأديوغن ييث نقرأ:32)ص:  23شأن غلأنص غلأيامل لألرقم بع  غلأقصائد نما هو 

ddiv ur dari mad akkav i uvaras 

çriv ayt dar mdin ifassn ar allan 

، "تاغوفي"من قصيدة  ddiv ur dari mad ak a winu ttinivوهذا المقطع وحده يذكر بمقطع 
 ."تيميتار"من ديوان  131ص: 

و ربة نص مؤسس، هو غلأمرنز وغلأفق، ولا غرو، فقد نان أزغينصن شعر غزغينو هو ف  هذه غلأاج
موسومة ولا يزغل بالأنسبة لأجيل غلأمثقفين غلأمازيغين غلأشباب غلأرمز وغلأمثال ف  اجرباه غلأنةالأية غلأ

ا نشر غء من ا مبالاعاقال، ونانت دوغوينه بنفيا ا غلأيدغثية غلأماميزة غلأمل م لأغالأبية غلأاجارب غلأشعرية سو
هذغ  ين أو ما هو مبثوث عبر غلأجرغئد وغلأدوريات غلأمازيغية، وقد ساهم نثيرغ ف  عمقف  شنل دوغو

يغ عموري غلأاأثير سعة غناشار شعر أزغينو بفةل اليين ا وغناء نثير من ا من قبل فنان غلأشباب غلأماز
ثرغ م اارك ألأ ،غلأا  نان غلأمسااوي رغئدها ،، بينما نساطيع اأنيد أن ما سمياه بالأمدرسة غلأنلاسينيةمبارك

 در أدنى وصيد بلقاسم بق ،وغةيا على هذه غلأاجربة غلأجديدة بأنادير بقدر ما أثرت في ا مدرسة غزغينو

 الصور واللغة بين الخاص والمشترك
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اارغوح لأغة هذه غلأفئة من غلأشعرغء غلأشباب، وصورهم غلأشعرية بين غلأمساوى غلأعام غلأمشارك  
قرب صلأى لأغة أوى غلأول اناس  طابعا اقريريا وخطابيا وغلأمساوى غلأخاص غلأمجازي، ف   ف  غلأمسا

بصور  ااقليدي هشعر يصبحغلأبيانات وغلأشعارغت، ويايول في ا غلأشاعر من مبدع صلأى مناةل، أو 
وعبارغت مسامدة من غلأبيئة غلأريفية لا اخالف نثيرغ عن غلألغة غلأيومية صلا على مساوى غلأصفاء غلألغوي 

شاعر من لاهث ورغء غلأايديث صلأى مرسخ لألاقليد غلأنلاسين  أو مناج لأنثر وافادي غلأدخيل، وفي ا يايول غلأ
ونجد هذغ غلأنوع من غلألغة غلأمشارنة ف  عدة نصوص من دوغوين ماعددة  يالبس قسرغ زي غلأشعر،

 و)أيلال ن صيمان( و)أورفان(   10نـ)ايلم  ن وغةو(

 غة غلأصورة وعمق غلأفنرةغير أن بع  نصوص هذه غلأدوغوين قد نجيت ف  صقامة اوغزن بين بلا 
ك لأاراق  بالأاجربة، واسمو بصورها صلأى غلأمساوى غلاساعاري غلأمجازي غلأخاص، ويمنن غلأامثيل لأذلأ

مية من نص رغئع يول اجربة وجدغنية غرغ هذغ غلأمقطع ، من قبيلبنثير من نصوص أمنرود ف  ديوغنيه
 ( من ديوغن أونزيرن:43بعنوغن )ااغوف ، ص: 

isk n udrar av d nssugga ilaln d izuvar  

ar d iktti wul inu azzar nm d azirar 

v waddal nm amllal, iäë ar afud lsnt 

ivariwn n ujddig, ils ujddig ussan 

inw nkki nlsa winnun, içËi nu yuän k inn 

 ف ( 26نين، ص:ةين صمّيگأيةا، مقطع من قصيدة )اير ومن نماذج هذه غلأصور غلاساعارية
 ساول س صيغد:ديوغن 

 

 

rad xriv ixf inu          

ar äããav                

iv tmmavm ad yi tgnum 

rad allav                

بينما غخاارت صور بع  غلأنصوص غلااشاح بعباءة غلأغمو  وغلانفلات غلأدلالأ ، لأااطلب من 
ييةر بنثافة ف  ديوغن صينلان  قرغئ ا يشد ارسانة من آلأيات غلأاأويل وغلأايليل  وهذغ غلأنوع من غلأصور،

   11ن منّو، واالالأيت وأورغو ن أومطّا

نصوص هذه غلأاجربة غلأشبابية ااأرجح صذن بين غلأاقريرية غلأا  اجعل ا مجرد قناة لأنقل خطاب صن 
م جوسة فعلا ب م صبدغع  جمالأ ، ولأيست مسنونة فقط بالأقةية  اجربة وبينغلأيرنة غلأثقافية غلأمازيغية، 

غلأنةالأية، ذلأك أن هذه غلأفئة من غلأشباب اعيش اجاذبا بين غلأشاعر غلأقابع ف  أعماق ا،  وغلانشغالات
وغلأمناةل غلأذي لا ينف يوقظ في ا مشاعر غلأغبن وغلاةط اد غلأثقاف  وغلألغوي، ويذنرها بنون ا اناب 

                                                 
  قصيدة ايگوةيوين ن اودرت )ص:18( ف  ديوغن ايلم  ن وغةو على سبيل غلأمثال  10  

 : "صينلان ن منّو"( من ديوغن 41، ص:31يمنن غلأامثيل لأه بالأمقطع غلأاالأ  من غلأنص )رقم  11
ul nm  
snin t itran zun d avdjaj 
g twlkin n wayyur 
gn t injda d imskni  

aæin i wullu 
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غة بلغة غلأ امش غلأمقص ، بمعنى آخر صن هؤلاء غلأنااب غلأشباب ياقاطبون بين غعابار غلأشعر مجرد أد
 .لأخدمة غاية ه  غلأقةية، وغعابار غلأشعر نفسه قةية صبدغعية وغاية جمالأية

 حضور البعد الفكري

اساء ويامثل هذغ غلأبعد ف  طرح قةايا وصثارة أسئلة فنرية ووجودية ف  بع  غلأدوغوين، وف  غن 
أناد ن  يوغند)، )غلأمفنر(  امگنثير من غلأنصوص لألطابع غلأاأمل  غلأفلسف ، مثلما نجد ف  قصيدة أمسوغن

يان  ييث غسال ام غلأفنر غلأرو (23ص:ديوغن االالأيت  )،"سّاغد اازّيت نك"، وقصيدة  ( 39ص ، ايدت
  لأبودغ وغلأفلسفات غلأشرقية، صةافة صلأى اوظيف أسماء وشخوص ذغت بعد فنري وفلسف  مثل مارنس ف

 ، ييث نقرأ:54، ص:"نو أورا  صيلا أوزو نس"نص 

amaziv igli t marks  

ar afa n udrar n tugna 

أن غلأمازيغية  ،لأيس فقط ،فااخلله نثير من غلأومةات غلأا  يرغد من ا صثبات "وغنرغر"أما ديوغن 
اساطيع  صن ا لأغةنما نان هاجس غلأرعيل غلأول ممن نابوغ أشعارهم بدءغ من غلأمسااوي، بل  ،اناب

نبريات غلأفنار غلأفلسفية  من فيدن ا ثقافة ذغت بعد نون  اساطيع أن اساأغلأاعبير عن أفنار مجردة، و
أقوغلا لأشعرغء عالأميين وصشارغت وصيالات على مفنري  "اينياين"نجد ف  ديوغن ، لأذغ   اواالاقح مع

 Paulمثل نياشه وميشيل فونو و ،بين ثنايا غلأقصائد تفظوُ و غلأنصوصب ا  تغلأيدغثة غلأغربية ذيل
Eluard وChesterton، ايةر في ا أفنار نياشه يول غلأيقيقة  نما نجد قصائد ذغت نفية فلسفية

ايغرس  ن "وناابات فونو يول غلأيقيقة وغلأسلطة وااريخ غلأجنون، بنفس غلأديوغن من قبيل قصيدة 
 ، ييث نقرأ:25، ص: 12"افييّ 

 Fridirik nitc 

a bu tayri illuçn     

iqqan k id unufl     

ann gis tgät        

ar arwass           

 أي، بين أزغينو وفونو، وهو ما ينشف عن يافز ناابة غلأنص لأديهغلأشاعر صيدة يربط وف  ذغت غلأق
ن ذغاه وغلأفنر غلأعالأم ، وف  غلآ ،وأزغينو غفةل من يجسدهما ،غلأربط بين غلأشعر وغلأفنر غلأمازيغيين

ى صةفاء بع  غلأاجريدية على غلأنصوص باساثمار غلأخلفية غلأمعرفية لألشاعر غلأا  انم عن غطلاع عل
غج اين، وات غلأثقافة وغلآدغب وغلأفنر غلأعالأم ، وه  اعبير لاوغع عن غلأرغبة ف  صثبات غلأذغت على مناج

ناماء صعلان غلاغلأاميز عن غلأشعرغء غلأاقليديين وغلأنلاسينيين غلأمازيغيين غلأذين اوسم ثقافا م بالأشعبية، و
 وج أفنارغلأنلور ما دغمت اربطريقة غير مباشرة صلأى ثقافة عالأمة لأم يعد مقبولا وصم ا بالأشعبية وغلأفو

ا م يه  من مناجات لأيس فقط غلأيدغثة بل ما بعد غلأيدغثة )فونو(، واأنيد غلأذغت أمام غلآخر غلأذي 
أو  غلأمازيغية بالأقصور عن غلأاجريد وغلأاخييل غلأوغسع سوغء من غلأماعصبين غلأمناوئين لأممازيغية

 غلأمسامزغين غلأفرنسيين أمثال لاووست وهنري باس   

 ر بعض عناصر الثقافة الأمازيغية )البعد الأسطوري نموذجا(استثما
                                                 

 نقرأ ف  نفس غلأقصيدة ف  مقطع آخر صيالأة صلأى ناب ميشيل فونو عن ااريخ غلأيقيقة وأرنيولأوجيا غلأمعرفة وغلأجنون: 12
tidt tlla s umzruy  
anlli illa s umzruy  
anufl illa s umzruy  
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من غلأملايظ عموما اقلص يةور هذه غلأعناصر بشنل يجعل ا انخرط ف  دغئرة أوسع لألغة وصور  
نونية انأى عن غلأخصوصيات غلألغوية غلأمازيغية ف  غلأارنيب وغلأننايات وغلأاوريات، لأنن اقلص ا لا 

نونات لأفظية وأقوغل مأثورة لا اساوعى صلا بالإيالأة صلأى غلأارغث يعن  غياب ا، صذ ايةر ف  شنل مس
، أو ف  شنل صيالات مباشرة على بع  غلأرموز غلأشعرية غلأارغثية 13غلأثقاف  غلأشفوي غلأمازيغ 

خصوصا سيدي يمّو غلأطالأب، صما بالأالميح صلأي ا أو غلاقاباس غلأصريح لأبع  غلأبيات غلأمادغولأة على لأسان 
)قصيدة سيدي يمّو غلأطالأب،  14"صيمانرن ن اافونت"يه نما نسجل ف  دوغوين غلأعامة وغلأمنسوبة صلأ

 .(47)اازنزومت اافالأنايت، ص: "االالأيت"(، و53)قصيدة ااغوييّت، ص: "أورغو ن أومطّا"( و18ص:

غلأمسنونات وغلأعبارغت غلأارغثية غلأاأصيل لألناابة غلأمازيغية ف  اربا ا غلأثقافية ننوع هذه من يرغد و 
ي  عما يشبه غلأقطيعة غلأا  يبدو نما لأو أن هذه غلأدوغوين قد أسسا ا مع م ادها غلاناروبولأوج  من غلأاعو

غلأثقاف ، غير أنه وجب غلأانويه صلأى أن غلأشعرغء غلأشباب قد وجدوغ ف  غلأسطورة مصدرغ خصبا لألإلأ ام، 
اعية لألمالقين، وقد وأدغة لأاأصيل شعرهم، وأسلوبا لاساثارة غلأمخيال غلأجماع  وغلأاوغصل مع غلأذغنرة غلأجم

بقصيدة )ايمدوين ن " أورغو ن أومطّا"ف  ديوغن  "صيسل "و "ايسليت"أجاد غلأمنان  ف  غساثمار أسطورة 
غلأا   "أونامير"(، غير أن غلأسطورة غلأنثر اوغارغ ف  هذه غلأدوغوين، ه  أسطورة 08أومطّا، ص: 

هذغ غلأمقطع من قصيدة  "  ن وغةوايلم"، ومن أمثلة ذلأك ف  ديوغن 15ايةر في ا باوظيفات مخالفة
 (: 16ةا  ص:گ)اارولا ن صي

unamir amaray       

ijla gr ignna d wakal  

                                                 
 ( من ديوغن أنن : 43من قبيل هذه غلأعبارة ف  قصيدة )ااغلاغالأت ص  13

azgr lli rakk yut             
ar ukan sul itturri tivurdin 

 (، من نفس غلأديوغن: 22و اوظيف صيغة طقوسية ف  قصيدة )أمدلأو، ص: أ 
“ançaë a baba rbbi 
tuf tummit bu fggus” 
taslit unçaë ad d yuggan 
ummrn igäaä s tifawt ns 

 ر:(، إذ يقول الشاع36ة في قصيدة )تامكرا، ص: توظيف المثل السائر مباشر "أيلال ن إيمان"ومنها في ديوان 
nnan iqburn willi zrinin 
imndi lli k id iran  
ayanrar iähë nit 

وغر  ف  قصيدة yiwi ak waäu taglzzimtغلأنثير من هذه غلأعبارغت غلأمسنونة من قبيل "ايلم  ن وغةو"وف  ديوغن 
ف   ur d ssufs urd lmç(، و20ى غلأقصائد، ص:)وهو عنوغن لإيد targant n usunfu(، أو 19صيخف )ص: 

 (25ف  قصيدة )أر ألاغّ، ص: yugl as iqqjdr v uxsay(، و21)ص: "أنابار صيووجدغن"قصيدة 
من  بالأاوظيف غلأنثيف لألارغث من قبيل غسايياء غلأرموز وغلأشنال وغلأصيغ غلأينائية "صيمانرن ن اافونت"ياسم ديوغن  14

مازيغية بسوس ف  غلأعبارغت غلافااايية بنيات غلألغوية غلأمساعارة من غلأيناية غلأشعبية غلأغساخدغم غلأشاعر لأبع  غلأ قبيل
 ، ييث نقرأ ما يل :13، ص:"صيمناري د أونلّيد"لألين  خصوصا ف  غلأنص ذي غلأطابع غلأسردي 

 ddmin ddmin ayndi 
ad av ur ig rbbi d wayndi 
imtri izug ar ittlli 
tirmt is as llant 

غلأبيث  هو ف  يمأةوف  هذغ غلأديوغن ياى غلأمةامين غلأاقليدية من قبيل غلأاوسل بالأولأياء أو غلأفق اء مما يجعله،  ماسُال  بل
   عن غلأاجديد، يننفئ أييانا صلأى أغوغر غلأاقليد 

لا أسابعد أن ينون غلأاأثير وغلأريادة لازغينو ياى ف  غلأن ل من غلأمخزون غلأرمزي لأمسطورة، وايديدغ اوظيفه  15
( ييمل عنوغن 38ويري غلأرغئع لأسطورة يمو أونامير غلأا  أفرد لأ ا غلأرغيل نصا ف  ديوغن صيزمولأن )ص غلأاث

 غلأسطورة نفسه 
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انيرت ف  )ريغ أد ساولأغ، اايةر غلأسطورة عبر عشيقة أونامير  "صيغد -ساول س"وف  ديوغن 
 (:15ص

nssagå nn afus n tanirt d yav d tga s imïïawn  

 nmmvi d ng tuga n idammn n( : 36قصيدة صيسوفوغن )ص:  من خلال گوف  ديوغن أن
unamir 

انت نما يدل على ذلأك گوبديوغن اينياين نجد نفس غلأسطورة باوظيف آخر مرابط برمزية اار
وفي ديوان تالاليت، (، 43انت، ص:گ( و)أمودّو ن اار39انت، ص:گيةورها ف  قصيداين، هما )اار

وأخيرغ ف  ديوغن أورفان )قصيدة ، (35يدة )أر سي إيتاّز، ص: نقرأ إحالة على أونامير في آخر قص
  :16( يربط غلأشاعر بين غلأمرأة غلأمازيغية واانيرت معشوقة أونامير30ااوامت، ص:

trcm yi tidiklt inw s lpnna              

tnna yi vika d ad tskr tanirt i pmmu unamir 

بدون  نة من شاعر صلأى آخر: فمن اوظيف شبيه بالأسردغونامير أشنالا مابايسطورة أاوظيف ياخذ و 
هروش صلأى نص مغنى( صلأى اوظيف رمزي صييائ  مشيون بدلالات لا أقصدية رمزية )مثلما يولأ ا 

 اساوي  من غلأسطورة صلا بعدها غلأرومانس   

 خاتمة:

ن صقول يجب غلإقرغر بصعوبة غلإياطة بنل خصائص هذه غلأاجربة واقييم ا ف  مقال، لأنن يمنن غلأ
ة نااج ا يدخل ف  سياق غلأاجريب وغلأبيث غلأدغئب عن غلأجديد ف  غلأشنل وغلأسالأيب، وغفاةا  بنار

يدغث  غلألغة، وغلإبدغعية على مساوى غلأاشنيل وارنيبة غلأنص على رغم افاوا ا ف  غلأجودة وغلأوع  غلأ
و أشعرغ منثورغ وهةم خصائص غلأاجربة غلأشعرية  فإذغ نان بعة ا لا يعدو أن ينون نثرغ شعريا أو 

جال مجرد خوغطر، وبعة ا لا يزغل ييااج صلأى مزيد من غلأنةج، فإن بعة ا قد شق طريقه ف  هذغ غلأم
 بثبات 
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 رقصة أحيدوس : بين المحليّة و دينامية التحوّل

 فاطمة بوخريص  

 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

Exécutée au Maroc central, la danse d’ahidous compte parmi les expressions 
chorégraphiques illustres du Maroc. Avec l’évolution de la société, elle est 
en phase de mutation d’une danse collective traditionnelle, transmise de 
génération en génération et remplissant diverses fonctions dans la 
communauté qui en est la productrice, à une danse spectacle présentée par 
des professionnels en dehors du terroir où elle a  évolué naturellement. 

اعُرف  غلأمنطقة غلأا  ارومُ  هذه غلأدّرغسة صلأقاءَ نظرة عامّة على رقصة أييدوس غلأمادغوَلأة  ف 
ً بالأمغرب غلأوسط  )افاديا لاساعمالَ مصطلح "غلأطلس غلأماوسط" غلأذي ييُدّ من غلام ادغد غصطلايا

ازيغت ع لأاام(، ونعن  به غلأمجال غلألغوي  غلأوغسMaroc centralغلأجغرغف  لألفةاء غلأمعن  بالأمر، أي 
قصة اعرف ا ر نأيد غلأفروع غلأثلاثة لألغة غلأمازيغية بالأمغرب  وغلأقصدُ هو اِبيانُ  سيرورة غلأايوّل غلأا 
صلأى  لُ من جيلأييدوس، باناقالأ ا من وةع غلأرقصة غلأاقليدية غلأممارَسة ف  مَراعَ ا غلأصل ، ييثُ ااُدغوَ 

غلأمناجة  غلأمجموعة غلأميليّة، مؤدّيةً وظائفَ عدّة دغخل جيل عبر غلأاملكّ غلأالقائ  ف  بواقة غلأبيئة غلأثقافية
 لأ ا، صلأى وةع غلأرقصة غلأمعروةة ف  فةاء فرُجوي بأدغءٍ  غيارغفّ   وبطقوس مُيدَثة  

 الرقص الجماعي  الأمازيغي .1

اعمال لألرقص عامّةً أهميةّ ثقافية وفنية وارفي ية بالأنسبة لأسائر غلأمجموعات غلأبشرية  فاس   
لق ه، ييث يطنية لألجسد من غلأنشطة وغلأممارسات غلأفطرية وغلأالقائية لأدى غلإنسان منذ ولاداغلأم ارغت غلأف

رنات غلأمولأود أو غلأطفل، دون أيّ اعلمّ مُسبقَ لألرقص أو لألموسيقى، غلأعنان لأجسده ولأطرغفه ف  ي
اه ه  أن هاب ماناسقة أييانا بمجرّد سماع صيقاع أو موسيقى اثير غنفعالااه   ومن ثمّ  بات من غلأمسلمّ
اصُْقلَ وا ااطوّر غلأيرنات غلأالقائية من غلأنشطة غلأفطرية لألإنسان مثل ا مثل ملنة غلألغة  ويبقى أن فِطرياّ 

نة دغخل واابلورُ  بالأاعلمّ وغلأممارَسة ف  بيئة قد اسُعف ف  املكّ أعرغف وطقوس وقوغعد رقصَة معيّ 
 ويارعرع   غلأوسط غلأثقاف  وغلاجاماع  غلأذي يايرّك فيه غلإنسان

ا  ؤشّرغت غلأوغلأرقصة، نجنس فنّّ ، وننوع ماميزٍّ بخصائصه غلأجوهريةّ وغلأشنليةّ، من غلأمَعالِأم وغلأم
غرغفّ  يمنن أن يقوم علي ا اصنيفُ ثقافة أو مجموعة بشريةّ وامُنّن من غلأاعرّف على غنامائ ا غلأج

هن فةاءُ ، يابادر صلأى غلأذأييدوس وغلألغوي وغلأثقافّ   من ذلأك، على وجه غلأمثال، أنه  بمجرّد مشاهدة
شليييْن   القائيا بأهل سوس )ص أيوغشصمازيغن  أو "شلوح غلأطلس"، يسب غلأشائع من غلأاسمياّت؛ ويرُبط 

قة ربة غلأمنطغدة مباشرة على مغاّڭأو سْوغسَة( ولأو أن غناماءه غلأجغرغف  أوسع من ذلأك؛ وايُيل رقصة غلأر
دلا بمنطقة اا غلأيصّادةبأهالأ  بن  يسن؛ ورقصة  لْأ يتاربط غلأشرقية )لأوجادغ، ساننة وجدة(؛ نما 

ً بأن غلأاسمياّت غلأشّائعة ف  غالأب ا اعميم  لأگدرةوخريبگة؛ ورقصة  يةّ،  بالأمجال غلأصيرغوي، علما
 من نلّ ولأيست دغئما ف  اطابق اامّ مع غلأافريعات غلأسوسيولأغوية وغلأسوسيوثقافية بالأمغرب   وغلأياصلُ 

ٌُ ظاهريةّ لألثقافة غلأميليّة غلأا  انام  صلأي ا وغلأا  أهذغ أن غلأرقصة ف  ي  مارسُ ا ناجا ا واُ دّ ذغا ا وغج ةُ

 ولا جدغل ف  أن لألرقص غلأجماع  عامّة أهمّية فنيّة وثقافية قصُوى لأدى مخالف غلأمجموعات
لأة أيد  مَقوه من غلأثقافية، ومن ثمّ  لأدى غلأمغاربة غلأناطقين بالأمازيغيةّ على وجهٍ أخَصّ  وذلأك ما نساشفّ 

رب (: "لأيس ثمّة لأدى برغبرة غلأمغ195، ص  1920أعلام غلأبيث ف  غلأدب غلأمازيغ ، هنري باسيه )
ه  وصن نانت ولأغنائية  من ارفيهٍ يلَْقىَ أوْج غلأافوّق وأشْمَلهَ وأهمّه غيرُ غلأرقصات غلأغنائيةّ أو غلأسّ رغت غ

  غلأجوهريةّ ف  اماثلُِ ا واويّدها" لأ ا بع  غلاخالافات من منطقة صلأى أخرى، ابقى ميزاُ ا 
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ا ا،  وهنذغ يبُرز باسيه صيدى غلأمميزّغت غلأساسية لأرقصات صيمازيغن، وغلأمامثلّة ف  عُمق ويد
اغيِّرغت باينُ غلأموبالأاالأ  طابع ا غلأمشارك وما  يافَرّع عنه من غلاخالافات غلأسطييةّ غلأا  يعُزَى صلأي ا  ا

هما( وغير وأيوغش أييدوسة   ذلأك أن لأجميع غلأرقصات غلأمعروفة )غلأج ويةّ وغلأميليّة لألرقصة غلأوغيد
ً عن بعة ا غلأبع   فرقصة  ب نما امُارس ف  منطقة شمال غلأمغر أييدوسماغيرّغت اامايز ظاهرياّ

و أب غلأشرق  غلأوسط  )اازة أو االأسينت( اخالف نسبياًّ  عمّا ه  عليه ف  غلأطلس غلأماوسّط أو ف  غلأجنو
لأا  اهريةّ غ ناك بالأطبع ثوغبت، لأنن مع خصوصياّت مافاواة أييانا  ف   اجليّاا ا غلأظّ غلأشمال غلأغرب   ف

وغيرها من  أيوغشلا يخطئ ا  يَدْس غلأعارفين ب ا  ونفس غلأمر ينطبق على ماغيرّغت رقصة 
 غلأرقصات غلأجماعية غلأمعروفة بمخالف غلأمناطق غلأمغربية 

مّة  لأفنيّة عاغلأذي يميزّ غلأمغرب دور ف  انوّع غلأاعابير ومن غلأمؤنّد أن لألانوّع غلأجغرغف  وغلألغويّ غ
بين  بير فنيّةونذلأك غلأمر بالأنسبة لأممازيغية، غلأا  وصن نانت ف  جوهرها لأغة وغيدة، فما انق له من اعا
لى عع غلأيفاظ نفس غلأمجموعات غلأماقاسِمَة لأنفس غلأماغيرّة  غلأمازيغية  يانوّع  ف  الْوينات مامايِزة م

 غلأمشارك غلأسُّ 

نوّعة وارابط غلأرقصات غلأجماعية غلأمعروفة عادة بالأرقصات "غلأشعبيةّ" بمجموعة من غلأعناصر غلأما
وس غلأمسامدّة من غلأدب وغلأثقافة غلأشفويين، من قبيل غلأغناء وغلأشعر وغلأموسيقى وغلأيرنات وغلأطق

جماعية غلأممارسات غلأوغلأعادغت وغير ذلأك مما  يصدر عن غلأذغنرة غلأجماعية  ولأذغ فإن ا ادخل ف  عدغد 
غاربة غلأعريقة ف  غلأقدم وغلأماشبعة ف  عمق ا بما ارغنم من طقوس ثقافية وغجاماعية  وبالأنسبة لألم

دقية، وما ورقصة غلأبن وأيوغش أييدوسغلأناطقين بالأمازيغية عامّة، فرقصاا م نلّ ا جماعيةّ، اامثل ف  
 ً ة،   وغناءً،  على نيو جماع  بالأةرورلأنل رقصة من ماغيرّغت والاوين، ييث صن ا امُارَس، رقصا

اف اً  )غلأزفممّا يعُرّف ا أساسا  بالأرقصات غلأجماعية   وه  ف  ذلأك مرابطة بطقوس غلايافال، صن عائليّ 
ذغ بالأنشطة سم  (، ونوغلإعذغر  وغلأعقيقة   ( أو دينياً )غلأمولأد غلأنبوي    (، أو وطنياًّ، أو غجاماعيا )غلأموغ

وغلأاةامن  غلأفصلية )غلأيصاد   (   ومن ثم، ف    بمثابة اعبيرٍ جماعّ  عن غلأفرح غلأفلايية وغلأقرويةّ 
ن عية  ينمُ وغلأمُشارََك من غلآمال بمناسبة يدثٍ  ذي شأنِ جماعّ   وف  الك غلأخاصيةّ غلأاشارنية غلأجما

ا ف    سرّ  ويدا ا  بالأرغم مما يظ ر على اجليّاا ا   من اغيرّغت وانوّعات جانبيةّ  وما غشارغنُ 
 ا غلأعميقةغناظام ا غلأشنل ، على نيو دغئرة أو نصف دغئرة أو صفينّ ماقابليْن، صلاّ مؤشّر على ويدا 

 وأسُّ ا غلأمشارَك 
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( هو غلإسم غلأصل  غلأعامّ  لألرقص غلأجماع  لأدى أمازيغ  غلأمغرب صييدغس)وجمعه  أييدوس
غلألعب(  وياعلق غلأمر بمجموعة  مانوعة من غلأرقصات  ) أورغرغلأوسط   ويصطلح عليه أيةا ب 

و ما على نيغلأجماعية، انجز ف  غالأبيا ا  من قبلَ غلأرجال وغلأنساء معا، ف  شنل ياغيرّ يسب غلأمناطق، ص
 بدغئريّ أو نصف دغئري أو صفينّ ماقابلين أو صف وغيد  ويرأس غلأمجموعة غلأرغقصة مسيرّ يعرف 

لأاسيير  ونألأّ أو  طّارت، يساعمل آلأة صيقاع رّغيس  أو، بو وغلّأون  أو ،رتبو طّا  أو ،ونّ صيسّورغرن"
 غلأفرقة وةبط صيقاع غلأرقصة ويرناا ا 

أ ييدوس أنسوغث / ف  مف ومه  غلأعامّ شنليْن، أيدهما هو غلأنبر، ويعرف بـ  أييدوسويشمل 
، وبين  غلأشنلين غخالافات نمّية ااييدوستأو  أييدوس أمزيان، وغلأثان  هو غلأصغر ويعرف بـ أخاثار

ونوعيةّ  فالأول، أي غلأنبر، اؤدّيه مجموعة بعدد أوفر من غلأرغقصين ف  شنل دغئرة وغسعة، أو ف  
صفوف نبيرة غلأعدد من غلأنساء وغلأرجال،  يسب غلأج ات وغلأمناسبات   ولأ ذغ غلأصنف صيقاع بط ء  ييدّد 

ما يخصّص لألمناسبات غلأنبرى غلأا  اجامع لأ ا سرعة يرنات أجسام غلأرغقصين وغلأرغقصات  وغالأبا 
غلأقبيلة، وخاصة ف  فارة غلأموغسم أو غلأعياد غلأوطنية  أما غلأصنف غلأثان ، وهو غلأصغر، فيرابط عادة 
بالأيفلات غلأعائليةّ أو غلأقرويةّ، ف  مناسبات غلأزفاف أو غلأعقيقة أو غلأخاان  وياميزّ بإيقاعااه ويرنااه 

نس غلأصنف غلأنبر، فإنه لا يسالزم عددغ نبيرغ من غلأمشارنين، ولا يشارط غلأمبسّطة غلأسريعة  وعلى ع
في م غلأامنّن من غلأرقص، صذ من غلأممنن ممارساه من قبلَ هوغة وشباب، وقد ينون بذلأك بمثابة مجال 
لألامرّن وغلأاعلمّ غساعدغدغ لألمشارنة ف  أييدوس غلأنبر غلأذي لا يؤديه عادة صلا ذوو وذوغت غلأخبرة ف  

 غلأرقص غلأجماع   مجال
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غلأرجال  ، نبيرغ نان أم صغيرغً،  يؤدّى من قبل غلأرجال وغلأنساء معا، فإنأييدوسوبالأرغم من أن 
غلأارديد ، دون غلأنساء غلألائ  ينافين بالأرقص وطّارت أو  ألّأونويدهم من ياولأىّ غساعمال آلأة غلأنقر 

، ع وغلأغناءغلأاسيير وغلأدغء وغلإيقا غلأصوا    ويامّ غناقاءُ رئيس غلأفرقة دغئما ممن لأ م باع ف  مجال
، ةمانا وبإمنانه اأمين غلأسير غلأسليم وغلأموفقّ لألرقصة ياى لا اننسر )صرّز أوييدوس(، قبل ن ايا ا

 لاسايسان غلأجم ور 

ف )غلأصن ااييدوستولا امارِس غلأنسوةُ غلألعب بالأطّارة صلا صذغ ننّ ف  ميفل نسوي لأممارسة 
  مساوى رجال يشارنون ن غلأرقص  وغالأبا ما لا ينون صاقانُ ن لألآلأة فغلأصغر(،  دون أن ينون بين ن 

غ م ارة بع  غلأرجال وخاصة مسيرّي غلأرقصات  وقد جرت غلأعادة أن غلأذنور ويدهم من يامرّن بانر
لأنون   غ لامرأة،،   (   نما أن رئاسة غلأرقص لا اسُند أبدلأنمانجا،  االأعوّغتّْ على غساعمال آلأة موسيقية )

 يصرغً على غلأرجال  غلأعزف 

ناي وعلى عنس رقصات أيوغش غلأا  قد اساعمل في ا آلأة أخرى صلأى جانب غلأطّارة، نالأطبل أو غلأ
 ،أييدوس  (  وقد عرف غلأدفّ غلأاقليدي غلأمادغول فألّأونأو غلأقرغقب، فإن أييدوس لا يعامد سوى غلأدفّ )

اعز ر غلأخشب  غلأمغلفّ بجلد غلأمايوّلا نوعياّ من ييث شنله وهيئاه، صذ ام اعوي  غلأدف ذي غلإطا
  غلأمدبوغ، بآلأة صيقاع يديثة  لا اؤدّي غلأنغمة غلأصيلة لألدفّ غلأاقليدي 

، وه  مناقاة من غلأرصيد غلأارغث  غلأجماع  1غيزلانواعُرف غلأغان  غلأموغنبة لأرقصة أييدوس ب
يؤدّيه ف  غالأب غلأييان   (  غلأذيغيزلأ (لألقبيلة أو غلأقرية أو غلأمجموعة   وافااح غلأرقصة بأيد غلأمُنشَدغت 

غلافاااح من بياين  صيزلأ رغقص أو رغقصين، ممن يمالك صواا موغايا لألإنشاد غلأمنفرد   ويانوّن 
شعريين  وبعد أدغئ ما غلأمنفرد أو غلأثنائ ، يام ارديدهما بصوت غلأمجموعة )نورغل( على صيقاع غلأدفوف 

عة غلأنساء ومجموعة غلأرجال، يسب نوعية أييدوس صلأى ن اية غلأفقرة  وقد يام غلأغناء بالأاناوب بين مجمو
    اساَ لّ ب ا غلأبيات غلأمغناّة غوغ غوغأوغ ويسب غلأمناسبةَ  وياخلل غلأغناءَ غلأجماع  ارديد  لألازمة معروفة 

اؤدّي ا  2ااماوغيتف  أييدوس واعمل بمثابة  قالأب صيقاع   لألغناء  ويمنن أن اسُا ل غلأرقصة بإنشاد 
 غلأنساء أو غلأرجال  أيسن غلأصوغت من 

 صلأى ادقيق ييااج مف وم غلأمافرج فإن،  ذغت طبيعة فرجويةولأما نان أييدوس رقصة جماعية، 
منوّنات  يين يعن  غلأرقص غلأجماع  وسط غلأقرية أو غلأقبيلة، لأن غلأمر ياعلقّ بمافرّجين يشنّلون أيد

رود ريد غلأنساء وطلقات غلأباغلأرقصة   ذلأك أن م يساهمون ف  غسامرغرها وصنجاي ا باشجيع م  )زغا
  ف  (، وأييانا بأشعارهم غلأا  ادمَج ف  غلأغناء أثناء غلأرقص   نما أن غلأرقص غلأجماعوايماوغيين

ف   مناسبات عائلية مجال  لإشرغك جميع غلأياةرين وغلأياةرغت لأانشيط غلأيفل وغلأمشارنة ولأو رمزيا
لأعناية غعلاء علي ا لأن ذلأك من قبيل عدم ، ولا يسُايسن غلأاملصُّ من هذه غلأمشارنة وغلاساااييدوست

 ف  غلأموةوع: صيزلانبوغجب غلأاةامن مع غلأعائلة غلأمنظّمة لأليفل  وهذه بع  غلأبيات من 

ثنينِ ةّو بنّوخوي( صيس لا 1)  ؟  3غڔصّورْ غ وِيناّ وّْ

"  م يوْلأ ؟من هُ  هل أنا بصَدد بناء جدغر ، يا"    

                                                 
( في  المفهوم العام، مجموع الأشعار المغناّة من قبَِل مجوعة صوتية تعرف بالشيوخ أو الشيخات،  زلياي ) مفرده   إيزلان    1

(  أثناء إيزلان)بمصاحبة العزف على آلات موسيقية كالبندير )الدفّّ( ول وتار ولْكمانجا )الكمان(. ويتعلّق الأمر هنا بالأشعار المغناة 
 (.  1992، س )ا نظر فاطمة بوخريصأداء رقصة أحيدو

( :   منشودة  صوتية، على نحو موّال، تؤدىّ دون مصاحبة موسيقية من قبل شخص )امرأة أو رجل(، تيماوايين)ج.   تاماوايت  2
صة ، أو لازمة  تأتي بين وصلة راقأحيدوسيتوفر على  حنجرة متميّزة بقوة الصوت وحسن الإنشاد.  وقد تكون استهلالا لرقصة 

وأخرى. ويمكن أن يرتجلها أحد المتفرجين للتعبير عن استحسانه أداءَ الراقصين والتنويه به. وهذا الصنف هو الأكثر تفضيلاً لدى 
متداولة كإنشاد فردي. ومن حيث أصلها اللغوي   أحيدوسخارج سياق  تاماوايتأمازيغ المغرب الأوسط الذي يتميّز به.  كما أن 

المعبرّ عن النداء والاستعطاف والمناجاة والدعوة إلى الحب. كما أنها تصاحب مواكب الفرسان اثناء  أوا ة من مشتق تاماوايت فمفردة
 الحرب أو الفروسية.

د .  يعبّر عن الصوائت الثلاثة للأمازيغية كالآتي : ا = الفتحة؛ و = الضّمّة أو الرفع؛ ي = الكسر. مثال : احيدوس. علامة  " ّ " تفي 3

 تفيد التفخيم.   (ڔالحرف )والنقطة تحت  ، التضعيف
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يبِنا  ( غيمانو ها يمانو، هانّ أيَيدوس غ2)   

ماتّ ڭغيمانو ها يمانو، مان  الاّ اا  

هاهو ذغ أييدوس قد اشنّل،"أمُّاه،             

"  أين غلإخوة ، أين غلأهل ؟ ، أمّاه             

 ماتّ غي  غد غنم  ريخ،ڭ( يزّم د أَ اا3)

 ـ  طسّان ؟ڭغيس لانّ غيعدغون ديـ

   ،يكوّة ، أنا ف  ياجة صلأخُ أيا ا غلأُ  ئ ا يّ "          

  "أعدغئ  ياربصون ب  لإهانا ف

 أو صفهّ، وعلى صثر مثل هذغ غلأندغء غلأيميمّ ، يبادر جميع من لأه غلأقدرة لألانةمام صلأى يلقة غلأرقص 
   .وقد يطُلب غلإس ام ف  غلأرقص ياىّ من غريب عن هذغ غلأفنّ اعبيرغ عن غنامائه صلأى غلأمجموعة

 لى الخشبة تحوّلات أحيدوس: من طقوس المرتع إلى العرض ع .3

وظيفا ا  ، فةلا عنأييدوسعلى غرغر صنااجات غلأثقافة غلأشف ية غلأماناقلَة عبر غلأجيال، فإن لأرقصة 
ليدغ عل من ا اق، ف  طابع ا غلاجاماع  غلأذي يجأسلفناغلأارفي ية غلايافالأية، وظائف أخرى اامثل أولا، نما 

ريةً لأميلية، قناماء صلأى غلأمجموعة غلأثقافية غوممارسة اؤمّن غلأاةامن وغلأالايم وغلأاعبير غلأالقائ  عن غلا
ًٌ أم أسرةً  نما أن لأ ا وظيفة اوغصلية ووظيفة جمالأية وصبدغعية، ييث صن ما لالأ ا ينُشَد خ نانت أم قبيلةَ

قافية  من أغان نابع  من غنشغالات وهموم وأفرغح غلأمجموعة واعبير  عن خصوصياا ا غلاجاماعية وغلأث
نفنّ  س فنّ من فنون غلأجماعة لأه مقومااه وأصولأه وطقوسه وأعرغفه اميزّهوفةلا عن ذلأك، فإن أييدو

ن نونه عف  مراعه غلأصلّ ، علاوة  وأييدوسقائم بذغاه صلأى جانب منوّنات غلأفن غلأمغرب  غلأمازيغ   
غلأقبيلة  فناّ قائما بذغاه، ومناسبة لألإبدغع غلأجماع  وغلأمياورغت غلأشعرية، ف و اعبير جماع  عن قيم

 جموعة غلأمناجة لأه وغلأم

غير أنه بانغرغسه ف  اربة موطنه غلأوغسع، أي غلأمجامع غلأمغرب ، لأم يخرج أييدوس عن نطاق 
غلأاأثيرغت غلأا  أدّت صلأى ما عرفه هذغ غلأمجامع من اغيرّغت وما طالأهَُ من ايوّلات على مخالف غلأصعدة  

لأميدود لألقرية أوغلأقبيلة، أي مراعه غلأفةاء غ ف ممارساه  علىذلأك أن فن أييدوس لأم يعد غلأيوم مقاصرغ 
لأم انيصر ممارسة غلأرقصات غلأجماعية غلأاقليدية على غلايافاء   ،غلأصل  وغلأميلّ   فمنذ غلأعقد غلأخير

بالأمناسبات غلأميلية، فقد برزت صلأى غلأوجود فرقُ غيارغفية  بعة ا اجاوز يدود غلأميلية صلأى أبعاد وطنيةّ 
ف أصقاع غلأوطن ومخالف أرجاء غلأمعمور  لألمشارنة ف  أوسع  وأصبيت هذه غلأفرق اجوب مخال

اظاهرغت فنية صلأى جانب فرق أخرى اقدّم عروةا فنيّة وغنائية مانوّعة، وفق طقوس جديدة ذغت طابع 
غيارغف  مخالف عن ييثياّت غلأانظيم غلأاقليدي، غساجابة لأما يقاةيه غلأاقليد غلأميدَث لأانظيم غلأس رغت 

لأية  وقد انامت واناثرت غلأاشنيلات غلأفنية لألرقصات غلأجماعية من أيوغش وغلأم رجانات غلأوطنية وغلأدو
ماخصصة ف  هذغ غلأفنّ أو ذغك  وقد ساعد هذغ  4وأييدوس وغيرها، صلأى أن أصبيت هناك م رجانات

غلأايوّل غلأفرق غلأاقليدية على غلاندماج ف  أنماط غساعرغةية جديدة بفعل غلأاوغصل مع بيئات أخرى 
غلأميلّ  غلأميدود  نما منّن ذلأك غلانفااح غلأفرُقَ من غلأاجاوُب مع  صّنفغلأمألأوف من غلأ ونماذج فنية  غير

ثقافات أخرى غير غلأثقافة غلأقروية وبلغات غير غلألغة غلأميلية، مما أسعف  ادريجياّ ف  م ننة غلأرقصات 
 غلأاقليدية وصدماج ا ف  منطق غلأيدغثة غلأذي فرةاه اطوّرغت غلأمجامع  

                                                 
على سبيل المثال مهرجان احيدوس الذي يقام سنويا بمدينة عين اللوح )الواقعة قرب مدينة أزرو بلأطلس المتوسط(، والذي عرف   4

 .2010نسخته العاشرة في 
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 عةًَ دور ياسم ف  غلأايوّل غلأجذري غلأذي عرفاه غلأرقصات غلأجماعية، ييثولأ ذه غلأظروف مجام
لأاقليدية غناقلت صلأى فةاء غلأعر  غلأفرجويّ غلأمنظم وفق أعرغف وأسالأيب لأم انن اعرف ا طبيعة غلأرقصة غ
خةع بطقوس ا غلأميدودة   وعلى هذغ غلأنيو غلأجديد، أصبيت غلأرقصة مادّة من موغدّ برنامج ميدّد ي

رياه، بل قمنية ومجالأية واقنية لا ياينّم في ا رئيس غلأفرقة نما نان عليه وسط قبيلاه أو لإنرغهات ز
يخةع غلأعر  صلأى اعليمات مخرج غلأس رة أو غلأم رجان وغلأقائم على غلأانظيم، على غرغر سائر 
 غلأعرو  غلأمسريية وغلأغنائية وغيرها   وياجلىّ غلأايوّل أولا ف  غلأشنل وغلأانظيم، ييث يلازم

ةون بطقوس جديدة، من قبيل ايية غلأجم ور ومرغعاة اعالأيم غلإخرغج ف  دخول غلأخشبة غلأعار
زمن مقيدّة ب وغلانصرغف من ا، وغلالأازغم بالأاوقيت غلأميدّد لألفقرة، بعد أن نانت غلأرقصة ف  مراع ا  غير

ع   غلأموةوفة أو اوقيت، ييث يمنن غسامرغر غلأرقص طيلة لأيلة بأنمل ا  نما يام ّ ايديد مادّا ا غلأغنائي
  وغلأاوقيت، وفق غافاق اعاقدي مسبق مع غلأ يئة غلأمنظّمة لأليفل  وبموغزغة مع ذلأك، أصبح لألعر

ر غلأيديث، جم و ى، جم ور بالأمعنأو مدعوّي م غلأرغقص جم ور آخر غير جم ور غلأقرية أو غلأقبيلة
رغ  ف  فةاء  غساعغلأفرجة وغسا لاك موغدّ برنامج معلن عنه مسبقاً، دغخل قاعة عر  أو مسرح أو 

 مجّ ز على نيو يخالف عن مرقص غلأقرية أو سايا ا غلأمألأوفة  

عية دغخل اعبيرغً القائيا عن ممارسة غيافالأية جما بطقوس ا غلأجديدة  وهنذغ، لأم اعد رقصة أييدوس
سا لاك غلأوسط غلأقروي أو غلأقبل ، بقدر ما أصبيت نغيرها من غلأفنون غلأخرى، مادة لألعر ، اقدّم لألا

رفة  رغقصين معارفي   غلأمعدّ لأجم ور وغفد على غلأيفل بالأمقابل أو بالأمجّان، دون أن ينون بينه وبين غلأغلأ
 قبلية أو علاقة غجاماعية نما نان عليه غلأيال دغخل غلأقرية أو غلأقبيلة 

شمل هذغ نما ادخّلت اقنيات غلاساعرغ  غلايارغفية ف  انظيم غلأرقصة واقديم ا ومرغيل صنجازها  و
غقصين خّل نلاًّ من غلأزيّ )لأنل فرقة زيّ ا ولأونه غلأمويّد(، وغلأ يئة فوق غلأخشبة واموقع غلأرغلأاد

ما  وغلأرغقصات وغناظام م على غلأخشبة أو منصّة غلأعر ، وةبط غلأيرنات غلأا  لأم اعد اقليدية بقدر
غناء عن ساأصبيت ذغت الاوين فنية وصبدغعية قد لا انون أصلية  وأدّت هذه غلأادخّلات أييانا صلأى غلا
يسير  بدأ هبع  منوّنات غلأرقصة غلأا  لا االاءم وغلأطقوس غلأجديدة لألعر   ومن ناائج ذلأك أن غلااجا

د ادريجيا نيو انميط رقصات أييدوس وفق أنموذج مويّد، من قبيل غلأنموذج غلأذي فر  نفسه على ي
نااه هذغ غلأمجال، بير غلأمايسارو مويى أولأيسين أشيبان غلأش ير غلأذي أصبح مدرسة قائمة بذغا ا ف 

فنون غلأفنية وصبدغعااه غلأا  نانت ف  أصل ا غراجالأية ايت غلأطلب ف  بدغيات انظيم أول م رجان لأل
فية غلأشعبية ف  ساينيات غلأقرن غلأماة   ونايجة هذغ غلأايوّل بدأت انمي  لأدى جلّ غلأفرق غلايارغ

م واميزّها سوى غلأفرق غلأا  لأ خصوصيات غلأرقص نما ه  ف  أصل ا غلأميلّ ، ولأم ايافظ بخاصياا ا
 ادخل بعد مجال غلايارغفية وغلاساعرغةية ف  غلأم رجانات وغلأاظاهرغت غلأوطنية  

لأفةل ف  ولا بد هنا من غلأوقوف على دور غلأم رجانات غلأمانامية ف  غلأسنين غلأخيرة، ييث صن لأ ا غ
لى صبرغزها عغلأقبلية غلأةيقة  و صذناء غلأن و  ب ذه غلأفنون غلأاقليدية وغلأاعريف ب ا وصخرغج ا من يدودها

ت غلأصعيد غلأوطن  وغلأج وي وغلأدولأ ، وقد ساعدها ف  ذلأك اطوّر غلأموغنبة غلإعلامية واننولأوجيا
معيات غلأاسجيل وغلأارويج غلأاجاري بوغسطة غلأقرغص وغيرها  نما أن لألمجامع غلأمدن  غلأمامثل ف  غلأج

عليه  ة بأهمية هذغ غلأموروث غلأفن  وغلأيفاظغلأماخصصة ف  غلأفنون غلأاقليدية دورغ أساسيا ف  غلأاوعي
 ة واطويره، صلأى جانب غياةان بع  غلأمؤسسات غلأوطنية غلأذي لأعب دورغ نذلأك ف  هذه غلأن ةة غلأفني

معيات جغير أنه صلأى جانب ما ييمله هذغ غلأايوّل من صيجابيات، ولأو على مساوى غناظام غلأفرق ف  
يفية ك من غلأمناسبات، يبقى غلأسؤغل مطرويا  بشأن  نوبروز وع  غلأفنان غلأاقليدي بيقوقه، وغير ذلأ

أييدوس،  غلأاوفيق بين غلأيدغثة غلأا  فرة ا غلأايول غلأمجامع ، وبين غلأيفاظ على غلأمقومات غلأصيلة لأفن
ييث  وخاصة ما ياعلق بجانبه غلإبدغع ، سوغء من ييث غلأشعار أو غلأيرنات أو غلأموسيقى وغلإيقاع،

 ا غلأصيلة باناقال غلأرقصة من غلأمراع صلأى غلأخشبة فقدت هذه غلأعناصر بع  سماا 

ويقاة  غلأمر لا ميالأة وةع غسارغايجية وطنية شاملة لأليفاظ على أصالأة مخالف غلأفنون 
غلاساعرغةية، وجعل ا اوغنب غلأايديث غلأميمود دون أن اسقط ف  غلأانميط غلأا جين  غلأذي يقلصّ من 

، بييث لا انون هناك قطيعة سلبية بين غلأصالأة  خصوصياا ا غلأفنية ومن مقومات غناها وانوّع ا
وغلأاقليد وبين غلأعصرنة وغلأايديث  ومن غلأممنن غساثمار هذغ غلأاوفيق  ف  مشروع فن  يروم اطوير 
نوريغرغفيا  قائمة على أصالأة غلأرقص غلأجماع  وعلى صمنانيات غلأعلوم غلأموسيقية وغلاساعرغةية 
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بع  غلأفنون غلأشعبية ف  غلأعالأم )غلأصين، روسيا    (  وهذه صشارة غلأيديثة، نما هو غلأيال بالأنسبة لأاطوير 
وغةية لأدور غلأمعاهد غلأموسيقية غلأوطنية غلأا  علي ا غلأافنير ف  صدماج غلأفنون غلأمازيغية، ومن ا 
غلأرقصات غلأجماعية، ف  برغمج ا غلأانوينية  ومن شأن هذه غلاسارغايجية غلأشاملة أن اجيب على ما  

ل ديمومة هذه غلأرقصات غلأجماعية وغسامرغرها واناقل ا عبر غلأجيال غلألايقة ف  يطُرح من اساؤل يو
 خةم اسارع وايرة غلأعولأمة وغلأايديث 
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 الهجرة الدولية بالريف الشرقي وانعكاساتها
 بوظيلب غلأيسين

 ن  لألثقافة غلأمازيغيةغلأمع د غلأمل

L’émigration est un phénomène ancien dans le Rif oriental. Elle s’est d’abord 
orientée vers le nord-ouest du Maroc puis vers l’Algérie pendant la  période 
coloniale. A partir des années 1960, l’émigration vers l’étranger a amorcé une 
nouvelle phase de son évolution. Grâce aux transferts d’argent, l’émigration a 
permis d’améliorer les conditions de vie de plusieurs foyers. Ce qui s’est traduit 
par l’accès aux commodités de la vie moderne, notamment l’eau courante, 
l’électricité et les équipements électroménagers. Mais l’injection massive des 
revenus a conduit à la monétarisation rapide des rapports sociaux et à 
l’altération des valeurs de solidarité et d’entraide communautaires. 

وقد  .نذ ظ وره على وجه غلأر اعابر غلأ جرغت غلأبشرية من أهم غلأظوغهر غلأا  غرابطت بالإنسان م
مليون شخص   125بـ  عدد غلأشخاص غلأذين يعيشون خارج أوطان م 1998قدرت غلأمم غلأمايدة سنة 

فه من ظاهرة غلأ جرة صيدى غلأقةايا غلأنبرى غلأا  اساوجب غلأدرغسة وغلأاابع، نظرغ لأما اعر اشنللأذغ، 
   من مشانل ا  افرزها، بغ  غلأنظر عما اخلفهاطورغت، ولأعلاقا ا غلأوطيدة بالأانمية غلأشاملة بالأمناطق غلأ

  هذغ فغلأمخالفة  ايصعب غلإلأمام بموةوع غلأ جرة غلأدولأية وأسباب ا واطورها وأنوغع ا وغنعناساا 
ت من ا غلأمقال ورغم ذلأك سأياول غلإجابة بإيجاز على غلأاساؤلات غلآاية: ماه  أهم غلأمرغيل غلأا  مر

ال   غلأاطورغت غلأا  عرفا ا؟ ثم ماه  اأثيرغا ا على غلأمجغلأ جرة غلأدولأية بالأريف غلأشرق ؟ وماه
 وغلأمجامع بالأريف غلأشرق ؟     

 .I الجذور التاريخية للهجرة الدولية بالريف الشرقي 

 ،ثاصلا يدينيو أوربا عنس بع  غلأمناطق غلأمغربية، ف  مسلسل غلأ جرة غلأريف غلأشرق ، ينخرط  لأم
غ بالأرغم من هذو  رغلأجزغئنيو بعد اوقف غلأ جرة  شرينعأي غبادغء من غلأنصف غلأثان  من غلأقرن غلأ

 أصبح غلأيوم غلأقطب غلأ جروي غلأول على غلأصعيد غلأوطن   فقد  ،غلأاأخر

ياسية وقد مرت غلأ جرة غلأدولأية منذ غنطلاق ا بفارغت ااريخية ماباينة ابعا لأاطور غلأظرفية غلأس
غناقلت صلأى  ة غلأمر،ف  بدغي ةومؤقافردية فبعدما نانت غلأ جرة  ،وهنذغ  وغلاقاصادية لألبلدغن غلأمساقبلة

 غلاسايطان أو ما يمنن أن نسميه ب جرة من أجل  ،هجرة عائلية وشبه دغئمة

 التنقل نحو الريف الغربي ومنطقة سايس 1.

فف  هذه  ،عشر غلأسابعاعود غلأانقلات غلأولأى لألسنان غلأميليين خارج منطقا م صلأى بدغية غلأقرن 
اطوع  نما"  غلأغنيةو جبلية ايرنات سنانية نيو غلأمناطق غلأمنخفةةغلأمريلة ش دت عدة مناطق 

وقدر عدد غلأم اجرين غلأذين غساقروغ فيما بعد بفيص   ايرير مدن غلأريف غلأغرب لأجيش غلأف   ونغلأريفي
قلعية وآيت سعيد وآيت اوزين ولأقبيلة امسامان  ، ينام  أغلب مرجل 300 و 2000 طنجة ما بين

فإن غلأمولأى صسماعيل ، يشوصلأى جانب غلانخرغط ف  جيش غلأنَ  ( Bossard, 1979 : 45 ) "ةومطالأس
ونانت غلأ جرة ادخل ف  صطار ما يسمى ، بارييل سنان غلأريف لأاعمير غلأمناطق غلأميررة أمرنان ي
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أو ادخل ، بسياسة اعمير غلأمناطق شبه غلأفارغة لأايقيق غلأاوغزن غلأديموغرغف  بين مخالف ج ات غلأمغرب
 يص نفوذ غلأريفيين من طرف غلأسلطان ف  صطار سياسة اقل

غية فمعظم دوغوير غلأفيص ف  بد ،غرب  بشنل عميقمطبعت هذه غلأايرنات غلأسنانية مدن غلأشمال غلأ
   نانت ااوفر على ساننة منيدرة من غلأريف غلأشرق  20غلأقرن 

، رةغلأا  يلت بالأريف ف  هذه غلأفا غلاجاماعيةاعززت هذه غلأيرنات غلأبشرية أنثر عقب غلأزمات 
طنجة  ينا خاصة مد ،غلأناس فرغدى وجماعات نيو غلأمناطق غلأا  نانت أيسر من غلأريفغاجه ييث 
فإن "هارت  فيسب دغفيد  وغلأريف غلأغرب غلأريف غلأشرق  نشوء علاقة قوية بين صلأى مما أدى  ،واطوغن
ذ منف  طنجة % من هؤلاء غساقروغ  71 نوأن أنثر م .من أصل ريف  طنجة% من سنان 70أنثر من 
 ، غلأغربلأم اقاصر غلأ جرة خلال هذه غلأفارة على مدن غلأشمال و   : Bossard, 1979)45) بعيد"زمن 

جالأية ريفية  انلا زغلأت اياةن انالسايس وزرهون غلأ ا خاصة منطق ،بل غاج ت نيو مناطق أخرى
  م مة

 ،اعددةنانت ورغءها عوغمل م ،غلأريف غلأشرق  بصفة خاصةمن صن غلأ جرة من غلأريف بصفة عامة و
 ،ن بعيدغلأثقل غلأديموغرغف  غلأذي ميز هذه غلأمنطقة منذ زمصن   من ا ما هو غقاصادي وغجاماع  وسياس 

 ا اش د غلأقلاقل غلأا صةافة صلأى ، غلاقاصاديةموبئة وغلأمجاعة وقلة غلأموغرد لأمن غناشار  صايبهوما 
 ى غلأ جرةالأنثير من غلأسنان صلأبأدى ، خلال غلأنصف غلأثان  من غلأقرن غلأااسع عشر وأوغئل غلأقرن غلأعشرين

لأ  من جرد غلأها على غلأمنطقة بعد غلأسيطرة غلإسبانيةو ( 136: 1996 ،أونياد ميم ( نيو مناطق أخرى
ان نيو ا جير غلأسنأدى صلأى ا مم ،دية وغلاجاماعية غلأاقليديةغلأبنيات غلاقاصا توسائل غلإنااج وزعزع

 نيو غلأجزغئر    وغلأمناطق غلأخرى، 

 موسمية نحو الجزائرالهجرة ال. 2

ف   اللألاشاغ ييث غناقل غلأسنان ،غلأقرن غلأااسع عشر بدغيةاعود هجرة غلأريفيين نيو غلأجزغئر صلأى 
على  وساعد ،لأليد غلأعاملة اهام اف  غلأريف غلأشرق  غياياط وغوجد غلأذين ةيعات غلأمعمرين غلأفرنسيين

لأى غساو 1852نوفمبر من سنة  18ف  ف"  غلأمجاعات من اوغلأ غلأريف خلال هذه غلأفارة  ذلأك ما عرفه
يلة عمال هذه غلأقب يذهبغلإسبان على مرنب لألسلع ف  ملنية غلأقلعيين، نان ف  غاجاه وهرغن، ييث 

ن صويمنن غلأقول   (Duveyrier, 1887 : 142) ."لأنرغء سوغعدهم صلأى غلأمعمرين خلال فارغت غلأيصاد
ة قة اجاريمدينة علاغلأ هذه يفيون غلأقاطنون ف بييث طور غلأر ،غلأعلاقة نانت ماينة ما بين وهرغن ومليلية
ل اغل ف  نقونانت غلأمرغنب غلأا  انقل غلأسلع بين غلأمديناين اس ،مع وهرغن بعد ازغيد غلأصرغع مع صسبانيا

  بع  غلأم اجرين نيو غلأجزغئر

جزغئر بأنه ف  ن اية غلأقرن غلأااسع عشر نانت اوجد بأرزيو بالأ" :Bassetنقلا عن  Bossardيشير 
قبيلة لأوبالأةبط من قبيلة آيت سعيد غلأمجاورة  ،سانن من أصل ريف  1200نان ب ا غلأا  ة بطيوية قبيل

وف  سنة   (Bossard, ibid.:52)خلال غلأقرن غلأثامن عشر" وغلأا  ييامل أن ا هاجرت ،امسامان
 غهمرايمنن أن " هذه غلأفنرة بقولأه: زصلأى ما يعز "غلأمغرب غلأمج ول"أشار مولأييرغس ف  ناابه  1895

من  ونانت وهرغن اساقبل أنثر، )سنان غلأريف( نل سنة بعمالأانا خلال موسم غلأيصاد أو جن  غلأنروم
  قادمين لألبيث عن غلأعمل لأدى غلأمعمرين وبيثا عن هذغ غلأمعدن غلأثمين غلأنادر ف ،م اجر 20.000
    Moulièras, 1895 : 71)) " غلأريف   

خاصة عندما ام  ،غلأنصف غلأول من غلأقرن غلأعشرينأنثر خلال  بشنل غاسعت غلأ جرة نيو غلأجزغئر 
لأم و  1892صنشاء خط بيري يربط مليلية بوهرغن، ييث نانت مليلية ااوفر على ميناء ةخم منذ 

ووصل  ،بل غمادت صلأى باق  غلأج ات غلأمغربية فقط، على مناطق غلأريف نيو غلأجزغئر اقاصر غلأ جرة
عدد غلأريفيين غلأذين  بلغ، و80000  غلأجزغئر صلأى يوغلأ  عدد غلأمغاربة غلأذين نانوغ يذهبون لألاشاغال ف

 اوازغيدت غلأ جرة بيدة بعد سيطرة صسباني  م اجر 70.000صلأى  1908هاجرو عبر ميناء مليلية سنة 
ييث نان لأاوقف هجرة غلإسبان نيو غلأجزغئر وقع نبير على سياسة غلأ جرة غلإسبانية ف   ،غلأريف لىع

 لألالأاياقغءغت صلأى غلأعمال غلإسبان غلأذين نانوغ يشاغلون ف  غلأجزغئر منطقة نفوذها، وذلأك باوجيه ند
  نما زغد من يدة غلأ جرة ةعف غلأجور غلأا  نانت بمنطقة غلأريف من أجل خلق مساوطنات صسبانية
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ف  يين نانت اارغوح  ،بسيطات 5و 3 نانت اارغوح ما بين  ادفع ا صسبانيا لألسنان غلأميليين، "وغلأا
  (Milliot, 1934 : 315)   "فرننا 25و  12بالأجزغئر ما بين 

بشنل ولأنن ا ساهمت يدغث ايولات نبيرة ف  غلأمجامع غلأريف ، صلأم اساهم غلأ جرة نيو غلأجزغئر ف  
 عاقبنايجة ا ،أو بآخر ف  غلأاقليص من يدة غلأزمة غلاقاصادية وغلاجاماعية غلأا  نانت اعيش ا غلأمنطقة

ونان مبلغ غلأجرة " ةافيا نان غلأريفيون ف  أمس غلأياجة صلأيه موردغ مالأيا صوفرت  نما ،سنوغت غلأجفاف
يارغوح ما  افرنك، ونان نل م اجر ييول صلأى غلأريف مبلغ 3.50و  2ن ارغوح ما بييغلأميصل علي ا 

 El)              " نلغ من غلأشعير 14رة افرنك يوميا، وهذغ ما يعادل خلال هذه غلأف 0.50بين 
Ouariachi, 1981 : 81). عد غساقلال غلأجزغئر اوقفت غلأ جرة من غلأريف نيو هذغ غلأبلد، لأااجه نيو وب

 دول أوربا غلأغربية غبادغء من غلأساينيات من غلأقرن غلأعشرين 

 روبا الغربيةوأنحو دول  الاستقلالالهجرة بعد  استمرار 3.

غلأذي  ين غلأنلاسافسيره صلا ف  صطار غلأنموذج  مننلا ي" غلاساقلالصن غسامرغر ايار غلأ جرة بعد 
 على مجال طارد ومجال يرجع بشنل مطلق غلأسباب غلأموةوعية لأل جرة صلأى غلأثنائية غلأقائمة

 Migration)       "وهذغ غلأنموذج ما هو صلا نااج لألاقسيم غلأدولأ  لألعمل( Push out /Pull up)باذج
société, 2002)، لأ جرة غلأمغربية يرة غامن غلأقرن غلأماة  ازغيدت و من غلأساينيات" بادغءغاوهنذغ ف

وف  هذغ   Belguendou, 1988 : 45) )" نيو أوربا غلأغربية بشنل سريع وأخذت طابعا مؤسساايا
ط وقطاعات وشر بموجب اغلإطار سعت غلأدول غلأوربية صلأى عقد غافاقيات ثنائية مع غلأمغرب، ايدد 

لأ ا ف  غلأمغرب  اباح منعملت غلأدول غلأوربية على فذلأك   ومباشرة بعد ف  هذه غلأدول غلأعمل وغلإقامة
  لاخايار غلأعمال غلأمرشيين لأل جرة ف  عين غلأمنان

من أهم غلأيوغ   خاصة وف  فارة وجيزة أصبيت مناطق غلأريف عامة وغلأريف غلأشرق  ،هنذغ 
 26800صلأى  1966سنة غلأريف ييث وصل عدد غلأم اجرين من د غلأوطن ، غلأ جروية على غلأصعي

صقليم غلأناظور  منقدرت غلأسلطات غلأميلية عدد غلأم اجرين  1971بدغية و 1970وف  ن اية م اجر  
سنة وقد غرافع هذغ غلأعدد ما بين " ،ألأف م اجر، ينام  معظم م صلأى غلأوسط غلأقروي 32000بيوغلأ  
فردية اقاصر فقط على خلال هذه غلأمريلة ونانت غلأ جرة   م اجر 40000لأيصل صلأى  1973و 1971

، وصذغ ما أخدنا غلأفئة غلأعمرية 1971 سنة، ويسب ناائج صيصاء 45و 20غلأذنور غلأذين يارغوح سن م بين 
 ,.Bonnet et al " يمارس م ناه ف  أوربا نان ن نل شخص على ثلاثةسنة، فإ 49صلأى  15من 

 وعلى غلأصعيد غلأوطن  صنف صقليم غلأناظور ف  غلأمرابة غلأولأى من ييث عدد غلأم اجرين(  (9 : 1973
ن، ثم منطقة وجدة واازة  1000لأنل  غم اجر 19بـمابوعا بإقليم غلأيسيمة  ،لأنل ألأف نسمة غم اجر 26 بـ

 ‰  9وأخيرغ غلأجنوب وغلأجنوب غلأغرب  بيوغلأ   ‰14و 18ومنناس بيوغلأ  
نظرغ لأغياب  ،صعب ايديد عدد غلأم اجرين على غلأمساوى غلأميل يأما غلأيوم، ف( 1 رقم غلأخريطة)
غلأ جرة من هجرة فردية صلأى هجرة عائلية اشمل جميع  ات دقيقة وانوع قنوغت غلأ جرة، وغناقالئييصاص

وغاساع ظاهرة غلأ جرة غلأسرية صةافة صلأى غلأزيادة غلأطبيعية ف  غلأم جر، مما يجعل اقييم ، أفرغد غلأسرة
 أمرغ صعبا  غلأذين يساقرون ف  أوربا عدد غلأم اجرين
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 أهم أحواض الهجرة على المستوى الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد العمال المهاجرين لكل

  1000 ساكن

26 

19 

16إلى  14من   

9إلى  7من   

6إلى  4من   

3إلى  1.5من   

 حدود أحواض الهجرة الأكثر كثافة

  كلم

 المحيط الاطلسي

 البحر الابيض المتوسط

 

 

 

 طنجة

 الناظور الحسيمة

 وجدة

 فاس

 مكاس

 الربااط

 الدار البيضاء

 اسفي

 مراكش

 سطات

 بني ملال

 ورزازات

 تارودانت

 خريبكة

 تازة
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II-  والعودة الدورية وروباأالتوزيع الجغرافي للمهاجرين في 
 متكافيء في بلدان أوربا الغربية غير توزيع 1.

 ثةثلا يوغلأ  2007 غلأخارجية سنةيسب اقديرغت وزغرة  ،بلغ عدد غلأم اجرين غلأمغاربة ف  غلأخارج
 %11ودول أوربا غلأغربية، ب ن مم% 80ب، يساقر % من مجموع سنان غلأمغر10أي  ا،شخص يينملا
   صفريقيا % بدول 0.17، وأمرينا% ب 4ة، والأدول غلأعربيب

سنة  ةغلإيصاء غلأخير غلأذي قامت به غلأسلطات غلأميليفيساناج من  غلأريف غلأشرق ،أما على مساوى 
لأك نه يبقى مع ذفإ ،، وصن نان لا يعنس غلأيجم غلأيقيق  لأعدد غلأم اجرين على غلأمساوى غلأميل 2000

لم اجرين لأغلاساقرغر غلأقوي غلأعالأم، بييث يلايظ غلأمصدر غلأوييد لأمعرفة اوزيع غلأم اجرين غلأميليين ف  
ن % ف  يين لا يوجد خارج أوربا صلا نسبة ةعيفة م99.2غلأميليين ف  دول أوربا غلأغربية بنسبة 

بة اأا  فرنسا ف  غلأمرا صذ ،ف  أروبا غلاساقرغر على مساوى دول يلايظ انوع نبيرو  غلأم اجرين
ثم بلجينا م اجرغ،  11000بـ غلأمرابة غلأثانية  غ، وهولأندغ ف م اجر 15000بيوغلأ   غلأولأى
لأدول غلا اةم بينما  غ،م اجر 909 بـوصسبانيا م اجرغ  1957ألأمانيا بيوغلأ  م اجرغ، و 8000بيوغلأ 

 ( 2) غلأخريطة رقم ن جرين غلأميلييعددغ ميدودغ من غلأم اغلإسنندنافية وصيطالأيا صلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000توزيع المهاجرين من الريف الشرقي حسب بلدان الإقامة بأوربا سنة   

2000المصدر: معطيات عمالة إقليم الناظور سنة   
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 العودة الدورية: ارتباط قوي للمهاجرين بمنطقتهم الأصلية  2.

أو  "يقصد بالأعودة غلأدورية، عودة غلأم اجر صلأى وطنه خلال فارغت غلأعطل أو أثناء فارغت خاصة
(  5: 1994 لأمخاار مطيع،غساثنائية، مع وجود نية غلأرجوع صلأى غلأم جر لاسائناف غلأعمل أو غلاقاماه" ) غ

ن ايويل مواناس  غلأعودة غلأدورية أو غلأسنوية أهمية خاصة لأدى غلأمسؤولأين غلأمغاربة نظرغ لأما يوغنب ا 
غلأصيفية  لألعملة غلأصعبة وصنعاش لألاقاصاد غلأوطن  عامة  لأذغ اسخر غلأدولأة نل صمنانيا ا خلال غلأفارغت

 وغلإسبان ، واعقد لأقاءغت بين غلأمسؤولأين غلأمغاربةوذلأك بمةاعفة وسائل غلأنقل سوغء غلأبيرية أو غلأجوية
صلأى  من أجل انظيم عملية غلأعبور ف  ظروف جيدة ومريية  وياجلى ذلأك من خلال يجم غلأعائدين سنويا

ألأف  820.000شانبر يوغلأ   5يونيو و 15عاد صلأى غلأمغرب ما بين  2006غلأمغرب    "فف  سنة 
نل يوم  وابلغ هذه غلأرقام ذروا ا خلال غلأفارة  سيارة 3500م اجر و 10.000شخص، أي بمعدل 

 غلأممادة ما بين أوغخر يولأيوز وبدغية غشت، ييث يصل عدد غلأم اجرين غلأذين يعبرون يوميا نيو
د مما يساهم ف  صنعاش غلاقاصا ،(: Charef, 1999 (24 م اجرغ  20000و 15000غلأمغرب ما بين 

  نيو مناطق م غلأصلية اغلأوطن  عن طريق غلأعملة غلأصعبة غلأا  ييولأون 

III ي : دينامية سوسيو مجالية وتغير ف والمجالية.بعض المظاهر السوسيو ثقافية
 نمط عيش أسر المهاجرين

 نسايةر عند غلأيديث عن هذغ غلأجانب منظومة مجالأية قصد غلأقيام بعملية رصد لأمخالف غلآثار
خرى  بنية مجالأية صلأى جانب عوغمل أغلأناجمة عن ظاهرة غلأ جرة غلأدولأية، ومدى مساهما ا ف  بلورة 

فرز ااخالف أهمية فاعليا ا يسب يجم ا ومدلأولأ ا غلاقاصادي وغلاجاماع   ف ذه غلآثار غالأبا ما و
ساهمة اجليات قد انون صرهاصات لأايولات ياطلب غنامالأ ا مدة ارابط بيجم وطبيعة غلأايول، ثم مدى م

صائص   غلأافاعل مع غلأوةع غلأجديد، باعابار غلأخغجاماعية وغلاقاصادية ف -مجمل غلأمنونات غلأمنان
 ماناقةين غلأميلية لألمجال  نما اجدر غلإشارة صلأى أن طبيعة هذه غلانعناسات يمنن أن ااجلى عبر شنلين

نون أيدهما غيجاب  وغلآخر سلب    لأنن غلألافت لألنظر أن غلأمشانل غلأناجمة عن غلأظاهرة غالأبا ماا
  قاصادية وغجاماعية يصعب قياس مدى اأثير نل من ا على يدةمادغخلة مع عوغمل أخرى طبيعية وغ

 .أهمية التحويلات المالية للمهاجرين بالريف الشرقي1 

ل لألعملة اشنل ايويلات غلأم اجرين رغفدغ م ما من روغفد غلاقاصاد غلأوطن ، نما اعابر غلأمصدر غلأو
هم، مليار در 50 اجرين يوغلأ  بلغ يجم غلأايويلات غلأنقدية لألم 2007غلأصعبة ف  غلأمغرب، فف  سنة 

  غلأيفاظ من غلأنااج غلأدغخل  غلأخام  صن ا ثروة يقيقية، اشنل عاملا م ما ف %  10صلأى  9وهو ما يمثل 
ناطاق على غلأاوغزنات غلأمالأية لألبلاد، وعنصرغ ييويا ف  صنعاش غلاقاصاد غلأميل   وف  غلأعديد من م

لأميافظة غلأم اجرين غلأرنيزة غلأساسية غلأا  اةمن غ غلأ جرة غلأمنثفة، مثل غلأريف غلأشرق  اشنل ايويلات
، على غلأاوغزنات غلاجاماعية ببوغدي ويوغةر غلأمنطقة  ولأنن من غلأصعب، صن لأم نقل من غلأمساييل

رها هذه اقدير يجم هذه غلأايويلات، وهذغ رغجع صلأى انوع غلأقنوغت غلأرسمية وغير غلأرسمية غلأا  امر عب
 اةع صقليم غلأناظور 2001و 2000و 1999بنك غلأمغرب لأسنوغت  غلأايويلات  وم ما ينن فإن معطيات

رطا منخ 93822على رأس غلأقالأيم غلأمغربية من ييث قيمة ودغئع غلأم اجرين على غلأصعيد غلأوطن  بـ 
% من مجموع ودغئع  9مليار درهم، أي ما يمثل  4.365039.00وبقيمة مالأية بلغت  2001سنة 

نخرطا م 107240ين اأا  غلأدغر غلأبيةاء ف  غلأمرابة غلأولأى بـ غلأم اجرين على غلأصعيد غلأوطن   ف  ي
% من مجموع غلأودغئع  ويلايظ أنه 28مليار درهم، أي ما يعادل  2.491817.00وبقيمة وصلت 

  ف% فإن ودغئع غلأم اجرين  9 ,21بالأرغم من افوق غلأدغر غلأبيةاء على مساوى عدد غلأمنخرطين بـ 
صقليم  % من مجموع غلأودغئع غلأبننية ف 80لأدغر غلأبيةاء  صذ اشنل صقليم غلأناظور افوق نظيرا ا ف  غ

موغل لأ(  وقد أدى غلأادفق غلأمسامر 3% فقط لأودغئع غير غلأم اجرين )غلأخريطة رقم  20غلأناظور مقابل 
 غلأ جرة على غلأمنطقة صلأى صيدغث ايولات غجاماعية ومجالأية وثقافية لايسا ان ب ا  
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 لانعكاسات الاجتماعية والثقافية.ا2

 الهجرة وإعادة تركيب التراتبية الاجتماعية 1.2. 

لأم اسمح غلأ جرة صلأى غلأخارج بايسين مدغخيل غلأسر فقط، وصنما أيةا ف  اغيير "غلأيدود غلاجاماعية" 
لاجاماعية غلأا  نانت افصل بين فئات غلأمجامع، بعبارة أخرى أيدثت غلأ جرة غنقلابا يقيقيا ف  غلأارغابية غ

صذ أصبيت عائلات غلأم اجرين ايال غلأمرغاب غلأولأى ف  ارايب غلأ رم غلاجاماع  على ف  غلأريف، 
  بل أصبح غلايارغم وغلأاقدير غلألذغن غلأدنيا غلأم اجرين غلأمرغابغلأمساوى غلأميل ،  بينما ايال أسر غير 

قق لأولا غلأ جرة صلأى ييظى ب ما غلأم اجرون ف  مناطق م غلأصلية ف  غلأوقت غلأياةر ما نان لأياي
يدد منانة غلأشخص ف  غلأمجامع، نما نان غلأمر يغلأخارج  فلم اعد ملنية غلأر ، ولا غلأنسب غلأشريف 

 

لعمال المهاجرين المشتركين بالابناك بالعواصم الجهوية مقارنة بالمنخرطيننسبة ا  

2001المصدر : معطيات بنك المغرب سنة   
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ايال ا أسر غلأم اجرين على مساوى غلأ رم  من غلأطبيع  أن يناج عن هذه غلأمنانة غلأا  سابقا  ونان
ة غلأم اجرين صلأى غلأمنطقة خلال فصل أثناء عود أنثرمساوغه  يزدغد اغسا لاني اسلون غلاجاماع  ميليا،

غلأصيف، ييث ابرز مظاهر غلأافاخر غلاجاماع  غلأذي ياوخى أصيابه صبرغز نجاح مشروع م غلأ جروي  
لأدلأيل ملموس لإثبات غلأمنانة غلاجاماعية بين ها ولأعل غلأنفقات غلأمفرطة غلأمرابطة بمناسبات أو غير
وغلأيةرية دوغوير أو شوغرع غلأمرغنز غلأقروية غلأناس، صةافة صلأى غلأاباه  بالأسيارغت غلأفخمة ف  غلأ

 غلأميلية 

رافاع غلأقد أبانت عائدغت غلأ جرة غلأدولأية بدون شك عن دينامية خاصة ف  مناطق غلأ جرة وأدت صلأى 
يد درهم ف  غلأش ر ن 3000هذه غلأسر عن نفقات  قللا ا صذغلأمساوى غلاسا لان  لأسر غلأم اجرين، 
درهم يسب يجم غلأسرة ووةعية غلأم اجرين ف  غلأعمل  5000أدنى، ويمنن أن اصل صلأى أنثر من 

ن غفرغدها  مأو غلأا  هاجر عدد نبير   ولأندغبألأمانيا أو ب غلأمقيمةرافع عند غلأسر اييث  غلإقامة،وبلد 
عائدغت غلأ جرة غلأدولأية مصدرغ هاما من مصادر غلأعيش بالأنسبة لأمناطق غلأريف وغلأيوغ  اعابرو

د من ا ية، ولا يقاصر دورها على أسر غلأم اجرين فقط، وصنما أةيت اسافيغلأ جروية غلأاقليدية غلأمغرب
 ياى أسر غير غلأم اجرين عن طريق غلأاةامن وغلأانافل غلاجاماع  

 التضامن و التآزر .2.2

ندثار غرغم غلأايولات غلأا  مست غلأعالأم غلأقروي يالأيا على غلأمساوى غلاجاماع ، وما رغفق ذلأك من 
 فعل طغيانبمن غلأا  نانت سائدة من قبل، وغاجاه غلأسرة غلأاقليدية صلأى غلأافنك أو ارغجع بع  قيم غلأاةا

خاصة ف  ظل  ،ن خاصية غلإعالأة وغلأنفالأة لا زغلأت قائمة بالأريف بشنل قويفإ ،غلأنزعة غلأفردية
وارغجع  غرافاع معدل غلأبطالأةمثل ه غلأمناطق، ذاميز ه غلأعسيرة غلأا غلأظروف غلاقاصادية وغلاجاماعية 

 وةعف غلأموغرد غلأميلية  غلأفلاي  غلأنشاط

 % ددــغلأع ةــدل غلإعالأــمع

 32.5 114 لا ش ء

 48.8 171 أفرغد 1-3

 4.5 16 أفرغد 4-6

 14 49 أفرغد 6أنثر من 

 100 350 غلأمجموع

 غلأريف غلأشرق  نسبة غلأشخاص ايت غلأنفالأة لأدى م اجري

 2004 بيث ميدغن  :غلأمصدر

ر غي ى غلأسرصلأغالأبا  امادلا ارابط ب ا أسر غلأم اجرين فقط،  وصنما  يبدو أن عائدغت غلأ جرة غلأدولأية
  العب دورغ لا يسا ان به على غلأمساوى غلاجاماع  و ة،غلأم اجر

 مساهمة فعالة في التنمية المحلية. :الجماعي العمل 3.2.

لا يقاصر دور غلأم اجرين على غلأمساهمة فقط ف  ايسين مساوى عيش غلأسر أو غلأانفل ببع  
من غلأمؤند و  أفرغد غلأعائلة غلأممادة، وصنما غالأبا ما يماد صلأى غلأمساهمة غلأفعالأة ف  مشاريع غلأانمية غلأميلية

هذه  لأنن أي منذ بدغية غلأسبعينيات من غلأقرن غلأماة ، ،أن هذغ غلاهامام يرجع صلأى مريلة قديمة
عينيات غلاهامام غلأمازغيد ييث يلايظ منذ بدغية غلأاسمنظمة نما هو غلأشأن غلأيوم، غلأمبادرغت لأم انن 
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لألمجامع غلأمدن  بصفة عامة وجمعيات غلأم اجرين بصفة خاصة بعملية غلأانمية غلأميلية على مساوى 
 فأمام غلأعجز وغلأخصاص غلأا  أصبيت اعانيه هذه غلأمناطق على جميع غلأمساويات مناطق م غلأصلية 

 ،ية، ةعف غلأاج يزغت غلأصيية وغياب ا  (غلأبنيات غلأاياية، غلأن رباء، غلأماء غلأصالأح لألشرب، غلأفقر، غلأم)
ظ رت مبادرغت ارم  صلأى ايسين يالأة هذه غلأاج يزغت ف  صطار عمل وف  خةم هذغ غلأخصاص، 

ف   ،غلأشنل غلأقديم بالأانظيم غلأمؤسساا  وغلأبيث عن شرناء لأامويل هذه غلأمشاريع عنجماع ، ياميز 
، 1998سنة  بفرنسا ام ب ذه غلأمقاربةوقد بدأ غلاهام" .Co-développementصطار مقاربة اشارنية

وغلأمناطق  فاعلين أو وسطاء ما بين مرغنز غلأامويل بأورباباعابارهم اطمح صلأى صشرغك غلأم اجرين و
ة ف  صطار غلأانمية من أجل غلأبقاء يغلأصل غلأصلية لأل جرة، من أجل ةبط غلأمرشيين لأل جرة ف  مناطق م

Développer pour rester (: 1 Ceriani, 2003). 

                 مساويات من غلأ ينلة لأ ذه غلأجمعيات أو غلأمؤسسات ثةيمنن غلأامييز ف  هذغ غلأسياق بين ثلا
(Lacroix, 2003 : 2) يقع غلأمساوى غلأول ف  غلأمغرب، وياشنل من جمعيات ميلية اعمل على  

ن بصفة خاصة غلأعائديغلأمشاريع ف  عين غلأمنان، وياشنل غلأمساوى غلأثان  من غلأم اجرين أنفس م،  اسيير
ساوى يانون غلأمو، غلأمنان عين ف  غلأمشاريعغلأذين يساهمون ف  بلورة ون ائية صلأى مناطق م غلأصلية 

غلأثالأث من جمعيات غلأم اجرين ف  غلأبلدغن غلأوربية وغلأا  ابيث عن امويل غلأمشاريع عن طريق 
يرغ من ولأ ذغ نرى غلأيوم أن نث  مجالف  هذغ غلأ شاغلغلأشرغنة مع مؤسسات ينومية وغير ينومية غلأا  ا

ة بين جمعيات ميلية ومنظمات غير غلأينومي غلأوسيط أوربا العب دوربجمعيات غلأمغاربة غلأمقيمين 
ب صسبانيا غلأا  اخصص يوغلأ  ثلث غلأمساعدغت غلأمالأية لألمناطق غلأشمالأية بفعل غلأقرمثل أوربا، ب

 صسبانيا وغلأا  اجمع بين هذه غلأمناطق  وغلأروغبط غلأااريخية غلأجغرغف ،

 جبالغلأريف ومثل هذه غلأجمعيات بشنل أنثر ف  غلأمناطق غلأا  اعرف هجرة مرافعة،  ااناشر
ر غلأجماع  لأانظيم أو غلأاسييغباقالأيد هامة على مساوى ومنطقة غلأجنوب، نما ااميز هذه غلأمناطق غلأطلس 

 ،ؤسسةمغلأ هذه جاوزه غلأجمعيات لا ا دف صلأى اذ  ويجب غلأاأنيد على أن ه" غجماعة"ف  صطار ما يسمى 
دورها  غلأاطورغت غلأمساجدة ف  هذغ غلأجانب، لأينونو وصنما صلأى صعادة انظيم ا وايديث ا بشنل يالاءم

  أنثر فعالا ف  غلأانمية غلأميلية

 

 تدخلات المهاجرين
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 جدير بالأماء غلأصالأح لألشربازويد دوغر ألأ بناء خزغن مشروع

 2009، صيف اصوير بوظيلب

 تحرير المرأة وتقوية موقعها داخل الأسرة 4.2.

لإنااج غعرفت غلأمرأة غلأريفية بابعيا ا غلأمطلقة لألرجل، ولأم ينن ينظر صلأي ا صلا نوسيلة لإعادة 
  غخل غلأسرةغلاجاماع   غير أن غلأ جرة صلأى غلأخارج غيرت يياا ا بشنل ملموس وقوت من موقع ا د

وى غاخاذ ولا ياجلى ذلأك ف  انام  دورها ف  ادبير وانظيم غلأسرة فقط، وصنما أيةا ف  وزن ا على مسا
 اومة غلأا غلأقرغر، مع غلأعلم أن هذغ غلأاغير لأم يمر دون صيدغث اصدعات دغخل مؤسسة غلأسرة، نايجة غلأمق

 أبدغها بع  غلأرجال 

غلأذغت   ج  أول خطوة دشنا ا غلأمرأة غلأريفية نيو ايقيقويعابر انسير غلانغلاق على غلأعالأم غلأخار
لأبنك، غهنذغ بدأت اسجل يةورغ ادريجيا بالأجماعة مرورغ بالأدغئرة ووصولا صلأى غلأمدينة منان اوغجد و

 غلأذي يمثل غلأوسيط غلأوييد بين ا وبين زوج ا غلأمغارب  نانت هذه غلأخطوغت اام ف  مريلة أولأى
ذلأك  ينن ياردد ف  مصايبا ا أثناء انقلاا ا، وعندما ياعذر عليهبارخيص من أب غلأم اجر غلأذي لأم 

الأخروج لأسبب ما، اصايب بأيد أفرغد غلأعائلة من غلأذنور  ف   دغئما مرغقبة ومياطة، ولا يسمح لأ ا ب
 لأويدها 

ن ومع غناقال غلأزوجة لألعيش ف  غلأمدينة وغسامرغر صقامة غلأزوج بالأم جر اصبح غلأمسؤولأية بي
يدوث نظريا  غير أن غقاسام غلأمسؤولأيات بين غلأزوج وغلأزوجة لا يفسر ف  غلأوغقع ب غلأطرفين مقاسمة

قاة على ايول فعل  وعميق ف  سلوك وعقلية غلأرجل غلأريف ، ولا باعارغف فعل  لألمسؤولأية غلأجسيمة غلأمل
 غلأزوجودة ععااق ا، وصنما بالأغياب غلأمؤقت لألرجل  صنه غقاسام مؤقت  وااأند هذه غلأيقيقة بوةوح أثناء 

 خلال غلأعطل غلأسنوية، ييث يجردها من نل غلأمسؤولأيات 

ا لأ ا وبعد وصول غلأزوجة غلأى ديار غلأغربة واعرف ا على مييط ا غلأجديد وعلى غلأيقوق غلأا  يةمن 
وس هذغ غلأمييط عن طريق أبنائ ا غلأمامدرسين، أو عن طريق غلأمرشدغت غلاجاماعيات، طرأ اغير ملم

 بالأمقابل انت دغئما وفية لأزوج ا ويرصية على غلأقيام بوغجباا ا، لأم اعدعلى سلون ا وموغقف ا  فإذغ ن
رأي ا باجسد غلأمرأة "غلأمسنينة غلأمطيعة غلأخاةعة غلأمغلوبة على أمرها"  لأقد أصبيت اطالأب بأن يؤخذ 
ة دون باعابارها أيد غلأرنان غلأساسية ف  غاخاذ غلأقرغر  فلا ينبغ  لأزوج ا غلإقدغم على أية خطو

 ا غساشارا 

 .الانعكاسات المجالية3

 تحديث السكن القروي1.3. 

أدى غلاساثمار غلأقوي لأرساميل غلأ جرة ف  قطاع غلأبناء صلأى صيدغث اغير ملموس ف  غلأسنن غلأريف ،  
غلأاغير مجالأيا ف  اعدد غلأدور غلأمبنية، وميل نيو اوييد موغد غلأبناء واصميم غلأمنزل غلأريف ،  ياجلى هذغو

وهنذغ أصبينا نلايظ غنسلاخا  ،يدة قرب غلأطريق ومقرغت غلأسوغق غلاسبوعبةوغساقرغر غلأمنازل غلأجد
ادريجيا لألسنن غلأريف  عن وظائفه غلأاقليدية، لأايل ميل ا وظائف جديدة اساجيب لألايولات غلاقاصادية 

 وغلاجاماعية غلأا  عرفا ا بوغدي غلأريف غلأشرق  
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 البناء ووظيفة المنزل : تغير كلي في موادبالريف الشرقي المنزل القروي .1.1.3

ملموس  موجة غلأبناء غلأمنثفة غلأا  عرفا ا مجالات غلأ جرة خلال غلأسبعينيات، صلأى صيدغث ايول أدت
منازل  واشنل ،لأيس ف  غلأ يانل غلأسننية ومظ رها غلأخارج  فقط، وصنما أيةا ف  هندسا ا وموغد بنائ ا

ه م بخاصياه غلأيةرية وغاساع مسايانمطا معماريا مغايرغ ياس ،غلأم اجرين خصوصا غلأمشيدة يديثا
وغبق طوغبقه صلأى أنثر من أربعة طوعلو طوغبقه  ولأعل غناقال غلأبناء من أفق  صلأى عمودي اصل عدد 

   جرويعن نجاح مشروع م غلأ  برغز صمنانيا م غلأمادية، واعبيردلأيل على غلأمنافسة بين غلأم اجرين لإ

غلأساس  ف  غناقال غلأسنن من أفق  صلأى  اعابر غلأمنافسة ف  غلأبناء بين غلأم اجرين غلأسبب
بعدما فعمودي )غنظر غلأصور(  نما يشمل غلأايول غلأمورفلوجية غلأدغخلية وغلأخارجية لألمنازل غلأقروية  
ان وأنثر نانت غلأمنازل مندمجة ف  غلأمجال وااخذ لأون غلأاربة غلأا  بنيت ب ا، أصبيت غلأيوم بارزة لألعي

" هنا   فالأماجول ببوغدي غلأمنطقة يلايظ بروز "أجسام غربيةغلأريف  بروزغ ف  غلأمجال رعناصر غلأمنظ
 وهناك اعط  صورة مزيفة عن غلأوغقع غلاقاصادي وغلاجاماع  لألمنطقة 

غلأموغد ومما لا شك فيه، أن هذغ غلأايول لأم يمس فقط غلأمورفلوجية غلأخارجية لألمنازل وهندسا ا و 
 لا ياجزأ لسنن  فالأمنزل غلأاقليدي غلأقروي جزءغلأمساعملة ف  غلأبناء، بل شمل نذلأك غلأوظائف غلأساسية لأ

ه لأعمل، فإنغيشنل خلية وأدغة لألاساغلال اجمع غلإنسان وغلأييوغن وأدوغت  نمن غلاساغلالأية غلأفلايية، نا
 غلأيوم، وبفعل ايسن ظروف غلأعيش وسيادة غلأثقافة غلأمساوردة، اخلى عن هذه غلأوظائف خصوصا بعد

صادر قروية اعامد على مغلأسر غلأ، وظ ور غهامامات جديدة لأدى غلأارغجع غلأذي عرفه غلأقطاع غلأفلاي 
 عيش أخرى غير غلأنشطة غلأفلايية  صن هذغ غلأايول أثر نذلأك على عدد طوغبق غلأسنن وعدد غلأغرف

 ويجم ا 
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 عدد الغرف
 الجماعات

 أكثرف  5  4  3 (1-2)

 تمسامان
 بودينار

 اولاد امغار
 ايت مرغنين

 تروكوت
 تليليت

 اجرموس
 

 امهاجر

16.73 

13.97 

17.37 

17.49  

11.18 

22.00 

17.68 

21.09 

18.63 

16.10 

15.97 

25.7 

18.8 

23.23 

28.36 

26.85 

32.20 

24.33 

34.47 

24.00 

28.03 

33.82 

40.55 

34.32 

42.21 

28.5 

35.2 

31.06 

ة غلأسلسلة غلإقليمية، صقليم غلأناظور، مديري 1994ء غلأعام لألسنان وغلأسننى غلإيصا :غلأمصدر
 غلإيصاء، غلأرباط 

زل، صذ صن غلأرقام غلأوغردة ف  غلأجدول أعلاه لا اعبر عن غلأوغقع غلأيقيق  لأعدد غلأغرف ف  غلأمنا 
شأن ف  غلأ ثلاثين، نما هوفي ا عدد غلأغرف  ياجاوزلايظنا خلال غلأمعاينة غلأميدغنية أن هناك جماعات 

 غلأايول غلأذي مس غلأسنن غلأقروي ف  غلأريفواجدر غلإشارة صلأى أن  بع  غلأمنازل بجماعة افرسيت 
  ويمنن أن نمثل لأذلأك بيو ،غلأشرق  ظاهرة اعرف ا جميع غلأيوغ  غلأ جروية علـى غلأصعيد غلأوطن 

 من ا %15لأدى غرف و 6 ما ياجاوزمن غلأسر  %83.5ييث املك أنثر من دغدس بالأجنوب غلأمغرب ، 
الاياناك بالأعالأم غلأخارج  جعل غلأم اجرين ف(  Aït Hamza, 1999 : 289غرف ) 9و 6مابين 

  ياطلعون صلأى يياة أفةل لأم انن مألأوفة ف  غلأمنازل غلأاقليدية 

 .السكن القروي: تشتت نحو مواقع جديدة2.1.3. 

ماء ومبدأ انامل بخصائص غلأوسط وصنااجية غلأر  وعنصر غلايا اسابقغلأسنن واوطينه رابط غ
غع  لأم يعد ير ،غلأيومل غلأمسق ، وغلأرساايق، صذ ياموةع ف  سافلة غلأمجال غلأبوري ويشرف على غلأمجا

لأطابع هذه غلأعناصر ف  امرنزه بفعل غلأافنك غلأنسب  لألروغبط غلأعائلية وارغجع غلأسر غلأممادة ذغت غ
ة مع غلأجديدة لألسنن ه  غلأقطيعالأخاصية فغلأبوي، وطغيان غلأسنن غلأفردي على يساب غلأسنن غلأجماع   

 ف ف  غاجاهغلأمجامع غلأجديد ف  غلأريصذ يسير  غلأمنزل غلأاقليدي غلأذي نان يةم ما بين ثلاث أو أربع أسر 
لأماء صرغاقطع غلأصلة بالأمجامع غلأاقليدي، ويدير ظ ره صلأى نل غلأقيم غلأا  نانت سائدة من قبل، "فعن

ف   هادور ييث أصبح (،(.Aït Hamza, ibid "جزءغ من غلأااريخ صارتوغلأزرغعة وغلأرع  وغلأمن 
ة ارغجع غلأخطار غلأخارجية وغسااباب غلأمن، ووصول أموغل غلأ جرفغخايار موغقع غلأسنن ثانويا  

ص غبة، واقلوغلأرغبة ف  غلأاموقع غجاماعيا ودخول غلأسيارة بشنل وغسع صلأى غلأبوغدي نأدغة لألانقل بدل غلأد
 دة لأاشييدزرغعية غلأاقليدية، دفع غلأسنان صلأى غخايار موغقع جديغلأمسايات غلأمزروعة وادهور غلأبنيات غلأ

 منازلأ م 

ويامرنز  وابعا لأ ذه لأايولات غلأا  مست نمط غلأيياة، فإن غلأسنن أصبح ينزلأق من غلأمرافعات غلأجبلية
يظ ر ف  غلأيوغ  وقرب طرق غلأموغصلات، ويمنن غلأامييز بين عدة نماذج من اشات غلأسنن  

يث ناقال من غلأمرافعات غلأا  نانت اوفر ظروف غلأايصين صلأى قدم غلأجبال، يغلاف  غلأمساوى غلأول 
ا يبوب، بينماشنل غلأعالأية مجالا لأاربية غلأماشية وغلأسافلة مجالا لأزرغعة غلأفأصبح غلأسنن ياوسط غلأمياط، 

ى   أما غلأمساو(2000،  اخصص غلأمنطقة غلأوسطى لألسنن ولأغرغسة غلأشجار غلأمثمرة" )علال غلأزروغلأ
 غلأمرافعات نيو غلأمناطق غلأس لية وغلأيوغ   ، فياجلى ف  غناقال غلأسنن من ثان غلأ

لأمقاييس جديدة نالأقرب من غلأطريق  اةعاخ، أصبح غخايار غلأموغقع غلأجديدة وعلى هذغ غلأساس
وغلأمانن غلأا  اامرنز في ا غلأاج يزغت غلأسوسيو ـ غقاصادية لألاسافادة من خدماا ا، مما أدى صلأى ظ ور 
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ةرية، وغلأاخفيف من يدة غلأةغط غلأممارس على غلأمدن وغلأقطاب غلأيةرية غلأنبرى مرغنز شبه ي
 نمدينة غلأناظور 

ن اساؤل غلاسا لانية ف  غلأبوغدي، وغلأرغبة غلأجامية ف  غلأايديث اطرح أنثر م تصن اغلغل غلأسلونيا
رث غلأماة  وةعف غلأوسائل لأادبير يف  ف  غياب مشروع لألميافظة على صيول مآل غلأمنزل غلأر

لأبناء غلأياةر  فالأاقليد غلأعمى لألنموذج غلأيةري وغلألجوء غلأمنثف صلأى غساعمال غلأموغد غلأعصرية ف  غ
 صلأى غلأقةاء على غلإرث غلأيةاري لأ ذه غلأمجموعات غلأقروية  ،لا ميالأة ،سيؤديان

 ضئيلة من عائدات الهجرة الدولية محليا استفادة :القطاع الفلاحي 2.3.

 ي غلأريف غلأشرق  ف  مسلسل غلأ جرة غلأدولأية، أفقدت غلأنشطةغلانخرغط غلأقوي لأسنان بوغد صن
ناطق مغلأفلايية غلأسوغعد غلأقوية ذغت غلأخبرة ف  هذغ غلأمجال، وأفرغت غلأمجالات غلإقليمية و خصوصا 

ن ى غلأرغم مغلأبور من غلأعناصر غلأييوية غلأا  نان يناظر من ا أن اشنل دعما يقيقيا لألقطاع غلأفلاي   فعل
نادرغ ينيدرون من غلأبوغدي، فإن غساثمارغا م ف  هذغ غلأقطاع ظلت جد ماوغةعة و أن معظم غلأم اجرين

 ا لأم اعد قيما ا غلأيقيقية لأن غلأر ما ااجاوز مساعدة أفرغد غلأعائلة ف  غقاناء بع  لأوغزمه، ففقدت 
ام لاهامساهم ف  عزوف غلأم اجرين وغير غلأم اجرين عن غاشنل غلأرنيزة غلأساسية لإعادة صنااج ا، مما 

 بالأر  وبالأعمل غلأفلاي  بصفة عامة  

عل ج ،غلأسماء ما اجود به صن ةعف غلأمردود وسيادة غلأفلاية غلأبورية غلأا  اعامد ف  مجمل ا على
عا مقدسا اأخذ طابميليا غلأمدخول غلأفلاي  يشنل مدخولا ثانويا بالأنسبة لأنل غلأسر، بعدما نانت غلأر  

م ةمن غلأ ر غلأم اجر لات غلأنااجة عن غلأ جرة، وغراقاءأن غلأايوغير ورمزغ لألمنانة غلاجاماعية  
 رم غلأدرجة غلأدنيا من غلأ ف  وأصبح غلأفلاح أو غلأمزغرع غلأميل  ان ار غلأر  جعل قيمة غلاجاماع 
واراب عن هذه غلأوةعية صهمال غساصلاح غلأسوغق  وغلأاخل  عن صيانة غلأمغروسات  غلاجاماع  

 شجار  نماجديب وغلأاقليم غلأةروريين لألاجديد غلأفزيولأوج  لأمواجديدها أو صييائ ا، دون غلأيديث عن غلأا
لأمساريية غأن عملية غلأفااح "غلأقليب" غلأا  نان يقوم ب ا غلأفلايون بعد موسم غلأيرث ب دف صعدغد غلأر  

لأنشطة لألسنة غلأموغلأية أصبيت نادرة  واعنس هذه غلأظوغهر وغيرها غلأمنانة غلأثانوية لأخدمة غلأر  وغ
 غلأمرابطة ب ا 

 مبادرغتبع  غلأ من اسجيلعزوف غلأم اجرين عن غلاساثمار ف  غلأقطاع غلأفلاي  ميليا م يمنع لأ
رابط يوغلأذي لا زغل  ،غلأجيل غلأول غلأعائد بصفة ن ائية من أوربا ، خصوصاف  هذغ غلأجانب غلأميدودة

 .بالأر  أشد غلاراباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجدير بدوغرغساغلالأياان نموذجياان لأيد غلأم اجرين غلأماقاعدين 
 2006اصوير بوظيلب، 
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 غلأخصائص
% % 

غلأاوفر على بئر وغساعمال غلأمةخة 
 لألسق 

88 15 

 55 100 غساعمال غلأسمدة
لألإنااج  غعاماد وسائل عصرية 

 سائل أخرى و –غلأجرغر 
76 35 

 100 53 غساعمال غلأمعالأجة غلأنبااية

 رق بالأريف غلأش مقارنة بين غساغلالأيات غلأم اجرين وغير غلأم اجرينغلأ

 2006، بيث ميدغن  غلأمصدر:

مادغ غعا غساغلالأيات غلأم اجرين أنثر ياةح أن ،غعامادغ على غلأخصائص غلأوغردة ف  غلأجدول أعلاه
 ابدو فرغم نون غساغلالأيات غلأم اجرين ،من غساغلالأيات غير غلأم اجرين على وسائل غلإنااج غلأعصرية

م غلأذي بنفس غلاهاما ييظبجميع منونااه لأم  فإن غلأنشاط غلأفلاي هم، أنثر عصرية من غساغلالأيات غير
 اناس  لانما أن مبادرغت غلأم اجرين غلأعائدين بصفة ن ائية ف  هذغ غلإطار  ات صنااجية،به قطاع ظيتي

 غلأقطاع  ميدود على هااأثيروأهمية نبرى 

 تسارع وتيرة التمدين 3.3.

 ، ااجلى امة على مساوى غلأريف غلأشرقبدغية غلأثمانينيات بدينامية مجالأية هغقارن منعطف غلأسبعينيات و
 وايرة غلأامدين واةاعف عدد غلأمرغنز غلأيةرية وغلأقروية  وقد مرت وايرة غلأاوسع واسارع ف  ازغيد

 غلأعمرغن  بالأريف غلأشرق  بثلاث مرغيل أساسية هامة:
ساوى لى ماميزت برنود شديد علاساقلال صلأى مناصف غلأسبعينيات واماد من بدغية غ :المرحلة الأولى* 

يش ا مو   ما رغفق ذغك من صقصاءلأعامة غلأا  الت فارة غلاساقلال وغقارنت بالأوةعية غييث غلأعمرغن  

  لألمنطقة
يةري هام،  اماد من أوغسط غلأسبعينيات صلأى ن اية غلأثمانينيات، واميزت بانفجار :المرحلة الثانية* 

وازغمنت هذه   1994و 1982مرة ما بين صيصاء  11ييث اةاعف عدد غلأسنان غلأيةريين أنثر من 

ساثمار غاجاه معظم غلأم اجرين صلأى غغلأدولأية نيو غلأمنطقة من أوربا، وغلأمريلة مع ادفق عائدغت غلأ جرة 
 أموغلأ م ف  غلأعقار بالأوسط غلأيةري خاصة ف  مدينة غلأناظور بيثا عن ظروف أيسن لألاساقرغر 

بفعل اشبع غلأمرغنز غلأيةرية غلأمشار  اميزت باناقال غلأايةر نيو هوغمش غلإقليم :المرحلة الثالثة*
اقوية غلأبنيات غلأاياية   يلية اامثل ف  غلأن ربة غلأقروية وصلأي ا، وظ ور مساجدغت على مساوى غلأبوغدي غلأم

 ظ ورأدت صلأى  ا ونوعا ف  بوغدي غلأريف غلأشرق مثيرة نمّ وقد ناجت عن هذه غلأوةعية ايولات سننية 
ش ده غلإقليم اميز بالأعشوغئية    غير أن غلأاوسع غلأيةري غلأذيايةر مج ري ف  نل مناطق صقليم غلأناظور

شيدت مرغنز بأنمل ا بدون  هنذغغلأفوةى أطراه واؤطره عائدغت غلأ جرة غلأدولأية وغلأنشطة غلأميظورة  و
وثائق غلأاعمير وبدون أي اخطيط، مما جعل ا غلأيوم اعان  من عدة صنرغهات على مساوى غلأاج يزغت 

 ة هينلا ا صمنانيات هائلة غلأساسية، وياطلب صعاد
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 خلاصة
 ا بشنل اساهم عائدغت غلأ جرة غلأدولأية ف  ايسين غلأوةعية غلاجاماعية وغلأمعيشية لأمسر غلأا  ارابط ب

 عائلات وايال بذلأكناج عن ا فوغرق غجاماعية هامة، ا يؤدي صلأى صفرغز فئة غنية، نما امباشر، مم
 غلاجاماع  على غلأمساوى غلأميل    غلأم اجرين غلأمرغاب غلأولأى ف  ارايب غلأ رم

ساسا ف  اجلى أ، امفرط اغسا لاني اناج عن هااه غلأمنانة غلأا  ايال ا أسر غلأم اجرين غجاماعيا، سلون
لأ ا ف  غلأمناسبات أو بدون ا، وه  ظاهرة سعى من خلاغلأنفقات غلأمفرطة ف  غلأيفلات وغلأمآدب غلأمانررة 

هاما من  عائدغت غلأ جرة غلأدولأية مصدرغاعد و  ذويه وعشيراه نصلأى صثبات غلأمنانة غلاجاماعية بي غلأم اجر
ان ن، وصن غلأسر غير غلأم اجرةأةيت اسافيد من ا ياى ييث ، عامة مصادر غلأعيش بالأنسبة لأمناطق غلأريف

  ذلأك بشنل غير مباشر، واساهم ف  اقليص نسبة غلأفقر على غلأمساوى غلأوطن 

غد ف  ايسين مساوى عيش غلأسر أو غلأانفل ببع  أفر لا يقاصر دور غلأم اجرين فقط على غلأمساهمةو
صلية، ناطق م غلأمغلأعائلة غلأممادة، وصنما غالأبا ما يماد صلأى غلأمساهمة غلأفعالأة ف  مشاريع غلأانمية غلأميلية ف  

   وغيرها ربوذلأك عبر غلأقيام بامويل غلأبنيات غلأاياية وصصلاح غلأمؤسسات غلأمدرسية واوفير غلأماء غلأصالأح لألش

ن ةعف م، ويزيد غلأانمية غلاقاصاديةباساثناء يالات ميدودة، لأم اساهم هذه غلأموغرد ف  و، ابلبالأمق 
لأبناك غأثرها غلإيجاب  على هذغ غلاقاصاد أن غلأجزء غلأنبر من ا لا يساثمر ف  عين غلأمنان، بل اصدره 

 ظيفه  ثر من أجل اوغلأمامرنزة ف  غلأمنطقة صلأى مناطق مغربية أخرى ذغت صمنانيات ومؤهلات غقاصادية أن

 يماص معظم ، ييثسافيد من عائدغت غلأ جرةغلأا  ا ةغلاقاصادي اتغلأقطاع من قطاع غلأبناء ويعابر
رية اةخم غلأمرغنز غلأيةأدى صلأى غدخارغت غلأم اجرين، سوغء ف  غلأمرغنز غلأيةرية أو ف  غلأبوغدي، مما 

   لأاج يزوبروز أشنال عمرغنية عشوغئية افاقر صلأى وثائق غلأاعمير وناقصة غ
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 *المتصلات في الأمازيغية : المقوَلَة والموقع

 رشيد لعبدلوي

 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

La présente contribution traite des pronoms clitiques en amazighe et vise 
à mettre en évidence leur propriété syntaxique bien qu’ils soient 
constitués en traits morphologiques. L’analyse s’appuie sur le 
mouvement des clitiques de leur position initiale (de base) vers une autre 
position dans la structure de la phrase. Cette opération est légitimée non 
seulement par la nature affixale de ces pronoms, mais aussi par la 
vérification de leur trait référentiel. 

 ة للمتصلاتالبنية التوزيعي .1

مجموعة من غلأةمائر غلأاة  لا اةرد فة   )فرع ااشلييت( 1اشمل طبقة غلأماصلات ف  غلألغة غلأمازيغية
غلأسةةياق صلا وهةة  ماصةةلة بعنصةةر آخةةر  واشةةغل هةةذه غلأعناصةةر صمةةا وظيفةةة غلأمفعةةول غلأمباشةةر أو وظيفةةة 

 غلأمفعول غير غلأمباشر أو فةلة غلأيرف  

 الشخص العدد
 مؤنث مذكر

 غير مباشر مباشر اشرغير مب مباشر

رد
فـ
م

 

 يي  يي  يي  يي  المتكلم

 م نم نـ نـ المخاطب

 س تّ  س ت الغائب
ـع

جم
 

 نغ نغ نغ نغ المتكلم

 ونت ننمت ون نن المخاطب

 سنت انت سن ان الغائب

 جدول الضمائر المتصلة في الأمازيغية

 

 

                                                 
بكلية الآداب  9719ا والتي نوقشت سنة يعد هذا المقال نسخة معدلة للفصل الرابع من رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلي *

 والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة.
تنتمي المعطيات اللغوية الواردة في هذا المقال إلى فرع تاشلحيت، ونستعمل مصطلح الأمازيغية للإحالة إلى هذا  1

 الفرع. وتتميز طريقة التدوين المعتمدة بالخصائص التالية :
 لة )ا، ي، و( لتدوين الصوائت.استعمال حروف الع -
 تدوين الصامت المضعف عبر وضع علامة الشدة " ّ " فوقه. -
 استعمال العلامة "،" فوق الحرف للدلالة على التشفيه. -
 استعمال السكون " " فوق حرف العلة للدلالة على أنه شبه صامت. -
 حروف لاصقةبين حرف أو مجموعة حروف وباقي الكلمة تدل على أن تلك ال "-العارضة " -
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هة  ووظيفةة غلأمفعةول بةه دغئما  غلاش ت: ماصلا نميز ف  غلأجدول أعلاه بين نوعين من غلأماصلات
 مفعةول غيةرغلأا  أطلقنا علي ا ف  غلأجدول غلأماصلات غلأمباشرة )مت مبا(  والك غلأا  اشغل صمةا وظيفةة غلأ

سد ذلأةك غير غلأمباشرة )مت غ مبا(  ونج تأو فةلة غلأيرف وأطلقنا علي ا ف  غلأجدول غلأماصلا رغلأمباش
 بالأمثلة غلأاالأية :

(2) 

 اابرغت غغريـ ـ ـ (أ

 2ع ]مفر، مؤ:صر[ـ رسالأة ، مفر[ ع ةم1مساقبل[،جه]اامة[ـ اط]-قرأ:ز]   

 "قرأت غلأرسالأة"     

 ـ ـ ـتّ غغريـ ـ ـ  (ب

 ع ، مفر[ ع ـ مت]مفر، مؤ[ةم1ساقبل[،جه]+ اام[ـ اط]م-قرأ:ز]   

 "قرأا ا"    

 ج( يـ ـ دّغ سـ ـ ـامازيرت

 ـ ]مفر، مؤ:ار[ـ بلدةع صلأى  ساقبل[،جه]+ اام[ ةمم-، مفر، مذ[ ع ـ ذهب:]3اط]   

 "ذهب صلأى غلأبلدة"    

 د( يـ ـ دّغ سرـ ـس

 ع ساقبل[،جه]+ اام[ـ ح ـ مت]مفر، مؤ[ ةمم-، مفر، مذ[ ع ـ ذهب:]3اط]  

 "ذهب صلأي ا"    

غل د( فإن غلأماصل ]ـس[ يش 2  أما ف  )بهب( نجد غلأماصل ]ـتّ[ يشغل وظيفة غلأمفعول  2ف  )
ماصل غير مباشر  وعلى غلأرغم من أن نلا غلأماصلين ييققان  وظيفة فةلة غلأيرف وبالأاالأ  ف و

نل ، جم، مؤ( فإن غلأمياوى غلأصرف  لأ3غلأسمات غلأصرفية نفس ا وه  غلأشخص غلأثالأث لألجمع غلأمؤنث )
 من ما يخالف عن غلآخر  

صن ما يثير غلاناباه ف  سلوك غلأماصلات ف  غلأمازيغية ، خاصة صذغ قورنةت بسةلوك غلأماصةلات فة  
رى نالأعربيةةة، هةةو أن غلأةةةمائر غلأماصةةلة فةة  غلألغةةة غلأولأةةى لا انافةة  فةة  غاصةةالأ ا بةةالأمقولات لأغةةات أخةة

غلأمعجمية بل ااجاوزها صلأى غلأمقولات غلأوظيفية نالأمصةدري وغلأةزمن وغلأنفة   ولا اةأا  بعةد غلأفعةل صلا فة  
غية بخصوص هةذه   وغلأمثلة غلأاالأية ابين غلأفرق بين غلأعربية وغلأمازي3يالأة عدم وجود مقولأة وظيفية قبله

 : غلأظاهرة

 

 

                                                 
=  3، أو2أو  1يتضمن الوصف الصرفي التركيبي للمعطيات مجموعة من الرموز فيما يلي دلالتها : تط = تطابق،  2

الشخص، مفر= مفرد، جم = جمع، مذ = مذكر، مؤ = مؤنث، جه = جهة، ز = زمن، مص = مصدر، ضم = ضمير 
 فارغ، مت = متصل.

ين نوعين من المتصلات باعتبار موقعها في علاقتها بالفعل وهما ب Boukhris( 273:  1998تميز بوخريص ) 3
وهي التي تأتي في موقع  proclitiqueوهي التي تأتي بعد الفعل والمتصلات القبلية  enclitiqueالمتصلات البعدية 

 قبل الفعل. وقد كان هذا التصنيف أساس مقاربتها لتلك العناصر. 
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(3) 
 نابه (أ
 لأم ينابه (ب

 يريد أن ينابه (ج

 د( قد ينابه
 هـ( قرأت ناابه

(4) 

 وميةارـ ـتّ  يسايـ ـ ـ (أ

 غلأطالأبساقبل[،جه]+ اام[ـ مت]مفرن مؤ[ةم م-:]يفظـ  ، مفر، مذ[3اط]   

 "يفظ ا غلأطالأب"    

 وميةار يسورغد ـ ـست يـ ـ ـ  (ب

 غلأطالأبساقبل[،جه]+ اام[ م-:]يفظمذ[ ـ  ، مفر،3مص ـ مت]مفر، مؤ[ اط]    

 "سييفظ ا غلأطالأب"     

 يس  وميةارج( ور ـ ـتّ يـ ـ ـ

 غلأطالأبساقبل[،جه]+ اام[ م-:]يفظ، مفر، مذ[ ـ 3، مفر، مؤ[ اط]3نف  ـ مت]   

 "لأم ييفظ ا غلأطالأب"    

 يسا وميةار؟هـ( يسـ ـ ـتّ يـ ـ ـ

 غلأطالأبساقبل[،جه]+ اام[ م-:]يفظ ، مفر، مذ[ ـ3، مفر، مؤ[ اط]3مص ـ مت]    

 "أيفظ ا غلأطالأب؟" 

 نـ ـ ـس يسا وميةار الوّيت و( يـ ـ ـ

 ،3يةـ ـ مةت] لأويةة]مفةر، مؤ:صر[ةـ  طالأةب ام[مسةاقبل[،جه]+ اة-:]قةرأ، مفر، مذ[ ـ 3اط]  
 مف،مذ[

 "يفظ غلأطالأب درسه"  

لات ف  غلأعربية لا ااصل صلا نلايظ من خلال مقارنة غلأمثلة غلأعربية بالأمثلة غلأمازيغية أن غلأماص
بالأمقولات غلأمعجمية وغلأمصدري مثل : "صن" و"أن" ولأنن" وغيرها  أما ف  غلألغة غلأمازيغية 

غلأنف  نما ف  صرفة ب( أو ب 4زمن نما ف  )صرفة غلأأ( أو ب4فالأماصلات قد ااصل بالأفعل نما ف  )
صل بالأسماء مباشرة عدغ هـ(  وغلأماصلات ف  غلأمازيغية لا اا 4ج( أو بالأمصدري نما ) 4)

  نما أن غاصالأ ا بالأفعل لا ينون صلا ف  يالأة عدم وجود عنصر  4غلأسماء غلأا  ادل على غلأقرغبة
 وظيف  الاصق به  وهو ما يفسر لأين غلأارغنيب غلأاالأية :

 

                                                 
 ، وقد اتصلت بها الضمائر مباشرة نجد :فيما يلي أسماء تدل على القرابة 4 

 بابا ـ ـس "أبوه/أبوها"          ما ـ ـس "أمه/أمها"

 گما ـ ـس "أخوه/أخوها"      ولتما ـ ــس "أخته/أختها"
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(5) 

 زرـ ـتّ *رغد يـ ـ ـْ 

 ، مفر مؤ[3، مفر، مذ[ ـ رأى: جه]+ اام[ـ مت]3ز]+مساقبل[ اط]    

 سيرغها" "      

 زريـ ـ ـتّ *ور يـ ـ ـْ  

 ساقبل[،جه]+ اام[م-، مفر، مذ[ ـ رأى:]3نف  اط]    

 "لأم يرها"      

 زرغ ـ ـتّ ج( *يس يـ ْ

 ساقبل[،جه]+ اام[م-، مفر، مذ[ ـ رأى:]3مص اط]   

 "أرآها"      

وقعةا مومن بين غلأخصائص غلأاوزيعية لأ ذه غلأةمائر ف  غلأمازيغية، نجد أن ا اشةغل دغئمةا   
ك علةى هةذغ غلأسةلو (1992صةادق  ) قةد عبةرتبعد غلأعنصر غلأذي الاصق به، أي أن ا ماصلات بعديةة  و

  لأمرابط بهييث لا يرد غلأماصل صلا ف  موقع ثان بعد غلأعنصر غ غلأموقع غلأثان قيد  أطلقت عليه قيد عبر

لأنةل  وااميز غلأماصلات فة  غلألغةة غلأمازيغيةة باعةددها فة  ارنيةب وغيةد، شةريطة أن ينةون
 ماصل وظيفاه غلأخاصة نما ف  غلأمثلة غلأاالأية :

(6) 

 يـ ـ فنا عل  االأيشينت يـ ـ فاطيم غ ورا  (أ

 براقالأة ح ـ فاطمة ح ـ بسااناام[ عل  غلأ مساقبل[،جه]+-، مفر، مذ[ ـ أعطى:]3اط]   

 ف  غلأبساان" "أعطى عل  فاطمة غلأبراقالأة   

 يـ ـ فنا ـ ـيسـ ـ ـاـّ ـ ـ ـغيس (ب

 ساقبل[،جه]+ اام[ـ مـت غ مبا ـ مت ـ ح ـ متم-ر، مذ[ ـ أعطى:]، مف3اط]   

 "أعطاها لأ ا فيه"   

 يشةغل غلأول وظيفةة وقد وردت ف  غلأارنيب أعلاه ثلاثةة ماصةلات، غلأاصةقت نل ةا بالأفعةل 
ا يخةص وغلأثان  وظيفةة غلأمفعةول غلأمباشةر وغلأثالأةث وظيفةة فةةلة غلأيةرف  أمةا فيمة غلأمفعول غير غلأمباشر

 باشةةرم لأمفعولغيةةر غلأمباشةةر يةأا  فةة  غلأمرابةةة غلأولأةى مابوعةةا بةةا غلأمفعةةوللأماصةةلات، فةإن ارايةب هةةذه غ
 فالأمرنب غلأيرف   ويمنن امثيل هذه غلأرابة على غلأشنل غلأاالأ  :

 مرنب يرف  < مباشرمفعول  < مفعول غير مباشر (7)

ا عةة وصذغ اعددت هذه غلأماصلات ف  بينة وغيدة فإن ا ااصل بعنصر وغيد  بييث لا نجد ب
لأارنيب غبعد غلأفعل وغلأبع  غلآخر بعد مقولأة أخرى نالأمصدري أو غلأنف  أو غلأزمن وهو ما يفسر نيوية 

 ب( :8أ( ولأين غلأارنيب )8)
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(8) 

 رغد ـ غسـ ـ ـاـّ ـ ـغيس يـ ـ ـفك (أ

 ، مفر، مذ[ ـ أعطى:جه]+ اام[3ز]+مساقبل[ ـمت غ مب ـ مت مبا ـ ح ـ مت اط]   

 "سيعطي ا لأ ا فيه"    

 غد ـ غس يـ ـ ـفنـ ـ ـاـّ ـ ـغيس*ر (ب

 ، مفر، مذ[ ـ أعطى:جه]+ اام[ـ مت مبا ـ ح ـ مت3ز]+مساقبل[ ـ مت غ مبا اط]   

 "سيعطي ا لأ ا فيه"    

 المتصلات والقيد على الاتصال : – 2

فةة   Sadiqi( 1992فةة  ااريفيةةت وصةةادق  ) Ouhalla( 1989، 1988غقاةةرح أويةةلا )
 :ل غلأاالأ  غلأشن على ونقارح هنا ارجمة لأ ذغ غلأقيد ماصلات ف  غلأمازيغية،اامازيغت قيدغ على غاصال غلأ

 ااصل غلأماصلات صلا بأعلى رأس ف  غلأبنية  لا( 9)

ن ذنرنةا، أننا غلأقيد أعلاه من رصد سلوك غلأماصلات ف  غلألغة غلأمازيغية ييث صن ا، ونما سبق يمنّ 
غلأعنصةر    وهةذغأو اأا  بعةد غلأفعةل فة  غياب ةابأول عنصر من غلأعناصر غلأوغردة مع غلأفعل لا الاصق صلا 

 ينون صما غلأمصدري أو صرفة غلأنف  أو صرفة غلأزمن 

ويةةرى أويةةلا )غلأمرجةةع غلأسةةابق( أن غلأعنصةةر غلأةةذي غاصةةل بةةه غلأماصةةل هةةو أعلةةى عنصةةر فةة  بنيةةة 
  وبالأاةةالأ  فةةإن 5غلأجملةةة  وييةةدد عبةةر غسةةارغايجية غلااصةةال رابةةة غلأعناصةةر غلأوظيفيةةة فةة  بنيةةة غلأجملةةة

 ارغنيب غلأاالأية لاينة لأن ا اخرق غلأقيد أعلاه :غلأ

(10) 

 ـ ـتّ يسو*رغد يـ ـ ـ (أ

 ةم ، مفر ،مؤ[3:جه]+ اام[ـ مت]يفظ، مفر، مذ[ ـ 3ز]+مساقبل[ اط]  

 ا"سييفظ "    

 يـ ـ ـتّ يسور يـ ـ ـ* (ب

 ةم ، مفر ،مؤ[3ساقبل، + اام[ـ مت]م-: ]يفظ، مفر، مذ[ ـ 3نف  اط]    

 ا"ييفظ "لأم       

 

 ا ـ ـتّ يس*يس يـ ـ ـ ج(

 ةم ، مفر ،مؤ[3ساقبل، + اام[ـ مت]م-:جه]يفظ، مفر، مذ[ ـ 3مص اط]   

 "يفظ ا ؟"أ     

                                                 
 ( الترتيب التالي للعناصر الوظيفية للجملة :1989( و)1988يقترح أوحلا ) 5

[
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 د معةهصلأى نون غلأةمير غلأماصل قد ورد بعد غلأفعل ف  غلأوقت غلأذي اوغجة (10يعود لأين غلأارغنيب )
ا ج(  صلا أن مةة10)ب( وغلأمصةدري فة  10أ( وغلأنفة  فةة  )10أيةد غلأعناصةر غلأوظيفيةة وهةةو غلأةزمن فة  )

ه يمنةةن ملايظاةةه غنطلاقةةا مةةن معطيةةات غلألغةةة غلأمازيغيةةة أن غلأقيةةد علةةى غلااصةةال لا يشةةمل بعةة  هةةذ
 غلأمعطيات، ييث نجدها اخرق غلأقيد أعلاه واظل مع ذلأك نيوية، وفيما يل  بع  من ا :

(11) 

 وميةار يسوور رغد ـ ست ي (أ

 غلأطالأب:جه]+اامة[ يفظـ ، مفر، مذ[ 3اط] ،مفر،مؤ[3نف  ز]+مساقبل[ـ مت] 

 "ييفظ ا غلأطالأب"لأن     

 ؟وميةار يسويس رغد ـ ست يـ ـ ـب( 

 غلأطالأب:جه]+اامة[ يفظ، مفر، مذ[ ـ 3اط] ،مفر،مؤ[3مص ز]+مساقبل[ـ مت]   

 ؟"أسييفظ ا غلأطالأب"        

 وميةار؟ يسوج( يس ور رغد ـ ست يـ ـ ـ

 غلأطالأب:جه]+اامة[ يفظمذ[ ـ  ، مفر،3اط] ،مفر،مؤ[3مص نف  ز]+مساقبل[ـ مت]   

 ؟"ألأن ييفظ ا غلأطالأب"    

 مةع وجةود أعلةى رأس وظيفة ( بالأصةرفة غلأزمنيةة 11رغم غلأاياق غلأةمير غلأماصل ف  غلأارغنيب )
مةذنور فإن ا سليمة  ومقابل هذه غلأمعطيات نجةد معطيةات لأغويةة أخةرى لأةم اخةرق غلأقيةد علةى غلااصةال غلأ

 ة لأذلأك :أعلاه لأنن ا لاينة  وفيما يل  أمثل

(12) 

  يسو*ورـ ـت رغد يـ ـ ـ (أ

 ةم:جه]+اامة[ يفظ، مفر، مذ[ ـ 3،مفر،مؤ[ ز]+مساقبل[ اط]3نف  ـ مت]   

 "ييفظ ا"لأن     

 ؟ يسو*يسـ ـ ـت رغد يـ ـ ـ (ب

 ةم:جه]+اامة[ يفظ، مفر، مذ[ ـ 3، مفر، مؤ[ ز]+مساقبل[ اط]3مص ـ مت]   

 ؟"ألأن ييفظ ا"    

اريةه ( أعلاه يشنك ف  نفاية غلأقيد علةى غلااصةال غلأةذي غق12( و)11)صن وجود غلأارغنيب من نوع 
 ( مع غلأعلم أنه يسلم باناماء هذغ غلأقيد صلأى غلأنيو غلأخاص لألغة غلأمازيغية 1988أويلا )

غلأنفة  ما يمنن ملايظاه من سلوك غلأماصلات ف  غلألغة غلأمازيغية هو أن ا لا الاصق بالأمصدري و
صةةق بةةه إن غلأةةةمير غلأماصةةل يلافةةمن صةةرفيا، أمةةا صذغ ايقةةق هةةذغ غلأخيةةر، يايقةةق غلأةةز وغلأفعةةل صلا صذغ لأةةم

لأصةةرفة بالأةةةرورة وصلا فالأبنيةةة سةةانون لاينةةة  ولا ينةةون غلأقيةةد أعةةلاه سةةاري غلأمفعةةول صلا صذغ غابةةت غ
 غلأزمنية  وبالأاالأ  فإننا نقارح مرغجعاه على غلأشنل غلأاالأ  :

، وصذغ غابةةت هةةذه غلأخيةةرة غاصةةل ( الاصةةق غلأةةةمائر غلأماصةةلة ةةةرورة بالأصةةرفة غلأزمنيةةة13)
 غلأةمير بالأعنصر غلأول ف  بنية غلأفعل غلأصرفية 
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( 11ويمنننا هذغ غلأمبدأ من رصد سلوك غلأماصلات ف  غلأمازيغية خاصة فة  غلأارغنيةب مةن نةوع )
سةةبيل  (  نمةةا ننا ةة  صلأةةى أن غلأةةةمائر غلأماصةةلة فةة  غلألغةةة غلأمازيغيةةة لا ااصةةل بالأفعةةل صلا نةةآخر12و)

صن سةةةلوك  ا  بعةةةدها غلأمصةةةدري ثةةةم غلأنفةةة  أمةةةا ااصةةةل بالأصةةةرفة غلأزمنيةةةة ناخايةةةار أول يةةةلألااصةةال  في
عةة غلأماصلات هذغ يطرح غلأسؤغل يول طبيعا ا غلأمقولأية : هل ه  مجرد لأوغصق صرفية أم ه  مةن طبي

 أخرى؟

 الطبيعة المقولية للمتصلات .3

 . المتصلات ليست وحدات صرفية1.3

ودي شةةيليو  Selkirk( 1982يسةةب سةةيلنيرك ) ،موعةةاتاانةةون غلأةةذوغت غلأصةةرفية مةةن ثةةلاث مج
وهةذه غلأةةذوغت هة  : مجموعةةة ، Halle (1990وهةةالأ  ) Discilio & Wiliams( 1987وويليةامز )

غلأموةةةةوعات غلأصةةةرفية وهةةة  غلأجةةةذور وغلأجةةةذوع وغلألوغصةةةق، ومجموعةةةة غلأقوغعةةةد غلأاةةة  اؤلأةةةف بةةةين 
فة   Chomsky( 1986و 1970)غلأموةةوعات غلأصةرفية ، ثةم أبجديةة غلأنةلام غلأاة  يةددها اشومسةن  

يمنةةن أن اةةدرج ةةةمن غلأموةةةوعات  بنةةاء علةةى خصةةائص غلأماصةةلاتفعةةل[  و ±غسةةم[ و] ±غلأسةةمة ]
فةةإذغ نانةةت غلأجةةذور هةة  غلأمةةادة  ؟أي نةةوع مةةن منونةةات هةةذه غلأمجموعةةة ياةةةمن غلأماصةةلاتفةة  غلأصةةرفية

لأجةذور غأييانةا بةين غلأصاماية لألنلمات وغلأجذوع ه  غلأمةادة غلأمقطعيةة غلأاة  اجمةع بةين غلأجةذور وغلأصةيغ و
صةل اا ،أو لأوغيق أو أوغسط، ااصل بالأجةذور وغلأجةذوع معةا قوغلألوغصق، فإن غلألوغصق، وه  صما سوغب

اصةلات، وع لأانوين غلأنلمات  وغنطلاقةا مةن غلأطبيعةة غلأصةرفية لألمذبالأجذور لأانوين غلأجذوع وااصل بالأج
 صةةرفية   فةةةإلأى نةةوع انامةةة نخلةةص صلأةةى غعابارهةةةا لأوغصةةق  لأنةةةن غلألوغصةةق لا انةةون صلا غشةةةاقاقية أو 

 غلأماصلات ؟

غلأماصةةل بصةةفة عامةةة عنصةةر يلاصةةق يسةةار مقولأةةة معجميةةة أو وظيفيةةة  ويمنةةن امثيةةل بنياةةه علةةى 
 غلأشنل غلأاالأ  :

 1س     (14)

 ـ ـمت )س هنا ماغير مقولأ (        2س

غلأةذي وت( صذغ غفارةنا أن لألماصل طبيعة غلألوغصق غلاشاقاقية، فإن رأس غلأعنصر غلأمرنب )سـ ـ ـم
( 1981أ( سةينون هةو غلأماصةل، وذلأةك اماشةيا مةع ايليةل ولأيةامز )14ناج عن عملية غلااصال نما فة  )

Williams ( 1987ودي شيليو وويليامز )Di Sciullu & Williams وبالأاالأ  فإن غلأعنصر غلأمرنب 
لأاةة  مقولأةةة غسةةيرث غلأطبيعةةة غلأمقولأيةةة لألماصةةل  وبعبةةارة أخةةرى سةةاغير غلأماصةةلات غلأطبيعةةة غلأمقولأيةةة لأل

 غاصلت ب ا 

ما نلايظه من وج ة نظر اجريبية هو أن غلأماصلات لا اةؤثر فة  غلأطبيعةة غلأمقولأيةة لألعناصةر غلأاة  
ااصل ب ا، لأيس ف  غلأمازيغية فيسةب، بةل فة  غلألغةات غلأخةرى غلأاة  ااةوفر علةى غلأماصةلات نالأعربيةة 

 ت مةن طبقةة غلألوغصةق غلاشةاقاقية غلأفصيى وغلأفرنسية وغلإسبانية  وهذغ غلأدلأيل غلأاجريب  يخرج غلأماصةلا
نةيف أن غلأماصلات لا ااوفر في ا خصائص غلألوغصق غلاشةاقاقية نمةا يةددا ا دي شةيليو وويليةامز نما 

   6(1982)غلأمرجع غلأسابق( بناء على مقاريات سيلنيرك )

                                                 
 هذه غلأخصائص ه  : 6

 غلألوغصق غلاشاقاقية لأيس لأ ا دور ف  غلأارنيب  -

 غلألوغصق غلاشاقاقية )خاصة غلألوغيق( امثل رؤوسا لألنلمات  -



لعبدلويرشيد   

86 

فالأماصلات ف  هذه غلألغة لأ ا دور ميةوري ووظيفةة ارنيبيةة ولأةيس لأ ةا بنيةة موةةوعية ميمولأيةة  
  اشةةغل وظيفةةة غلأمفعةةول غلأمباشةةر أو غيةةر مباشةةر أو فةةةلة لأليةةرف  ثةةم صن هةةذه غلأعناصةةر لا يمنةةن ف ةة

غعابارهةةا رؤوسةةا لألنلمةةات غلأاةة  غاصةةلت ب ةةا لأن هةةذه غلأنلمةةات لا اةةرث غلأخصةةائص غلأمقولأيةةة لألماصةةل  
 عجم بالإةافة صلأى ذلأك لا ااصل بعمادها صلا ف  غلأارنيب  ف  يين الاصق غلألوغصق غلاشاقاقية ف  غلأم

وى لا لأن ةةا لأيسةةت ايقيقةةا لألمياةةصلا لأشةة ء ، ولا يمنةةن غعابةةار غلأماصةةلات مةةن غلألوغصةةق غلأصةةرفية
لأمعجميةة غلأصرف  لألمقولأة غلأمعجمية غلأا  ااصل ب ةا  هةذغ صذغ نانةت غلأماصةلات لا ااصةل صلا بةالأمقولات غ

ت د ما دغم  غير وغرنما هو غلأيال بالأنسبة لألعربية غلأفصيى  أما ف  نموذج غلأمازيغية فإن هذغ غلافارغ
ق غلأماصلات ف  هذه غلألغة ااصل بالأعناصةر غلأوظيفيةة نةذلأك  وهةذغ يخةرج غلأماصةلات مةن طبقةة غلألوغصة

 رفية  غلأصُّ 

سةةوغء من ةةةا  ،نخلةةص ممةةا اقةةةدم صلأةةى أن غلأماصةةلات لا يمنةةةن غعابارهةةا لأوغصةةق صةةةرفية ميةةةة
ما هة  فا أو مساوى غاصالأ ا  رفية ف   لا اساجيب لأخصائص ا، سوغء من ييث سلون وغلأصُّ أغلاشاقاقية 

 طبيعا ا صذن؟

 المتصلات رؤوس ومركبات:2.3. 

لأعناصةر صذغ اأملنا سلوك غلأماصلات ف  غلألغة غلأمازيغية فسنلايظ أن ا لا اغيةر مةن طبيعةة غ
  ي ةا دغئمةاغلأا  ااصل ب ا  نما أن ا اشةبع غلأةدور غلأميةوري وغلأوظيفةة غلأارنيبيةة فة  غلأسةياقات غلأاة  اةرد ف

يةب مةل غلأارغنر غلأميورية وغلأوظائف غلأارنيبية غلأا  اشغل ا غلأسماء  لأياةح لأنا ذلأك أنثر، ناأوه  غلأدوغ
 غلأاالأية :

(15) 

 وميةار اابرغترغ غـ ـ يـ (أ

 رسالأة طالأبمساقبل، +اام[ -:]ثرأ، مفر، مذ[ـ 3اط]   

 "قرأ غلأطالأب غلأرسالأة"    

 يـ ـ ـفنا عل  اازغرت يـ ـ ـامغارت (ب

 ساقبل، +اام[ عل  غلأاين يـ ـ غلأمرأةم-ى:]، مفر، مذ[ـ أعط3اط]   

 غلأاين لألمرأة"  "أعطى عل    

 سـ ـ ـامزگيد وميةارج( يـ ـ ـرول 

  ساقبل، +اام[ طالأب صلأى مسجدم-:]فر، مفر، مذ[ـ 3اط] 

 صلأى غلأمسجد" غلأطالأب فر "  

(16) 

 وميةاررغ ـ ـتّ غيـ ـ ـ (أ

 طالأب ر، مؤ[، مف3ـ مت]م[مساقبل، +اا-مفر، مذ[ـ رأى:]، 3]اط  

  "غلأطالأبها قرأ"    

                                                                                                                            
 غلألوغصق غلاشاقاقية مقولات معجمية مثل غلأنلمات والعب دورغ م ما ف  غلأمعجم  -

 اقاقية لأ ا بنية موةوعية ميمولأية غلألوغصق غلاش -

 غلألوغصق غلاشاقاقية مثل غلأجذوع وغلأنلمات، واخالف عن ا ف  طبعا ا غلألاصقية  -

 ( 1-( أي ف  مساوى )س°غلألوغصق غلاشاقاقية ممثلة ارغابيا أسفل )س -
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 يـ ـ ـفنا ـ ـيس عل  اازغرت ب(

 غلأاين عل  ، مفر، مؤ/مذ[3ـ مت]مساقبل، +اام[-:]أعطىمفر، مذ[ـ ، 3]اط   

 "أعطاه/ها عل  غلأاين"      

 وميةارج( يـ ـ ـرول سرـ ـس 

 عل  ، مفر، مؤ[3يـ ـ مت]مساقبل، +اام[-:]فرمفر، مذ[ـ ، 3]اط   

 "غلأطالأب اصلأي "فر       

يرة ه  ( أن غلأموغقع غلأا  شغلا ا غلأماصلات ف  غلأخ16( و)15نلايظ من خلال مقارنة غلأارغنيب )
لأمباشةةر نفسة ا غلأاةة  شةةغلا ا غلأمرنبةةات غلاسةمية غلأموغزيةةة لأ ةةا فةة  غلأولأةةى  وهةذه غلأوظةةائف هةة  غلأمفعةةول غ

 وغلأمفعول غير غلأمباشر ومفعول غلأيرف  

امل  بين غلأماصلات وغلأمرنبات غلاسمية غلأا  اشغل نفةس غلأوظيفةة علاوة على ذلأك، هناك اوزيع ان
 7غلأارنيبية  وهذغ بالأذغت ما أدى صلأى لأين غلأارغنيب غلأاالأية :

(17) 

 زرغ ـ ـت عل  اامغارت(*يـ ـ ـْ أ

 غلأمرأة عل  ، مفر، مؤ[3ـ مت]م[مساقبل، +اا-مفر، مذ[ـ رأى:]، 3]اط  

 "*رآها عل  غلأمرأة"   

 عل  اازغرت يـ ـ ـامغارتب(*يـ ـ فناـ ـيس 

 ح ـ غلأمرأة عل  ، مفر، مؤ[3ـ مت]مساقبل، +اام[-:]أعطىمفر، مذ[ـ ، 3]اط   

 "*أعطاها عل  غلأاين لألمرأة"    

 ج( *يـ ـ ـرولأـ ـ ـسرس عل  سـ ـ ـامزگيدغ

 ح ـ غلأمسجد عل  ، مفر، مؤ[3]يـ ـ مت مساقبل، +اام[-:]فرمفر، مذ[ـ ، 3]اط   

 صلأى غلأمسجد""*فر صلأيه عل     

 : مما يطرح غلأسؤغل يول مساوغها غلأمقولأ ،نساخلص من خلال ذلأك أن غلأماصلات ويدغت ارنيبية
(  أم هة  ويةدغت ارنيبيةة مةن مسةاوى )م س(؟ وبعبةارة أدق °هل ه  ويدغت ارنيبية مةن مسةاوى )س

 هل ه  رؤوس ارنيبية أم مرنبات؟

 مةةدى صمنانيةةة غعابارهةةا مرنبةةات ذغت يةةين ننظةةر صلأةةى غلأبنيةةة غلأاوزيعيةةة لألماصةةلات، سةةنقف علةةى
( 1995و1992مساوى أقصى لا اقبل غلأايليل، ورؤوسا ف  غلأوقت نفسةه  وهةذغ مةا سةلم بةه اشومسةن  )

Chomsky ( 1994ونين )Kayne ( 1992وسبورايش )Sportiche   وياجلى نةون غلأماصةلات فة  
  نمةةا A-positionقةةع موةةةوعة مرنبةةات، أولا فةة  طبيعةةة غلأموغقةةع غلأاةة  اشةةغل ا، ف ةة  موغ غلأمازيغيةةة

 اوسم صعرغبيا مثل غلأمرنبات غلأيدية 

                                                 
مع وقف قصير بين نطقه ونطق يمنن قرغءة هذه غلأبنى قرغءة افنينية صلأى غلأيسار  وف  هذه غلأيالأة يجب افخيم غلأمرنب غلاسم   7 

 غلأجملة ناملة 
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اصةل بةه ؤوسا( فااجلى ف  أن غلأماصلات اشنل مع غلأعنصر غلأةذي ارأما غلأطبيعة غلأثانية )أي نون ا 
يةا  نلمة أو ويدة صرفية  ونةيف نذلأك أن غلأماصلات اليق دغئما برأس ارنيبة  معجميةا نةان أو وظيف

ت يق صرف  لأسمات غلأشخص وغلأعدد وغلأجنس  وهذغ نلةه دلأيةل علةى أن غلأماصةلانما أن ا عبارة عن ايق
 لأ ا طبيعة غلأرؤوس 

وطبيعةة  نخلص مما اقدم ذنره صلأى أن غلأةمائر غلأماصلة ف  غلألغة غلأمازيغيةة لأ ةا طبيعةة غلأمرنبةات
أن ةا  ف  آن وغيد  لأنن ما يمنن غسانااجه من خلال غلأسلوك غلأارنيبة  وغلأصةرف  لأ ةذه غلأعناصةر سغلأرؤو

ات ويدغت صرفية ارنيبية  ف   لأيست لأوغصق صرفية لاعابارغت سبق ذنرها  ولا يمنن غعابارها نلمة
 لأن ا لا اساقل ف  غلأارنيب بل لا بد لأ ا من عماد ااصل به 

الأيين : صن ايديد جزء من طبيعة غلأةةمائر غلأماصةلة فة  غلأمازيغيةة، يقودنةا صلأةى طةرح غلأسةؤغلأين غلأاة
 ةا دغئمةا فة  ياجةة صلأةى عمةاد ااصةل بةه؟ صذغ نةان سةبب غلااصةال نااجةا عةن نونلأماذغ انةون غلأماصةلات 

ن لأعربيةة؟ صلأوغصق، فلماذغ لا اناف  بالااصال بالأفعل فقط نما هو غلأيال بالأنسةبة لألةةمائر غلأماصةلة فة  غ
 ةةا غلأسةةلوك غلأارنيبةة  لألماصةةلات فةة  غلأمازيغيةةة دلأيةةل علةةى أن غاصةةالأ ا لأةةم ينةةن نااجةةا فقةةط عةةن طبيعا

 ة، بقدر ما يرجع صلأى أسباب أخرى  وهو ما سنياول اناولأه ف  غلأفقرغت غلألايقة غلألاصقي

 تحاليل منافسة للاتصال :. 4

 . التحليل الصرف المعجمي1.4

وجينلةةة   Rivas( 1979وريفةةةاس ) Strozer( 1976يةةةرى بعةةة  غلألسةةةانيين، وهةةةم سةةةاروزر)
(1982 )Jeaggli ( 1983وبورر )Borer ( 1992وسبورايش )Sportiche  أن غلأماصلات اولأد ف ،

عة  بغلأموغقع غلأا  اظ ر في ا على غلأمساوى غلأفونولأوج   وقد غنطلق أصياب هذغ غلافارغ  من وجةود 
  اعةديا، وهةقغلأارغنيب غلأا  ارد في ا غلأماصلات وغلأمرنبات غلأيدية غلأمقارنة ب ا  ولأ ذغ فالأماصلات اولأد 

ن انةون أغلأمقارنةة ب ةا فة  غلأموغقةع غلأاة  يفاةر  ماصلة بعمادها ف  غلأوقت غلأذي اولأد غلأمرنبةات غلأيديةة 
فة   لألماصلات  صلا أن وجود غلأارغنيب غلأا  يرد في ا غلأماصل لأويده دون مرنب يدي مقاةرن بةه يشةنك

 نفاية هذغ غلافارغ  

 صن غلأمرنبةةات غلأيديةةة غلأمقارنةةة بالأماصةةلات فةة  غلأمازيغيةةة ااشةةلييت اشةةغل دغئمةةا موقةةع مخصةةص
 ، نما ف  غلأمثلة غلأاالأية :(2003مرنب موةع )لأعبدلأوي 

(18) 

 رغ ـ ـتّ عل ژغ( اامغارت يـ ـ ـ

 عل  ، مفر، مؤ[3ـ مت]بل، +اام[مساق-مفر، مذ[ـ رأى:]، 3]اطغلأمرأة   

  "غلأمرأة رآها عل "   

 ب( اامغارت يـ ـ ـفنا ـ ـيس عل  اازغرت

 غلأاين عل  ، مفر، مؤ[3ـ مت]مساقبل، +اام[-:]أعطىمفر، مذ[ـ ، 3]اطغلأمرأة     

 "غلأمرأة أعطاها عل  غلأاين"     

 ج( ايمزگيدغ يـ ـ ـرول سرـ ـس عل 

 عل  ، مفر، مؤ[3ـ ـ مت]يمساقبل، +اام[-:]فرمفر، مذ[ـ ، 3]اطغلأمسجد    

 "غلأمسجد فر صلأيه عل "     
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غلأمفعةول  ( بالأماصةلات لا اشةغل غلأوظةائف غلأنيويةة غلأاالأيةة :18فالأمرنبات غلأيدية غلأا  غقارنت ف  )
  اشةغل باشر، وغلأمفعول غير غلأمباشر، وفةلة غلأمرنب غلأيرف ، وصنما نجد غلأةمائر غلأماصلة ه  غلأاغلأم

  ا بالأموقع غلأعادي غلأمناسب لأ ا اظالك غلأوظائف رغم عدم غياف

صةلت نساناج من ذلأك أن غلأماصلات ااصل بعمادها ف  مساوى غلأارنيب ولأيس ف  غلأمعجم  صذ لأو غا
نةت صةرفية أو غشةاقاقية وهة  لأيسةت نةذلأك نمةا سةلف غلأةذنر  ثةم لأةو نا ةبه ف  غلأمعجم لأنانةت ذغت طبيعة

 يفية غلأعملية معجمية لأاوقف غلإلأصاق على غلأمقولات غلأمعجمية دون أن ياجاوزها صلأى غلأمقولات غلأوظ

 . تحليل النقل2.4

يعد ايليل غلأنقل أقدم مقاربة خةعت لأ ا غلأةمائر غلأماصلة ف  غلألغات  ويرجع غلأفةل ف  ذلأك صلأةى 
( 1992، 1990، 1989ثةةةةةم سةةةةةبورايش ) Kayne(1994، 1990، 1989، 1975مةةةةةن نةةةةةين ) نةةةةةل

Sportiche ( 1989، 1988يةةةةول بعةةةة  غلألغةةةةات غلأرومانيةةةةة ، وأويةةةةلا)Ouhalla  يةةةةول ااريفيةةةةت
  ومةةمون ( يول ااشةلييت1997ولأعبدلأوي ) يول اامازيغت( 1998وبوخريص )( 1992وصادق  )

  وبعةد 8  موقع موةوع، ييث االقى غلأدور غلأميةوري وغلإعةرغبهذه غلأمقاربة هو أن غلأماصلات اولأد ف
ذلأك اناقل عبر قاعدة "أنقل رأس صلأى رأس آخر" فالايق عبرها بمقولأة أخرى لأالاصق ب ا  ومن غلأيجةج 
غلأمعامدة ف  غلأةدفاع عةن هةذغ غلافاةرغ  مةا نجةده مةن اوزيةع انةامل  بةين غلأماصةلات وغلأمرنبةات غلأيديةة 

 غلأمقارنة ب ا 

 نقل في إطار المبادئ والوسائط. ال1.2.4

رد ية غلأا  اصلات ف  غلأمازيغية لا اأا  بعد غلأفعل صلا ف  غياب غلأعناصر غلأوظيفاغلأم نرأينا نيف أ
 قبله  ويخةع غاصالأ ا لألقيد غلأاالأ  :

دم عة( لا ااصل غلأماصلات فة  غلألغةة غلأمازيغيةة بةأول عنصةر وظيفة  فة  غلأبنيةة صلا فة  يالأةة 19)
 ن  صرفيا  فإذغ يةرت غلأصرفة غلأزمنية فإن غلأماصل يلاصق ب ا بالأةرورة ايقق غلأعنصر غلأزم

أن سةةلوك غلأماصةةلات يخةةةع لأمةةا  Kayne( 1987( بنةةاء علةةى نةةين )1988وقةةد غفاةةر  أويةةلا )
 يل  :

  أ( غلأماصلات رؤوس ولأ ا طبيعة غلألوغصق

 غة ب( لا اخةع غلأماصلات لألقيد على نقل غلأرؤوس، وصنما اخةع لأمبدأ غلأمقولأة غلأفار

 لأى غلأموقعوهنذغ فإن نقل غلأةمائر غلأماصلة ف  غلأمازيغية يام مباشرة من موقع ا غلأصل  أو غلأقاعدي ص
  : (  ونبين ذلأك بالأبنية غلأاالأية1988آخر، وذلأك بناء على غفارغ  أويلا ) رغلأذي اصل فيه بعنص

 

(20 ) 

 

 

                                                 
 غلأا  غعابرت غلإعرغب من مبررغت نقل غلأماصلات ف  غلأمازيغية   Boukhris (1998يساثنى من هذغ غفارغ  بوخريص ) 8

 مص م      

 
         

 1مص       مخ      

                

 

  
 م نفي      مص   

    
 

           
 م ز     نفي   

   
 

         
 1ز       مخ 
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ي صلأى ييث انقل مباشرة من موقع ا غلأقاعد( أربع صمنانيات ف  نقل غلأماصلات  20غلأبنية )ابين 
ث ( قد غخازلأ ا ف  ثلا1988أعلى عنصر وظيف  ف  غلأبنية ف  يالأة ايققه صرفيا  صلا أن أويلا )

لأنسبة صلأيه (  فنقل غلأماصلات لأالاصق بالأفعل ما هو با4( وغلأنقل رقم )3صمنانيات فويد بين غلأنقل رقم )
 صيغة غلأفعل  صلا نقل صلأى غلأزمن غلأمجرد غلأذي ايقق ف 

 الزمن والمتصلات في الأمازيغية 2.2.4.

أن انون غلأماصلات دغئما صلأى  Kayne( 1990ابعا لأنين ) Rouveret (1993يقارح روفيري )
غلأذي ااصل به ف  غلألغات غلأرومانية  ويرى أن غلأسبب ف  ذلأك يرجع صلأى أن رؤوس  ريسار غلأعنص
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ن  وصذغ عدنا صلأى موقع غلأماصلات ف  غلألغة غلأمازيغية غلأمرنبات ف  هذه غلألغات ينون دغئما صلأى غلأيمي
ااشلييت وقارناها بموقع رؤوس غلأمرنبات فسنلايظ أن هذه غلأماصلات اشغل دغئما موقعا ثانيا بعد 

لا   ا((  وقد طور روفري )غلأمرجع غلأسابق( فرةية مفادها أن1992غلأعنصر غلأذي غاصلت به )صادق  )
اصالأ ا بالأفعل ف  بع  غلألغات نااج عن نون هذغ غلأخير بدوره قد غناقل اأا  صلا بعد مقولأة وظيفية، وغ

 بطريقة غير مباشرة  صلأى هذغ غلأعنصر غلأوظيف   وغلأايق به غلأةمير غلأماصل

لأبنية غلأشجرية غفف  هذه  ،( أعلاه19نعامد بنية ارغابية لألمرنبات غلأصرفية مغايرة لألبنية ) البدايةف  
ا لأزمن، فيملأاصاق بالأصرفات غلأاطابقية ثم صلأى غلأج ة لأنفس غلأغر  ثم صلأى غيناقل غلأفعل صلأى غلأاطابق لألا

 يناقل غلأفاعل صلأى مخصص غلأاطابق لأمرغقبة غلأاطابق غلأفعل  ولأيأخذ غلإعرغب 

رفية غلأا  ( فإن غلإلأصاق سيابع ارايبا معينا وبالأاالأ  فإن غلألاصقة غلأص1988صذغ غابعنا منطق أويلا )

لايظه فعل  ه  لاصقة غلأاطابق مابوعة بلاصقة غلأج ة ثم غلأزمن لأنن ما نساأا  مباشرة بعد غلأجذر غلأ
 هو غلأعنس ييث صن غلألوغصق غلأاطابقية ف  غلأمازيغية اوجد ف  موقع هامش  مقارنة مع غلألوغصق

مد لأوةع خاصة وأن غلأمبدأ غلأساس  غلأمعا غلأج ية أما غلأزمن فيايقق ف  غلأمازيغية عبر صرفات مساقلة
لأى غشاقاق بنية   وبالأاالأ  فإن غعاماد هذه غلأبنية سيؤدي ص Baker(1985مبدأ غلأمرآة لأبينر )الك غلأبنية هو 

غلأاالأية  فعلية غير سليمة  لأ ذغ فإن غلأبنية غلأا  أعامدها ف  نقل غلأماصلات ف  غلألغة غلأمازيغية ه 
 ( :2009)لأعبدلأوي 
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صر يب  غلأصرف  لألماصلات ف  غلأمازيغية نلايظ مدى غراباط ا بالأعنيين ناأمل غلأسلوك غلأارن
 غلأزمن  أنثر من غلأعناصر غلأصرفية غلأوظيفية غلأخرى  وهذغ ما ابرزه غلأمعطيات غلأاالأية :

(22) 

 ر يمادژ -ور رغد ـ ست يـ  (أ

 ، مفر، مذ[ ـ رأى:جه]+اامة[ يماد3اط] ،مفر،مؤ[3نف  ز]+مساقبل[ـ مت] 

 د"يمأ"لأن يرغها   

  

 ژر يماد -يس رغد ـ ست يـ  ب( 

 ، مفر، مذ[ ـ رأى:جه]+اامة[ يماد3اط] ،مفر،مؤ[3مص ز]+مساقبل[ـ مت]   

 يمد؟"أ"أسيرغها       

 يماد؟ژڔج( يس ور رغد ـ ست يـ ـ ـ

 ، مفر، مذ[ ـ رأى:جه]+اامة[ يماد3اط] ،مفر،مؤ[3مص نف  ز]+مساقبل[ـ مت]   

 يمد؟"أ"ألأن يرغها      
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ية ( بالأصرفة غلأزمن22غلأةمير غلأماصل ]ـست[ قد غاصل ف  نل غلأارغنيب غلأموجودة ف  )نرى أن 
غلأةمير  وغلأمصدري وغلأاطابق  ويين ياصل هذغنف  لأعلى غلأرغم من وجود عناصر وظيفية أخرى، نا

 لأاالأية:بعنصر آخر ف  يالأة وجود غلأصرفة غلأزمنية فإن ذلأك يناج عنه لأين غلأارنيب نما ف  غلأمثلة غ

(23) 

 ـت يماد ژڔـأ(*رغد يـ ـ يـ ـ ـ

 ،مفر،مؤ[ يماد3، مفر، مذ[ ـ رأى:جه]+اامة[ ـ مت]3اط] ز]+مساقبل[  

 "سيرغها أيمد"    

 يمادژڔب(*ورـ ـت رغد يـ ـ ـيـ ـ ـ

 ، مفر، مذ[ ـ رأى:جه]+اامة[ يماد3اط] ،مفر،مؤ[ ز]+مساقبل[3نف  ـ مت]    

 "لأن يرغها أيمد"       

 ؟ژڔـ ـ يـ ـ ـج(*ماد ـ ـست رغد ي

 ، مفر، مذ[ ـ رأى:جه]+اامة[ 3اط] ،مفر،مؤ[ ز]+مساقبل[3مص ـ مت]   

 "من سيرغها"؟        

لأةمائر غ( ابين مدى غراباط 23غلأموجودة ف  ) لك( وا22صن غلأمقارنة بين غلأارغنيب غلأموجودة ف  )
 ايدث عنه روفريغلأماصلة بالأزمن ف  غلأمازيغية  ونساناج من هذغ غلاراباط أن غلأعنصر غلأذي 

Rouveret  ا )غلأمرجع غلأسابق( هو غلأزمن  صلا أن غلإشنال يطرح بخصوص غلأارغنيب غلأا  ينون في
 غلأةمير غلأماصل قد غاصل بعنصر آخر غير غلأزمن نما فيما يل  :

(24) 

 يسـ ـ ان يـ ـ ـبةا يماد؟ غ(

 ساقبل،+اام[ يمادم-،مفر،مذ[ـفرقـ:]3،جم،مذ[ اط]3مص ـ مت]  

 م أيمد؟""أفرق    

 ورـ ـان يـ ـ ـبة  يماد ب(

 ساقبل،+اام[ يمادم-،مفر،مذ[ـفرقـ:]3،جم،مذ[ اط]3نف  ـ مت]  

 "لأم يفرق م أيمد"   

 يـ ـ ـبةا ـ ـان يماد ج(

 يماد ،جم،مذ[3ساقبل،+اام[ ـ مت]م-،مفر،مذ[ـفرقـ:]3اط]   

 "فرق م أيمد"    

(25) 

 غ(*يس ورـ ـان يـ ـ ـبة  يماد؟

 ساقبل،+اام[ يمادم-،مفر،مذ[ـفرقـ:]3،جم،مذ[ اط]3ت]مص نف  ـ م  

 "ألأم يفرق م أيمد"    
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 ب(*ور يـ ـ ـبةيـ ـ ـان يماد؟

 يماد ،جم،مذ[3ساقبل،+اام[ ـ مت]م-،مفر،مذ[ـفرقـ:]3نف  اط]    

 "لأم يفرق م أيمد"        

ن ا لأف   لاينة ( 25(  أما غلأارغنيب )19( أعلاه سليمة لأن ا لأم اخرق غلأقيد )24فالأارغنيب )
 Hokstra( 1988وهونسارغ ) Gueron( 1989اخرق هذغ غلأقيد  وصذغ غنطلقنا من غفارغ  نيرون )

د ف  غلأذي يقة  بأن غلأزمن هو غلأذي ياينم ف  غلأجملة، ويعطي ا قيما ا غلأايققية وغلإيالأية، يوج
ل ل بالأمصدري نأولأمصدري، وبالأاالأ  فإن غلأماصلات ااصاغلأمصدري  ولأ ذغ فالأزمن يرابط دغئما ب

 غخايار ف  غياب صرفة غلأزمن 

الأية : أما غاصال غلأةمير بالأنف  ف  يالأة غياب صرفة غلأزمن وغلأمصدر ف و نااج عن غلأسيرورة غلأا
ة، مرنب غلأنف  أعلى من غلأزمن، وبالأاالأ  فإن غلأةمير يليق بالأزمن غلأمجرد لأفيص سمااه غلإيالأي

الأ ا ر لأافيص سماا ا غلأصرفية غلإلأصاقية، لأيبقى غاصعة غلأزمن اقاة  غاصال غلأةمير بعنصر آخيوطب
لأيقيقة بالأنف  يين وجوده غلأسبيل غلأوييد لأفيص هذه غلأسمات  أما ف  يالأة غاصالأ ا بالأفعل ف و ف  غ

 غاصال بالأزمن غلأمجرد غلأذي ااةمنه صيغة غلأفعل 

 نقل المتصلات: الإعراب والإحالة 3.4

( يول نقل غلأةمائر غلأماصلة عدة 1992( وصادق  )1988 و1989يطرح غفارغ  أويلا )
يجب أن  أهم ا أن غلأنقل على مسافة بعيدة يخرق مبدأ غلاقاصاد على غلأنقل  ثم صن هذغ غلأنقل  مشانل

ا، صذ لأو ر غسايفاء مبدأ غلااصال  فالأطبيعة غلألاصقية لألماصلات غير ناف لأابرير نقل بينون مسوغا ع
قاة  منا ينشير صلأى أن نقل غلأماصلات عبر غلأااابع غلأسلن  نان غلأمر نذلأك لاقاصر غاصالأ ا بالأفعل  و

 ابرير نل خطوة من خطوغت غلأنقل 

مة صذغ اأملنا غلأطبيعة غلأموةوعية لألةمائر غلأماصلة، نجدها مولأدة ف  موقع ا غلأقاعدي موسو
لأى ل ص، اناقبإعرغب ا  ولأن  لا اخرق غلأسمات غلإعرغبية مبدأ غلأاأويل غلأاام ف  مساوى غلأ يئة غلأمنطقية

 مخصص غلأج ة لأيام فيص هذه غلأسمات عبر غلأعلاقة بين غلأمخصص وغلأرأس  وهذه ه  غلأخطوة غلأولأى
 ف  نقل هذه غلأةمائر 

لا وصذغ اأملنا غلأعلاقة بين غلأماصلات وغلأمرنبات غلأيدية، نلايظ أن غلأماصلات لا اعوة ا ص
لأماصلات غعناصر مييلة  ثم صن  غلأمرنبات غلأيدية غلأمييلة صيالأة قوية  وهذغ يدل على أن هذه غلأةمائر

 صلات صلأىغلأما وهنذغ اناقل لا اقارن صلا بالأمرنبات غلأيدية غلأمييلة أو لا انون مقارنة على غلإطلاق
 مخصص غلأج ة لأيام فيص هذه غلأسمات عبر غلأعلاقة بين غلأمخصص وغلأرأس  وهذه ه  غلأخطوة غلأولأى

 ك:  وفيما يل  غلأمثلة غلأا  ابين ذلأرف  نقل هذه غلأةمائ

(26) 

 غ( االأيشينت يـ ـ ـشّاـ ـت عل 

 ،مفر،مؤ[ عل 3ل،+اام[ ـ مت]بمساق-،مفر،مذ[ـ أنل:]3اط] غلأبراقالأة  

 أنل ا عل " "اابراقالأة   

 ب(*نرغ يـ ـ ـشّا ـ ـت عل 

 ،مفر،مؤ[ عل 3ساقيل،+اام[ ـ مت]م-،مفر،مذ[ـ أنل:]3ش ء اط]   

 "؟ش ء أنله عل "    
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صلأى أن غلأةمير غلأماصل قد غقارن بعنصر ذي صيالأة ةعيفة، عنس ب(  26يرجع لأين غلأارنيب )
صر ( غلأسليم لأن غلأةمير قد غقارن بعنصر مييل صيالأة قوية  ولا يقاأ 26ما نجده مع غلأارنيب )

لأةمائر ةرورة غقارغن غلأةمير غلأماصل بالأعنصر مييل ف  غلأمازيغية فقط، بل نجد أن هذغ غلأنوع من غ
 غلأسلوك نما ف  غلأمثلة غلأاالأية : ف  غلألغة غلأعربية لأ ا نفس

(27) 

 أ(غلأولأد ةربه غلأرجل

 ب(*أحد ضربه الرجل

جة دنيا فالأارغنيب غلأا  انون في ا غلأماصلات مقارنة بالأمرنبات غلأيدية غير غلأمييلة انون ف  در
 وية من غلأمقبولأية مقارنة مع غلأارغنيب غلأا  ينون في ا غلأماصل مقارنا بمرنب يدي مييل صيالأة ق

" le/laل ف  ةوء شرط غلإيالأة بع  غلأارغنيب ف  غلألغة غلأفرنسية غلأا  ارد في ا غلأةمائر "لأناأم
 لاينة : " ونقارن بين ما، ييث يخةع غلأول بالأةرورة لألنقل فيما يناج عن نقل غلأثان  جملاun/uneو"

(28) 

  Jean a mangé uneغ(

 * Jean une a mangéب(

  jean l’a mangéج(

 * Jean a mangé laد(

لأى " صla" فيما اسبب عدم نقل غلأةمير "uneب( صلأى عدم صمنانية نقل " 28يعود لأين غلأارنيب )
 د(  ف ذغ غلأخير صيالأاه قوية فيما صيالأة غلأول ةعيفة  28لأين غلأارنيب )

 صن سمات غلإيالأة ه  غلأا  اقاة  نقل غلأةمائر غلأماصلة من أجل فيص الك غلأسمات  وبما أن
لأة ( فإن فيص سمات غلإياRishnbakh( 1947ف  صيالأة غلأجملة )ريشنباخ ) غلأزمن ياينم بشنل نبير

 لألماصل لأن يام صلا ف  موقع غلأزمن  

 

 

 . خلاصة5

ياولأنا ف  هذه غلأورقة اقديم درغسة لألةمائر غلأماصلة ف  غلأمازيغية مقارنة بالألغات غلأخرى 
لأوظيفية  ولأه طبيعة مزدوجة  نالأعربية غلأفصيى وهنذغ رأينا أن غلأماصل ينام  صلأى باب غلأعناصر غ

وهو عبارة عن سمات صرفية مثله مثل غلأرؤوس  ،ييث يسلك سلوك غلأمرنبات غلاسمية من ج ة
غلأصرفية غلأخرى من ج ة أخرى  ووقفنا نذلأك عند ما يسوغ نقل غلأةمائر غلأماصلة فوجدنا أن هذغ 

ت غلإعرغبية اوغلأسمغلأنقل مسوغ بفيص غلأسمات غلأصرفية لأالك غلأةمائر وه  غلأسمات غلإيالأية 
ااصل أساسا بالأزمن وأن غاصالأ ا نااج عن غراباط ا  توطبيعا ا غلألاصقية  وقد رأينا نذلأك أن غلأماصلا

  9ب ذغ غلأعنصر 

                                                 
( فيرى 1993  أما رشاد ) (VP clأن غلأماصلات ارأس صسقاطا أطلق عليه مرنب غلأبناء ) Sportiche( 1992ارى سبورايش ) 9



لعبدلويرشيد   

96 

  بيبليوغرافيا

لأفعل غبنية غلأعناصر غلأصرفية ف  غلألغة غلأمازيغية : يالأة غلأاطابق بين (، 1997)  رشيد ،لأعبدلأوي
 لأدرغسات غلأعليا  جامعة ميمد غلأول  وجدة    رسالأة لأنيل دبلوم غوغلأفاعل

  ، بنية مرنب غلأمصدري ف  غلألغة غلأمازيغية، ااشلييت منطقة سوس(2003)  رشيد ،لأعبدلأوي
   جامعة ميمد غلأول  وجدة هأطروية لأنيل غلأدناورغ

 « faits de syntaxe »(، "غلأفاعل وغلأاطابق وغلأموةع"  مشارنة ف  ندوة 2009)  رشيد ،لأعبدلأوي
 )قيد غلأطبع(  2009نونبر  10و 9لأا  نظم ا غلأمع د غلأملن  لألثقافة غلأمازيغية يوم  غ

 

Abney, S. (1987), The English Noun phrase in its Sentential Aspect, PH. D. MIT. 

Abney, S. (1987b), «Extraction & pseudo-Objects in Berber», in Guerssel, M. & K. 
Hale (eds.) Studies in Berber Syntax . p. 21-35. 

Alexiadou, A. & E. Anagnostopoulou, (1998), «Parametrizing AGR : Word Order, 
V-mouvement and EPP-checking», Natural Language and Linguistic Theory 16, p. 
491-539. 

Alexiadou, A. & E. Anagnostopoulou, (2001), «The subject-in-situ Generalization 
and the role of case in driving computation». Linguistic Inquiry; 32, p. 193-231. 

Baker, M. (1985), «The mirror principle and morpho-syntactic explanation», LI 16 
: 373-417. 

Basset, A. (1952), La Langue Berbère. Handbook of African Language, Part 1, 
London. (réédité en 1969). 

Bobaljik, D. and D. Jonas, (1996), «Subject Position and the Role of TP». 
Linguistic Inquiry 27, p 195-236. 

Borer, H. (1983), Parametric syntax, Foris Publication, Dordrecht. 

Boukhris, F. (1998), Les Clitiques en berbère tamazight : Approche minimaliste, 
Thèse de doctorat d’Etat, Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat. 

Broekhuis, H. and Den Dikken, M. (1994), Locality in Minimalist Syntax, Ms. 

Cadi K. (2006), Transitivité et diathèse en tarifit : Analyse de quelques relations de 
dépendances lexicale et syntaxique, Publications de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe, Rabat. 

Chomsky, N. (1970), « Remarques sur la nominalisation », in Questions de 
sémantique, Paris, Seuil. 

Chomsky, N. (1986), Barriers. MIT monographe 13, Cambrige Mass. 

Chomsky, N. (1992), A Minimalist Program for Linguistic Theory, MIT. WP. 

Chomsky, N. (1994), Bare Phrase. Ms. MIT. 

                                                                                                                            
  ( cl Pغلأماصلات عناصر وظيفية ارد ايت رأس مرنب غلأماصل )أن 



 المتصلات في الأمازيغية : المقوَلةَ والموقع

97 

Chomsky, N. (1995), The Minimalist Program. The MIT Press Cambridge 
massachutts. 

Chomsky, N. (1998), Minimalist Inquiries, The frame work, MIT O.P, in 
Linguistic. 

Chomsky, N. & H. Lasnik, 1991. «Principles and Parameters Theory». in J. Jacobs 
& al. (eds.) Syntax : An International Handbook of Contemporary Research. 

Dell, F. & M. Elmedlaoui, (1989), «Clitic Ordering, Morphology and Phonology in 
the verbal Complex of Imdlaown Tashlhyt Berber». Part I, LOAP n°2, p. 165-194. 

Dell, F. & M. Elmedlaoui, (1991), «Clitic Ordering, Morphology and Phonology in 
the verbal Complex of Imdlaown Tashlhyt Berber». Part II, LOAP n°3, p. 77-104.  

Di Sciullu, A. M. & Williams, E (1987), On the definition of word. Cambridge 
Mass Press. 

Dobrovie Sorin, C. (1990), «Clitic Doubling, Wh-Movement and Quantification in 
Romanian». Linguistic Inquiry 21, pp : 351-397. 

El Moujahid, E. (1997), Grammaire générative du berbère : Morphologie et 
syntaxe du nom en tachelhit. Publications de la FLSH Rabat Série : Thèses et 
memoire N° 38. 

Ennaji, M. (1997), « Pronominal Elements and Binding ». In Voisinage, mélanges 
en homage a la mémoire de Kaddour Cadi. Pub. De la faculte des lettres et des 
science humaine Dhar Elmahraz - Fès, p. 247-266. 

Galand, L. (1966), « Les Pronoms personnels en berbère », B.S.L., 1, p. 286-289. 

Gueron, J. (1989) «Subject, tense and indefinite NPs». NELS 19. Université de 
Paris 3.  

Guerssel, M. 1995. « Berber Clitic Doubling and Syntactic Extraction ». Revue 
Québécoise de linguistique, vol. 24, N°1, p. 110-133. 

Halle, M. (1990), An approche to morphology. NELS. MIT 

Jaeggli, O. (1982), Topic In romance syntax, Foris publication, Dordrecht. 

Jamari, A. (1992), Clitic Phenomena in Arabic. PHD. School of Oriثontal and 
African Studies, University of London. 

Kayne, R. (1987), «Nul Subjects and Clitic climbing»,. In O. Jeaggli and K. Safir 
(eds) the Nul Subject parameter , Riodel Dordrecht. 

Kayne, R. 1994. The Antisymetry of syntax. Linguistic Inquiry, Monograph 25, 
MIT. 

Kayne, R. S. (1991), « Romance clitics, verb movement, and PRO » LI 22, p. 647-
686. 

Makhad, H. (1996), Tense and Aspect in Berber. D.E.S. Thesis in linguistic, Med 
V University, Rabat. 



لعبدلويرشيد   

98 

Ouhalla J. (2005), «Agreement features, Agreement and Antiagreement. Natural 
Language and Linguistic Theory 23. p. 655-686. 

Ouhalla, J. (1988), The Syntax of Head Movement, a study of Berber. PHD in 
linguistics. University College . London. 

Ouhalla, J. (1989), Clitic movement and the ECP : evidence from لآerber and 
romance language. Lingua 79, p. 165-215. 

Pearson M. (2005), «The Malagasy subject/topic as an A’-element». Natural 
Language and Linguistic Theory 23. pp. 381-457. 

Pollock J-Y. (1989), «Verb movement, U.G. and the structure of IP». Linguistic 
Inquiry,. 20. p. 365-424 

Reichenbach, H. (1947), Elements of symbolic logic. New York. Free press. 

Rivas, A. (1977), A theory of clitics . PHD Dissertation. 

Rizzi L. (1997), «The fine structure of the left periphery», in Heagman L. (ed) 
Elements of grammar : A handbook of generative syntax, p.281-337. Dordrecht. 
Kluwer. 

Rizzi L. (2006), Criterial freezing, EPP and asymmetries, Ms ENS Paris. 

Rouveret, A. (1994), Principes généraux et typologie, une Syntaxe de gallois. Ms. 

Sadiqi, F. (1992), Issues in Berber Cliticization. Ms. University of Fes. 

Sadiqi, F. (1997) «Local dependencies : operator –bound agreement in Berer», in 
Voisinage, melanges en homage a la memoire de Kaddour Cadi. Pub. De la faculte 
des lettres et des sciences humaines, Dhar Elmahraz - Fès. p. 231-246. 

Selkirk, E. (1982), The syntax of words. Thr MIT press, Cambridge Mass. 

Souali, E. (1992), Pronominal elements in arabic, Thèse d'état, Faculté des lettres 
Fès. 

Sportiche, D. (1992), Clitic constructions. UCLA. Sorbone Nouvelle, Paris. 

Strozer, J. (1976), Clitics in Spanish. PhD Dissertation. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخصات الأطروحات



 

 

 
 

 



 101-102 ص، 2010، 5-4عدد مزدوج ،  ⴰⴰⴰⴰⴰⴰأسيناگ مجلة

101 

، أسس الهجرة الدولية والدينامية السوسيومجالية بالريف الشرقي(  2005بوظيلب ) غلأيسين
 لإنسانية،غدناورة ف  غلأجغرغفيا، جامعة سيدي ميمد بن عبد الله، نلية غلآدغب وغلأعلوم أطروية لأنيل غلأ

 غلأم رغز، فاس   رظ 

 ميلية  لأانمية غلأغ : غلأ جرة غلأدولأية، غلأريف غلأشرق ، غلأدينامية غلأسوسيومجالأية وغلأثقافية،الكلمات المفتاح

 وه  شرق ،غلأسوسيو مجالأية بالأريف غلأ اعالأج هذه غلأطروية صشنالأية أسس غلأ جرة غلأدولأية وغلأدينامية
ية بالأريف غلأقليلة يول غلأ جرة غلأدولأ تصوصا أننا لا نجد ف  غلأنااباخصشنالأية لا ابدو عديمة غلأجدوي، 

 غلأشرق  خاصة، وبمجموع مناطق غلأمغرب ما يلب  رغبة غلأبيث غلأعلم  

ملاه أط، وصنما قليم غلأمذنور فقأما عن غخايارنا لألريف غلأشرق  مجالا لألدرغسة، فلم يمليه غناماؤنا لألإ
ذغ غلأموةوع يافزغ لألخو  ف  ههذغ غلأعامل  قد شنلفغلاناشار غلاساثنائ  لأظاهرة غلأ جرة غلأدولأية ميليا  

نم غلأمساهمة ف  ارغ هذه غلأدرغسة ولا ناوخى من  مع ما ياييه ذلأك من مجال خصب لألبيث وغلأانقيب
ي ا، فلأظاهرة غلأمجامعية وعلى غلأمنطق غلأذي ياينم بل غلأوقوف على خبايا هذه غ غلأنم غلأمعرف  فيسب،

 وغلأذي لا يخلو من صثارة واعقد، نإفرغز لاخالاف دينامية غلأمجالات بين ةفا  غلأماوسط 

ة ف  غنطلقنا من صياغة غلإشنالأية غلأاالأية: اعابر غلأ جرة ظاهرة جد ماجذر ،موةوعغلأ لأمقاربةو
وبعد  ثقل غلأديموغرغف  وقلة غلأموغرد غلاقاصادية غلأريف غلأشرق  اعبيرغ عن غخالال غلأاوغزن بين غلأ

ف غلاساقلال، واشبث غلأدولأة بسياسة غلأ جرة نيل ظرف  لاماصاص غلأفائ  غلأديموغرغف ، ايول غلأري
 ( صلأى أيد أهم أيوغ    منطقة غلأطلسو) سوس غلأمغريبة غرغر غلأنثير من غلأمناطق  ىغلأشرق  عل

 نل غلأاالأ :غلإشنالأية غلأرئيسية، طرينا أسئلة فرعية على غلأشغلأ جرة على غلأصعيد غلأوطن   ولألإجابة على 

 لأسس وغلأسباب غلأا  جعلت من يو  امسامان وهوغمشه مجالا هجرويا ماميزغ ؟ما ه  غ -

؟ ا ه  غلأاطورغت غلأااريخية غلأا  عرفا ا غلأ جرة منذ غنطلاق ا؟ وما ه  غلأايولات غلأا  اعرف ا غلأيومم -
 على غلأمنطقة غلأصلية؟ لأ ذه غلأايولات غنعناسات و هل

ا ه  طبيعة غنعناسات عائدغت غلأ جرة غلأدولأية على يو  امسامان وهوغمشه ف  بعدها غلاجاماع  م -
 وغلاقاصادي وغلأمجالأ  وغلأثقاف  ؟ 

 لألإجابة على غلأسئلة غلأمطروية، ام غلانفااح على أنثر من اصور من ج  ونظري، لأما لأ ذغ 
غلأاخصصات غلأخرى من ااريخ وغناروبولأوجيا وديموغرغفيا غلأموةوع من علاقة ماعددة مع باق  

 وسوسيولأوجيا  نما قمنا بجرد بيبليوغرغف  ياعلق بالأموةوع من خلال جل ما ناب ميليا ووطنيا
طنية، ودولأيا  ناهيك عن صسناد غلأبيث صلأى لأغة غلأرقام غلأا  غساقيناها من مصادر مانوعة ميلية وو

صلأى   يل عملية فرز جميع غلأمعطيات غلأميصل علي ا ميدغنيا لأجأناولأاس  فةلا عن غلأبيوث غلأميدغنية
 S.P.S.Sمن نوع  Logiciel معقال غلأمعالأجة غلإيصائية وغلأفرز عن طريق غلأياسوب غعامادغ على

قمنا  ،ةلأنارطوغرغفية ف  غلأدرغسات غلأجغرغفيغ ونظرغ لأهمية لأافادي غلأخطاء وغلأسقوط ف  غلأانرغرغت،
وأشنال  فية شملت اغطية ناملة لألمنطقة، بييث ام غلألجوء صلأى مخالف غلأقياساتبإنجاز أعمال نارطوغرغ

 غلأامثيل  

اأينا ماوفرة غروغنطلاقا من غلإشنالأية وغلأسئلة غلأمرابطة ب ا وغلأفرةيات غلأا  أطرا ا، ووفقا لألمعطيات غلأ
 اقسيم هذغ غلأبيث صلأى ثلاثة أبوغب وخاامة ارنيبية 

ع صبرغز غلأجوغنب غلأا  جعلت من غلأريف غلأشرق  مجالا طاردغ لأسنانه، م يياول غلأباب غلأول ملامسة أهم
ك غلأباب نذلأغلأمؤهلات غلأميدودة غلأا  ياوفر علي ا وغلإنرغهات غلأنبيرة غلأا  يعاني ا  نما ياناول هذغ غ

 موقع غلأريف غلأشرق  ةمن غلأمخططات غلاقاصادية وغلاجاماعية لألدولأة، وغنعناساا ا غلاقاصادية
وغء من وغلأمجالأية على غلأمنطقة، صةافة صلأى أهم غلأمشاريع وغلأبرغمج غلأا  انجز يالأيا سوغلاجاماعية 

 صل على جميع غلأمساويات اطرف غلأدولأة أو غلأمجامع غلأمدن ، لأاجاوز غلأاأخر غلأي
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لال خ رصد غلأبعاد غلأا  غاخذا ا مياولا ف  صطارها غلأااريخ غلأ جرة ظاهرة  ويةع غلأباب غلأثان 
 جرة وغلأعوغمل غلأماينمة في ا، وغلأخصائص غلأعامة غلأمميزة لأ ا، ومقارنا ا بالأنل مريلة ااريخية، 

 ولأية بالأريفرنزنا على غلأايولات غلأعميقة غلأا  اعرف ا غلأ جرة غلأدوقد غلأدولأية بباق  غلأج ات غلأمغربية  
ما نذلأك، ة ف  وغلأافاواات غلأمجالأية غلأا  اعرف ا وغلأعوغمل غلأماينم ،غلأشنال غلأا  غاخذا ا وبيناغلأشرق ، 

ية جرة غلأدولأغلأدورية وغلأن ائية، صةافة صلأى غلأصعوبات غلأا  امر من ا غلأ  ناطرقنا صلأى صشنالأية غلأمعوداي
ياسة يالأيا، وسياسة مخالف غلأدول غلأوربية اجاه غلأ جرة وغلأم اجرين، ومنانة غلأ جرة ف  صطار غلأس

 غلأعامة لألدولأة غلأمغربية، ومدى غنعناس نل ذلأك على غلأمجال غلأمدروس 

نزنا على يعالأج غلأباب غلأثالأث أهم غلانعناسات غلاقاصادية وغلاجاماعية وغلأمجالأية لأل جرة، وهنذغ رو
ذه هأهمية غلأايويلات غلأمالأية غلأا  ييقن ا غلأمغاربون ف  غلاقاصاد غلأوطن  وغلأميل ، بييت اشنل 

  ر غلأييوي فأةيت العب غلأدو غلأايويلات غلأمصدر غلأول لألعملة غلأصعبة بالأمغرب  ف ذه غلأايويلات
 ننيةغلأودغئع غلأب من % 90غلأيفاظ على غلأاوغزنات ببوغدي ويوغةر غلأريف غلأشرق ، صذ امثل أنثر من 

ي عيش يرة انقيد غلأبوغدي، وف  ازغيد غنفااي ا وايسين مساواميليا، مما يجعل ا اساهم ف  اسريع و
 غلاسا لانية وغلأثقافية  اغلأسر، واغيير سلونياا 

ادل ف  نون عائدغت غلأ جرة غلأدولأية عملت على ايسين مساوى عيش أسر فإذغ نان أيد لا يج
رين يل غلأم اجيعن  أن رسام غلأم يرق صلأى مساوي اغيير غلأبنيات غلإنااجية، وهذ اغلأم اجرين، فإن اأثيرغا 

       يف غلأشرق اأخذ طريق ا نيو غلأمناطق غلأنثر دينامية نما يش د على ذلأك غلأنزيف غلأمالأ  غلأذي يش ده غلأر
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 ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ گقواعد النشر بمجلةّ أسينا
 

 مقتضيات عامة 

  اقبل غلأعمال غلأعلمية غلأصلية غلأا  لأم يسبق نشرها 
 م ياعين صرفاق نل عمل مقارح لألنشر باصريح بالأشرف من مؤلأفّه، يفيد بأنه عمل أصل  لأ

 يسبق عرةه لألنشر ف  دورية أو مطبوعة أخرى 
 أو ً يد لأقرغءةً لأمؤلأَّف منشور أن يقدّم قرغءة نقدية  يشارط ف  غلأمقال غلأماةمّن عرةا

غلأمؤلأ فات يديثة غلأنشر، ناابا نان أو دورية أو غير ذلأك، بوةعه ف  سياق مجموع 
 غلإصدغرغت يول غلأموةوع غلأمعن  

 نان آخر نل مقال انشره غلأمجلة، يصبح ملنا لأ ا  ويلازم غلأمؤلأفّ بعدم نشر ذغت غلأمقال ف  م
 مديرية غلأمجلة  دون صذن خطّ  مسبق من

 ة اعبر غلأبياث وغلأمقالات غلأمنشورة عن أفنار وآرغء أصياب ا، ولا امثل بالأةرورة وج 
 نظرغلأمجلة أو غلأمؤسسة غلأا  اصدرها  

 ر لا ارد أصول غلأموغد صلأى أصياب ا سوغء قبلت أم لأم اقبل، نما لا ارجع غلأمقالات غي
 ك غلأمنشورة لأصياب ا، ولا الازم غلأمجلة بإشعارهم بذلأ

 أعراف تقديم المقالات

  يسبق نصّ غلأمقال بصفية غلاف، ااةمن عنوغن غلأمقال، وغسم غلأنااب ولأقبه، وغسم
ون   ولا غلأمؤسسة غلأا  ينام  صلأي ا، وعنوغنه، ورقم هاافه، ورقم غلأفانس، وعنوغنه غلإلأينار

  امعلى رأس غلأصفية غلأولأى من غلأمقال، سوى غسم غلأنااب ولأقبه وغلأمؤسسة غلأا  ين تيثب
 صلأي ا 

 ( ابعث غلأمقالات صلأى غلأمجلة بوغسطة غلأبريد غلإلأينارون ، ف  شنل ملف مرابطFichier 
attaché قياس وورد ،)Format Word  أوRTF :صلأى عنوغن غلأمجلة ،

asinag@ircam.ma 

  رغجع وغلأجدغول وغلأملايقصفية، بما في ا غلأم 14يجب ألا يزيد عدد صفيات غلأمقال عن  

 ( على ورق ً (، وباعاماد نوع  17/24( وعلى صفية بمقاس )A4يقدم غلأمقال مطبوعا
Arabic Transparent( ببعُد يساوي 11، يجم غلأخط ،)Exactement 11,5 مع ،
سم  وبالأنسبة لأخط ايفناغ، يعامد نوع  2وأسفل(  سم، و)أعلى، 2.5هوغمش )يسار ، يمين( 

Tifinaghe-ircam Unicode غلأممنن ايميله من موقع غلأمع د 11، يجم ،
http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=telec ولأناابة غلأمازيغية بالأيرف  

 مثلا   Gentiumقبيل، من Unicode غلألااين ، يعامد أيد يروف منظومة

 ه قال ف  يوغلأ  عشر نلمات، مع صمنانية صاباعه بعنوغن فرع  مفسّر لأن غلأميصُاغ عنوغ 
ناب غسم صايب غلأمقال ومؤسساه أسفل وي  15بيجم  و ببنط عري وينون ممرنزغ 

 غلأعنوغن بأقصى يسار غلأصفية غلأولأى 

 بييث ينون يجم بنط عري الأبغلأفرعية لأنل مقال  غلأفقرغتو غلأفقرغت اصُاغ عناوين ،
  12غلأثانية يجم ، 13 غلأولأى

mailto:asinag@ircam.ma
http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=telec
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   لا يجب أن ياجاوز غلأملخّص عشرة أسطر، مع مرغعاة نااباه بلغة أخرى غير الك غلأا
 ناب ب ا غلأمقال 

 وسائل الإيضاح 

 ارقمّ غلأجدغول بالأارايب، دغخل غلأمان، بالأرقام غلأرومانية  وينون غلأاعليق أعلاها  
  ويعُلق أسفل ا  ارقمّ غلأرسومات وغلأصور دغخل غلأمان، مااابعة بالأرقام غلأعربية 

 المراجع البيبليوغرافية والإليكترونية

 دغخل  لا اثبت غلأمرغجع غلأبيبليوغرغفية بنامل نص ا دغخل غلأمان ولا ف  غلأ وغمش  وينُافى
يال غلأمان بالإشارة، بين هلالأين، صلأى غسم غلأمؤلأف)ين(، مابوعا بسنة صصدغر غلأمرجع غلأم

لأة اعدّد قام غلأصفية /غلأصفيات غلأمعنية  وف  ياصلأيه؛ وعند غلاقاةاء، يةاف صلأي ما رقم / أر
 غلأمؤلأفين، يشار صلأى أولأ م مابوعا بعبارة "وآخرون"بيرف مائل 

(؛ )صدق  1969(؛ )صدق  وآخرون، 1966(؛ )صدق  و أبو غلأعزم، 1999مثال: )صدق ، 
2002 :20 ) 

  ب يروف يسف  يالأة اعدّد غلأمصادر لأنفس غلأمؤلأِّف ف  نفس غلأسنة، يميَّز بين ا بوغسطة
 ب، صلأخ ( 1997أ، 1997غلأارايب غلأبجدي )

 ب( 2006أ(، )خير غلأدين، 2006مثال: )خير غلأدين، 

 [ف  يالأة اعدّد طبعات نفس غلأمرجع، يشار صلأى غلأطبعة غلأولأى بين قوسين معقوفين]…،  ف 
 آخر غلأمرجع بالألائية غلأبيبليوغرغفية 

 ( وز غلأصفيةفين، ف  ن اية غلأمقال )دون اجااقدّم غلأمرغجع ناملة، مرابة أبجدياّ بأسماء غلأمؤلأ 

   اناب عناوين غلأدوريات وغلأمجلات وغلأناب بأيرف مائلة 

 ة اشمل غلأمعلومات غلأخاصة بالأناب، على غلأاوغلأ ، غسم  غلأنااب، غلأعائل  وغلأشخص ، وسن
نشر، ثم غلإصدغر، ثم عبارة )ناشر( صن نان ناشرغ أو مدير نشر، ثم عنوغن غلأنااب، فمنان غلأ

 م غلأناشر  ويام غلأفصل بين هذه غلإشارغت بفوغصل غس

لأرباط، ، غغلأدغرجة غلأمغربية مجال اوغرد بين غلأمازيغية وغلأعربية(، 1999مثال: شفيق، ميمد  )
 أناديمية غلأمملنة غلأمغربية 

 اوةع عناوين مقالات غلأدوريات، ونذغ فصول غلأناب، وغيرها من مقاطفات غلأمرغجع، بين 
 مزدوجاين 

 ااب الات على مقالات غلأمجلات وغلأدوريات، على غلأاوغلأ ، وبالأارايب، غسم  غلأناشمل غلإي
م غلأعائل  وغلأشخص ، و سنة غلأنشر، وعنوغن غلأمقال بين مزدوجاين، ثم غسم غلأمجلة، ورق
ه غلأمجلدّ، وغلأعدد، ورقم نل من غلأصفية غلأولأى وغلأصفية غلأخيرة  ويام غلأفصل بين هذ

 غلإشارغت بفوغصل 

، 2، عدد غلأنلمة(، "مشانل غلأبيث غلأااريخ  ف  غلأمغرب"، 1971صدق ، عل  ) مثال: أزغينو
  40-25ص 

  سم غاشمل غلإيالات على مقالات غلأصيف وغلأجرغئد، فقط، عنوغن غلأمقال بين مزدوجاين، ثم
 غلأصييفة، ومنان غلأنشر وااريخ غلأعدد ورقم غلأصفية 
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، ص 2002ر أناوب 22، غلأرباط، ة غلأجديدةغلأسياسمثال : "غلأيقوق غلأثقافية وغلأمسألأة غلأمازيغية"، 
8  

  لألإيالأة على فصول ناب جماعية، يشار صلأى غسم  غلأنااب غلأعائل  وغلأشخص ، ثم عنوغن
 ]…[ غلأفصل، فمرجع غلأنااب بين قوسين معقوفين 

، غلأجمعية غلأمغربية لألاألأيف ]معلمة غلأمغرب[(، "صمازيغن"، 1989ميمد  ) مثال : شفيق،
 لا وغلأارجمة وغلأنشر، س

  لألإيالأة على أعمال ندوة أو مناظرة، يشار صلأى عنوغن وااريخ غلأندوة أو غلأمناظرة 

(، "غلأنيو غلأعرب  وغلألسانيات غلأمعاصرة"، غلأبيث غلألسان  1984غلأرغجي ، عبده  ) مثال:
ماي  9و 8و 7وغلأسيميائ  ، أعمال ندوة نظما ا نلية غلآدغب وغلأعلوم غلإنسانية بالأرباط، أيام 

  164-153اط، ص ، غلأرب1981

  ون نلألإيالأة على أطرويات جامعية، اعامد نفس غلأعرغف بالأنسبة لألناب، مع غلإشارة صلأى
وصلأى  غلأعمل أطروية جامعية، وصلأى نظام ا )دناورغه دولأة، دناورغه غلأسلك غلأثالأث، صلأخ (،

 غلأجامعة غلأصلية 

يسن دناورغه، جامعة غلأ، اناصية غلأنساق ف  غلأشعر غلأمازيغ (، 2002مثال: جودغت، ميمد  )
 غلأثان  عين غلأشق، نلية غلآدغب و غلأعلوم غلإنسانية  

 لألإيالأة على مرغجع بالأموغقع غلإلأينارونية (webographie) ياعينّ غلإشارة صلأى ،URL ،
  page webوااريخ آخر رجوع صلأى صفية غلأويب 

 http//fr.wikipedia.org/wiki/langue construite, octobre 2007مثال : 

 الهوامش والاستشهادات

   ف  يالأة ما قرر صايب غلأمقال غساخدغم غلاخاصارغت لألإشارة صلأى بع  غلأعناوين غلأا
 غالأبا ما يام انرغر غساخدغم ا ف  غلأنص، ياوجب شرح واوةيح غلأمخاصرغت، ف  غلأ امش،

 عند أول غساخدغم 

 ع ارقمّ بالأااابف  يالأة اوغفرغلأ وغمش، اثبت بأسفل غلأصفية ولأيس ف  ن اية غلأمقال، و 

  ،وةع بين مزدوجاين يغلاساش ادغت : عندما ينون غلاساش اد ف  أقل من خمسة أسطر
"   " دغخل غلأنص  ويين ياعلق غلأمر باساش اد ةمن غساش اد آخر، يساعمل هلالان 

زدوجاين، ممنفردغن "     '     '    "  أما غلاساش اد غلأذي ياجاوز خمسة أسطر، فيقدّم دون 
 ياز نصه عن ياشية نص غلأمقال، وببعد وغيد بين سطوره مع غني

  ،اوةع جميع غلأاصرّفات أو غلأاعديلات ف  غلاساش اد )صغفال نلمات أو جمل أو يروف
 ]…[ صلأخ ( بين معقوفين 

  بنط يمنن اقسيم غلأنص صلأى فقرغت وأجزغء باساعمال عناوين فرعية بالأ غلأفرعية:غلأعناوين
 غلأعري  

  رغزها مل غلأيروف غلأمائلة بدلا من اسطير غلأنلمات وغلأجمل غلأمرغد صباساع غلأمائلة:غلأيروف  


