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. --
COUPLETS ANO CLUSTERS AS COMPOSITIONAL DEVICES 

IN ROMANIAN ORAL TRADITIONAL NARRATIVE SONGS 

MARGARET HIEBERT BEISSINGER 

nc1usters. of fonnulas or 'run'" ( 1) are groups of two or more 
relatively stable lines representing essential ideas that regularly 
recur together through habitual usage in oral traditional sung poetry. 
Formulas, that 1s, particular word combinations in regular syntactic 
and metrica! patterns which customarily are associated with certain 
ideas in the poetry, are fundamental compositional units in the 
traditional singing of narrative poems. Comparatively stable "clusters" 
of formulaic lines expressing essential ideas similarly recur and 
persist through habitual association in the poetry. Oral traditional 
Romanian narrative songs. "c1ntece batr1neşti" (ancient songs), will be 
examined here in a treatment of clusters of fonnulas as compositional 
devices. The narrative song repertoire of the late Costica Staicu, a 
representative traditional singer or "lautar" from Blejeşti 
(Teleonnan), will provide the texts for the analysis (2). The tenn 
"formula" in this investigation is reserved for the regularly recurring 
elemente of an individual line1 clusters of fonnulas here are 
considered repeated short passages of relative fixity. 

Romanian traditional narrative or epic songs are nonnally between 
200 and 400 lines long and are characterized, for the most part, by 
generally trochaic lines of seven or eight syllables. Clusters of 
fonnulas are widespread throughout the genre. In Costi ca Stai cu' s 
repertoire, though comparatively stable, clusters of formulas are 
distinguished, at the same time, by the flexibility so typical of oral 
composition. Sometimes the verses in a given cluster are repeated 
verbatim in di fferent songsJ at other times, substi tution systems 
confonning to narrative context are characteristic. In addition, the 
length of any givern cluster may differ considerably. Verses that often 
recura alene, that is, fonnulas, may alsa regularly figure in couplets. 
On the other hand, a cluster that usually has only two or three lines, 
for example, may be expanded an occasion to four or five. Finally, the 
creier of the lines in a cluster, especially the longer the cluster, may 
vary. Albert B. Lord, speaking of the natura of clusters in the 
Yugoslav oral epic genre. remarks that: 
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Just as fnrmuk::.c J.ines •.• have a long life, so couplets which 
clea .. ~J.y r:,ar::3d pat·terns p9rsist with li ttle ::. f any change •.• 
There are, in addition, larger groups of lines which the 
~~nger is ~c~ustom~ted to use often, and through habit they 
are always found toget~er. The repetition of these groups is 
sometimes word-oi-word e~a8t, sometimes not. Often enough the 
ordRr of thci J.inas is different. But these clusters of 
formulas or of lines, which are frequently associated 
together and aro recurrent. alsa mark one of the 
characteristic signs of oral style (3)~ 

Clusters of -fo:~r.,ulas er8 signi ficant composi tional devices in the 
Romanian tracii t:.ona 1 ~1arrati 'Je gonre. In Costi ca Stai cu' s repertoire 
they are conspicuously c;,-,ployed, Ci.usters are small groups of lines 
that "emerge like trained reflexes" (4) in certain narrative contexts 
just as one-line fo:::-r:,L.:!As do. Functioning as short passages of 
considerable stability 2xpression ess811tial narrative ideas. they come 
to the aid of the singec durin~ th8 rapid tempo of performance. Tobe 
truly effet:i.ve -':!S composi tional devices therefore, in the Romanian 
genre these clustGrs. l:.k.u fcrmulas. must be operative in two or more 
different sonr;o. In Co3tic~• s repertoir8, they include, mast notably, 
short passages o-F conver.tioilal, sţersptyp:~cal details or discourse that 
form a part of larger narrative BiJisodes □-r events. They are generally 
of a descriptive or orna;-n€ntal nature arid cft1;3n ere aphoristic or 
proverbial. 

ORNAMENTAL CLUSTERS, 

An understcndinG o·: tilo tendencir-s rnentioned above is best 
achieved through a clasa c::nalysis of t~1p:i.cel clusters. Mast of the 
clusters of formulas in Costica' s repe_rtoire are brief descriptive 
passages that embell:!.si1 c;n idG~ in a particular narrative situation. In 
fact over hal·f o·: the c:lusters in his songs are ornamental (5). In 
other worcls, they do nat contribu-:e to the actual progression based an 
imperl'ect or other past tenso verbs. Rathf'r they are descriptive 
embellishments to perticul;:.r :.Qoas and as s11ch retard the tempo of the 
narrative. This orna:nsntr:il s·:yle exemplifios the grandeur of the 
Romanian epic traH tion. Costice' s rC3!'.)ertoire abounds with such 
passages; in the follo~ins pages examples of some of the mast 
representative types will b9 ~rovided, 

1) Character:I zatiom;. 

□ne category of o~nc;mentol clust3rs includes characterizations. A 
stereotypical bl'i'."?f. pithy description, oftcn humorous or proverbial, 
is frequently called upon in tha ~ □ ctry to eritomize a character. There 
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is no individualization in this process however: a Turk is a Turk. a 
foolish woman simply a follish woman. and so an. They are, in essence, 
extended generic epitl11:1ts. Typical couplets in Costi ca' s repertoire 
will be trated at the outset, that is. groups of two lines that are 
regularly sung together. The term "couplet" is nat used rigidly in this 
analysis. So-called couplets may be reduced to only one line of the two 
in repeated contexts; they alsa may be embellished and expanded to faur 
or five lines. The oral poet is ever-flexible in his composition. 

For example, a typical couplet that occurs in a variety of songs 
in Costica' s repertoire characterizes a man who is easily duped. The 
two lines forma complete sentence and as such are marked by necessary 
enj ambement ( 6) : 

+Vezi, cit avea chip da domn 
+Şi n-avea minte da om. 

Look, despite his kingly mien 
He didn't have the mind of a man. 

In the above, from the 1979 recording of the heroic song "Miu 
haiducu". the hero Miu disguises himself as a shepherd and deceives 
Prince Stephen who is pursuing him. He tells the prince that he will 
take him into a thicket to show him Miu's whereabouts if he leaves his 
men with the sheep aut in the field. Miu of course intends to isolate 
Prince Stephen from his army so that he may overcome him more easily. 
At this point in the story Costica sings the above, referring to the 
deluded prince. The couplet is recited in the "parlato" or spoken style 
of recitation, indicated by "+" above. thus causing it to stand aut 
among the surrounding melodic verses. The fact that the couplet is 
accentuated in this manner points to its distinction as an established 
cluster of lines. ingrained in the singer's mind. 

In order to point aut the stabili ty of the couplet. a number of 
other examples will be provided. In a vers ion of "Miu haiducu" sung in 
1966, the couplet is heard in the same context. although the 
surrounding lines in the poetry vary (7). In addition, the conjunction 
"ia" (now, well) lengthens the first line slightly: "Ia vezi, cit avea 
chip da domni" (Now look, despite his kingly mien). 

Furthermore, in the 1980 recording of "Miu haiducu". the sarne 
couplet is hâard in the spoken style of recitation at the same point in 
the story (8). However, this time the initial line is shortened to six 
syllabes; it lacks the second persan singular imperative "vezi" ( look) 
presant in the preceding two examples: "+Cit avea chip da domn" 
( Des pi te his mingly mien). □n closer examination we find the lost 
"vezi". so to speak, in the preceding line, along with the subject's 
name: "+Vezi, Ştefan-voda" (Look, Prince Stephen). Therefore Costica 
has split the first line of the couplet into two lines although both 
contain less than the usual syllable count. The manner in which the 
"par lato" style breaks down the metrical regulari ty is clear here. 
Additicnally. it is evident that the singer associates particular words 
and expressions with certains ideas. The interjection "vezi" appears to 
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accompany the couplet as Costica comments to his listeners on the 
prince's stupidity. He seemingly includes it wherever, even at the risk 
of ·breaking into the met~ical consistency of the verses. 

The couplet is distinguished by parallelism and assonance. 
Patterns such as the parallel syntactic structura reinforced by final 
assonance in the above lines are fundamental to the stability of the 
cluster. As exemplified by the couplet, an idea in the poetry triggers 
a combination of words in the singer's mind that fills an entire line 
which in turn triggers another combination of words that fill a second 
line, thus completing the sentence. Costica is continually influenced 
in his composition of individual verses by those that precede them. A 
couplet such as the above is established in his mind dus to the 
syntactic and acoustic patterns it exhibits. The formation and 
stability of such clusters are ~ntimately linked to the scund patterns 
and effects in the formulas that comprise them. Lord states that: 

The syntactic, metric, ~Jord-boundary, and sound patterns of 
li nes and part of li nes are elements of the formu las. ~ • The 
sound patterns help the singer in moving forward in his song. 
They alsa have aided in creating the formulas themselves (9). 

In addition, the humor and paradox in the characterization 
discussed above furt har reinforce i ts persistence as an effective 
generic representation. Therefore, t he as sociation of li nes, on t he 
level of content as well as an the level of syntactic and acoustic 
pattarns, is of primary importance in the creation and persistence of 
clusters. 

The same couplet alsa is sung in the fantastic-heroic song 
"Scorpia". It refers in general to the two eldest sons of the king who 
are easily deceived by the antagonist who cajoles them into descending 
into a well to retrieve his belongins for a reward only tobe devoured 
by Scorpia, the serpent lurking in the water. In "Scorpia", at times 
the first line of the couplet varies somewhat from that in "Miu 
haiducu". "Vezi, cit avea chip dă domn" (Look, despite his kirgly 
mien), is replaced in many instances by the essentially synonymous 
"Ierea-mbrăcat ca un domn" (He waas dressed like a king). "Domn" Cking) 
in final position remains constant and thus assonates with "om" (man) 
in the second line (10): 

Ierea-mbracat ca un domn 
Şi n'avea minte dă om. 

He was dressed like a king 
But he didn't hava the mind of a man. 

The couplet is sung repeatedly in "Scorpia" to underscore the 
stupidi ty of the king' s sons ~Jho are dacei vad. However, at a certain 
point the descriptive impact of such a generic characterization 
diminishes, For example, in the 1980 recording of "Scorpia", containing 
247 lines, the couplet is h9ard sevon times! Milman Parry, in 
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discussing ornamental epithets in ~omer, points aut what he calls the 
attitude of indifference an the par~ of the audience and claims that in 
fact such epithets are not descriptive but rather part of Homer' s 
"traditional data" (11). Surely the audience, in a brief song such as 
"Scorpia". is relatively unstirred by the impact of the. couplet in 
question by the seventh time around; in all probability, given that the 
repertoire is generally familiar, the audience is largely indifferent 
to the whole thing from the start! At the same time, however, such 
ornamental passages are by no means superfluous to the poetry, for 
whereas they do nat act ually contribute particularized, or for that 
mattar especially significant details fa the narrative, they do bestow 
upon the poetry at large the ornamental touch that is so characteristic 
of traditional epic style (12). 

If we trace the couplet in question through "Scorpia". both i ts 
stability as well as variables of multiformity may be viewed as a 
further illustration an the natura or recurrent couplets in Romanian 
epic poetry. For example, throughout the various renditions of the 
story, the three sons, who are engaged in their first hunting 
expedi tion, stop to rest in a field. They see a well in the distance 
and so the oldest son sets aut to fetch water. In the 1965 recording 
Costica typically characterizes the boy with the following. identifying 
him in the first line (13): 

Al mai mare coconi 
Ierea-mbracat ca un domni 
Ş1 n-avea minte da om1. 

The oldest son 
Was dressed like a king 
But he didn't have the mind of a man. 

When Scorpia the serpent deceives the boy, asking him togo down 
into the well to retrieve his belongings for a reward, again the 
couplet is recited (14): 

Vez', voinicu cit avea chip da domni 
Şi n-avea, ma, minte da omi, 
/:Şi n-avea minte da omi 2-:/ ma. 

Look,-although the hero had the look of a king 
He didn't have the mind of a man. 
And he didn't have the mind of a man. 

The first verse of the couplet above ressembles that from "Miu 
haiducu" although it is anomalous, containing eleven syllables. In 
addition, the second line is sung three times; this occurs at the end 
of a musical strophe, hence the repetition. 

When the oldest son does nat return to the other two, the middle 
son sets aut to find aut where his brother is. He arrives at the well, 
is deceived by Scorpia exactly as his brother was, and again we hear 
(15): 
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lara. vezi. voinicu cit avea. 
Vez'. chip da domn 
Sin-avea minte da omi. 

6 

And look. although the hero had, 
Look, the air of a king. 
He didn't have the mind of a man. 

Here the content that usually forms the first line of the couplet 
is divided into two lines of unequal length, nine and faur syllables 
respectively. The second line. an the other hand, is repeated virtually 
unaltered an the many occasions that the couplet is heard. 

Finally the youngest son decides to salve the mystery of his 
missing brothers. meets Scorpia. and is asked to retrieve the 
belongings. He tao is duped and is about to descend into the well 
whereupon in some recordings the familiar couplet reappears. the 
initial line of the passage identifying the character (16): 

Iar al cocon mai mic, of And the youngest boy. 
Cit avea. vez'. chip da domni Although he had. look. the air of a king 
Sin-avea minte da omî. -He didn't have the mind of a man. 

However, he does nat actually jump in because just as he is about 
to, "Mircea ciobanaş" (Mircea the litte shepherd) appears and dissuades 
him. In the above example the word order in the first half of the first 
line of the couplet is reversed from that in all the other excerpts. 
This follows the somewhat consistent pattern in this couplet in which 
the first verse of the couplet is far more flexible than the second. 

The same couplet recurs faur times in the 1966 recording of 
"Scorpia". five times in that from 1979. and seven times in that from 
1980 (17). The couplet exhibits a considerable degree of variation in 
its many occurences. In actuality. except for the presence or absence 
of syllables of completion. such as those underlined at the end of 
verses, the second line is completely stable and is repeated verbatim 
each time the couplet is sung. The first line, an the other hand, is 
somewhat variable. The types of variation include mast significantly 
two basically synonymous versions of the line. in which the stable 
lexical element is "domn" (king) in final position. thus allowing for 
the unifying assonance in the couplet, regardless of the preceding 
context in the first line. This assonance, in fact. accounts for the 
basic formal stabili ty of the couplet. Mihai Pop point aut that in 
Romanian oral poetry. rhyme, or assonance, "relates directly to the 
euphony of the verse as a whole, to the rhythmic system of the line. to 
its morphological structura. and without a doubt to the prominence of 
certain words that have a distinct semantic significance in the line" 
(18). Furthermore, the first line of the above couplet is expanded or 
contracted through the addition or lack of conjunctions and imperatives 
or vocative interjections. In fact the contents of the first line are 
divided into two lines an occasion. Finally. there is alsa some 
flexibility of word order in the above line. 

All of the above-mentioned types of variation in the couplet are 
found nat only over considerable periods of time. such as 15 years. but 
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alsa within the same song, as illustrated in the analysis of the 1965 
version of "Scorpia". This seems to point to the fact the couplet has 
nat been memorized but rather is composed each time Costica sings it. 
The essential idea and the basic combinations of words are undoubtedly 
established in his mind, but at the same time it appears evident that 
every time he starts the couplet, he recomposes it. The first line 
guides him in the composition of the second, which consequently appears 
to flow in a more regular fashion. The couplet, therefore, is a generic 
characterization, and although the contexts in which it is sung vary, 
its inclusion in the narrative is always appropriate. 

Another representative couplet or short cluster that provides a 
stereotypical characterization refers to a Turk, the following being a 
typical example (19): 

Iar turculeţu marunţeli, 
Marunţel ii borsoţel1,
Sa temea Giurgiu da iel1: 
Nepotu lu'Ciupagel. 

And the tiny little Turk, 
Tiny and full of pock marks, 
All of Giurgiu feared him: 
Ciupagel's nephew. 

The above is a comical faur-line cluster that refers to the Turk 
who first doubts that Ilinca is dead as her mother claims and therefore 
urges the others to dig up her grave in the heroic song "Ilincuţa 

Şandrului". When he is introduced in the 1965 recording, the above 
cluster is heard. It truly is an extended epithet because it is called 
forth virtually every time the Turk is mentioned in the song. It is as 
if the idea of the Turk and the cluster are one and the same thing. 

Clearly enough, the final rhyme uniting the faur lines above is 
conspicuous. Other patterns of scund are discernible: the word "turc", 
or diminutive "turculeţ", is the key word in the passage; the 
repetitive "u" (faur times) in the first line reinforces it. 
Additionally, "ţ" is repeated in the first two li nes faur times. The 
euphonic repetition of "marunţel" (tiny) from the end of the first 
verse again at the beginning of the second is a compositional device, 
anadiplosis. The second line is symmetric in its structura: adjective -
conjunction - adjective, and is distinguished by internal rhyme. 
Finally, again in the last line, hearkening back to the initial "turc", 
the "u" scund underscores the idea of "turc" through i ts three-fold 
occurence. These binding devices, mast important ly scund patterns, 
reinforces the stability of the passage. 

Further in the song the Turk finds Ilinca hidden in a box and when 
he is mentioned during this episode, again the passage is heard. This 
time, however, the cluster consists of only three lines, the first two 
above, as well as a variant third line: "Cu semne de varsaţel" (with 
li ttle pock marks), which fits exact ly t he rhyme pat tern and adds a 
further humorous touch to the already droll characterization. Finally, 
the passage is heard later in the song when the same Turk is mentionned 
once again because he saves Ilinca who has jumped off the Turks' boat 
can no longer swim (20): 
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Cu semne dă vărsat2l, 
Nepotu lu' Clupăgel 

/:Sa temea Giurgiu da iel.:/ 
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Anda little tiny Turk 
With little pock marks, 
Ciupagel's nephew, 
All of Giurgiu feared him. 

The content of each of these individual lines is evidently 
well-established in Costica's mind. However, except for the obligatory 
presence of the first line at the beginning of the passage in order to 
identify the character in question, there is no set order to the 
verses, 

In other recording of "Ilincuta Şandrului" the passage recurs 
regularly on command, as it were, whenever the Turk figures in the 
story. Typically, as illustrated above, the passage is flexible except 
for the obligatory pronouncement of the essential idea "turc" in the 
first line. Otherwise the number, order, and inclusion of verses are 
variable. □ne very important feature remains, however, and that is the 
final rhyme which unites the passage regardless of the above factors. 

The followfog faur excerpts from "Ilincuţa Şandrului" illustrate 
representative variants of the cluster (21): 

(1) + Un turculeţ mai maruntel 
+ Cu semne dă vărsăţel, 
+ Imperiase naibă-n iel. 

(2) + Dar un turc mai mărunte~ 
+ Cu semne da vărsăţel, 
+ Imperiase naibă-n iel. 

(3) + Un turculeţ ginga~el: 
Nepotu lu' Ciump~gel. 

(4) + Dar un turc mai m6runtel 
+ Cu semne da vărsăţel 
+ Impuiase draci-n iel: 

+/: Nepotu lu' Ciumpăgel. :/ 

A little, tiny Turk 
With little pock marks, 
The devil had hatched in him. 

But a little Turk 
With little pock marks, 
The devil had hatched in him. 

A little frail Turk: 
Ciumpăgel's nephew. 

aut a little, tiny Turk 
With little pock marks, 
Devils hac hatched in him: 
Ciumpagel's nephew. 

The mast typical variation in the first line, as seen already and 
illustrated above, is the oscillation between "turc" and its diminutive 
form, "turculeţ", including, therefore, the presence or absence of 
necessary fillers such as the conjunction "iar" or "dar", the 
indefinite or definite article ''un" or "-u", and the adverb "mai". The 
adjective modifying "turc~, "mărunţel" (tiny) may be interchanged, for 
example, 1-1ith "gingăşeJ." ( frail). Other differencies in the cluster 
above include variant lines such as "im~eriase/impuiase naibă-n iel" 
(The devil had hatched in him). 
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"Voinic strain", sung for the mast part in five and six-syllable 
mater, alsa containing the generic dascription of Costica's Turks. Hera 
i t refers to a Turk in disguise who asks to buy the girl whom har 
brother is selling anu who ends up being a Romanian whom she marries. 
The cluster bagins in tha short meter, but by the sacond verse already 
Costica has reverted to tha sevan-syllable version of the stareotypical 
passage. Ha is more accustomed to singing these formulaic verses in the 
long meter, fixad, as i t were, in his mind in seven-syllable li nes. 
Both stability and flexibility are apparent in the 1979 recording below 
(22): 

Un turc maruntali 
lele Semanţel $1 orsoîeli: 

Nepotu lu' CiumpageÎ. 
Ma. 

A little Turk, 
Little signs and littla pock marks: 
Ciumpagal's nephaw. 

The second line, al though only rarely encountered in Costica' s 
repertoire, contains a familiar metrical and acoustic pattern, 
representing, therefore, the style of oral composition that is founded 
an analogy, The same cluster, in couplet ferm as well as an extended 
faur-line variation, is heard in the other recordings of "Voinic 
strain" (23). 

Viawing a cluster such as that examinad above raises tha question 
of the role of memory in recurrent passages in the poatry. It appears 
tobe fairly clear that memory enters only insofar as Costica remembers 
cartain word combinations in connection with certain ideas, nat bacausa 
ha has consciously memorized them, as any scrutiny of the flexibility 
and variation of the above cluster indicatas, but rathar because he has 
habitually sung them together. Furthermore, ha has habitually sung tham 
togethar in larga part because of the strong unifying tendencies of 
recurrent acoustic patterns. The essential idea is foremost, the 
repeated sounds and words serve to solidify the idea and therefore 
solidify the passage, 

□ne final illustration of a cluster that is an extended generic 
epithet refers to a foolish woman who is easily deceived or swayed. It 
is cluster generally of three or faur lines and occurs in three of 
Costica's songs. The cluster is humorous and proverbial, 
characteristics nat comon in these brief recurrent passages (24): 

Ca vezi femeia ca femeia: 
Poale lungi ii minte scurta, 
Femeie nepriceputa! 
Nu itie la cuvinte multe, 

Because look, a woman is a woman: 
A long dress but a short mind, 
Foolish woman! 
She doesn't understand very many words. 

In the heroic song "Chira Chiralina", after Chira has bean rescuad 
from the Turks who had managed to tampt har wi th riches, she asks har 
mothar to forgive her for her senseless behavior, characterizing 
herself with tha above lines, Typically, a number of acoustic and 
syntactic patterns are salient. The keyword of the passage is "femeia" 
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(woman). clearly underscored by its repeti tion in the first line and 
again in the thirr.l. The second · verse is distinguished by internal 
syntactic pu~·allelism. the two hemistichs of which are alsa opposing 
pairs: "poale lungi" ( long skirts) and "minte scurta" ( short mind). 
Additionally. there is internal assonance in the two hemistichs 
centered an the repetition of "u" as well as a pattern of final 
assonance uniting the second. third, and fourth lines. Finally, in the 
fourth line the repeti tion of "u" throughout the verse is prominent. 
The result of thsse factors is an intricate web of acoustic patterns. 
lexical reinforcements. and parallel syntactic structures which serve 
to stabiliza the cluster and to propel ths singer forward. In fact. 
perhaps precisely because of these factors, this particular cluster of 
the three discussed so far exhibits the mast stability. nat only within 
one song, but in a variety of them. 

For example. the cluster sxcerptsd above is virtually the same, 
minus the fourth verse, in both the 1965 and 1979 vsrsions of "Chira 
Chiralina" (25). It is heard in the same context each time. In 
addition. the same cluster is sung in its fourline form in the 1979 
recording of "Uncheşeii". the highly reduced Romanian vers ion of the 
absence and return pat tern of the Ddyssey. An absent soldier returns 
after a long period to find his wife about to rsmarry. She recongizes 
her long- lost husband and hal ts the ceremony at which point in one 
performance Costica, the narrator. corivnents in her culpability with the 
above cluster (26), 

Finally. a three-line variant of the cluster. minus the third 
verse above. is sung in the 1979 recording of "Ghi ţa Catanuta". an 
heroic song, when Ghiţa' s wife asks her husband to forgive her for 
failing to aid when he requested her to during a duel with Gruia. her 
formar admirer. She characterizes herself with the passage (27), 
Costica sings the cluster in only one recording of the three that I 
have of the song. It is evidently nat an integral part of the story. 
which supports the notion that the song is continually recomposed as 
opposed to memorized. 

Costica turns frequently in his songs to similar types of clusters 
in which a generic characterization is provided, Like the above, they 
are distinguished by conspicuous syntactic and acoustic patterns and 
furthermore often contain an element of the humorous or proverbial 
( 28). 

2) Vocative Couplets, 

A type of ornamental couplet comparable to those discussed above 
includes constructions regularly heard in passages of direct discourse. 
In one widespread pattern. a noun in the vocative case plus modifiers 
complete the lines, Like the ornamental characterizations just 
discussed. the vocative clusters are basically generic as well as often 
humorous. 
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For example, one such couplet ocurring in three different songs in 
Costica's repertoire is used to address an old woman in a variety of 
contexts. Throughout hib songs it is repeated virtually verbatim: 

Baba slaba şi-nfocata 
Şi da Dumnezeu uitata! 

You skinny, fiery old woman 
Forgotten by God! 

The couplet is rich in patterns of assonance. The end rhyme is 
obvious. Interna! rhyme in the first hemistichs of the first line which 
alsa assonates wi th the last word in the line further reinforces the 
effect of the key word of the entire couplet, "baba" Cald woman). 
Moreover, the three paradoxical modifiers, each assonating with "baba", 
further augment the humorous effect. In "Tanislav", an heroic song, 
Tanislav's old mother repeatedly is addressed by the inquisitive Turks 
with the above couplet (29). Corbea's mother, in the heroic song 
"Corbea", likewise is saluted with the same couplet by passersby and 
later by Prince Stephen as she seeks her imprisoned son ( 30). In 
addition, basically the same couplet recurs in "C1ntecul chirigiului", 
a song about herse thieves, when the old sorceress who brings the 
stolen horses back is greeted by their owners (31). 

A similar vocative cluster is used to address a group of Turks 
and, like the above, is mast clearly distinguished by patterns of both 
interna! and end rhyme. It generally consists of two lines although at 
times extends to three. A typical example is: 

--Turcilor, boierilor, 
Mai mari inginerilor! 

You Turks, you boyars, 
You great big engineers! 

This occurs, for example, three times in the 1965 recording of 
"Tanislav" ( 32). Variants of the second line include: "Mai mari 
ciohodarilor!" or "Mai mari ciocoiaşilor!" (You great big boyars!) 33), 

The coup lat recurs in "I lin ca Şandru lui", including a furt her 
variation of the second line: "Mai mari ciocodanilor!" (You great big 
boyars!) (34). The couplet is called upon in nearly reflex-like action 
whenever Turks are addressed id the narrative, whatever be the context. 
Finally, the couplet is heard in the heroic song "Petrişor al lu' 
Sf1rtoc" as well (35). 

3) Descriptive Settings, 

Dther types of clusters of an ornamental natura include brief 
descriptions of settings, both places and times, They represent common 
ideas in the poetry, therefore their verbal form has become relatively 
established through habitual usage, 

For example, one recurrent couplet describes the whereabouts of a 
character who is sleeping or has drowned, In Romanian epic poetry, in 
terms of imagery, sleep and death are often interchangeable, The 
couplet is found in three different songs: 
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La salcia cea-plecată, 
Cu mustăz' lăsate- i I ape. 
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At the arched willow tree, 
With his moustache drooping in the water. 

Sometimes the passage is a description in the narration, for 
example in the above excerpt, from "Tănislav", 1979, the Turks discover 
Tănislav asleep in his boat (36), In the ballad "Lixandra", Lixandra 
finds har husband Nidelea drowned, hia body washed tp the banks of the 
river; the same couplet typifies the scene (37). At other times it is 
included in passages of direct discourse. For axample, in soma 
recordings or "Tănislav" when Tănislav's mother tells the Turks whera 
to find har son, she turns to the couplet in order to inform them (3B). 
Similarly, in one recording of "Lixandra", a shepherd tells Lixandra he 
has seen the drowned Nidelea "At the arched willow tree, etc" (39). 

In terms of sound patterns, the final assonance in the couplet is 
apparent. Repeated vowels similarly are prevalent: "a" occurs faur 
times in the first line and twice in the second; "ă" and "u" both are 
heard twice in the second line as well. This reinforcement of scund is 
no doubt an important consideration in the stability of the couplet. 

The couplet is adapted to yet another si tuation in "Costea", a 
song about sheep theft, when Costea finds Fulga, the sleeping dog who 
has stolen his sleep (40): 

La salcia cea-plecată 
Unde mai fusese-odată. 

At the arched willow tree 
Where he had been before. 

The first line is stable; the second from that in the couplet 
cited aarlier. The essential idea of a character discovered asleep 
prevails, but because Fulga is a dog, and nat a man asin the previous 
examples, an adjustement must be made1 hence the variant second line, 
which nevertheless maintains the same metrical and rythmic scheme. 

A similar recurrent ornamental cluster of between three and five 
or six lines long, is heard in three of Costică's songs. The passage, 
in formulaic language, describes a setting in which ei ther a field, 
well, or path is the prominent feature. In the 1965 recording of 
"Scorpia", the three young sons of the king who have left to go hunting 
stop in a field to rest and hava lunch (41): 

Pă cel cîmp cam părăsit 
Cu negară-acoperitî, 
/:Da troscot verde-=nvăliti.Mă. 

Ina rather isolated fiald 
All covered with weeds, 
Overlaid with green grass. 

The final assonance is at once evident as a unifying device. In 
addition, alliterative chiastic ordering, "p..:c-c-p", is presant in the 
first line of the cluster. Alliteration in the second half of the third 
line alsa is a defini te scund pat tern: "v-v". 
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In the 1979 recording of "Scorpia". the same three-line cluster is 
heard. only this time "cîmp" (field) in the first lines is replaced by 
"puţ" (well) and therefore the same description for an isolated field 
applies to a similarly isolated well where much of the action of the 
song will proceed (42): 

Un puţ mare ca-m vedea mă 

Cu negara-acoperită, 

Da troscot verde-nvalită. 

They saw a larga well 
All covered with weeds, 
Dverlaid with green grass. 

Finally. in the 1966 version the cluster is expanded into a 
six-line passage in which nat only the well ("puţ") but alsa the field 
("cîmp") is included (43): 

Pa cel cîmp cam parăsit mă 

ai Cu negara-acoperit. ma 
Un puţ mare că-m'vede"a." 

/:Un puţ mare părăsit:/ ma 2 

ai Cu negara-acoperit, mr 
Cu troscot verde-nvalitî. 

Ina rather isolated ifled 
All covered with weeds, 
They saw a larga well. 
A larga. isolated well 
All covered with weeds. 
Dverlaid with green grass. 

In "Miu haiducu" a similar cluster recurs, this time to describe a 
secluded path on which the disguised Miu leads Prince Stephen to find 
"Miu" and his band (44): 

P-o poteca strîmta, strîmta. 
Strîmta multa şî-mboldita, 
To' da Miu mi-e ştiută.· 

Dn a narrow path. 
Very narrow and vaulted above. 
Known only to Miu. 

The scund patterns and repetitions are conspicouos. In the first 
line the repetition of the sound "pa" in the first two syllables. and 
the repetition of "strimta" (narrow) in the second hemistich create a 
definite pattern, "Strîmtă" again is repeated at the beginning of the 
second line. an example of the compisitional devico anadiplosis; 1t 
only completes the line and creates a euphonic effect. but alsa 
reinforces the idea in the cluster, The second verse is entirely 
ornamental. devoted to modifying the noun in the first line. Final 
assonance as well as the preponderant occurence of "t" (twelve times) 
in all three verses of the cluster are further binding devices. 

In the 1980 version of the same song, each line of the passage 
which is recited in the parlato style contains six syllables. Because 
the seven/eight syllable metrical framework. frequently gives way in 
parlato sections, fillers are often dropped such as the repeated 
adjectives in the following excerpt. The third line below is an 
ornamental line that, although less commonly sung by Costica, 
nevertheless fits the established pattern of assonance (45). 
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On a narrow path. 
Narrow and vaulted, 
With littls shingles, 
Know to Miu. 

Finally. in "C1ntecul chirigiului" the same cluster is called upon 
to describe the path an which the drivers meet an old woman who helps 
them bring back their stolen horses (46): 

O poteca str1mta şi boltita, 
/:Cu ş1ţa marunta. :/ 

Da negar-acoperita, 
Da troscot verde-nvalita 

/:Tot da hoţi mi-este ştiuta.:/ 

A narrow and vaultsd path, 
With little shingles, 
All covered with weeds. 
Overlaid with green grass. 
Known only to the horse thieves. 

Here it is a five-line passage containing familiar formulas from 
preceding examples as wsll as similarly familiar types of 
substitutions. In the first line. "şi boltita" (and vaulted) replaces 
"strlmta" (narrow), extending the line to ten syllables. The parallel 
succession of ornamental modifiers is then followedd by the formulaic 
expression in the last lins above, with "hoţi" (thieves) replacing the 
name "Miu" asin earlier examples. 

Another typical recurrent cluster that is repeated vsrbatim in two 
di fferent songs consists of two assonating couplets. It expresses a 
time setting, namely the stillness at dawn that is about tobe broken. 
In "Chira Chiralina" it is sung in all three recordings and describes 
the setting for the arrival home of the two brothers who are about to 
learn that their sister Chira has been captured. The night is tranquil 
but this tranquility will soon break. Costica sings (47): 

Pa la miez de noapte 
Cin' dorm toate ape, 
Glas d~ p1ntatori, 
Ravarsat de zori, 

In the middle of the night 
When all the waters are still, 
The voice of singing birds, 
When dawn breaks forth. 

The same passage is sung in a recording of "Costea". Costea has 
left togo to market thinking that his sheepfold will be guarded while 
he is away. During his absence the thief Fulga attacks and wreaks 
havoc, but before he does, Costica paints the stereotypical scene of 
calm slightly befors dawn as represented abovs (48). Therefors once 
again a stsreotypical passage comes to the aid of the singsr as he 
composes narrative songs at rapid speed. 

4) Stsreotypical Situations and Things. 

A larga number of other ornamental couplets and clusters in 
Costica's repertoire includes groups of brief passages, generally 
marked by distinct acoustic and syntactic patterns. that refer to a 
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variety of different conditions or situations and things. For example, 
a recurrent cluster of an ornamental natura, on the average of five 
lines in lengtn, c.lescribes the confort that is assured in sleep or 
death. The connection between the state of sleep and that of death in 
the mind of the singer is clear as iLl.ustrated in h:..s choice of words 
and images, formulas and passages. In "Miu haiducu", Prince ~tephen 
falls asleep at the table in the assembly with his head resting· an his 
folded arms at which point his servant places blankets and, a pillow 
around him to -make comfortable. In all three recordings the. five-line 
passage is repeated verbatim (49): ' 

Cover verde-i aşternea: 
Cover verde da matase 
Sa-i fie moale la oase. 

Perioara da bumbac 
/:Sa-i fie moale la capi:/ 

mX2 

She covered him with a green blanket: 
A green silk blanket 
So that he would hava something soft 

to lean his bones on. 
A little cotton pillow 
So that hs would have something soft 

to lean his head on. 

In the firs~ two lines of the cluster, the first hemistich, "cover 
verde" (a green hlanket), is repeated, followed by a subjunctive clause 
that modifies it and assonstes with the preceding line. Tha lest two 
lines alsa are understood together ans assonate. Therefore a parallel 
structure is evident in the t":□ couphits that follow the first line of 
the passage. The second and fourth lines ere syntactically parallel and 
the third · an~ fifth are lexically parallel i,,i th the exception of the 
final word •. The paseap;e is dist.ingui_shed in this 1/Jay by two assonating 
parallel ccuplets. 

In "Lixandra", essentially th9 same cluster is called forth, this 
time as Lixandra' s drowned husb,,md Nidelea is dressed and given a 
pillow for his coffin. The passage is repeated· virtually verbatim in 
the two recordine;s from 1980. "Şi, frate ea-l imbraca" (And they 
dressed him, brother) or "Frate, ca ;ni-l îmbrbca" (So they dressed him, 
brother) is follo\·Jed by ( 58) : 

Tot in haine da matase 
Da la Lisandra frumoasa: 
Perioara da bumbac, 
Sa-i fie moale la cap. 

All in si~ken clothes 
From the lovely Lisandra: 
A little cott6n pillow, 
So that he would have something soft 

to lean his head an. 

Substitutions in the first couplets of "Miu" and "Lixanqra" are 
worthy of note. Again, es pofoted out previously, it is the word in 
final posi tion in th3 line that rGmains constant in such recurrent 
clusters. Here it ls a quest:i.on of "matase" (silk). In "Miu" it 
assonates with "oass" (bones)s in "Lixandra" with "frumoasa" (lovely). 
The second couple-: is the mast ~tab:.8. sung word-for-word each time i t 
is called forth. 
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A further recurrent cluster that has an average of five lines 
relatives how the body of the monster. whom the hero has decapitated, 
terrorizes passersby. Fnr example, at the end of the fantastic-heroic 
song "Şarpei1::1". the SL! j.,ent has been cut up by the hero at which point 
Costica sings. as a type of commentary(51): 

/:Cine pe drum1 ca trecea:/ ma1 
Dă sănătate ruga. mă 
Cine-a omori' vipera? 
Ca mi-a prăpădi' lumea. 
Cine-a prăpădi vipera? 
Ca mi-a prăpădi lumea. 

So whoever passed down the road 
Prayed for good health. 
Who killed the viper? 
Because he ravaged the world. 
Who ravaged the viper? 
Because he ravaged the world. 

In the 1979 version the same cluster is repeated verbatim. only 
without the repetition, as above. of the last two lines and with the 
first persan dative plural pronoun in the final line rather than the 
first persan dative singular (52). 

Likewise, in "Scorpia" when the monster Scorpia has similarly been 
sliced down the middle by the hero Mircea, the same faur lines in all 
three recordings of the song are called forth (53). The entire passage 
is marked by final assonance as well by the two parallel couplets which 
rnay be viewed thus: 

Interrogative pronoun ••••• verb 

Preposi tion ••.•••••.••.••• verb 

Interrogative pronoun •.•.• verb 

Conj unction •••••.••••••••• noun 

Cine ••..••..••••••••••• trecea 
Whoever •••••.•.••••.••. passed by 
oa . .................... ruga 
For . ................... prayed 
Cine . .................. vipera 
Whoever ..•.•••.••••.••• the viper 
ca ..................... lumea. 
Because ••••..•••••.•••• the world 

Concerning brief runs that refer to objects or things, one couplet 
describes a rope so thick and strong that only an extremely strong 
persan could break loose from i tJ i t is call ed upon in a number of 
contexts when a hero is captured and subsequently espaces. Typically 
the couplet is united by rhyme. In "Tănislav", Dragomir. the traitorous 
servant. brings such a rope to the Turks in order to bind Tanislav 
( 54): 

Fr1nghia. mai. da matase 
Impletita-n cin' şi şase. 

Hey. a rope made of silk. 
Braided in five and six strands. 

Likewise in "Petrişor al lu' Sf1rtoc". the Turks seize the hero 
Petrişor and . bind him up, at which point the same couplet is heard 
(55). In another recording of the same song. the wording of the first 
line of the couplet differs somewhat: "Tot în fr1nghia da matase" (All 
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in a rope made of silk) (56). This is then followed by the second verse 
as above, spoken the first time and sung the second. 

Finally. în "C:intccul chirigiului". the couplet again is heard 
with reference to the 1uµe that is used to tie up the horses when the 
drivers stop for the night. Thus the animals are bound (57): 

Cu fringhii, mai, da matase, 
Impletite-n cinci şi şase. 

Hey, with ropes made of silk, 
Braided in five and six strands. 

The first line of the couplet, although maintaining the metrical 
pattern and key vmrds "fringhie" and "matase". differs slightly while 
the , second line is repeatE:d verbatim. Once again, a couplet 
distinguished by stability in terrns of essential word combinations and 
flexibility in terms of word order end non-essential lexical content, 
serves ths singer as a stereotypical description in the narative during 
perforrnance. 

·coNCLUSION. 

The above examination has demonstrated how Costica Staicu employs 
recurrent brief pac3sages an ths order of couplets and short clusters in 
his repertoire of oral tradit:::.onal nc,:;:-~ative songs. We have iso lat ed 
the mast prevalen~ type of such passages. ornamental couplets and 
clusters. Ornamental couplets and clusters are brief generic 
charaqterizations, vocative constructions, and representations of 
setting. situations, and things. They generally are distinguished by no 
enjambement as they are cescriptive embellishments in the poetry. 'They 
retard the pace of the narrative. therefore conferring to the poetry a 
traditional ornamental flavor ti1at broadens and enriches the the 
narration. Ornamental couplets and clusters are .aften witty and even 
proverbial or aphoristic and are usually characterized by corispicuous 
acoustic patterns that serve to promote their · stabHity. They are 
stereotypical generic passages that come to the aid ,.,f the singer at 
appropriate moments in the narrative. 

Singers who create and recreate during the perforrnanca of 
traditional narrative songs rely, during this rapide mode of delivery, 
an lines and short passages th::it express ideas pertinent to the 
narrative. These couplets ar.d clusters indeed are "reflexes" that come 
to the assistance of the singer through habitual association. as the 
preceding discussion has illusţrated. They are characterized, as 
typified in the numerous examples offered, by both stability and 
variability. Although narrative ideas remain constant in recurrent 
brief passages through keyword combinations, the number and order of 
lines often vary in diverse ccntexts. In addition, it appears that 
frequently one versa of a couplet or short cluster is virtually stable 
while the lexical content of surrounding li nes differs. although the 
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variant li nes i;ener,Jl:!.y confo~~in to analogous patterns semantically, 
metrically, and acoust5.sally. Systems of substi tution similarly are 
highly oper~tive in the couplets and clusters examined, In ~ffect, a 
comparison of various rcnditions of the same couplets and clusters 
points to the fact that despite grammatical changes in the lexical 
content of th9 line or variatior.s in syntax, the connection between the 
thought and its vcr~al exprcssion is enduring. 

The union of nGrrJtive idoa and work combinations is persistent in 
Costică Staicu's mind, as ths pre~~ding analysis of couplets and 
clusters h3s illustrc::r::cd. I11desd, it ~-s precisely this union of thought 
and word, wi·::h:f.n tho rcstrj d::..ons irnjJ□sed by the singing of metrically 
regular li nes in l"J8l'fomi.::mcE:1, that allows the traditional singer to 
campase and recom~ose hic tales □c countless carriers and guardians of 
the age-old gcnro hava don3 fo~ g~nsrations. 

1) Albert E. Lord - The Si_nger of Tales; (Cambridge: Harvard 
University Press, 1960), p. 53. 

2) I sperit El 15-r,cnt „ pe:ciod of research and fieldwork in Romani a 
under the auspice:-:, of ~h:J IntE:;rnaU.onal Research and Exchanges Board in 
1979-19B0 at which tirr.:: I co:'i.lected extensively from the traditional 
singer or "l~utar", Costie~ Staicu. 

3) Lara - ThE Singnr of ·1·a11::s; pp. 57-5B. 
4) Ibid., p. 58, 
5) Approxir.;atcly 52 % of the clusters in Costică' s repertoire are 

ornamental. The 1·em:iini1,:-; clcste:cs, "particularized clusters", narrate 
evehts in the st01-y. They Bre Gom:Jlete sentences or thought and are 
distinguished by the pressncg of verbs in the imperfect or other past 
tenses. 

6) "Miu h3iducu~, 1978, 1. 252-253. 
7) Ibid., î9SJ, ·L, 20/-210; 1979, 1. 251-254. 
8) Ibid., 19EJ, :!. • 2213 -228. 
9) Lord, "îh:J R:ile o-:- S:Jurid Patterns in SerboCroatian Epic", in 

Far Roman Jaco!Jsun; sd. Morr:i.s H,::i:'.le (The Hague: Mouton, 1956), p. 304, 
10) "Scorp~.a", ~S'.35, 1363, '1879, 1980. 
11) Milm,:rn Parry, "Th8 Tracii tional Epi thet in Homer", in The 

Making of t-!omerir. \/crss; cd. Adam Parry (Oxford: Clarendon Press, 
1971), p. 153. □n thc "ind~ffurence" of the audience, see p. 140, 

12) See Parry, ibid,, p. 140. 
13) "Scorpia", 19JS, 1. 24-26. 
14) Ibid., 111. 58-60. 
15) IbicJ., 1. 92-S!-, 
16) Ibid,, 1. 123-12_4. 
17) "Scorpia", ·:86E, l. 23-~0, 64-65, 99-100, 115-116, 1979, 1. 

28-29, 64-65, 7 □ -7•i, 103-~04, H6-147a; '1980, 1. 36-37, 72-73, 
81-82,117-118, 125-126, 15~-160, 185-196, 
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18) Mihai Pop - "Caracterul formalizat al creaţiilor orale". in 
Secolul 20. 5/1967, p. 158. 

19) "Jljncuta Şanrln1lui". 1965; 1. 96-99. 
20) Ibid •• 1. 149-152, 
21) Ibid •• 1966, 1. 163-65; 1979, 1. 79-81, 153-54; 1980, 1,83-86. 
22) "Voinic strain". 1979, 1. 98-100. 
23) Ibid •• 1965, 1. 73-74; 1966, 1. 88-89; 1980, 1. 101-104a, 
24) "Chira Chiralina", 1980, 1. 208-11. 
25) Ibid •• 1965, 1. 162-64; 1979, 1. 167-69, 
26) "Uncheşeii". 1979, 1. 94-97. 
271 "Ghiţa catanuţa". 1979. 1. 154-56. 

28) A characterization cluster that contains between three and 
nine li nes in Costica' s songs refers to one or more shepherds or 
haiducs. A typical example is the following which describes a shepherd; 
it is taken from "Mioriţa". 1979: 

67 Cu caciula stogoşata. 
68 Lasata pa spate, 
69 +Croita pe muşuroi 
70 Cu ochii stirpiţi la oi. 

With a cap shaped like a haystack 
Hanging down his back. 
Made in a shape of a little pile 
With misshapen eyes like a sheep. 

Dther variants are found in "Mioriţa", 1966, 1. 52-54a; "Costea", 1965, 
1.30-37; 1979. 1. 36-42a; and "Miu haiducu". 1966, 1. 154-158; 1979, 1. 
177-79; 1980. 1. 156-61. 

29) "Tanislav". 1965, 1. 156-57; 1966, 1. 64-65; 1979. 1. 61-62; 
1980. 1. 73-74. 

30) "Corbea". 1979. 1. 106-07. 119-20, 
31) "Cintecul chirigiului". 1965, 1. 59-60, 
32) "Tanislav". 1965, 1. 38-39. 67-68. 103. 
33) Ibid •• 1965, 1. 46; 1979. 1. 45; 1980, 1. 118. 
34) "Ilincuţa Şandrului", 1965, 1. 101-103; 1966, 1. 69-7 □• 84-85, 

105-06, 152-153; 1979. 1. 83-84. 127-28, 142-43; 1980, 1. 67-7□• 88-89. 
142-143. 153-54, 

35) "Petrişor al lu' Sfirtoc", 1979, 1. 120-121. 
36) "Tanislav". 1979. 1. 85-86. 
37) "Lixandra". 1980a, 1. 174-75. 
38) "Tanislav". 1966, 1. 79-80; 1980, 1. 91-92, 
39) "Lixandra". 1980b, 1. 182-83. 
40) "Costea", 1979, 1. 137-38. 
41) "Scorpia". 1965, 1. 17-19. 
42) Ibid •• 1979, 1. 18-20. 
43) Ibid •• ~966, 1. 22-27. 
44) "Miu Haiducu". 1966, 1. 214-216, 
45) Ibid •• 1980, 1. 235-238; alsa in 1979, 1. 261-64, 
46) "Cintecul chirigiului", 1965, 1. 46-50, 
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47) "Chira Chiralina". 1965. 1. 74-77; alsa in 1979. 1. 67-70 and 
1980, 1. 97-100. 

48) In ·Costea", 'iC79, 1. 29-32. 
49) "Miu haiducu", 1966, 1. 70-74a; alsa in 1979, 1. 88-92 and 

1980, 1. 62-66. 
50) "Lixandra", 1980a, 1. 88-92; 1980b, 1. 199-203. 
51) "Şarpele", 1966, 1. 164-167a. 
52) "Ca ne-a prapadit lumea" (Because he has ravaged aur worldl, 

1979, 1. 216. 
53) "Scorpia", 1966, 1. 199-202; 1979, 1. 197-200; 1980, 1. 

210-213. 
54) "Tanislav", 1966, 1. 124-25. 
55) "Petrişor al lu' Sfirtoc", 1965, 1. 43-44. 
56) Ibid., 1979, 1. 66. 
57) "Cintecul chirigiului", 1979, 1. 28-29. 
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L'ITINERAIRE CULTUREL DE L'ARBRE, EN ROUMANIE 
Quelques notes 

ALAIN BOURAS 

Il existe uri conception selon laquelle, l'arbre, avant d'etre bois 
utile, objet fabrique, suit un itineraire culturel ou les etapes 
geographiques correspondent aux etapes de l'humanisation progressive du 
materiau. Cette conception est absente dans la discussion et dans la 
conscience de l'individu; elle est explicite dans certaines 
representations symboliques, dont la litterature populaire. 

Le processus prend toujours son origine a la· forat. Il se termine 
invariablement dans le monde domestique, servi par la formule "in sat" 
(au village) ou· "acasa" (a la maison). Entre temps, il a descendu la 
montagne (1), traversa le piemont cultive mais non habite, ate amene au 
village, ete equarri, travaille et selon l'objet a en tirer, ete 
decora, ce qui correspond a la phase finale de son humanisation. Dans 
le langage 'Courant, un participe comme "cioplit" signifie a la fois 
"sculptl!-decore", et "poli-correct" pour un comportament social. Des 
textes de divers types de la litterature orale populaire, utilisent 
l'image d'un itineraire cultural du bois. L'acte dacrit est celui d'en 
faire des planches. Il se trouve dans des poemes lyriques ( toujours 
chantes) dont des chants de noce. En vaiei une variante (2): 

Leagana-s-ar brazii-n munţi 

Sa se roage vintului 
Vlntului, pamtntului. 

Qu'ils se balancent les sapins dans 
les montagnes 

Qu'ils prient levent 
Levent, la terra. 

Ce preambule est assez general, c'est l'immensite sereine des 
forâts et des monts (4): 

Să le cruţe vîrvurile, 
Vîrvurile, ramurile 
Şi sa-i bata la trupina 
Şi mai jos la ~adacina. 

Epargner leur cime 
Leur cime, leur ramura 
Qu'ils frappent leur tronc 
Et plus bas, ăla racine. 

Le personnage de 1' homme intervient; tous les actes se font en 
regard de lui, ce qui est rendu dans le style, par le datif ethique 
"qu'il mele •.. ": 
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Sa mi-i scoata din pamint 
Din pamint, din negru lut, 
Sa mi-i treaca pdi1 ov~:: 
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Qu'ils mele sortent de la terre 
De la terre, de l'argile noir, 
Ou'ils mele trainent par les champs 

d'avoine 
Si sa-i scoata-n jos la $8S, Et le portant en bas, dahs la plaine. 

Dans la plaine ou dans la vallee an assiste a la transformation de 
l'arbre en bois: curieusement, c'est seulement alors qu'on l'abat: 
l'abattage fait partie du travail du bois: 

La pamint sa mi~i doboara 
Sa mi-i faca trei patrare 
Sa-i despice-n mici bucaţi 

Sa-i imparta 1n trei parţi. 

Qu'ils me l'abattent contre terre 
Qu'ils me fassent trois quartiers (5) 
Ou'ils mele fendent en petits 

morceaux 
Les partagent en trois parties (6). 

Ensuite c'est 
col'Mlercialisation: 

la confection d 'obj et, evoquee par laur 

Si sa-i ducala 3 tirguri, 
La 3 t1rguri, la 3 meşteri, 
Ca aa-1 faca sahanele 
Sahanele, paharele. 

Ou'ils 1es menent a trois foires, 
A trois foires, trois artisans, . 
Qu'ils en fassent des plateaux (.7) 
Des plateaux, des gobelets~ 

-- Le protocole final est una dedicace. On conna1t alors la fonction 
de l' obj et - faire- la noce ( 8), 1eur destinataire et les interpretes du 
chant: 

De cinstit, de ospatat 
Mirelui de închinat 
De cinstit parintilor 
De-nchinat nanaşilor 
Nânaşilor, nuntaşilor 

Tuturor slujbaşilor 
Si noua vatajilor. 

Honorer, et regaler, 
Avec le marie trinquer 
Et les parents honorer 
Avec les parrains trinquer 
Les temoins, les invites 
Et tous ceux qui ont servi 
Maitres de ceremonie. 

La poesie lyrique est un type de production populaire tras 
developpee en Roumanie. Disons que dans ce pays elle n' a pas eu a 
disparartre aussi rapidement qu 'ailleurs. Celle qui suit est tiree du 
meme ouvrage (9): 

Leagana-se bradu-n codru
Ca şi frunzuliţa-n plopu. 

11 se balance, le sapin dans la foret 
Come la petite feuille dans le peuplier. 

C' est le preambule habi tuel, avec lc:;1 feuille du tremble cette 
fois. 
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Bradule. brăduţ de jale 
Ce te legeni aia tare? 
- Da cum nu m-ai l5găna 
Că spre mine s-or porni 
3 meşteri cu 3.topoare 
Pe mine sa ma doboare 
Şi din mine să cioplească 
Lemne lungi in patru drugi 
Şi uşiţă la temniţă 
Şi restei la pivniţă. 
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Sapin, petit sapin de tristesse 
Pourquoi tu te balances si fort? 
-Comment ne m'agiterais-je pas 
Car vers moi vont venir 
Trois artisans avec trois haches 
Pour me jetter a terre 
Et de moi extraire 
De longues poutres ă quatre arrâtes 
Et la porte du cachot 
Et la cheville de la cave. 

Ensui te de quoi. le sapin se lamenta sur ce râle d' ennemi de 
l'horrme qu'on lui fait jouer: c'est de sa complicite forcee qu'il se 
plaint. • • C' est l' arbre qui est cens·e interpreter ce chant. Il s 'agit 
d' un chant -da. "haidouck" ( 1 O). disant la nostalgie de -leur vie de 
paria. Oe la forat. d' un arbre. viennent ancore de sortir des obj ets 
fabriques; des poutres equarries. une porte de cachot, une cheville. 

Un curieux texte (11). ou· le processus de civilisation de l'arbre 
est repris. mais ă un niveau- autre: celui de la fabrication de l'arbre; 
la creation naturelle est assimilee ăla creation artistique. 

Foaie verde, bob năut 
Ce meşter te-a meşterit? 
Ce timplar te-a tîmplărit? 

Feuille verte. grain de pois chiche 
Quel artisan t'a ouvre? 
Quel charpentier t'a charpente? 

Les devinettes formant un genre litteraire tout aussi repandu et 
constant dans laur thematique: les devinettes ("ghicitori") dites par 
les enfants ou les grands. Elles renseignent sur la cultura materielle 
presante ou passee. et sur le corpus d'images qui s'est fonne ă partir 
d'elle. Les quelques-unes qui suivent sont rapportees par Artur Gorovei 
(12): 

In pădure naşte 
In pădure creşte 
Vine in sat şi bate? 

- Băţul. 

ou ancore: 

In pădure m-am născut 
In pădure m-am crescut 
Acasă de m-au adus 
Ştergura casei m-au pus? 

- Mătura. 

Dans la foret 11 nalt 
Dans la for~t il grandit 
Dans le village 11 frappe? 

- C'est le bâton~ 

Je suis ne dans la forât 
J'ai grand~ dans la foret 
Mais une fois dans la maison 
Essuyeur de maison je suis. 

- C'est le balai. 
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Le gourdin (Gorovei, p. 90), la perche a suspendre (pp. 341 et 
461), la flQte (p. 168) connaissent la mâme definition (13): c'est ce 
que l'on sort de la forât pour amener au village et lui donner uns vie 
utile a l'homme. Mâme le sapin sur pied, que l'on met au milieu de la 
ronde a la noce, repond a cette definiti□nJ il n' est plus sapin des 
forâts, il est tuteur, temoin, peut-âtre double de la mariee (14). La 
dansa s'appelle "hora bradului" Cla ronde du sapin), "bradul", 
"bradetul", etc., selon le lieu. Ainsi cette variante (p. 34): 

In padure nascui 
In padure crescui 
Acasa de m-aduse 
Sa joc in hora ma puse. 

Dans la forât je naquis 
Dans la forât je grandis 
Mais une fois a la maison 
Dans la ronde j'ai dansa. 

La meme idâe est induite dans la devinette pour le bois 
("lemnul"). De la forât, hommes et animaux sortent generalement sales 
et fatigues, or: 

- Ce iese breaz din padure? -Qui sort tout pimpant de la forât? 
- Lemnul. - Le bois. 

Mais le bois connait aussi l'inevitable evocation: 

Cresc departe 
Cresc la munte 

Je pousse loin 
Je pousse a la montagne 

Iar cind acasa ma aduce 
Bucatele' ma face. 

Et quand a la maison an m'amene 
Dn me met en morceaux. 

- Lemnul - Le bois. 

Avant 1' abattage i 1 y a le choix de 1 'arbre en forât: l' arbre est 
choisi salon ce que l'on veut en faire car, disent les proverbes: 

Orice lemn nu face tapuş de bute. 
Tout bois ne donne pas le bouchon du tonneau (17). 

Nici rachita pom de bute, nici ţiganul om de frunte. 
Pas plus le saule arbre a tonneau, que le tzigane homme 
respectable. 

Les informations que j 'ai recueillies sur le terrain cumulent 
1' experience de diverses zones de la Roumanie ( 19). Elles sont bien 
incompletes toutefois face a l 'stat de cette connaissance voila .. un 
siecle ou seulement cinquante ans. 

N O T E S 

1) L'equivalence montagne-forât est frequente. 
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2) Le terme de "variante" designe les farmes locales de css themes 
recannus comme generaux par les falklaristes roumains. 

3) Artur Garovei - Flori alese de poezie populara (Fleurs choisies 
de la paesie populaire); Bucarest, 1963, Tame II, p. 210, texte n° 81. 

4) En consultant la carte de la repartition des essences. on 
s'apercait que les hauteurs correspondent a la forât de sapin-epicea. 

5) Telles licences de sens ne choquent pas las procedes de la 
poesie populaire. 

6) On obtient dane des planchettes ou des douves "dans la maille". 
7) Les plateaux qui porteront les mets de la noce. 
8) Et aussi "boire", dane echange social. 
9) Idem, p. 137. 
10) Le "haidouck" est dans la litterature roumaine le bandit qui 

habite la forât. qui attaque les riches sous les traits d'un justicier. 
11) Idem, p. 153. 
12) Artur Gorovei - Cimiliturile românesti; Bucarest, 1959. 
13) Mais vraisemblablement dans des villages differents: la 

devinette serait eculee si elle etait la mâme pour plusieurs sobjets. 
14) Ion Muşlea - La mort-mariage, une particularite du folklore 

balkanique; These d'universite, Paris, Sorbanne, 1925. 
15) Pour traduire las activites et techniques permettant la vie du 

graupe. le roumain dispose du mat "ocupaţii". neologisme tres carrrnode 
d'usage. 

16) Le proverbe a par sa forme rythmee las garanties d'une bonne 
circulatian sociale. 11 a par sas bauts rimes l'assurance de se 
maintenir dans la memaire de l'individu. 11 a par son caractere image 
la faculte de surgir des lors que la situation necessite son emploi. 11 
a dane tout pour âtre un bon outil de travail, solidite. forme normee, 
facilita d'emploi. C'est paurquoi an las trouve nombreux dans les 
ateliers des "lemnari" ( charpentiers) ou des autres "meşteri" 
(artisans). Mais si ce sont les hommes qui les appliquent. ce sont les 
femmes plutât qui las ont en stock; las vieilles surtout. reservoire de 
la cultura collective. 

17) Le bois du tonneau doit âtre imputrescible. 
18) Le proverbe est fait pour renseigner sur le tzigane, pas sur 

le tonneau. 
19) C'est un travail de recanstitution qui est tente. une 

"archeologie" des connaissances. 
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F E T E , F O I H E E T I D E N T I T c 

D A N S L E A L T O - M I N H O 

JOSE DA SILVA LIMA 

"Tou-:e f~te a p~ur fonction de manifester une 
vitalite, en l'occurence celle d'une 
locali -:e ••• Lie:J propic3 dane a l' integrat ion des 
nouvea:.ites eul turelles •.• Li!3U propice egalement a 
la manifestction d'une vitalite propre, originale, 
bien qL.:s no:1 'tradi tionnelle'. La fete est comine un 
resume concentra d'uno vitalite collective dans le 
chc:mp c•1lturol; :Jlle donne a vair les produits las 
plus spect~culair3s, les plus apprecies, d'une 
culturs qui est en mema temps interne et externe, 
particullere 3t sene1·c::le". rR. Cabanes, p. 191). 

"A Mane~□, il y a une foire taus les jeudis et las 
sens du vill~ge sg rendcnt a la faire.,.J'aime bien 
y aller, mais la f~mille ne me laisse pas; je suis 
vieille. Le jaur de foire n'est pas un jaur ferie 
mBis las gans fcnt 16 fete". (Troporiz, mars 1984). 

Au nord, les eaux du Minho le separent du territaire espagnal; au 
sud, le Neiva le delimite admi~i~trative~ent du district de Braga; a 
l' est, les rochers d' une rnonte~rt: au sommet de laquE lle la vegetat ion 
est clairsemee -Peneda-, et a l 'ouest, 1 'or du sable et le bleu de 
l'ocean. A l'interieur tle ces f:cantieres natt•relles s'etend l'espace 
geographique du "Al ta-Minho". 

Natre etude se situe dans cette vallee hauts du Minha, a l'angle 
nard-ouest du Partu~a1. Administretivement, nous sorrrnes dans le 
district de Viana do Caste la, q:Ji camotc une papu lat ion estimee a 
253.500 habitants pour ue superficie de 2,255 km2 , soit une densite de 
113 habitants par km2 , 

Tres di fferent du sud du pays, 1' Al to-Minho est typiquement 
mini fundiaire; chaque graupc domestiqug a son pat rimai ne foncier d 'oQ 
11 essaie de tirer les biens de subsi~tance essentiels. Lia a una telle 
division de la propriete l'he.bitat Es~ rural et agricole. 
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Les fc.milles vivaj.ont esse~1tiellement du travail agricole. Laur 
structura allait da pair av0c le maintian du petit patrimoine foncier et 
l'attache~ent a la terre. Los institutions de l'Eglise catholique 
cimentent le~ rappor-Ls sociaux et le contrâle et la visibilite du 
catholicisme sont fatalement evidents. 

Le chcngsr,~r.nt. pEffse le sy::;tems et sos sentiers sont en lien etroit 
avec l'evolution fn:Justr:i.elle, J 'smjg;rntion nt las attitudes culturelles 
nouvelles vehiculee□ d~ns ~t par de nouveaux espaces de socialite. 

La panora~a agricola cie la rer,ion et les attitudes envers la terre 
refletent un lien profane avec le developpement des structures 
industrielles: en oL:vr.::nt sur un c!Utre systems economique. l 'usine 
detruit 're trilor;lc trcdit7.o:ir,,::::llo "ir.3ison, famille. terre". et acquiert 
une connotation Ll 'abonC:cr,co. Elle C:evient nouveâu pclle de sociali te. 
engendrant ·. dB no~vce•Jx rr.oti-Fs d8 ccmmunication. d'ouverture et de 
mobili te. L 'emig::.·ation Gst focteLr charniere de cette region. Il s 'agit 
surtout des 'forts courants mie;ratoi:-es posterieurs a la deuxieme guerre 
mondiale, vers les pays en ploin evolut:i.on industrielle du nord et du 
centre r:le l' Eu!"'o;Ja. Pe:1dant ca::·~e r;2-ricde le district de Viana do 
Castele est ceLJ;:_ oi:: 1 'cmi31~ction a eu le plus grand poids en valeur 
relative, c'est-n--ci~.re r;3:- .~epp-Jrt. a .l::1 p".lpul.:rtion totale. En s'en 
tanant aux don;~1cz, o+ficieE -:s, pl:.is de 20~ de la populat ion a fai t, 
pandant l 'apres-g:.1err-o, l' ExperiF.!rice de l 'Emigrat ion, ce pourcentage 
atteignant 30% dr n-: certe.inPs commun8s, et ancore plus dans certai ns 
villages. Les bras so~t partic ~ l'e~rang8r et le systeme agraire s'en 
est ressenti. CLrar.:kn-:: •. un i.li1an c- □ ci□-8conomique et socio-cultural 
demontre des ruptu:-cs, dc~s evolutions et d8s avantages de portee 
incomparable. 

Les meriia, l'~cole 2t le ~~litiqug f~nt laur chemin dans 
surtout apres le:: ar.nâc::s de le r-fvoJ.utbn des Oeillets 
tracant de nouv2aux r;,'Jd:Js uo !'apports personnels. de 
corrmunication et VGhiculant ~ne autre j.rne2;e du monde. 

la region. 
( 1974). an 

modeles de 

I1 s 'ag:'..t d 'u; ;9 !·a~:-.on r.iu Portugal en plein labyrinthe 
transf'ormations c-::onc:î!;_quss. cu:.-~L:r8lles, ecolog5.ques et sociales. 

de 

Dans c0 ca.J.:-::i s'Jc:.:..u-Cccno::1~.q11e, nous vouluns saisir les dimensions 
du phenomerie sociolo[;i.t:uci qu 'an o'.Jpelle co1M1unement "fete". car. au 
cours de 1•'e:1qL?::t0 SL!:' le termin ~1882-~884) le. fete s'est revelee dans 
la plurali te d8 sos me::i fcstctions, ccmm~~ forme empirique majeure de 
socialite; olle p8r~~t de saisir d'autres traits distinctifs de 
l'identite de cet~:) !'lgic:,, 11 Alto-;'i:i.nho. Pour des raisons de 
simi li tude. nous aJ□rc!cm, ensrmbJ.8 la foire et la fete, comme hauts 
lieux d ':'..denti ţ8 (m tc1nt C:'J8 miro:i.r.ş ciu bouillonnement socio-cultural de 
la region. Le. fCt8 3 qu,Jlq••es traits· d~idantification, comme partoutJ 
elle est fete.·· C9pen:'.E1n:, sa c!~:na;niqL'9, l'organisation, las "inclusions 
modernes" et las f~~rn9s ~e cc~tact qu'alle v§hicule, revelent quelques 
metamorphosds social8c::. Lc3 pratiq,Je Jociole de la fete est une des 
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multiples manifestations de quelques sentiers nouveaux et de quelques 
trai ts · d' identi fi cation regionale. Nous presenterons ici le vecu de la 
fete et de la foire et tenterons de confronter les pratiques concretes, 
dans leurs dimensions buciologiques, au discours des Minhotos. 

La vie quotidienne n'est pas etrangere au phenomene de la 
festivite1 inversement la fete "minhota" s'enracine dans une societe a 
dominance rurale-agricole en voie de dn.veloppement industriel1 les tons 
de la fete en rendront une image. Par ailleurs, les veines des mutations 
socio-economiques engendrent le depassement de certaines valeurs 
anciennes dont la fete, le cadre de la festivite, seront temoins. Ceci 
dit, la fete a des ingredients speci fiques qui restant identiques et 
qui,a · laur taur, au niveau du Alto-Minho, rendent possibles quelques 
precisfons en ce qui concerne cette forme empirique de fermentat ion· 
sociale que je veux appeler "sociali te festive". Les paragraphes qui 
constituent ce chapitre, veulent rendre compte de ces dimensions de la 
fete dans la region, mais ne pretendent pas eluder la complexite, car la 
fete en tant que phenomene social et obj et d 'analyse sociologique ne 
peut echapper a une regularite essentielle: "impossibili te d 'exorciser 
la complexite" (E. Morin). 

"Jamais une fete ne sera la fete" (1). Dans l'impossibilite de 
parcourir toutes les fetes du Alto-Minho et d'en donner tous les 
element s de detail, nous avans apte pour que lques paragraphes qui, 
regroupant les appreciations et les conceptions de plusieurs endroits et 
dane de plusieurs sensibilites, permettentde constituer un panorama reel 
de la fete dans la region1 de meme pour la foire. Nas elements 
descriptifs appartiennent a plusieurs modalites de fete, !'accent etant 
mis de preference sur le Carnaval en raison du temps limite de 
l 'enquete. Nous avans pu enqueter le jour de Mardi Gras et le 
dimanche precedent1 ainsi, le Carnaval constituera natre illustration 
majeure. 

Cependant, nous ne voulons pas parler de "la fete"1 nas fetes sont 
bien precises. Une etude plus approfondie reste a faire1 ici i1 s'agit 
de tracer les axes majeurs de leur importance pour las minhotos. Il ne 
faut pas s'etonner si, ici ou la, les propos developpes peuvent 
s'appliquer a d'autres regions1 cela est dQ a l'essentiel de la fete 
deja explicite par EmilA Durkheim (2) ou J. Ouvignaud (3) ou encore 
Harvey Cox (4). Cela rie fera que confirmer que si una fete n'est jamais 
la fete, toute fete reste toujours fâte; nous pouvons dane parler de 
liens sociaux irreductibles propres a la fete, et dane de socialite 
festive. 

X 

Un constat nous pousse a developper cet axe de l'enqueteJ le 
Alto-Minho ne confirme pas quelques opinions contemporaines sur le 
caractere regressif du phenomene fete1 les fetes se developpent, tout en 
subissaht des transformations plus ou moins superficielles1 il ne semble 
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pas que l'homme de la societe en voie d'industrialisation -le minhoto
ait perdu le gout de la fete, contrairement a l'opinion exprimee par Cox 
a propos de la societe industrielle ( 5). Les fetes ne sont pas en 
regression. Dans le le Alto-Minho, d'autres formes de festivites voient 
le jour, - et surtout d' autres lieux de loisirs pendant le week-end. 

Les fetes du Alto-Minho font partie du tissu social; elles ne sont 
pas au-dessus de la "culture vecue", mais au contraire, elles 
s'enracinent dans les entrailles du tissu social; l'exemple du phenomene 
de l'emigraţion est illustratif: au mois d'aoOt, on assiste a un 
phenom_e,ne de surpeuplement dans la region, du au retour des emigres. 
C' est·· l 'o ceas ion des retrouvailles et des fetes. L' importance du 
phenomerie est ressentie dans les fetc:rn et confirme le retour et le 
developpement du festif. La majeure partie des villages, a natre 
connais~ance, dedient pendant l'ete un jour de fete a l'emigrant, sous 
le patronage de Natre-Dame des emigrants; cette fete est apparue · dans 
les ~.nnees '70. Non seulement le phenomene de l 'emigrat ion a donne 
naissance ă une fete, mais 11 a aussi marque "la fete" au niveau de la 
somptuosite et de la varietE au cot,Jrs do toute l' annee; fai t curieux, 
les emigres ont eres des comites de fetes municipales ou villageoises ă 
l'etranger. En rapport avec le comite local charge des fetes, une petite 
commission est nommee parmi les emigrants de la region: ce "comite a 
l' etranger" organise une quete parmi les emigrants en faveur de la fete 
du saint patron, la grande fete du village. La grandeur et l'eclat de la 
fete dependent beaucoup de cette source economique. Ce phenomene 
structurant pour la region marque les fetes de son empreinte; souvent, 
le "andor" (brancard) de Natre-Dame des Emigrants y figure comme temoin 
de l'influence de ceux qui sont "loin du village". La presence de ce 
nouvel "andor" et la fete dediee aux emigrants est un fait recent, qui 
demeure et prend de l'importance dans toute la region. 

Un autre fait prouve le poids capital de la fete dans le Alto-Minho 
et confirme donc son developpement et non sa regression: il s 'a_gi t de la 
sollicitude de l' Eglise officielle envers la bonne pastorale de ces 
fetes en ce qui concerne l'evolution des comportements, les changements 
de programmes, la place accordee aux actes religieux et aux possibilites 
d 'orientation selon les principes d' une bonne ethique ecclesiale. Tous 
les ans, surtout a l'occasion des vacances d'ete, le grand temps festif 
de cette region, le journal du diocese donne des orientations en ce 
domaine. Cette annee, ces orientations sont apparues a la fin du mois 
d'avril: elles concernent des aspects a revoir dans la pratique sociale 
de la fete, des lignes de renovation pastorale dans· ce champ. Le 
document de cette ·annee confirme cette grande scene festive que 
constitue le Alto-Minho: un peuple marque par un style de· vie 
d'insouciance et d'allegresse, malgre la durete du travail et les 
stigmates de l'emigration, et oQ la superstition se mele et rparfo~s se 
confond avec des attitudes et des gestes illumines par la foi; ce peuple 
a une longue histoire de fetes religieuses, qui se multiplient 
specialement durant les mois d'ete. Plusieurs ont une dimension 
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paroissiale; l!n grand nom!Jre eng,,ger:it set,lement lss habitants d'un 
hameau ot se situe la chapelle, un· norr.bre non negligeable sont promues 
et font partie des ohligations statutaires des confreries; quelques-unes 
depassent lE:,b limi tes ~JE..:.i paroisses et deviennent d' ampli tude regionale 1 
certai nes sont municipales ou citadines; d 'autres se presentent comme 
"romarias" /pe lerinages, -:e lebrations d' un saint patron/, et une part ie 
significative a une resonnance que l'interet et l'image touristique ne 
~essent pas d'influencer", 

"Ces fâtes religieuses s' inserent dans un contexte de repansa a de 
veritables besoins humains et sont l'expression de valeurs 
authentiques... La fete principale de la paroisse ou du hameau se 
transforme dans l 'evenement dominant de l' histoire de la populat ion 
auquel elle reve et vers lequel ell3 s'achemine au long de l'annee" (6); 

Deja en 1980, l'evâque avait adresse aux prâtres et .aux catholiques 
du diocese un "message" concernant les "fetes religieuses" ( 7) dans 
lequel il affirme: "l' histoire de nos paroisses et la vie de .nas cures 
est pleine d' histoires de fetes, soit parce qu' elles sont ce qu 'e lles 
doivent âtre, soit parce qu'elles agressent l'expression authentiquement 
chretienne qu'elles doivent avoir. (. •• ) Natre Alto-Minho est plein ~u 
'colare festif' pendant presque to~te l'annee". 

Les soucis pastoraux je l'Eglise cunfirment l'emprise de ce 
phenomene: dans l'Alto-Minho, il n'y a pas seLllement les substituts de 
la fete, dans l'evolution de la societe, mais Ies fetes font partie 
integrante du tissu social; selon les memes documents ecclesiaux, elles 
sont en rapport avec les Vi9leurs rurales d'une societe a forte 
solidarite, et e 11es laissent lire les changements maj eurs q1.,1i 
traversent cette region. 

Les fâtes du Alto-Minho, comme toute fete, sont realite dynamique. 
Elles gardent un grand fonds de tradi tion et soutiennent la memoire des 
populations; simultanement, elles subissent las evolutions lentes de la 
region et permettent d'en determiner quelques traits pertj.nents~ Etudier 
ces fâtes permet d'approfondir l'explicitation de cette evolution 
regionale et de saisir le fil de la tradi tior des communautes. Fai ts 
pluriels faisant partie du tissu social, les fâtes di, Alto-Minho sont 
des "phenomenes sociaux totaux", en ce sens qu'elles recouvrent un 
interât historico-temporel. une dimension religieuse essentiell~. un 
interât psychologique d 'identificat ion (appartenance et identite), un 
interât economique global; dans tous ces aspects, les fâtes se revelent 
comme importants vehicules d' integrat ion et de reproduction sociales; 
elles comportent une dimension de socialite, Elles peuvent etre 
considerees comme "en quelque sorte des resumes, an pourrai t presque 
dire des 'concentres' de la vie sociale" (8); c'est 18 sens de l'extrait 
de R. Cabanes mis en 8Xergue dans ce chapi tre, a propos des fetes 
municipales a Limoux. Du point de vue temporel, les fetes sont pour les 
.minhotos une sorte de "cbssure du temps quotidien"; peut-on parler.d'une 
"ouverture sur un t:emps primo:c:::lial "? Dans son evolution, la fete porte 
une culture, devoile une stru~ture et une organisation sociales; 
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apparait-elle comme "temps fecondant" d' identification? Rampant avec le 
quotidien. ce "temps de ruptura" est exces, depense; est-11 folie en 
contraste avec les µrivutions et l 'exigui te de la vie quotidienne? La 
fâte appara!t corrme temps de loisir jusqu'a la fatigue; l'aspect ludique 
fait de la joie une sorte d' ivresse qui rend insensible; ce temps 
d' exception est-il liberateur et recreati f des liens sociaux? - Les 
Minhotos donnent quelques traits de reponse a ces questions dans le~r 
praţique sociale de la fete. 

L' ambivalence et l 'ambigui te font .partie de ce "texte socia.l ": en 
transformation lente; si les personnes âgees regrettent le "bon vieux 
temps des rondes" et deplorent les "couples d' amoureux sans aucune 
honte". les jeunes peuvent considerer certaines fetes corrme "trop 
traditionnelles". "sans loisirs modernes"; pour eux. c'est une· "corvee". 
Ces tensions poussent les comi tes, et les nouvelles aspirations font 
eclater une quantite d'autres formes d'amusement: le bal du samedi soir 
a remplace ou au moins diminua la participation des jeunes a l'arraial. 
moment ele pour cimenter les liens sociaux pandant la fâte} l 'ensemble 
rock remplace le folklore. la "chanson a l'envie", ou au moins les 
affaiblit; las varietes et las vedettes se substituent aux histoires des 
villages racontees par les autochtones et d'une tradition propre qui se 
transmettait les jours de fete. En tant que "texte social". la fete doit 
âtre dechiffree, non seulement dans son contenu explicite, ce qu'une 
bonne description facilitera. mais aussi dans son contenu implicite que 
seule la lectura entre les lignes permet de devoiler. L' objet de natre 
etude se si tue a presant du câte de ce dec hi ffrage ·· de l 'implici te. 
L'extrait suivant ouvre la discussion: 

"A Ca~tanheira /village de Paredes de Coura/ ••. il yala fete 
de Natre-Dame de Fatima. au mois. d 'aoQt. parce qu '11 · y a beaucoup de 
gens qui viennent de loin. Et tous les emigres sont de retour •.• Tout le 
monde va a la fete. sauf quelques familles en deuil ••• Hier, ici, le jour 
de Saint Etienne a ete un jour ferie. pour tout le monde~ .• Ici. personne 
n'a travaille ••• La seuls grande fete est Natre-Dame de Fatima •.. Apres, 
on a une fete municipale. C'est la fete de Saint Benoit; ·epres. c'est la 
'merenda' qu'on mange corrme ca, dehors ••• et an voit toute.s ces choses, 
les masques. et tous les gens. Ca. c' est tras important •• • 'Ils dansent, 
mais maintenant ce style de danse est un peu modifie. Meme ici, dans las 
villages. c'est fini. Ca. c'etait autrefois. Aujourd'hui c'est termine. 
Ah oui! Autrefois, le dimanche, c'etait la fete. Dn faisait des rondes. 
mais maintenant, non •.• Tout ca, c'est termine ••• (Castanheira, mars 
1984). 

I. "C'EST UN RITE ••• " 

Corrme tout fai t social, la fete "est en perpetue! mouvement" dans 
le Alto-Minho; elle n'est pas un phenomenâ statique, mais 
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essentiellement dynamique (9). Le nombre de fetes dans cette region est 
surprenant: des le printemps. ă Pâques. jusqu'ă l'arrivee de l'automne 
(avec la SaintMichel), partout dans le Minho proliferent les rencontres 
festives. Les villages celebrent le saint patron dans 1 'eglise 
paroissiale et quelques saints de forte tradi tion dans des chapelles de 
hameaux; las villes ont leur fetes municipales qui attirent las 
habitants de tout le canton et des alentours (1.0). La fete est element 
indispensable ăla vie sociale de la region• elle est consideree corrme 
"le sal" pour la nourriture sociale ou "le vin" pour le travail de la 
moisson. 

CALENDRIER ET VIE QUOTIDIENNE. 

Le temps festif rompt avec le quotidien. "Pour qu'il soit ressenti 
comme tel, il faut faire le contraire de ce qui se fait d'habitude". La 
fete fai t part ie de la vie et elle est contraste avec la monotonie du 
quotidien et de ses regles. Si la fete ne peut pas etre definie, elle 
peut se dire et termes de juxtaposition (Cox) des contraires de la vie 
quotidiennBJ elle constitue un temps de ruptura (Fribourg). Corrme telle, 
elle forme le tissu de la vie quotidienne en tant que noeud d'exception. 

La region a ses fetes qui rytt-ment le temps de l 'annee et 
rassemblent las minhotos. La "Remaria de Na Senhora da Agonia" ( fete 
municipale de Viana do Castele en 1' honneur de Natre Dame de l 'Agonie) 
est connue dans tout le Minho et attire les habitants et les touristes 
durant une semaineJ elle n'est pas simplement une fete municipale, tout 
comme celle de Ponte de Lima. sous le patronage de Sainte Marie 
Madeleine au mois d'aout et celle de la petite ville de Paredes de Coura 
en l'honneur de l'Esprit Saint (Espirito Santo de Coura). Ces ·fetes sont 
plus cantonales ă Arcos de Valdevez ou ă Ponte de Barca et Moncao. A 
Valenca. elles connaissent l'influence des espagnols. du fait de la 
proximite de la frontiere cuverte ă quelques pas de la. 

Au niveau de toute la region. 11 faut citer les grands pelerinages 
aux sanctuaires. Ce sont des fâtes au cours de l'annăe qui rompent avec 
le quotidien et qui liberent en endant possible 1 'accomplissement des 
"promesses" faites dans des periodes ou des occasions difficiles de la 
vie familiale ou sociale. Ce sont des endroits de devotion regionala. 
toujours liee a un recit mythique concernant la Vierge ou un saint. 
Notons d' abord le pelerinage ă Notr·e Elame du M:1.nho qu:t. rassemble las 
minhotos en plein coeur de la montagne C.Sarra d 'Arga) 1 ce sanotuaire 
subit une forte evolution. L'Eglise officielle. etant donnee la jaunesse 
du diocese, souhaite en faire le grand Ranctuaira du Minho pour unifier 
les devotions des minhotos et pour donner a la region un endroit-symbole 
du merveilleux religieux. C'est ainsi que est ete (juillet 
1984) ,Natre-Dame du Minho, la statua. a parcouru toutes les grandas 
parosises du diocese avant la grande fete de benediction de la premiere 
pierra d'un nouveau sanctuaire. L'Eglise jeuna veut constituer un pâle 
visibla de symbo les pour attirer. uni fier et r 1:1ssembler les croyances 
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religieuses des minhotos. Ici, ce pelerinage nous interesse en tant que 
fete pour tous les minhotos. Il y a aussi le petit sanctuaire de 
"Natre-Dame rle la tete" (Nossa Senhora da cabeca) qui voit, tous les 
ans, defiler les minhotos, fiers de leurs promesses et contents deces 
haltes; Natre Dame de la Tete rend possible le merveilleux de la 
detente, l' abondance du pain et du vin 8t que lques heures de ruptura 
avec les di fficul tes quotidiennes, dans un cadre boise sur le versant 
nord du mont de Sainte Lucie ( Monte de Santa Luzia). Au sommet. tourne 
vers la pente sud. le temple de Sainte Lucie. en l' honneur du Sacre 
Coeur est un autre signe de coupure au nom du religieux et des promesses 
fai tes a Sainte Lucie. patronne pour les maux de la vue. Depuis la 
fondat ion du diocese. une fois par an. uno grande part ie des paroisses 
participant a un celebre pelerinage au cours du mois ude juin; le 
domaine religieux est la l 'occasion d 'un bon repas a la fin du long 
parcours et, surtout d'une ruptura avec la monotonie de la vie 
quotidienne. Disons encore que le sanctuaire de Natre-Dame du Rocher 
(Nossa Senhora da Peneda). dans le canton de Arcos de Valdevez. est une 
nouvelle occasion de rassemblement pour tous les minhotos et de temps 
festif qui marque leur vie. 

A ces fetes. ou a ce temps festif lie a la religion et aux 
croyances ancreesdans l'âme du peuple, ajoutons une fete nouvelle, du 
domaine exclusivement profane, rendue possible par la beaute de la 
nature a la fin de l'hiver. fete instituee depuis quelques annees. elle 
prend de l'importance par !'increment et l'orientation de la Commission 
Regionale du tourisme du Alto-Minho. "Fete du mimosa" (Festa da mimosa), 
au mois de fevrier ou mars. au temps ou le mimosa est en fleur et 
embellit le paysage. c'est un temps prioritairement consacre a 
1' appreciation de la beaute du paysage fleuri et a la degu~tation des 
plats gastronomiques typiques de cette region. Annoncee dans les 
journaux la fete du mimosa est 1 'occasion d 'ouverture des portes du 
Alto-Minho aux autres regions. Elle n' est pas une fete des couches 
basses de la populaton regionale, mais alle leur donne aussi l'occasion 
de repas ameliores ou d'une sortie dans un restaurant annoncant un plat 
typique. Cependant, elle commence a faire partie de l'identite du 
minhoto du tertiaire et surtout. elle concerne un specificite naturelle 
de la region. 

Les villages ont leurs fetes. D'ailleurs elles ont un rythme au 
long de 1 'annee dont nous parlerons plL•s loin. Le saint patron est au 
premier rang; il peut s'appeler Saint Pierre. ou Saint Sebastien, 
Natre-Dame de Fatima ou Saj.nte Chric,tins. C'est la fete du village ou 
celui-ci manifeste sa vitalite et ouvre sa richesse aux passants. Il 
faut surtout "ne pas etre moins que le voisin"; les comites des fetes 
s'y preparent; les bandes de musique traditionelle, le festival de 
folklore. le rock pour les plus jeunes et le plus grand nombre de 
divertissements possible, selon le budget fixe, pour attirer l'attention 
des passants et pour trouver grâce aux yeux des touristes; l'Eglise bien 
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propre, de la bonne musique, si possible la profession de foi des plus 
jeunes du village et la premiere communion des petits pour embellir la 
celebration; un predir::1teur de renommse et une procession sortant les 
saints et les saintes de leurs eutels Gt psrmettant l 'accomplissement 
des ptomesses; des feux d,-artificiJ et des petards le plus souvent 
possible pour annoncer ce tsmµs d' ârret de la vie courante; 
l' illumination de l' eglise a l 'exterieur, l 'ambiance du parvis ou du 
terrain a câte de l' eglise, la ;n1!sique qui sort du haut du clocher, ou 
les "repeniques" festi fs de la cloche, sont autant de mani festations 
d 'une sorta de "momei1t titernel" ou d' un temps a ne pas manquer paus 
assumer las risqu0s et les peinfls de la vie quotidienne. 

La fete du saint patron a lieu dans tous les villeges et constitue 
souvent un motif de conflit entre le cure et les villageois; les 
"pastoralss" de l 'cglise, r.ieja cj_tess, r-m sont une preuve. Quelques 
villages, par la somptuosite et la :;:-ichGsse, ou par l'importance du 
saint patron, prenngnt la rel~ve au niveâu cantonal, si bien que tous 
comptent sur les villages voisin3. Ainsi, dans le canton de Viana do 
Castel□, nous pouvons parler· des fetes de Sainte Marthe (Sainta Marta) 
dans le village du meme nom qui attire les minhotos inter-cantonaux; de 
mâme celle de la Meadela (F8stas da :1aadela), en l' honneur de Sainte 
Christine et celle des "Roses" (Fes-::o das Ro sas) a \/ila Franca en 
l'honneur de Natre-Dame des Roses. Quoiqu'il ne s'E~isse pas d'un saint 
patron, mais d'une f~te sous le patronage de Natre-Deme, il faut faire 
reference a un fet3 inter-~~roissidle qui regroupe trois villages autour 
d'une meme c~lebration festive - Barrosel~s. Vila d8 Punhe et Mujaes-; 
il s 'agit de la fete en l' honneur de f·!otre-Damo C::es Neiges (Nossa 
Senhora das Neves), quj_ voit grandir son ir.iportance au niveau regional 
et compte beaucoup sur l' Eppui des emigrarits, nombreux dans la region, 
car elle se si tue aux prcmiers jours du mo::.s d 'cout, lorsque ceux-ci 
rentrent massivement pour les vacances. 

Pandant l'et8 toute paroisse a sa fete, celle du saint patron etant 
souvent deplacee pcur etre psndant les longs j □urs de 1 'ete. Outre 
celle-ci, nombreux sont les vi:i.lages qui honorent la Vierge par une 
fete; elle s' appelle Natre-De.ne ciu Bon Sec.;ours Wossa Sun hora do Socorro) ·. 
ou Natre-Dame de la Pieta mos sa Senhoro da Piedc3de), Natre-Dame de 
Fatima (Nossa Senhora de Fatima), ou Natre-Damo de la Delivrance (Nossa 
Senhora do Livramento). Cl3s fetes sont toujours temps de pause, repos du 
travail ordinaire; elles se celebrent surtout le 1-1eek-end (samedi et 
dimanche); ici ou la, le .::!ebut a lieu dans 1' apres-midi du vendredi, 
pour prolonger le temps fes·:::i.f ot la fin est repoussee au lundi soir, 
avec une processio 1~ aux flambeaux ot un dernier feu d 'arti fice. Des 
petards et un j eu, de cloches annonce toujou:-s la fâta et clâture ce 
temps different. Ces fâtes sont toutes estivales. 

La religion est do~inante dans toutes ces fâtes et l'espace festif 
entoure toujours une eglise ou une chapelle. Jusqu' a l 'eclatement du 
politique dans las annees suiva:it lu revolution, aucuno fete n'etait 
exclusivement profane; elles avc:iE·nt toutes une racine religieuseJ des 
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actes et des celebrations presidaient aux fâtes et l 'eglise ou la 
chapelle marquai t le centre de 1 'espace, signe du centrisme ecclesial 1 
ceci, meme dans los fetes plus particulierement prof a nes, comme le 
Carnaval entoure de l'aduration des 40 heures (devant le Saint Sacrement 
continuellement expose) et les fetes populaires de Saint Antoine, Saint 
Jean et Saint Pierre. 

Le sceau de la religion est encore plus important dans le domaine 
des fetes familiales. Comme la region et les villages, la famille a ses 
fetes. Profondement lies aux celebrations liturgiques, le mariage et le 
baptâme des enfants constituent des moments forts de creation de liens 
sociaux et des temps de pause, de ruptura et de passage. Ils sont 
occasions de fermentation de solidarites dans le village, par le 
parrainageet par le repas de noces1 ils permettent aux familles un temps 
d'exception. Ajoutons les fetes de famille qui ont un trait d'extension 
a la communaute paroissiale: la premiere communion des enfants et 
particulierement, la profession de foi. Celles-ci sont occasion de 
festivi te et d' exal tation familiales et ont un moment festi f pour la 
communaute religieuse1 la celebration de la messe de premiere convnunion 
ou de profession de foi. Ces fâtes, au niveau de l'institution 
familiale, fonctionnent comme moments de sociabilite intense qui soudent 
l'unite familiale, font depasser las conflits existants et renversent 
elles aussi l 'ordre du quotidien 1 l 'abondance est visible sur la table 
et dans las habitsJ l'enfant, le saint de la fete, est roi ce jour-la; 
il est le centre; c 'est lui qui commande les attentions et qui preside 
au deroulement du repas familial. L' enfant est roi. Les curea des 
villages en connaissent l' importance pour les familles et pour le bon 
fonctionnement de leur paroisse, pour la bonne tenue de l' image du 
"pasteur". Ils en prennent soin: la preparat ion proche est soignee, la 
musique est bien choisie et des musiciens extra-paroissiaux s~nt parfois 
invites; le sermon de la fete est confie a un autre cure, comme le jour 
du saint patron. Il s'agit souvent de moments de grande emotion que l'on 
ne peut pas gaspiller. Dieu unit las familles, les cures et le village; 
et l'instrument de cette union s'appelle "enfant". 

Au niveau familial, parlons aussi des anniversaires, tradition 
assez repandue dans la region; ils relevant du domaine strict de la 
famille qui peut âtre la famille etendue. On fete les jours de naissance 
du pere, de la mere et des enfants1 ce sont des occasions d' un repas 
amelioră et d'un cadeau remis a la personne fetea, selon l'âge. Dans ces 
fetes de famille, d'habitude la religion n'a pas de place; cela releva 
du domaine interne et intime de chaque maison. Il en est autrement pour 
les fetes d' anniversaire des 25 ou 50 ans de mariage des parents1 
aujourd'hui, ces fetes constituent une nouveaute dans la region et sont 
ancore assez critiquees negativement par les villageois. "Autrefois, an 
se mariait une fois et c'est tout". Se marier, c'est aller a l'eglise, 
s' engager devant Monsieur le Cure et faire la fete avec las voisins. 
C'est pourquoi, retourner dans l'eglise pour le vingt-cinquieme 
anniversaire, est tenu comme un deuxieme mariage et dane critique. 
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Cap·sndar.t, on est devant une innovation croissante dans le domaine des 
habitudes traditionnell8s et des coutumes familiales. Ces anniversaires, 
en tant que fâtes familiales, sont lies aux rites religieux et les cures · 
y tiennent beaucoup~ car ces dates leur apparaissent comme occasians 
efficaces pour ne pas faire du mariage le dernier contact des maries. · 
avec l 'Eglise, comme cela devient une habitude dans quelques grandes 
villes. 

TEMPS DE RUPTURE ET TRANSITIONS. 

Les familles sont nombreuses, mâme sile nombre des membres est en 
baisse; les fetes familiales temperent la continui te et le caractere 
repetitif et monotone de la vie quotidienne. Il y a 288 villages et 
chacun d'eux a quelque hameaux; la f§te villageoise tempere le calme et 
la corvee du travail agricole ou change le rythme de l' usine. Les 
cantons et la region se donnent des moyens de survivre a la dispersion 
de la vie quotidienne; les fâtes temperent l'individualisme des 
"maisons" et, provoquant la ccncentration de la societe villageoise, 
gerent une identite collective particuliere. 

Dans le Alto-Minho, les fâtes, en tant que coupure d 'un rythme de 
travail et que vecu different, apparaissent comme temps de rupture plein 
de vitalite et "a ne pas perdre": "a la fete, j 'y tiens et· je ne peux 
pas ne pas y aller". Ce temps apparaît pour les minhotos comme temps 
rituel, de passage obligatoire. 

Dans l'impossibiHte de presenter un tableau exhaustif des fâtes de 
la region, j 'ai fait un choix parmi les principales que J' ai pu 
observer. Par la suite, je veux montrer leur rapp0rt au temps, dans 
l'annee. 

Dans la region les fâtss se deroulent tout au long de l 'annee une 
accentuation forte pendant 1 'ete; elles ont un rapport speci fique avec. 
le temps saisonnier: 

Le nom de la fete 

Cycţe des ~2 jours 
· Noel 

Nouvel An 
Rois Mages 

St. Sebastien 
St. Maur (patron de 

la gorge) 
Carnaval 

De~ignations et accientuations 

, .. 

familiale, liturg_ique, reHgieuse 
familiale, sociale, profane · 
en decadence 
religieuse 
religieuse, promesses et voeux 

Dimanche et mardi gras; 
bandes de villages, defile dans 
la ville, appendice religieux; 
Ies 40 heures d'adoration. 

Temps 

clâture de l'an 
ouverture" 
le dimanche 

hiver 

· transition 

" 
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Les jours saints 
Pâques 
Fete·Dieu 
Pentecbte 

Cycle d'ete 
Saints populaires: 

St. Antoine 
St. Jean 
St. Pierre 

37 

cycle religieux 

ca~actere social 
r11c::1ni festations publiques de foi 

13, 24 st 29 juin 
plutât profanes 

Romarias Pendant les mois d'ete 

printemps 

passage 
entree dans l'ete 

Fete d.emigrants Selon les villages, a caractere ete 
Saint patron religieux et profane 
Natre-Dame de 

l'Agonie 

St. Michel 

Toussaint et 
Fete des morts 

fete des recoltes 
Fin septembre:vendanges 
et dsfeuillage 
profane et religieuse 

1 et 2 novembre 
religieuses 

(selon l'enquete faite dans le Alto-Minho) 

transition 

automne 

Ce schema donne une image de l'annee en tant que cycle festif. Le 
primat du religieux et le rythme concerte avec le passage des saisons 
sont fort pertinent'" et temoins d'une region a dominante agraire, 

Les fetes ont un caractere de transition entre les saisons et le 
temps festif semble donner des raisons a la quotidiennete des minhotos. 
Le calendrier appuie leur discours qui fait de la fete un temps 
fecondant. Il est un temps rituel, mâme si pour le peuple la fete 
deborde toujours le temps delimite; elle commence avant, avec tous les 
preparatifs at elle se prolonge jusqu'a la disparition de tous les 
elements exterieurs et des restss d'abondance laisses par le temps fort. 
La fete est temps de transition; an coupant avec les affaires de la vie 
courante, elle semble se passer dans un temps primordial (P. Sanchis). 
dans "un instant sans duree" (M. Eliade). En tant que rite, elle relie 
les saisons et les evenements de la vie quotidienne en leur donnant une 
signi fi cation et en les liberant de la pesanteur: "la fete rend leger. 
Il nous faut bien la fete pour vivre. sinon je 'craquerais' pendant 
l' annee". Ce temps revitalise; "il remonte le niveau vital" (Durkheim); 
sorte de "temps comble" ( Isambert), en opposi tion aux besoins de la vie 
quotidienne. le temps festif ouvre, comme le mythe, sur le "Grand temps" 
(Eliade) et fait oublier les difficultes et les conflits de la vie 
normale; les minhotos communiquent avec les saints et le "sacre dont ils 
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disposent". jstte .une dimonsion nouvel~ sur la vie ordinaire. La fete 
est rupture pour la bonne continuite en temps normal. La dominante 
religieuse sert a sacraliser le temps. Cette sorte d' arret temporel 
redonne un;; nouveautC a la vie. La fete est "temps d'exception" qui 
redonne vigueur en ouvrant le futur. 

MIROIR D'UNE TRADITION CULTURELLE. 

La fete se fait en penetrant le passe. Il faut en quelque sorte 
revitaliser les racines et revenir aux sources. Durkheim en parle a 
propos des fetes que les Warramurga celebrent en l' honneur du serpent 
Wolunqua: "Ce n'est pas pour avoir la pluie qu'on celebre la fete. On la 
celebre parce que les ancetres l'ont celebree, parce qu'on y est attache 
comme uno tradi tion et parce qu' on en sort avec une impression de 
bien-etre moral" ( 11). Dans le Alto-Minho les elements dits 
traditionnels sont necessaires; le saint doit sortir dans son "andor" et 
le predicateur doit redi re ses miracles. le mieux possible, sinon la 
fete n'est pas de bonne qualite et le comite aura du mal a realiser le 
meme budget l'annee suivar.te. Il peut y avoir des nouveautes, a 
condition de ne pas cauper avec la tradition. Le cure a beau dire qu'il 
faut "plus de foi et de recueillement pendant la procession", la 
tradition veut les commentaires des spectateurs et si"le saint sort dans 
la rue. c' est pour etre vu". Le predicateur ne peut rien reprocher aux 
feux de la fete, car "cela a toujours ete comme ca", ct "il faut que le 
voisinage sache que le village n'est pas demuni». 

Ainsi, les fetes ont lieu dans la trame d'une tradition culturelle. 
Les innovations ne sont admises que dans la respect de tous les elements 
qui viennent du passe, "d' autant plus que le budget depend de ces vieux 
qui aiment retrouver les signes de leur histoirc et de leurs ideaux". 
Combien de fois les souhaits de renouveau ne sont que des "retours aux 
sources". exprimant une volante de celebrer dans la rigueur rituelle du 
passe! La fete fait le lien entre les generations et le "vrai", 
l'authentique des fetes se place dans un temps historique anterieur. La 
fete est tradition, Elle lie les generations; elle cimente les 
individus; elle vehicule une culture. 

La fete, tout comme les loisirs, est liee a une culture et dane a 
l 'ensemble d 'une region, avec une vie culturelle assez identi fiable 
Ainsi, "une ducasse Gn pays minier manifeste peut-etre l'eclatement des 
besoins comprimes par le travail at la vie dans les corons, mais elle 
s'integre profondement a la vie d'une communaute ouvriere" (12). Dans le 
Minho. la "Remaria" vehicule toute une histoire culturelle centree sur 
l'eglise et le "arraial" transmet les traits d'une forme de 
divertissement traditionnel lie a l'agriculture et au rythme du travail 
saisonnier. Les fetes du Alto-Minho celebrent le peuple dans sa culture 
et les heros sont autant de figures culturelles. En lien direct avec la 
tradition culturelle, la fete apparait comme miroir de cette culture; 
raison de plus pour parler du dynamisme de la fete etant donne la 
dynamique culturelle d'un peuple. 
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Les he ros des fetes "minhotas" vehiculent d 'abord l 'importance et 
le poids du catholicisme. La culture "minhota" est impregnee de 
catholicite. A l'exception des fâtes du Carnaval. toute fete a un saint 
comme heros, figure representative de l'emprise de l'Eglise. 

Le folklore des fetes "minhotas" transmet la culture d' un peuple 
enracine dans la terre. profondement habitus a la soumission et qui se 
donne Ies moyens de rompre avec le rythme monotone du sarcloir et de la 
charrueJ il sait faire des rondes et danser. 

• • * 

D'autres elements s'introduisent dans cette institution qu'est la 
feteJ ils pennettant de dechiffrer quelquas mutations culturelles dans 
la region et de penser a la gestation de quelques veines nouvelles dans 
le domaine de l'identite regionale. 

La fete est temps propice a l' enracinement st elle constitue un 
miroir des mutations en effervescence. Une culture preside a toute fete 
et I 'emigrant de retour (surtout celui dela deuxieme generation). ă 
cheval sur deux appartenances culturelles. ne participe pas de la meme 
maniere ă la fete de son village. Derriere toute fete. un peuple st une 
cultura sont celebres. 
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II. FETE ET IDENTITE. 

La fete. "texte social" qui met en scene une culture locale. 
c'est-a-dire un tout organise ou les elements so~t articules les uns aux 
autres (Malinowski), apparait dans la region comme theâtre d'une culture 
dynamique. La complexite et l'abondance fstive constituent certainement 
un trait singulier de la personnalite culturelle dans cette region. En 
tant qu' institution sociale, la fete laisse transparaitre une 
transformation lente qu'il convient de devoiler. 

ESPACE FESTIF, DEPLACEMENT OU SACRE. 

Toute fete o du sacre. L'espace festif est une des manifestations 
de la separation avec le profane de la vie quotidienne. La preparation 
de cet espace constitue en ello-meme la premiere annonce d8 la fete; la 
mise en scene du decor fonctionne comme affiche de publici te. La fete 
n'a pas lieu dans les champs de travail et, mEme pour la fete familiale, 
souvent le sacre de la fete est marque par le deplacement du repas: ce 
n'est pas la cuisine qui sert de fond - cornme tous les jours -. mais an 
va dans la salle, "uniquement pour les grands jours de l'annee". 
L'espace fait la coupure avec le profane; la fete exige cette 
separation. 

Le sacre est visualise a l'interiour de la celebration liturgique. 
Le cure prend le calice et la coupe en or qui ne servent que les jours 
de grande fete; 11 s' habille avec les plus beaux ornements et dans 
quelques villages. il s'ussied sur un trâne propre, different de la 
chaise des jours communs. L'ouverture processionnelle de la celebration 
marque elle aussi la rupture avec le sacre quotidien. Dans l'eglise, le 
sacre des jours de fete semble plus sacre. L'espace liturgique des fetes 
est different de l'espace liturgique quotidien, ne fut-ce que par 
l'embellissement des fleurs et la proprate. 

L'espace de la fete, dans sa specificite et sa delimitation, va 
concourir au rassemblement massif propre a toute fete: "l'etre ensemble" 
des membres du village se visualise. Ainsi, il semble qu'en quelque 
sorte, la fete supprime l 'individualisme et l 'espace concourt a 
rapprocher les individus (Durkheim). L'espace festif a pour les 
habitants un caractere de reconnaissance et il permet par la au groups 
la reconnaissance d'une identite. L'intensite des relations, la chaleur 
du rassemblement, en dependent beaucoup et le caractere sacre de 
l'espace rend le "propre" a chaque fete. 

Nous touchons un premier element qui donne quelques indices de 
deplacements. d' innovations. Les minhotos se plaignent; "la chapelle 
quitte le centre do la fete";" de divertissements", et "on fait 
n'importe quoi pendant ce temps sacre de la fete" (Drbacem, mars 1984). 
La cible de cetta critique est la j eune generat ion qui ''n' a plus de 
pudeur". Cependant. le grand indice de deplacement. c' est le vide ou la 
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devalorisation du noeud de l'espace sacre: la chapelle ou l'eglise. Pour 
une grande majorite ce n'est plus la celebration qui motive et la "messe 
de fete", autre+',,is -1:Pmr,s fort pour la manifestation de la foi du 
village, est eujourd'; 1ui souvent meublee par le cure qui en a fait la 
messe de la profession de la foi ou de la premiere com~union. Il ne faut 
pas penser que la catholici te s' estompe et que les eglises se vident. 
Nous ne pouvons pas l'affirmer. Il s'agit de deplacements culturels. Les 
eglises font autrement et les fideles s 'engagent dans d' autres 
modalites. La fete a d'autres motivations et le sacre liturgique devient 
un element dans l 'ensemble. Le deplacement peut etre dit en termes de 
centralite: de la chapelle-centre et du saint-heros, on se deplace vers 
le cortege ethnographique-centre et le bal-heros. Avant, dans le 
centre-sacre=la chapelle, s' engendraient l' emotion et la chaleur des 
sentiments autour d' un long sermon sur le mervei lleux de la vie du 
saint; aujourd'hui, cette chaleu::' at cette emotivite naissent sur le 
terrain reserveau balet les paroles du bon predicateur n'ont plus le 
mâme impact. 

Ce deplacement se manifeste dans les conflits, presque habituels. 
entre cures et comites des fetes. 

POUVOIR SACRE ET CONFLITS CULTURELS. 

Les documents cites au debut de cet article sont des regles du jeu 
donnees par l'autorite diocesaine. Le partage des responsabilites et le 
"bien commun" ne sont pas compris egalement. L' espace festi f est alors 
manifestation d'une organisation sociale precise et de ses conflits. 
Pierre Sanchis en par le longuement a propos des "romarias". Dans natre 
enquete, ces conflits, d'ordre divers, mettent en evidence l'avenement 
d'une autre organisation sociale et la fin de l'univers structura 
uniforrnement par l'Eglise. Ces conflits revelent d'abord un pouvoir du 
cure qui perd du terrain; on assiste souvent a une division de la fete; 
le religieux depend du cure et le profane devient l 'affaire du comite. 
Avant, tout etait unifie; c'etait autour du cwre que tout se passait et 
le comite choisi par lui, ou au moins le pre:sident. Aujourd'hui, le cure 
est mis devant un comite consti tue et qui souvent fra opposi tion aux 
innovations liturgiques de l'Eglise. C'est lui qui entend les critiques 
des villageois et qui voit le refus de leur participation economique si 
la fete n'est pas selon la tradition. De son câte. le cure, dans un 
souci de morale et de purete des coutumes, et faisant ~ien sur appel a 
l 'autori te qui lui revient en tant que responsable de la communaute 
chretienne, critiquera tou-: abus dans les depenses exagerees, dans "la 
musique qui blesse la dignite chretienne du peuple", dans les 
divertissements contraires a la morale prochee en chaire. Ces conflits 
sont stigmatises ::Jans les orientations donnees par l 'eveque en 1980, 
dans le document deja ci te: "que les comites soient approuves et nommes 
par le cure •.• L'organisation du programrne de toute fete religieuse est 
faite en accord avec le cure, les divertissements doivent etre 
dignes .•• Pour toute fote religieuse .•. il faut une perrnission de la curie 
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diocesaine ••. On ne doit pas faire de depenses excessives avec les fetes 
religieuses" (13). 

Toute fete dans l~ Minho revele quelques conflits de ce genre, ce 
qui est un signe d' un deplacement du pouvoir, d' une aut re hierarchie 
sociale et d'un conflit de codes culturels. 

Deplacement du pouvoir. OE:puis touj o urs, les fetes mani festent, 
dans l' inversion qui leur est propre, des querell8s de pouvoir; on 
dirait que le peuple devient roi. Mais aujourd'hui, il y a un autre type 
de deplacement: l'autorite du cure en matiere d'organisation festive du 
village est mise en question. Il ne s'agit pas simplement de l'inversion 
de l'ordre pendant les jours de fetes, :nais de la manifestation d'un 
pouvoir sacre remis en question. Les comites se voient porteurs d' une 
responsabilite deleguee par la population et souvent le cure n'a que la 
solution d'etre diplomate ou de devenir demagogue pour contrer le comite 
et remettre en question la responsabilite deleguee, Les conflits a ce 
niveau revelent la perte de terrain du pouvoir sacre de l 'Eglise. La 
credibilite de l 'Eglise repase, bien moins que par le passe, sur des 
paroles: le peuple attend des realisations concretes pour reconnaitre la 
competence du cure. Revelee dans ces conflits ă l'occasion des fetes, 
l'Eglise se voit confrontee ă des instances critiques nouvelles, 

Nouvelle hierarchie sociale. Parfois, ces querelles d'organisation 
des fetes villageoises vont assez loin. Il y a des fetes, rares, 
depourvues de tout element et de tout lien ecclesiaux. Cela peut aller 
jusqu'a la fermeture temporaire d'une chapelle. "Mais, meme sans eglise, 
le saint a sa fete". Completement profane, le peuple le celebre et les 
comites montrent leur capacite de realisation. Cela peut constituer un 
motif pour le remplacemenet du cure; la diplomatie du successeur saura 
conduire a bon terme les negociations. L'annee suivante, la fete 
reprend. On peut voir, on l'a entendu, que le peuple est capable de 
creer une aut re organisation sociale; la fete n' a-t-elle plus besoin 
alors de la religion et de l 'Eglise? - Au moment de l' Enquete, ce ne 
sont que des hypotheses, car las vieilles personnes regrettent que le 
"saint ne sorte pas cette annee" et la "fete sans fete n'est pas f~te". 
Cela implique une sorte de detronisation; l 'autori te religieuse n' est 
pas au sommet de la hierarchie sociala; le cure n' est plus celui qui 
"veut, peut et commande", Le sommet de la hierarchie sociale villageoise 
est partage et la competenco engage l'ecoute et la confiance populaires. 

Conflits de codes culturels. Les fGtes manifestent ancore une sorte 
de guerre des valeurs, non seulement entre cures et villageois, mais 
aussi entre les villageois eux-memes. Le cure est souvent partage: s'il 
apte pour les changements, "c'est so fa~te" si les nouvelles habitudes 
manquent de "pudeur" (disent les anciens du village); s 'il se met en 
position conflictuelle avec les nouvelles modes, il n'a plus 
l'acceptation de la jeunesse du village (au niveau des comportements) et 
sa morale est celle des "vieux temps de nos grands-peres" (disent les 
plus jeuns). Le comite est offronte ăla meme guerre: l'innovation n'est 
pas toujours bien acceptee et les elements traditionnels surtout ne 
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doivent pas manquer. C'est dans ce conflit de codes que l'identite 
villageoise subit une lente transforrnation: les danses et les festivals 
folkloriques, i'in5titutionnalisation du spectacle et l'introduction du 
rock et du bal sont des indices qui, partout. font penser que dans ces 
villages la tradition est actuellement instab:i.e et en pleine 
transforrnation (14). 

Apropos des danses villageoises et des rondes, meme le dimanche, 
"rien de cela ne demeure aujourd'hui ... Il n'y a que quelques cas, 
quelques rares exceptions" (Morn;ao, mars 1984). La danse folklorique 
dans les fetes constituait un divertissement prioritaire. Aujourd'hui, 
il est le patrimoine de quelques villages des cantons de Arcos, Coura ou 
Melgac;o. Ces danses pour tous ont ete remplacees par des festivals de 
folklore organises; des groupements folkloriques maintiennent ces danses 
comme spectacle et les villageois y assistent en spectateurs au cours de 
la fete. Il n'y a pas de programme de fete sans indication d'exhibition 
d'un "ranch□ folcloric□" (groupement folklorique) de renomrnee. "C'est 
beau, mais c'est du spectacle. Les jeunes d'aujourd'hui preferent le 
bruit d'une batterie et les cris d'un chanteur damne" (Viana, juillet, 
1983). L' institutionnalisation du spectacle folklorique est un 
indicateur d' une identite culturelle croisee de sentiers nouveaux. A 
l'institution villageoise de la "danse populaire" succede l'institution 
du "spectacle populaire": "au moins, cela sert de souvenir". 

La rupture est beaucoup plus evidente dans le domaine de 
l'introduction du bal rock, c'est la mode partout. Meme sile comite n'a 
pas un budget suffisant pour payer la bande ou !'orchestre, il 
programmera un bal a 1 'entree payante. Les j eu nes ont besoin de ce 
divertissement: "la liberte est exageree et an les laisse tout 
faire •.• Qu'est-ce qu'ils font? Se coller les uns aux autres .•• puis, 
mains sur la tete, et il faut se marier vite» (Valenc;a, No~l 1983). "De 
man temps, cela n'existait pas. C'est une invention de la 
revolution ... Ce bruit qui ne sert a rien sinon ales habituer au vice et 
ales plonger dans l'enfer .•. " (Viana, mars 1984). 

Le bal est pour les jeunes essentiuellement. '_a, ils commandent; 
par la, ils mani festent l 'ecart des codes culturels" Les ai nes en ont 
conscience et leurs critiques mâme revelent leur penetration dans 
l'univers "homogene" d'autrefois. Le spectacle, le bal, ne sont-ils que 
la dimension heureuse d'une situaiton de transition, parfois vecue 
douloureusement par la partie la plus traditionnelle de la population? 

CARNAVAL, ILLUSTRATION CRITIQUE. 

Dans 1' espace de la fete, chacun j oue son j eu dans un ordre 
different. La fete a ses lois differentes de celles de tous les jours et 
les innovations peuvent constituer une sorte de passage a un autre stade 
dans la vie courante. Les fetes. dans la trame de leur composition, 
revelent des rivalites, des competitions et devoilent les logiques 
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sociales autrement cachees. Qu'il s'agisse de l'ideologie, du pouvoir ou 
des comportements et des rapports sociaux, la fete en tant que temps 
"hors de la narn,e" -"acili to l' acces aux entrailles des logiques 
qu' entretient la regiu11. Lo Carnaval en est une bonne illustration; il 
manifeste l'infiltration d'autres modeles culturels; la critique sociale 
qui se developpe a ce moment-la (surtout la jour du mardi gras) revele 
l'arrivee de comportements nouveaux, ne fut-ce que "parce qu'autrefois, 
an ne revait pas de cela". 

Le Carnaval marque l'entree dans la grande periode d'abstinence qui 
precede Pâques; de son etymologie latine -carnem vale- (âter la viande), 
il constitue une periode de licence annoncant un temps de penitence ou 
l 'interdiction de la viande est fondamentale. Cette periode avant le 
careme nous interesse en tant qu'indicateur de changements. 

Les minhotos ne savent pas d'ou vient la tradition; ils n'ont pas 
non plus de raison precise pour la continuer, mais ils le font 
"cela vient de nas ancetres". Le carnaval dans le Alto-Minho 
fete du deguisement, fete du voisinage et de la critique, 
spectacle de "l'etre autre". 

parce que 
est fete; 

fete du 

Il est d'abord fete et vecu en tant que tel. Le jour de mardi gras, 
nous avans pu interroger quelques bandes. Le Carnaval villageois 
parcourt les chemins de la region; il s'appelle"fete" dans la bouche des 
enfants et des jeunes qui sortent; il s'ait de "faire carnaval", la fete 
du masque. des ongles st des cornes du diable; ils "sortent le carnaval" 
en se promenant deguises en tetes de mort, en defigurant les visages par 
des formes d' animaux et cn s' habillant a l 'ancienne; les tombeaux des 
ancetres sortent dans la rue et les coffres des grc:nd-parents offrent 
les instruments de deguisements. Le Carnaval est fete au milieu de la 
vie quotidienne qui ne change pas. Ils ont la joie de le faire et "il 
faut que ce soit mieux apprecie que l'annee passee". "La tradition vient 
des ancetres •.. et nous le faisons parce que nous aimons". Ils le font 
par "habitude". Pour mardi gras, ces bandes d'enfants et de jeunes 
indifferencies "courent le carnaval" en disant que c'est un jour 
different, que "c'est une fete". 

Ils n'ont pas d'organisation dans le village. La fete est marquee 
par le masque; ces bandes sont constituees par des proches parents ou 
par le voisinage. Elles n'ont plus la "c§lebrite d'autrefois"; les 
villages n'interrompent pas 18 rythme du travail agricole et le carnaval 
est confie aux enfants en âge scolaire ot aux jeunes profitant du jour 
feril! rle 1 'usine. Le masque permet la diversion et l8 jeu du "me 
reconnais-tu? "Les bandes tentent souvcnt de representer un tableau 
villageoise et, pour les adultes, il s'agit "de divertir le peuple et de 
faire eclat8r de rire au moment ou l'on doit se serrar la ceinture" 
(Ponte de Lima, Mardi gras, 1984). 

Cette fete villageoise, ou le voisinage a un râle important, 
s 'avere bientât etre un deguisement de cri tique sociale et d' humour 
envers les comportements nouveaux. peu ancres dans la region; c'est cet 
aspect qu'il nous faut mettre en evidence. L'extrait qui suit sert 
d 'illustration: 
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"Nous formons un couple de gitansJ un pretre, une marchande de 
parasols et un couple de maries. Le pretre va baptiser celui 
qui va naître. On a accueilli la marchande de parasols sur le 
cliemin parce.. qu' on doi t accueillir les pauvres de Dieu •.. Le 
couple de gitans va etre parrain et marraine de l'enfant. Moi, 
je serai le pere •.• Et moi, la mere ... Le petit a deja cinq 
mois ••• Moi, par la gr~ce de Natre Seigneur Jesus-Christ, je 
suis femme ..• Moi, je suis homme de Dieu ••• " 
"Le jour du Carnaval on ne fait rien .•• C'est un jour pour se 
divertir •.• " "Aujourd 'hui 
c'est un jour de folie. Le dimanche, on a d'autres 
occupations. On a le fiance .•• tout <;a. Auj ourd' hui, non. Il 
nous attend certainement au bal, mais on ira le soir. Il y a 
les bals masques dans le village, •. " "Le masque ... Imagination 
des gens •.• Il y a beaucoup de meres celibataires, mais moi, 
heureusement, j'ai man mari a câte. Alors, sous ma cape, il y 
a une critique aux meres celibataires, mais c'est naturel. 
Ici, dans le village, il n;y a pas de meres celibataires, par 
la grâce de Natre Seigneur Jesus-Christ, mais nous imaginons. 
Il suffit de lire le journal. .. " (Viana, mardi gras, 19B4). 

La critique sociale developpee dans cette fete n'est pas forcement 
en rapport avec des comportements vecus dans les villagesJ ello est 
souvent indice de l'ambiance culturelle nouvelle qui envahit la region 
par les moyens de communication sociale, comme dans ce cas des meres 
celibataires. La critique est indicateur de references culturelles 
nouvelles et dane d'ouverture des conmunautes a d'autres valeurs, plutât 
que signe de comportements devenus reels dans la region, 

Cependant, d'autres lieux de critique apparaissent, surtout avec le 
changement de regime, le 25 avril 1974; "c'est dommage de laisser tomber 
cette tradition" (Viana, mardi gras, 19B4). Le Carnaval recule sur ce 
point et avance dans le domaine des concours et du spectacle regional. 
En 19B4, a Viana (ville), a eu liou un grand defile carnavalesque, 
organise par la commission regionale du tourisme. Ce carnaval est 
spectacle pour les gens, mais il demeure fete en donnant un moti f de 
rassemblement et de joie dans la ville. Les deguises font passer devant 
nous la caravane "des autres", meme d' inconnus J le spectacle 
carnavalesque apparait comme "promoteur d' identi te" J le masque exorcise 
l'ennemi st le "diable", masque par excellence, n'est que "le symbole du 
mal que je deteste". 

Au-dela de quelques comportoments intolerabJes, en matiere de 
morale matrimoniale et familiale, cas de la mere celibataire ou du cocu, 
la critique dans le domaine politique s'accentueJ cependant, celle-ci a 
des lieux bien precis de rayonnement et les villageois ne sont pas 
toujours informes suffisamment pour pouvoir sngager une telle actiun. Le 
carnaval dans le Minho devoile une autre place accordee a la religi□nJ 
la tradition des 40 heures d 'adoration "en reparation des peches commis 
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pendant ces jours de fete" tombe en desuetudE;. Apres avoir ete reduite a 
une heure de priere faite le mardi gras, la tradition n'a plus d'emprise 
et les eglises. drn1s le c'□ gion. sont vides en ces jours; "il n'y a quo 
quelques grand-meres dL leurs familles ·qui y prient le chapelet". Cette 
tradition de chreticnte n'a plus d'emprise sur les villageois. La 
conception du deguisement du masque et du bal cernavalesque n'est plus 
la meme; le peche "aujourd'hui ne l'est plus" (Darque. mardi gras. 
1984). 

III. LA FOIRE, ECONOMIE FESTIVE 

"Le vendredi. tout le monde vient a la foire" (Melga<;o. mars 1984). 
Composante fondamentale de la vie de cette region. "la foire 

apparait comme obligat ion inevi table pour ces paysans", ne serai t-ce 
qu'une "petite promenade" pour voir l'ambiance, l'animation, les 
couleurs. pour y participer "un petit moment". pour respirer l'air de la 
foule et ·pour pennettre au coeur uns ouverture au-dela des murs "de son 
petit jardin". 

Les foires sont ces assemblees en plein air, qui crient vers leurs 
dieux et qui chantent le urs hymnes li turgiques: sur ces camps. nous 
avans vecu plusieurs journees. mais partout ailleurs, eur importance est 
bien gravee dans la vie et le coeur du "minhoto"; elles donnent un autre 
air aux poumons de la vie quotidienne; elles apparaissent comme temps de 
fâte. 

Le theme de la foire revient sans cesse au fil de l 'enqu§te, car 
elle a lieu dans toutes les petites villes, a des rythmes differents et 
dans beaucoup de villages, sur d'autres dimensions plus reduites. 

Il n'y a pas homogeneite d'opinion: pour les commer<;ants cel.J 
depend de la place occupee; pour beaucoup de passants, de la situation 
financiere; pour les utilisateurs de toujours. de l'humeur du moment; de 
la fatigue. du temps. de la pluie ou du soleil. Comme la vie, la foire 
apparait dans toute sa complexite et revelo Ies illogismes de l'aventure 
humaine. Elle pennet "des joies que l'on n'a pas a la maison"; elle 
offre des spectacles qui brisent la monotonie du quotidien; elle pennet 
des retrouvailles d'amitie et de bavardage qui nourrissent l'espoir pour 
les jours de fatigue et de peine; elle offre un scenario de fete "dont 
on sait toujours le moment a ne pcls manquer"; elle comporte le "pain de 
chaque jour" et les biens utiles au laintien de l'existence; elle a le 
rythme d'un culte porteur d'equilibre. La foire porte de profondes 
dimensions socio-anthropologiques. 

La carte de la region confinne que toutes les foires, sauf celles 
de rythme annuel, prennent le nom du toponyme du bourg ou du village ou 
elles ont lieu. Elles couvrent toute la region. Toute commune a sa 
foire. dans un Androit veste de la petite ville. Le rythme est bimensuel 
ou hebdomadaire. 
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Les foires de fete annuelle sont souvent liees au culte des saints 
st au patronnage des communes; a l'occasion des grandes fetes 
municipales, ces foires prennent d'autres dimensions, d'autres allures. 
Chacune a .:i.Js trad::. tj ,..,,:::;, tres dependantes des coutumes regionales et de 
l'art typique des villages. Aujourd'hui, elles subissent des 
transfonnations dues a l' industrie, a la ha:.Jsse du ni veau de vie, aux 
supermarches qui estompent un certain marche agricole des paysans, dues 
encore a l'eigration Cependant , elles sont gardees dans l'âme du peuple 
du Haut-Minho, et ce dernier ne perd pas son patrimoine. 

Ici ou la, Ies minhotos frequontent ces espaces mixtes de fete et 
de commerce intense. Ils essaient "ces marches a deux pas de leur porte" 
qui ouvrent Ies villages et Ies enrichissent par un climat festif rythme 
et par la circulation d'un air nouveau. A rque, village de la banlieue 
de Viana do Castelo, la populati,on a vu ses aspirations realisees le 
premier dimanche de septembre 1983: la foire a ete annoncee comme fete. 
Le samedi, un groupe de trompettes et de tambours a parcouru Ies chemins 
du vilage ot des alentours et Ies petards n'ont pas manque. Le dimanche. 
"a feira pegou" (la foire a pris); il y avait m§me deux groupes musicaux 
pour animer et faire danser (15). Deja, l'annee precedente Meadela, 
village de la banlieue-est de Viana, avait connu de pareils mo~~nts de 
lancement. Le climat et la concentration spatiale font des foires des 
espaces de convivialite festive. Le marche devient acte rituel a ne pas 
manquer. 

LA FOIRE, ESPACE FESTIF. 

Les foires sont vecues comme accentuations de la dimension 
economique de la fete. "Le jour de foire •.. c' est le jour de fete pour 
tout le monde". Comm8 au jour de fete, "on ne traw:iille pas". Pour Ies 
gens de la region, de la commune, la foire a d'abord cette dimension 
festive: c'est quelque chose qu'ils goOtent, qu'ils celebrent. Ils ne la 
definissent pas, car elle travaille leur existence de paysans, leur 
identite de peuple elle traverse leur vie de part en part. Ils y sont 
presents. Leur participat ion empeche toute sorte d' analyse, pa:cc,e que 
toute distance critique reduit l'appartenance et la communion profondes 
et fait cesser la celebration. Ils vont, comme pour la messe du 
dimanche, sur Ies chemi ns du village. Ils y sont aux moments a ne pas 
perdre car l'extase de la joie fait partie de leur vie comme le pain de 
chaque jour. 

II y apportent la fatigue, la peine, Ies soucis et Ies affaires de 
tous Ies jours. Ils en parlent. L'endroit semble miraculeux: il leur âte 
le manteau lourd"des jours penibl8s". Bien endimanches, ils se 
nourrissent de tous ces exces: "la foi ro est touj o urs la fete avec 
beaucoup d 'exces". Comme la fete, la foire a un câte de debordement qui 
est contagieux (Cox). Ces paysans se permettent de vivre au-dessus de 
leurs moyens offrant aux amis un verre de vin, ou mangent avec demesure: 
plaisir de sortir et de se savoir en communion de depassemsnt de la 
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nonne de tous les jours. La foire rythme la vie des paysans. Elle ouvr6 
la monotonie des jours: elle pennet d'autres comportements qui laissent 
entrer un air di ffe1 er.t. r,ouveau. dans la rigueur nonnale des battements 
du coeur. Elle apporte la vie; elle ouvre d'autres sentiers. La 
demesure. l'exces. a un rythme ritualise! 

La foire est fete: tout le monde est lă. Un grand rassemblement qui 
rappelle la cohesion et la fraternite regionales Adultes, jeunes et 
enfants: une exigence de laisser la trivialite de la vie quotidienne, de 
sortir, car "la vie est dupe". pour y puiser les bienfaits de la foule, 
Elle suppose des predicate urs; ils y sont. i:JUX quatre co ins du camp. 
attirant l'attention ut provoquant le rassemblement des gens. qui 
viennent de tous les hamcaux. Elle exige des processions. Les passants 
les inventent ă des cadences homogeneisees et les groupes diversifies 
chantent le urs propres "prieres" en s 'arretant aux stations 
obligatoires, devant le marchand de chaussures ou au seuil de la baraque 
de la vendeuse d'herbes miraculeuses. 

En tant que fete, la foire est paradoxale. Elle "impose toujours de 
dire oui ă la vie". dans ses contrastes, dans ses oppositions et ses 
a-logismes. Elle depasse la superficialite, car elle implique une 
syntonie avec le plus profond de css gens. mais elle l' enserre car la 
vie est aussi banalite. Composante festive de la vie du peuple, la 
foire, dans le debordement de ses exces. dans la communion de ses 
rassemblements et dans les paradoxes de sa vitalite apparait comme 
celebration obligatoire qui structure et ritualise leur existence, Sila 
fete marque un temps d' exception, la foire aussi. Dans le canton de 
Ponte de Lima, le jour de la foire (la luncii, tous les 15 jours) est 
ferie pour une part ie des villages. Les gens y attachent beaucoup 
d'importance: "la semaine sans foire •.. il y a quelque chose qui manque" 
(Ponte de Lima. mars 19B4). 

MARCHE DU PAYSAN. 

La fete est ambivalente; la -foire, "institution populaire du 
Haut-Minho" est paradoxale. 

Lieux de fete, du gratuit. du debordant. les foires sont aussi 
lieux de march6, de l'achat. du paye. du mesure. du prix. Elles sont "un 
pâle d'attraction, les gens y echangont le peu de leurs produits". "La 
foire est le marche du peuple. des femmes habillees en deuil, des hommes 
au chapeau, de la population du passe et du present (generations aux 
coutumes quasi-convnunes). qui se maintiennent aussi fideles a 
elles-memes qu'aux preceptes du travajl-p~in, de l'economie des depenses 
et de l'amour spontane envers le pays natal" (M. Barros). 

Elle est le lieu du commerce villageoise. paysan: elle est aussi, 
logiquement. le lieu de la veri te paysanne: "Si 1 'on vous demande 50, 
offrez-lui 20 ou 25, ou encore moins, selon la nature, la categorie et 
votre besoin du produit •.. Faites attention aux sous qui sortent de vos 
poches .•• ". La verite est partout relative. Le prix demande n'est jamais 
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le prix reel. mais le "prix-chance". c' est-a-dire le prix lance au 
hasard. "si ca marche. tant mieux". Tout cela concourt au dialogue. a la 
rencontre. le p::lys.:!n flimR le bavardage. Il ne laissera pas mourir les 
foires: "dans les boui.:;..._;ues .•. le prix i::st fixe; ce n'est pas gai. Nous 
savons aussi combien ca vaut •.. Ils nous trompent et nous n' avans meme 
pas le droi t au 'regatei □' (marchandage). C' Est un marche. an va tenter 
natre chance. Dn joue un jeu. le marchand fait sa partie. nous faisons 
la natre". 

Lieux de commerce. ces foires subissent aujourd'hui une lente 
transfonnation dans le genre des produi ts echanges. Les vaches et les 
boeufs. les produits de l'agriculture. les poules et les lapins. y sont 
toujours; leurs poids. cependant. deviant reduit par rapport a 
l'extension et a l'emprise des produits industriels. Dans certaines. il 
y a la place reservea a la foire aux bestiaux. mais de nas jours le 
passant sera attire par la presence d' une grande quanti te de produits 
venus des usines de confection. de tissus industrialises. de mobilier 
venu des entreprises de la region ou d'ailleurs. En ce domaine. 
l'evolution est notoire. Sur le plan du marche et de son style. la foire 
reste la foire. 

Il y a des temps forts. Les rassemblements n 'ont pas toujours la 
meme taille. ne presentent pas les m8mes dimensions. Le facteur temps 
atmospherique compte beaucoup: le beau temps rempli t l 'espace de la 
foire; le temps saisonnier est essentiel. Au mois de la moisson ou du 
sarclage ( "sacha"). les vendeurs peuvent so croiser les bras; le temps 
fest i f rythme l 'annee de ce marche: a Noe 1 et a Pâques. les marchands 
joyeux chantent l 'act ion de grâce a "1 'enfant de la creche" ou au 
"Christ sauveur". A 1 'o ceas ion de ces grandes fetes. les foires sont 
immenses: on achete une aut re robe pour Noel et on offre d 'autres 
chaussures aux enfants car "Pâques arrive". "A Noel par exemple. nas 
parents nous achetaient des vetements neufs et ils nous les achetent 
aujourd'hui a l'occasion des fetes •.. Par exemple, a Noel. a Pâques. et 
pendant l'ete. a l'occasion de Natre Dame de la Delivrance (Livramento)" 
(Vila de Punhe. Noel 1983). "Demain c'est Noel. Man papa m'a donne une 
chemise. des pantalons et il m'a dit que les chaussures etaient les 
memes pour demain. le jour de Noel. Et il m'a donne aussi des collants 
blancs. Et je suis contente" (Darque. Noel 1983). 

L' emigrat ion. le retour et les vacances. sont un autre factsur de 
relief: "an sent deja qu' i ls sont la. Ils arrivent les poches remplies. 
C' est natre chance ..• ou ca marc he. ou l 'annee sera desastreuse ..• ". 
C' est pourquoi. pandant l 'ete. la foire est beaucoup plus riche. Les 
marchands sont unanimes pour affinner l' importance de ces trois temps 
forts de l'annee: decembra. c'est Noel; mars-avril. c'est Pâques. le 
printemps; juillet-a□ Ot. ce sont les vacances. l'emigration; "l'argent 
amasse par ces migrants est abondant". 

Ce march6 est un risque. "L'homme ne vit pas seulement des foires". 
La grande majorite des commercants d'autres activites que celle d'aller 
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sur les foires: les uns eul tivent leurs terrains et trois jours par 
semaine vont a la foire; d'autres gardent une passion pour la pâche, ne 
faisant qu•~~e ou deuy ~oires par semaine; d'autres encore maintiennent 
un petit commerce dans le village de residence qui "permet toujours 
l'entree de quelques sous supplementaires". 

Les foires restent les foires, malgre les plaintes de quelques-uns 
qui protestent contre la courso d' autres concurrents vers ce genre de 
marche: "Maintenant, ceux qui vendent sont plus nombreux que ceux qui 
achetent". Quand mâme, "vai dando um bocadinho" (ca donne un petit peu -
un diminutif de tendresse, de contentement). Los stands de ce commerce 
passent souvent de pere en fils, permettant le travail et le gagne-pain 
des enfants. Ce passage est souvent motif d'evolution dans le genre de 
produits apportes sur le marche; le fils peut introduire d'autres 
modeles, plus a la mode, que le pere n'aurait jamais permis. Ainsi, 
c'est ce marche villageois qui rythme, structure et ouvre, pas a pas, la 
vie des communautes regionales. 

ECONOMIE FESTIVE ET REEQUILIBRAGE SOCIAL. 

Soulignons encore un dernier aspect deces rassemblements de fete 
et de commerce: leur dimension d' equilibrage social et individual. Il 
s'agit d'un "desordre fecond". 

Sur le terrain des foires, en voyant ces tentes disposees par 
secticns et par genres d'articles de commerce, en voyant leurs couleurs 
et l'organisation de l'ensomble, je ne peux ne pas penser a la 
disposition et a l 'organisation du camp d' Israel avant le depart du 
SinaI vers la Terre Promise: las tribus du peuple elu camperent "autour 
de la tente de la rencontre" (voir les deux premiers chapitres du Livre 
des Nombres). Les Juifs y ont recu los principes de leur organisation et 
la Loi qui faisait d'eux "le peuplo de l'Alliance". 

Aux foires, si j'ose dire, le peuple retourne aux sources: tous s'y 
retrouvent, ont des chances de debordement et de fete, touchent le fond 
d 'eux-mâmes, etablissent le urs contrats, echangent le urs paroles. Une 
certaine organisation est nourrie et reprise, est etablie ou cimentee. 
Aux sources de la grande communaute, ils se souviennent de leurs lois, 
de le urs engagements. Ils reprennent vie au contact de la foule, ils 
reprennent souffle au milieu de la grande reunion. C'est pourquoi, au 
niveau sociologique, la foire fonctionne comme une sorte de "maison de 
culte", dans le sens de maison d'honneur, de maison de passage 
obligatoire, et de maison nourrissante. 

Maison de culte, la foire m,t, logiquement, source d'equilibre 
individual et social. L'abondance du marche et des biens equilibre les 
besoins de la vie quotidiennbe: l 'exces de depenses contraste avec la 
penurie et 1 'espri t eccnomique courant; une sorte d 'anonymat don ne de 
l' air a l 'interconnaissance forte au sein du hameau du village. Tout 
contribue pour faire de la foire un temps obligatoire, mais a part, 
comme dans la fete, "an vi t au-dessus de nas moyens". 
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Les foires font ressurgir un autre type d'economie, surtout celles 
qui precedent les grandes fetes ou les retrouvailles d'ete. Je l'appelle 
"economie festive"_. en reference a la rigidite en temps normal. Il faut 
se preparer ~uur la fel~ et ces preparatifs commencent dans le rapport a 
1 'argent le j our des foires; an donne ce qui en temps courant serai t 
tenu comme excessi f. C' est le besoin de vivre la fete qui anticipe ce 
temps sur le temps de la foire; las attitudes st les comportements 
festifs surgissent a la foire par une sorte d'assimilation obligee, car 
toute fete a toujours des preparatifs. 

L'economie festive appara1t comme renversement de la logique 
economique de la vie quotidienne; la, "on economise pour avoir de quoi 
habiller les enfants le jour de fete". La logique de la depense, propre 
a la fete, est referentielle. Ce type economique a trait a la mode, et 
c'est par la que les nouvelles habitudes entrent: "il faut etre comme 
les autres pour la fete", pour les habits comme pour les biens 
a limentaires J an sort du programme strict tradi tionne 1 et 1 'occasion 
festive ouvre la porte. En temps de fete, on est plus tolerant st la 
rigidite des defenseurs de la tradi tion est plt1s fragile; l 'economie 
festive ouvre les possibilites a la mode st au luxeJ elle constitue un 
biais d'innovation, car l'esprit festif est plus tolerant; l'air de la 
fete rend penneable. 

IV. IDENTITE ET SOCIALITE 

Le panorama festif du Alto-Minho exige, en conclusion, une 
reflexion sur cette sociali te specifique. La fete constitue un evenement 
generateur de liens sociaux diversifiesJ elle rend possible des formes 
diverses de sociabilite, de manieres intensivement heterogenes de vivre 
ensemble, navec les autres". La fete est un evenement de sociali te 
specifique qu'il convient de caracteriser. 

Phenomene de socialite, la fete recouvre toute la comp le xi te des 
dimensions st des fonctions de la vie sociale. Resumons: 

Ingredients festifs 

Vie quotidienne 
(rupture) 
Temps 

Espace et jeu 

Cultura et identite 

□imens ion 

Dimension sociale 

Religieuse (mythe 
du recommericement) 

Esthetique, ludique 

Religieuse, profane 

Fonction 

Psychologique, de 
detente et de ruptura 
Religieuse, faire re
vivre;acceptation du 
cycle de la vie. 
Sociale, integratrice 
Psychologique et 
economique 
Psychologie de condi
tionnement de l'in
dividu dans le domaine 
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Organisation sociale 
( conflits) 
Rassemblement massif 

Inversion de l'ordre 
Exces. exaltation et 
insensibili te 
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Politique 

Sociale 

Politique 
Sociale de reequili
brage et ludique 

Politique. de stabilite. 
et d'innovation 
Psychologique de conditicn 
nement et politique d'ap
prentissage 
Politique 
Psychologique de detente 
et de catharsis et d'e
conomie 

La fete. du point de vuc de la socialite. devient cadre generateur 
de rapports sociaux et de comportements pluriels. Le "social" et 
1' individuel sont. en temps de fete. cc qu' ils ne sont pas au fil des 
jour. Il existe une sorte de tissu sociel festif irreductible. que nous 
appelons "socialite festive". 

Cette socialite, comme totalit8, depend de l'amenagement de 
l' espace de la fâto ct le rassemblement y concourt; elle compte sur los 
possibilites de recreation et de divertissement. sur une ambiance et un 
decor auxquels los stands de jouets. les maneges. les petards et las 
bandes de musiciens. non seulement ne sont pas indifferents. mais 
vehiculent une identite; elle est pauso du travail et fait dane 
ressentir la relaxation; elle redonne des forces pour le lendemain en 
investissant sur l'avenir; elle est espace d'alternative et. en tant que 
tel. suscite du nouveau et ouvre sur l'innovation; elle est. en tant que 
concentra. promotion du possible social multiple en se presentant comme 
arret et moment de re-depart. 

Nous allons expliciter ces traits. La fete apparaît comme trait de 
l'identite des minhotos; ă la socialite agraire et industrielle de la 
vie quotidienne, la socialite festive fournit de la vigueur. nourrit la 
lutte. La proliferation festive dans la region sera-t-elle un effet 
exige par le cadre socio-economique? 

EXALTATION ET DEPASSEMENT. 

Le premier caractere de cette socialitfl est l'exaltation. Il est 
bien visible dans le cadre de la fete. soit au niveau du decor et de la 
lumiere, soit au niveau de la musique et d8 la danse. 

A l'eglise. la celebration liturgique en donne elle aussi un echo: 
l'allegresse des chants, le ton impressionnant du predic3teur. les 
prieres chantees do la liturgie, l' accompagnement instrumental et le 
soin accord6 aux details. tout fait .:e la fete un momont de joie 
exaltante. 

A l'exterieur, les passants n'ont pas de programme. Participer a la 
fete c'est participer a la joie Dn n'y vient pas couvert d'un voile de 
deuil et la promenade fait part ie du temps accordfl a l' exaltation 
collective. Il y a des meneurs de l' exaltation: les jeux de cloche ot 
les haut-parleurs tout au long de l'espace festif font partie integrante 
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de la fete; lss stands des commer«;ants st les boissons alcoolisees, 
comme la bande et les jouets pour les enfants, participent au collectif 
de la fete. "La fete c' est la fete; quand j 'y vais, le so uri re est 
eclatant; c,uand j'en reviens, c'est dammage". L'exaltation a une 
limite. Le temps hors programme ne peut se prolonger. 

Le temps de la fete est propice pour donner le maximum de 
soi-msme: "an n"y va pas pour se croiser les bras au coin du bistrot"; 
an participe, "an y met du sien». L'individu est depasse st la 
collectivite prend son essor. Dn a souvent dit que la fete est un temps 
"comble". Il s'agit d'une collectivite qui se recree, qui prend du 
souffls. qui exprime son existence. qui fai t spectacle d 'el la-mâme; 
elle se donne des raisons de cantinuer a exister. Lafâte est socialite 
d'exaltatian pour la survie du groupe et de l'individu. "Dn vit un peu 
sn dehars de soi-mâme"; c'est le sens du mat exaltation; la sacialite 
du temps de fâte depend de ce mouvement de sortie, de depassement de 
soi, qui est en quelque sorta spontane. Dn y est present, en tant que 
participant, sans programme, dans le seul souci de faire la fete. La 
fete est affirmation de la gaiete, de la joie et de la viu en depit de 
la realite de l 'echec, du deuil et de la mort (16-l. 

· La joie a des moments-cle; l 'exal tation ,"J Jes moments ri tuels. 
Autrefois, c'etaient les "chansons a defi" et las rondes des jeunes; 
aujourd'hui ils s'appellent "arraial minhoto", "boum-rock" ou "ensemble 
typique de la region", avec ses chansonnettes pleines de critiques, 
d'humour et de "sel". 

La messe et surtout le sermon de l 'eloquent orateur ant ete des 
maments de forte exaltation mystique; ils sant aujourd'hui moins 
frequsntes et l'exaltation perd du terrain, car les rnssemblements sont 
peu nambreux. D'autres centres d'interet sont engages ot le pâle de la 
religian n'est plus le grand mobilisateur da l'exaltation. "Autrefois, 
an pleurait en ecoutant la voix tremblante du predicateur; aujourd'hui. 
ils par lent autrement; ils prechent une religion du coeur et 
d'int0ntion, mais avec peu d'enthousiasme. Le peuple. natre peuple, a 
besain de sentiment et d'enthousiasme" (le cure. Viana, mars 1984). 

AMUSEMENT, DIMENSIDN LUDIQUE. 

Une seconda dimension de la socialite festive est le jeu et 
l' amusement. La fete est toujours lieu d 'amusement. "Noel. Carnaval, 
Pâques. Puis las fetes d'ete; il yala fete de Natre-Dame du Secaurs 
pendant le mais de juin. et aussi Natre-Dame des Douleurs. Ce que 
j'aime le plus dans les fetes c'est da m'amuser aux autos tamponnantes. 
Tout le monde au village va~ la fete" (Pont8 de Lima, mars 1984). La 
dimension ludique manque dans la vie, car "le jeu n'est pas dans la vie 
courante". S' amuser. c 'est j ouor ot donc s' ev ader de la vie 
quotidienne. Mais surtout. le jeu fabrique un autre rapport logique, 
met d'autres refersnces. 

Le cadre de la fete est plein d'invitations au jeu et de se rendr8 
dans ce cadre. c'est deja jouer le jeu de la fete. Le jeu exige des 
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partenaires. Cette dimension de la sociali te 
precedente. met ensemble, noue des liens. 
provoque des conflits car le jeu a toujours 
dans le jeu de la fete. "meme si on perd, on 
facons. on fait la fete. 

festive, tout comme la 
tisse des amities at 
un perdant. Cependant. 
gagne", car, de toutes 

L'individu est aussi "fantasia''. Le jeu festif fait place a 
l 'imaginat ion et rend possible l' inattendu. La fantasia engendre des 
rapports et laisse surtout une possibilite a l'imprevu. Au monotone Gt 
au connu de tous les jours. a la precision de la machine ou au rythme 
intouchable du travail agricole, cette socialite introduit des 
elements de souffle nouveau et apporte de la survie a la collectivite. 
La dimension ludique est creatrice. 

RITUEL DE PURIFICATIDN. 

La socialite festive est profondement cathartique. Elle facilite 
les mecanismes psychologiques d 'equi li bre et de replacement dans le 
tissu social. La fete permet et contribue ăla renovation de la natura 
de l 'individu et de la societe. Pierre Sanchis. a propos de la 
Romaria, parle de l'exces festif comme "recreatif et liberateur"(17). 
En tant que sociali te. la fete refonde le tissu social et le rend 
vivable en temps normal. 

La fete se revele dans sa fonction de decharge des pulsions de la 
vie quotidienne. de la violence ( selon Maffessoli). "La fete me rend 
leger". Si, a la tranquilite at au calme de la vie ordinaire. la fete 
s'oppose comme bouillante, secouante et plongee dans l'esprit de 
Dyonisos, cette agitation collective a une fonction structurante de 
purification, une dimension purgative. 

Le temps de fete renci leger. L' Eglise catholique prome:ut cette 
"decharge"; les grandes fetes de l'annee sont precedees d'un temps de 
penitence et de preparat ion; la puri ficat ion se fai t a l 'avance; "on 
n'entre pas en fete avec les charges de la vie quotidienne". Souvent, 
pour la fete du saint patron, une journee de confessi~ns ou neuf jours 
de preparation facilitent l'acces a cette legerete. La fete, sa 
celebration, exige une ruptura avec le quotidien, du "c6te des 
attachements au mauvais"; la fete est purificatrice d'avance. 

Dans le Alto-Minho, il y a un rite, aujourd'hui en evolution, 
certifiant de facon visible cette dimension cathartique qui coupe avec 
les habitudes, "les peches" et le mal du passe quotidien. Il s'agit de 
l' habit traditionnel ou "folklorique" (comme il est en usage de 
l 'appeler), Dans les villages plus fermes. les jeunes fillas et les 
j eunes gens surtout. ains i que les merGs. s' habi llent di fferemment; 
ils portant le "trajo tradicional". Dn quitte les habits quotidiens 
et. revenant au pas se. on offre a la collectivi te un signe de sa 
propre identite. Rituel de purification? -Je le note, car dans la 
mentalite du minhoto, se purifier c'est "revenir a la robe blanche du 
jour de son bapteme". Le costume traditionnel ou "la robe folklorique". 
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v~tement du jour de fete, ne sont-ils pas le symbole de la 
purification en temps festif? 

La socialite festive est invitation a la purification et, dans le 
deroulement de ses rituels, est en elle-mâme cathartique. La danse 
libere du poids du corps, le bruit libere des preoccupations, l'entree 
en fete fait decouvrir une sorta de "sein maternal commun", d'ou l'on 
sort prât a repartir. 

RACINES DE L'AVENIR. 

Cette socialite ouvre sur l'avenir. Le passage par la fete 
refonda l'envie de vivre1 la legeretă pennet de recomnencer. Apres le 
fete, la vie recommence. Dans l' abondance de ces elements, la fete 
fait croire a la reussite: l'espace festif engendre un surplus de 
credibili te, "an reprend des raci nes"; "an est pre!t a repartir a 
zero". Demain an recommence comme sile temps festif avait plonge dans 
la nuit des rscommencements et de la creation. 

La sort ie en procession des saints des "devotions des peres", le 
recit des miracles du saint patron, font aller aux origines, aux 
racines, ce sont des soubassements d'une identite a reprendre. 
Aujourd'hui, les corteges historiques ou les chars des traditions et 
des metiers du village font une sorte de passage par le "sein 
maternal" pour revivre aux depens des raci nes inebranlables. "C' est 
dans le trefonds du presant qu'il faut chercher la tradition 
etemelle" (Miguel de Unamuno), prendre des racines qui ouvrent sur la 
societe de demain. 

La socialite propre de la fete ouvre l'avenir d'une facon 
discrete et inavouee en donnant le spectacle des tradi tions et du 
passe. Elle l'ouvre d'une facon plus consciente autour d'un verre de 
vin ou dans le dialogue silencieux des amoureux. Le bistrot de 
l'endroit festif est lieu d'engagements et dans la joie, c'est plus 
facile; "an ne mesure pas toujours la responsabilite". La parole 
donnee, 1 'annee suivante s' engage par exemple dans la responsabili te 
de participer au comite de preparation des fâtes. 

ESPACE D'ALTERNATIVES. 

La socialite festive pennet toutes las rencontres. Elle est 
cuverte a tous las contr:~stes J elle est espace de . la foule et de 
l'intiimite, elle est exces de dapense, temps d'abondance et aussi 
miroir de penurie et theâtre de l'aumâne; alle est levee d'interdits 
et lieu du ritual strict: 

Rassemblement massif 
Anonymat 
Foule 

Intimite possible 
Nomination chaleureuse 
Groupe minimal 
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Exces de depense 
Abondance 

Levee d'interdits 
Inversion de l'ordre 
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Penurie 
Mendiants 
Aumâne/indigence 

Stricte observance 
Rituel 

Ces contrastes permettent de parler de la socialitâ festive comme 
socialite d'alternatives: en tant qu'espace "comble", mâme las 
contrastes n'y manquent pas. Elle offre l'alternative de l'anonymat et 
de la reconnaissance intime (comme celle des amoureux et des fiances 
qui se choisissent le jour de fete). Elle offre l 'alternative de la 
depense excessive et de l'aumâne de penurie ou de misere. Elle 
institue l'ordre de la fete et offre l'alternative de l'ordre 
traditionnel le plus strict, le rituel. Elle pennet la co habitat ion 
des generations en leur offrant des motifs de participation adequats a 
leur culture et a leur mentalite Celle offre aux villageois .la dansă 
du "rancho" et a l 'etudiant citadin le bal-rock). 

Autant d'alternatives qui font de cet espace "l'espace de tous" 
et de la fete un "phenomine social total". 

La- sociali te festive promeut le "possible social". En tant· 
qu.'offre de totalite, la fete pennet toutes formes de liens et; 
d'alliances. Elle exorcise la violence et elle peut l'engendrer. Cette 
soc1alite, creatrice d'amitie et de retrouvailles, masque le quotidien 
standardise et, comme tout masque, l'exorcise en offrant la pluralite 
la plus· ouverte de liens sociaux. C'est que, "dans la fete, avec un 
verre de vin, il est plus facile de se faire des amis" (Coura, mars 
1984). 

· La fâte, en tant que socialite, dedramatise le social et, en 
celebrant le groupe, lui donne de la vitalite, offre ses institutions 
en spectacle et le prepare pour repartir. L'espace festif est 
promoteur du possible social. 

1) Pierre Sanchis: Arraial: Festa de um Pava; publicacoes O. 
Quixote, n°3, Lisboa, 1983, 37. 

2) Cf. E. Durkheim: Fonnes elementaires de la vie religieuse; 
P.U.F., Paris, 1968 (1979), 547. 

3) Cf. J. Duvignaud: Fete et civilisations, Paris, Weber, 1973. 
4) Cf. H. Cox: La fete des fous; ~aris, Le Seuil, 1969, 21-36. 
5) Cox, op.cit., 17-21. 
6) Cf. document "Pastoral das Fes tas Religiosas", in supplement 

au n° 219 du Noticias de Viana, 19.4.1984, III. 
7) Cf. document "Mensagem aos sacerdotes e aos catolicos sobre 

festas religiosas", Viana do Castelo, 1980; 3-4. 
8) Cf. J. Fribourg, Fetes a Saragose: Institut d'Ethnologie, 

Paris, 1980, 11. 
9) J. Fribourg, op.cit., 13, apropos des fetes a Saragose. 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



57 

10) "Les f~tes constituent une partie bien significative de 
l'heritage culturel (Sanchis. op. cit •• 16). 

11) Durkheiin. o~. L.i t.. 540-541 • 
12) Alain Touraine: La Societe post-industrielleJ Ed. Denoăl, 

Paris. 1969, 263. 
13) Cf. document "Mensagem aos sacerdotes ••• ". 5-6. 
14) P. Sanchis le rapporte a propos des "romarias" (op. cit •• 
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LA RECOLTE DE LA RESINE 

DANS LA REGION DE L'ATTIQUE (GRECE) 

ANDROMAQUE OEKONOMOU 

Le village de Vilia, qui forme l'objet demon etude, se trouve au 
Nord-Ouest de l'Attique, sur l'une des pentes de la montagne du 
Kitheron. San nom a peut-13tre pour origine le latin "vigilia", poste 
d' observation ( 1), car le village est si tue en un endroit qui avai t 
autrefois une valeur militaire importante. 

Le village actuel etait deja habite par des Albanais vers la fin 
du XIV-e siecle - le debut du XV-e siecle (2). Il se trouve a une 
altitude de 600 m. et il etait autrefois entoure par des forets denses 
de pins et de sapi ns. La survivance des grandes forâts de pins et laur 
attribution aux villageois par l 'Etat au debut du XIX-e siecle, d'un 
câte, et l'absence d'une plaine suffisante pour exercer l'agriculture, 
de l 'aut re, ont paus se les Viliotes a se toumer vers les metiers 
forestiers. Des le debut du XIX-e siecle et mame. plus tât, ils 
recoltent la resine pendant l 'ete et produisent des charbons de bois 
pandant l' hiver. 

La recolte de la re sine continue aujourd' hui ancore mais d 'une 
fai;on moindre, car pratiquee par une soixantaine de personnes 
seulement. I 1 s 'agit d 'une occupation saisonniere qui debuta vers le 
20-25 mars (si las conditions sont favorables) et s'acheve fin 
septembre, ou parfois mâme mi-octobre. Le pin qui produit la resine 
locale est le Pinus halepensis. 

Les informations recueillies jusqu'ici concernent la periode 
comprise entre le debut du XX-e siecle et las annees quatrevingt. Elles 
permettent de distinguer clairement deux techniques de recolter la 
resine. 

La technique ancienne. 

On commence par un premier piquage ( "gas" ou "tzas vgjet") des 
arbres dont le tronc a una circomference de 0,65 cm, piquage fait a una 
hauteur de 1,20 m. On pratique une longue incision ("mal i vgje") sur 
la partie inferieure de l 'arbre, ou an rouvre l' incision de l 'annee 
derniere. A la partie inferieure du secteur ecorce (ayant une forme 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



59 

rectangulairel. an fait une entaille ("kontita" ou "stavromisa") qui 
conduit la gamme. suc resineux. vers une auge an zinc. 

Pour piquer lBs µins. les resiniers utilisent une hanninetta 
("sqepari i retsiniarit") semblable a celle des charpentiars. Elle a un 
manche en bois portant une lame en fer qui finit en acier trempe 
("stomi" ou "etheras") pour âtre -tranchante "corrme un rasoir"~· selon 
l 'expression des resiniars. Ils ernportent d 'ailleurs avec eux dans la 
forât una pierre a aiguiser C "akoni") paur affutar · 2 a 3 fois par jour 
l' herminat te. Un fo:tgeron specialista ( "gui ftos") dans la fabrication 
des herminettes de resinier repare las dăterioratians les plus graves. 

Paur recueillir la resine an creusa un espace dans le tronc mâme 
da l' arbre ( "gaumousela"). vers sa partie inferiaure. en utilisant un 
□util a deux tranchants C "dicape i retsiniarit). Dans les annees 
quaranta an abandonne completement cet usage. car an risqua de faire 
tomber l'arbre sous la poussee du vent. Par la suite an a utilise un 
recipient en zinc ("kalathounia"l de 1 _ a 1.s litres. pots suspandus a 
l'arbre a l'aide de clous ou. plus tard. fixes dans une entaille 
profonde ( "skliepa"). Catte metl;lode facili ta la cueillette car la 
recipient en zinc presente l'avantage d'etra deplace aisement. 

Pour vidar les recipiants ou las reservoirs creuses dans le tronc 
mâme il y a une palette ( "louge i retsinit") semblable a la truelle du 
macon. Un forgaron specialiste fabriquait une sorte de lama en fer. 
larga de 0-4 a O.B cm (en rappart avec les dimensions des recipiants) a 
laqualle 11 adaptait un manche en bois de 0,8 a 0,9 cm. Au debut la 
gemme est recueillie dans des recipiants en zinc ("karoqi") (3) 
utilises d'habitude pour garder la petrole at pouvant cagtenir 15 
"okades" (4). Cas recipients sont munis d'une lame en fer sur la 
pourtour et ont pour manche un marcaau de bois recourbe a l' aide du 
feu. 

On pratique le piquage des pins tous les huit jours; apres 2-3 
piquages an fait la cuaillette de la gemme. A chaque nauvelle incision 
an detache daux-trois copaaux ( "pelekoudia") et an monte de 1. 5 - 3 cm 
dans le cadre du meme carre ecorce. Jadis les dimansions de ca carră 
n'etaient pas controlees par l'administration forestiere mais. a partir 
d'un certain moment. an a fixe des regles prescrivant que les parties 
ecorcees doivent avoir entre 0,8 - 0,10 cm en longueur. 0,4 - o.s cm an 
largeur et o.os - □ .1 cm en profondeur et ceci jusqu'a trois metres. 
niveau la plus haut. □n protege ainsi les arbres d'un epuisement rapide 
etan paut les cultiver pandant vingt a trente annees consecutives, 

A la fin de la saison da gemmage an detache la gemme solidi fee et 
seche C "kroma") des parties dessechees de l 'arbre en la melangeant avec 
le resta de la resine. 

Autrefois le produit etait transporte dans des cuirs ( "touloumia") 
de SO okades a peu pres. mis sur le dos d 'un mulat ou d' un âne. Le 
produit recolte est depose dans des bassins en pierre ou des bassins 
("spitharia") creuses dans le sol mârne de la forât. impregnes da resine 
et contenant entre 1000-2000 okades. 
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La technique actuelle • 

. L.a technique cctuelle continue l 'ancienne car elle garda presque 
tous les out1ls, tout en changeant la methode de piquage des pins. 

Vers· 1968, les gemmeurs du village conmencent a utiliser une 
nouvelle methode pour piquer les arbres, venue des Etats Unis et 
imposee par voie · etatique. Cette methode utili se un petit recipient 
("fouska~) rempli d'une creme comprenant aussi de l'acide sulfu~ique, 
dont on endui t l 'incision apres l' enlevement d' un petit copeau. Avec 
cette nouvelle methode on ravive les carres ecorces tous les quinze 
jours en economisant ainsi du temps, ce qui permet d'exploiter 
plusieurs arbres et d 'augmenter la production annuelle. La creme a 
l'acide sulfurique est nuisible au pin et a la resine; aujourd'hui il 
est interdi t d 'utiliser cette resine pour faire du vin resine. La 
totalite de la resine du village va directement a l'usine et sert a la 
preparation du colophone, des materiaux plastiques, des teintures. 

Le transport du produit se fait dans de grands recipients en fer 
(50-55 litres) fournis par l'usine; aujourd'hui, las gemmeurs preferent 
piquer des pins si tues dans des regions voisines ciont l' acces est 
facile et ou on peut penetrer a l'aide de camions. 

L'unite de mesure. 

Pour mesurer jadis la production de resine on utilisait le· 
"karoqi", recipient contenant 15 okades. Popur avoir un karoqi de 
resine, il fallait piquer a peu pres une cinquantaine depins, mais ce 
nombre varie en rapport avec la densi te de la fa rât, l 'habi li te et 
l 'âge du gemmeur. Un bon gemmeur peut exploi ter de 20 a 25 karoqi de 
pin, c' est-a-dire a peu pres 1 OOO pins pandant une saison. Par la 
suite, le karoqi deviant une mesure de surface qui correspond a un 
stremma (1000 m2 ) depins. Quand les gemmeurs s'interrogent les uns les 
autres pour savoir combien de stremmata de pins ils exploi tent, il 
disent "combien de karoqia as-tu?" 

Le karoqi, mesure de capacite, deviant ainsi une mesure de surface 
qui sert a evaluer le prix des loyers ou des ventes de forâts. Mais de 
plus en plus an utilise les mesures internationales pour mesurer la 
resine, c' et-a-dire le kg et la tonne. Un gemmeur qui utilise la 
nouvelle methode de piquage, recueille entre 5 et 12 tonnes de resine. 

A Vilia, le travail de gemmeur est traditionnel et se transmet de 
pere en fils, mais aujourd' hui il est en train d' âtre abandonne. En 
effet, i 1 s' agit d' un t ravai 1 penib le, ma 1 paye. qui demande pour le 
maniament de la herminette ( pasant 1. 5 oka) une adresse et une force 
qui s'acquierent seulement si an conmence a pratiquer tres tât. 

1) G. M. Paidoussi-Ta Vilia tou kitherona ke ta arvanitika 
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tragoudia tous ( Le vi llage de Vilia et ses chansons · albana1ses h 
Athenes,1980, p.12. Petros Phairik.is ·- "Simvoli is toponimikou tis 
Attik.is" ( Cantributio, 1 A la toponymie · de l 'Attique), in ATHINA, 1929, 
val. 41, pp. 101-102. 

21· K. Biris Arvanites. i □orris tou 
Arvani tes, □oriens de l' Hellenisme contemporain); 

3) Karoqe, -ja - mat albanais, signifiant· 
(8-10 k.g). Fjalas shk.ip-frengisht. par·v. KatQna; 

4) Ok.a, ·mesure de poids egale~ 1280 ~r. 

Neo Ellinismou Les 
Athenes, 196□~ p.110. 
"mesure de cereales" 
Tiran~. 1977. 
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LE MARIAGE MATRILOCAL 

ET LA SOCIETE PATRILOCALE DE LA YOUGOSLAVIE 

NIKOLA F. PAVKOVIC 

La culture sociale traditionnelle des peuples yougoslaves est en 
majeure partie patriarcale dans sas manifestations fondamentales. 
L'analyse de certaines coutumes nuptiales populaires et des formes de 
vie familiale roontre cependant que la societe patriarcale 
traditionnelle connait egalement le mariage matrilocal. Selon les 
coutumes anciennes. celui qui n' a que des filles peut faire venir un 
gendre dans la maison. Une telle coutume est connue dans plusieurs 
regions de la Yougoslavie, notanvnent dans celles du litoral adriatique, 
ainsi que dans las familles du groupe ethnique valaque de la Serbie du 
Nord-Est (1). En lui donnant en mariage une de ses filles, souvent la 
plus jeune. le maitre de la maison transfere en principe a son gendre 
sas droits et sas devoirs et conmence a le trai ter an vrai fils. Le 
phenomăne du mariage matrilocal n' est ni rare ni exceptionnel. On le 
rencontre dans des situations bien determinees. 

Le mariage matrilocal dans les familles sans fils est du, en 
premier lieu. a la necessite d'assurer l'existence de la lignee mâle 
dans la succession faniliale. Ce serait la cause primordiale du mariage 
matrilocal. "C'est justement de cette facon qu'on etablit la ligne mâle 
de parente entre le grand-păre et le petit-fils (fils de sa fille) an 
excluant la filiation du pere" (2). 

La seconde cause serai t plutât de natura economique et sociale. 
Restant sans main-d'oeuvre mâle et sans heritier, las familles qui 
possedaient suffisamnent de terres et de betail prenaient souvent pour 
gendre un honme pauvre. Il yen avait qui travaillaient prealablement 
plusieurs annees en domestiques. Si un tel jeune holTlfTle travaillait bien 
et savait economiser. il gagnait la confiance du maitre de la maison 
qui lui donnait en mariage une de se filles. En Serbie du Sud, dans la 
seconda moitie du XIXe siecle. 11 y avait des cas ou un frăre mariă et 
une soeur mariee vivaient dans una communaute familiale (3). 
Quelquefois, notarrment pandant la longue occupation turque (du XV~ au 
XIXe sieclel. des jeunes gens echapant a la tyrannie ou se sauvant a la 
suite d'une vendetta, quittaient leurs foyers et. loin de leurs 
maisons. contractaient des mariages matrilocaux. 
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1) Un mariage matrilocal avait pour consequence essentielle 
l 'obligation du jeune homme a accepter le nom de famille de sa femme. 
Dans la vie de tous les jours, les paysans 1' appelaient d 'apres le 
prenom de son epouse ou de son beau-pere (par exemple Pierre de Marie). 
Le nom de la femme, c'est-a-dire le nom de famille de la femme, etait 
donne aux enfants d'un mariage matrilocal. Ce phenomene etait le plus 
frequent dans la region du litoral adriatique et dans les 1les. A 
Lovree en Dalmatie, quelques annees apres avoir contracte un mariage 
matrilocal, le jeune homme, selon la coutume, "quittait son nom et 
prenait celui de son beau-pere, de sorta que ses fils etaient traites 
comme s' ils etaient ex filio de son beau-pere et non autrement ,; (4). 
Aujourd'hui, la ferrvne et les enfants d'un mariage matrilocal portant le 
nom du mari, c'est-a-dire du pere. Quelquefois, et seulement dans les 
farnilles du groupe ethnique valaque, a survecu une forme transitoire du 
mariage matrilocal ou le mari garde son propre nom, tandis que le fils 
prend celui de son beau-pere. 

Selon la tradition populaire, il y a des cas ou les appelations de 
certaines phratries derivaient directement des prenoms de leurs 
ancetres feminins. 

Lorsqu'on contractait un mariage matrilocalj la ceremonie nuptiale 
etait presque entierement la mâme que celle du mariage patrilocal, mais 
les râles des participants etaient renverses. Toutes les places des 
personalites importantes et des chefs de famille a la noce, occupees 
d' habi tude par la famille du maria etaient occupees a cette occasion 
par la famille de la mariee. Le jour du mariage, le cortege nuptial 
avec la mariee allai t chercher le maria avec la meme ceremonie qui 
etait suivie dans les cas ou on allait chercher la mariee; le maria 
recevait avant de partir la benediction de ses parents; ses parents 
portaient ses vâtements et les autres objets qui faisaient partie de sa 
dotJ le huitieme jour apres la noce, le maria recevait (comme c'etait 
le cas pour la mariee) la visite de ses parents et de ses freres (5). 

2) La vie sociale et religieuse des Serbes orthodoxes est 
caracterisee par una coutume qui s'appelle "slava" (fete en l'honneur 
du saint patron de la maison) • Dans un mariage matrilocal, le mari 
accepte obligatoirement la fete de famille de sa ferrvne et la celebre en 
tant que fete principale en celebrant la sienne comme fete secondaire. 
Dans les familles du groupe ethnique valaque, le maria d' un mariage 
matriiocal celebre la fete de sa femme trois jours et la sienne un seul 
jour. En Dalmatie, d'apres la coutume, un catholique qui heritait d'un 
foyer orthodoxe. celebrait la fete de te foyer, c'est-a-dire le mâme 
saint orthodoxe celebre auparavant dans cette maison et allumait une 
bougie en son honneur dans une eglise orthodoxe (6). 

3) Dans une societe patriarcale ou le mariage patriarcal et la 
famille patrilineaire sont un phenomene dominant, le mari d'une famille 
matrilocale n'est pas considere en tant que maitre de la maison. 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



64 

point de vue social et economique. souvent il n'est pas egal an droits 
avec sa femme et sa famille la plus proche, c'est-a-dire avec ceux avec 
qui il a contracte un mariage matrilocal. L'inegalite economique etait 
detenninee oar le fai t qu8 famille la n' apportait rien lors du mariage 
matrilocal, ou apportait une partie insignifiante de sas biens. Ce fait 
n' etai t pas dQ seulement a sa pauvrete. mais aussi a la coutume selon 
laquelle les biens de ses parents devaient appartenir a ses freres qui 
restaient avec eux. L'homme ayant contracte un mariage matrilocal 
heritait de tous les biens ou d'une partie des biens de son beau-pere 
apres la mort de ce dernier. Outre sa position economique inconfortable, 
son inegalite sociale decoulait essentiellement de l 'opinion generale 
que le mariage matrilocal n'etait pas digne d'un horrvne. 0n dit d'un tel 
homme qu'il a ete pris en mariage par la jeune fille, qu'il est plus 
noir qu'un corbeau, qu'il a rejoint le foyer et la dat de sa ferrvne, 
qu'il a ete achete ou amene par son beau-pere. Le mari venu s'installer 
dans la maison de sa femme recoit plusieurs appelations qui comprennent 
una nuance de mepris ou de moquerie. Un tel homme se trouve en principe 
dans une situation sociale particulierement defavorable dans la region 
des montagnes Dinariques, ou predominant jusqu'a nas jours des rapports 
sociaux patriarcaux. Les paysans ne l'ecoutaient pas a leurs reunions et 
il ne pouvait pas participer de plein droit aux affaires d' interât 
general. D'autre part. et justement au Montenegro ou l'organisation 
tribale s'etait bien conservee jusqu'a la fin du 19e siecle. 11 y avait, 
selon la tradition populaire, des cas ou la fonction de mattre pouvait 
âtre acquise a la suite d'un mariage matrilocal sur la base du respect 
qu'on portait a la mere ou a la fille (7). 

A l'epoque actuelle, le mariage matrilocal constitue un phenomene 
tras singulier dans las familles du groupe ethnique valaque an Serbie du 
Nord-Est. Cette singularite est caracterisee par le grand nombre de tels 
mariages et par la conception du groupe qu'un tel mariage constitue un 
phenomene normal. voire rationnel. Le mariage matrilocal est si repandu 
dans cette region que "de 1920 a 1967 le nombre de familles matrilocales 
s 'eleve a 50 % et depasse mâme ce pourcentage, par rapport au nombre 
total de fffililles d'un village. n'etant nulle part inferieur a 10%" (B). 

En regla generale, dans de nombreuses locali tas de la Serbia du 
Nord-Est, les familles valaques avec une seule _enfant font venir le 
gendre a la maison. Les parents qui ont deux ou plusieurs fils gardent 
un seul avec eux, tandis que les autres se marient et s'installent dans 
la maison de la fenme qui leur assure une dat. Il y a m~e des cas ou un 
fils unique quitte la maison de ses parents et contracte un mariage 
matrilocal si la jeune fille est egalement riche et unique. Il arrive. 
bien que rarement. que les parents de la jeune fille demenagent apres un 
certain tamps a la maison des parents de leur gendre et y vivant 
ensemble avec eux. Dans cette region les j eunes gens et les j eunes 
filles contractant le mariage a 16 ou 17 ans. Observant la coutume de ne 
pas di vi ser les biens immeubles. il n' est pas rare que dans une maison 
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vivent trois generations de couples maries, le grand-pere et la 
petite-fille ayant souvent contracte un mariage matrilocal. 

Le grand nombre rle mariagea matrilocaux dans cette region est dO 
directement a un taux t~es bas d'accroissement natural de la population 
Con s'en tient a un ou deux enfants). La deuxieme raison importante est 
d"ordre socio-economique. D'apres la conception traditionnelle, il ne 
faut pas avoir plus de deux ou trois enfants pour ne pas risquer de voir 
las biens irrmaubles partages. Une telle concept ion est caractâristique 
surtout pour les localitâs d'agriculture situees dans les plaines. Dans 
las villagas montagneux, oQ l'elevage constitue uns branche âconomique 
importante, le nombre d 'enfants n' est pas limite, raison pour laque lle 
les jeunes gens de ces villages descendent dans las localites 
d 'agriculteurs riches et s 'y marient. En regle presque generale les 
jeunes gens de ces villagas sont pauvres et desirent se procurer, au 
moyan d'un mariage matrilocal, des biens immeubles et une vie plus sure. 

En concluant, an peut dire les suivantes. Deja, depuis Bahofen, il 
y avait dans les sciences ethnologiques una explication selon laqualle 
le mariage matrilocal primi ti f tirait sas origines de la societe 
matriarcale. Le phenomene du mariage matrilocal chez les peuples 
yougos laves, notamment dans les locali tees situees sur la câte 
adriatique et dans les iles, est enregistre d 'una maniere continue 
depuis le XII siecle a nas jours. Ce fait et les traits caracteristiques 
du mariage matrilocal ciont nous avans donne un apercu, constituaient une 
base sur laqualle reposait, dans la science athnologique yougoslave (9) 
l'hypothese selon laquelle ce mariage n'est qu'un vestige des rapports 
sociaux mat riarcaux archaiques. Ce type de mariage est marque, bien 
entendu, par des contradictions necessaires qui caracterisant las 
rapports economiques et sociaux de la societe nouvella patriarcale et de 
classe. 

La societe patriarcale marquee expressement par le regime 
patrilineaire et le mariage patrilocal, compensa l 'absenca de 
successeurs mâles, generalament les plus desires, par le regime 
matrilineaire et le mariage matrilocal. Malgre le fait que le mariage 
matrilocal, dans les conditions yougoslaves, porte certaines 
caracteristiques"matriarcales", ce dernier ne represente qu'un phenomene 
secondaire st un moyen assurant un anneau perdu dans la cha1ne 
patriarcala d'une famille. Meme ayant en vue les mentions las plus 
anciennes du mariage matrilocal, an ne peut pas les mettre en rapport 
direct et generique avec la matriarLat archaique, Pour se maintanir et 
prolonger son existence continua, la societe patriarcale retourne 
inconsciemment pour un instant a sa contradiction historiqua. Ce 
"retour" n'est qu'une forme des rapports matriarcaux et n'est aucunement 
l'essential de ces rapports, car l'objectif du mariage matrilocal 
consiste a assurer une descendance mâle et la regime patrilineaire, ce 
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qui sera assure par une femma dont le lignage est an danger de 
disparaitre et par un homme "anonyme" qui, dans le mariage matrilocal 
joue en premier lieu le râle d'un mâle. Le cadre sociologique global du 
mariage matrilocal est dane la societe patriarcale d 'agriculteurs et 
d'eleveurs qui se trouvait dans le proche passe sous l'influence des 
rapports sociaux capitalistes et actuellement sous celle des rapports 
sociaux socialistes. 

Ayant un fort desir d' assurer des successeurs mâles, la societe 
patriarcale des Montenegrins et des Albanais se sert mâme d' un moyen 
irrationnel dont l'effet biologique est nul, mais qui, au point de vue 
social, prolonge la lignee mâle pour une generation. Il s'agit des 
jeunes filles "tobelija" ou "virdjina" ( 1 O) qui ont fai t un voeu pour 
devenir un homme. Une telle fille reste celibataire, porte un prsnom et 
des vetements d'homme, effectue des travaux d'homme, se trouve en 
compagnie des hommes et la societe dans laquelle elle vit la considere 
comme un homme. 

Tendant a maintenir le regime patrilineaire, la societe patriarcale 
se sert non seulement du mariage matrilocal qui offre a cette fin des 
possibili tas biologiques reelles, mais aussi d' une categorie purement 
sociale, telle que celle des "tobelija", C'est pourquoi le mariage 
matrilocal dans un milieu patriarcal des peuples yougoslaves ne peut 
etre pris autrernent que pour la mani festation ultrapatriarcale de la 
cultura sociale traditionnelle, 

N O T E S 

1 J Les Valaques constituent un groupe ethnique particulier de la 
Serbie du Nord-Est. Il est !Jilingue c'est-a-dire que ces gens parlent le 
valaque et le serba-croate, la premiere etant la langue maternelle. 
Quant a la nationalite, ils declarant etre Serbss. 

2 J Spiro KulHic. "Matriarl<,alni brak i materinska filijacij a u 
narodnim obicajima Basne, Hercegovine i Dalmacije"(Le mariage matrilocal 
et la filiation matrilineaire dans les coutumes populaires de la Bosnia, 
de l 'Herzegovine et de la Dalmatie). GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA U 
SARAJEVU, N.s. tome XIII, "Etnologija", Sarajevo, 1958, p. 51. 

3) Vidovsava Stojancevic-Nikolic. "Poroditna zadruga u loskovackom 
kraju posle oslobodjenja 1878" (La comrnunaute familiale dans la region 
de Leskovac, apres la liberation de 1878), LESKOVA~KI ZBORNIK, t. X, 
Leskovac, 1970, p. 130, 

4) Valtazar Bogisic. Pravni obicaji u Slovena (Les coutumes 
juridiques des Slaves). Zagreb, 1867, p. 134. 

5) Spiro KulHic, op. cit., "Dopuna" (Supplement). GLASNIK 
ZEMALJSKOG MUZEJA U SARAjEVU, "Etnologija", t. XIV, Sarajevo, 1959, p. 
308. 

Milica Bo~kovic-Matic. "Domazetska svadba u istocnoj Srbiji -
ostatak matrijarhata u svadbenim obitdjima" (La noce matrilocale dans la 
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Serbia de l'Est - survivance du matriarcat dans les coutumes nuptiales). 
ZBORNIK XII KONGRESA JUGOSLOVENSKIH FOLKLORISTOV CELJE 1965, Ljubljana, 
1968, pp. 181-182. 

6) Jovan ErdeljanovH:. "O poreklu Bunjevaca" (Oe l 'origine des 
Bunjevci), S K A, Belgrade, 1930, pp. 258-259. 

7)Jovan Erdeljanovit. "Postanak plemena Pipera" (L 'origine de la 
tribu des Piperi). SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, t. XVII, Belgrade. 1911. 
p. 463. 

8) Nikola Pantelit. "Dru~tveni tivot u Negotinskoj krajini" (La vie 
sociale dans la region de Negotinska Krajina). GLASNIK ETNOGRAFSKOG 
MUZEJA U BEOGRADU, T. 31-32, Belgrade, 1969, p. 311. 

9) ~- KulHit, op. cit., pp. 51, 57; N. Pantelit, op. cit., pp. 
313, 314. 

10) Mirko Barjaktarovit. "Prilog proutavanju tobelija /zavetovanih 
devojaka/" (Contribution a l 'etude des Tobelij a). ZBORNIK FILOZOFSKOG 
FAKULTETA, t. I, Belgrade, 1948, pp. 343-353; du mâme auteur, "Problem 
tobelija" (Le probleme des tobeljia). GLASNIK ETNOGRAFSKOG MUZEJA U 
BEOGRADU, t. 28-29. Belgrade, 1966, pp. 273-286, 

Aout, 1971. 
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JUIFS ET ROUMAINS AUX XVI-e ET XVII-a SIECLES 

SELON QUELQUES NOUVEAUX TEMOIGNAGES 

ANDREI PIPPIDI 

Le titre deces breves remarques ne doit pas faire na1tre de faux 
espoirs. D' aborc:I. il serait exagera de pretendre que tous les textes 
sur lesquels nous desirons attirer l'attention etaient inconnus jusqu'a 
presant. Si le fragment de chronique que nous allons presenter 
n'implique qu'indirectement une presence juive en Moldavie, au XVI-e 
siecle, celle-ci est nettement demontree pour la mâme epoque par les 
autres documents. Ceux'-ci n' ont jamais ete cites par les historiens 
roumains, qui auraient pu s'en servir pour preciser sur certains points 
la connaissance des rapports des Principautes avec la Pologne et 
l'Empire ottoman. Quant au dernier texte, celui-la souleve de nombreux 
problemes qu' il ne nous sera pas possible de resoudre completement, 
quoique la voie ait ete frayee par des predecesseurs illustres. Les 
informations ainsi retrouvees et rassemblees seront d'un inteirât egal, 
soit, mais tandis qu'on prepara un corpus de documents, le plus 
considerable, sinon le premier des recueils de ce genre, onest encore 
loin de connaître toutes les sources disponibles concernant l'histoire 
des Jui fs de Roumanie. Alors, a l 'ample moisson que Victor Eskenasy 
nous offrira bientât, qu'on nous permette d'ajouter ces glanures • 

• 

Dans les instructions des deputes a la diete de Piotrkow (janvier 
1534) se trouve un passage qui exprime sans - ambages l'animosite 
provoquee par les marchands juifs dont la concurrence devenait 
menacante pour la bourgeoisie po lonaise: "On devrai t mettre un frein a 
la liberte du cornmerce des Juifs, qui est extrâmement pernicieux pour 
tous les Etats du royaume. Car il est arrive que presque toutes les 
affaires sont tombees entre les mains des Juifs •.. Il n'y a pas de place 
ou les Jui fs n' aient pas penet re". Sur quoi, pour montrer les dommages 
causes a l'economie du pays par les Juifs, on ajoute: "Lorsqu'ils 
voyagent en Valachie, ils achetent du betail, des cuirs et d 'autres 
denrees semblables qu 'ils exportent hors de Pologne, ce qui est la 
raison de la grande privation de toutes ces marchandises" (1). Les 
conseillers de Sigismond I rejeterent d'ailleurs cette proposition, an 
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faisant valoir l 'existence de plusieurs chartes royales en faveur des 
Jui fs et le fai t que ces bons suj ets payaient toutes les „ taxes 
ordinaires et extraurdinal res. 

Sans doute. comme partout ai lleurs dans les document s po lonais. 
selon un usage qui prete a confusion, c'est la Moldavie qu'on entend 
sous le nom de la principaute voisine, egalement habitee par les 
"Valaques". nom medieval attribue au peuple roumain. Des lors, on peut 
rattacher cette mention a _celles que nous possedions deja au sujet des 
echanges economiques avec Lwow, principal centre du commerce entre la 
Po logne et le Levant. L' acti vite particulierement concernee dans ce 
document deva:I, t etre un commerce de transi t. car on ne voit pas 
pourquoi on aurait fait venir de Pologne des boeufs et des cuirs (de 
bovins) quand le betail etai t precisement une des richesses de la 
Moldavia, Toutes les sources contemporaines en conviennent. Par 
exemple, Antonio Maria Graziani acrit': "C' est de Moldavie que l 'on 
exporte cette grande multi tude de boeufs dont la viande nourri t non 
seulement les habitants de la Hongrie et de Russie, mais aussi ceux de 
Pologne, d'Allemagne, d'Italie meme, surtout de Venise" (2). Ce qu'on 
lit dans un "testimonium mercatorum Moldaviensium" de 1557. prouve 
qu'aux foires de Lwow on vendait des boeufs de Moldavie: dans ce cas, 
des Juifs de Wlodzimierz avaient achete a bas prix, semble-t-11, une 
centaine de boeufs a des marchands moldaves panni lesquels an remarque 
un "Shirzinka Abram" de Jassy, apparermient Juif lui aussi (3). 

Cette situation n'etait pas nouvelle; les documents de la ville de 
Lwow l' annoncent des la seconde moi tie du XV-e siecle. En 1467 un 
David, en 1472-1479 un Abraham, accompagne d'un Moise, tous de 
Constantinople. sont amenes a Lwow par le urs affaires ( 4). Mais. a 
l'epoque, la Moldavie d'Etienne le Grand etait en guerre contre 
l'Empire ottoman, ce qui rendait malaisees les communications avec le 
Sud du Danube (5). Ce n'est qu'apres la conquete de Kilia et de Cetatea 
Alba par les Turcs, en 1484, que la route qui, a travers la Maldavie, 
reliait Lwow aux anciens comptoirs genois de la Mer Noire, acquit une 
grande importance pour l'approvisionnement de la capitale ottomane et, 
par consequent, t6t apres la conclusion de la paix avec la Porte, las 
Jui fs des Balkans et de Turquie y prirent de plus en plus d 'interet. 
Ainsi s'explique l'emoi du conseil municipal de Lwow qui, en 1521, 
protestait contre "les Jui fs infideles qui. depuis beaucoup d 'annees, 
ont eu la liberte de faire du commerce et d'acheter certaines 
marchandises au prejudice et au detriment des marchands chretiens" (6). 
En 1564. le legat papa 1 Commendone se plaignai t que le commerce entre 
la Pa logne et la Turquie. a travers les ports de la Mer Noi re qui 
avaient appartenu a la Moldavie, fQt entierement entre les mains des 
Juifs et des Armeniens (7). 

C'est alors, en 1567 plus exactement, que des representants de don 
Jose Nasi font leur apparition a Lwow, proteges par un privilege royal, 
pour s'assurar le monopole de la vente du vin des iles grecques (1000 
tonneaux transportes chaque annee de Kilia a Lwow) (8). Les agents du 
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agents dw "grand Juif" ne sont autres que Hayyim Cohen et Abraham 
Mosso. dont les noms sont mentionnes en 1570-1571 par des documents de 
Lwow deja publies L9). ~appelons egalement qu'en 1580 le premier envoye 
de la reine Elisabeth a Constantinople. William Harborne, mettant a 
profit l'experience de son recent voyage qui, de Gdansk, l'avait mene 
par Lwow a Jassy. ainsi que les capitulations qu'il venait d'obtenir de 
la Porte en faveur des marchands anglais. envoyait par mer 110 tonneaux 
de vin de Crete a destination de Gdansk (10). 

Cependant, en Moldavie, le commerce de bestiaux continuai t dans 
les deus sens. ce qui contrevenait aux dispositions prises a cet egard 
par la Porte. On a plusieurs fois signale le praj et du marchand 
venitien Iseppo di Francesco de fournir a la Republique jusqu'a 17000 
tâtes de bovins par an, qu'il aurait achete en Moldavie au prince et 
aux boyards, Les troupeaux devaient partir de Târgovişte, en Valachie. 
et se diriger, par Pecs et Szeged, vers la ville allemande de Pettau, 
Cet interessant document date de 1560 (11). Ila eu forcement une suite 
car. en mai 1568. nous voyons la Porte reagir par un finnan ayant la 
teneur suivante: "L' exportat ion de moutons et de boeufs de la Ma ldavie 
et de la Dobroudja en Pologne et en d'autres pays des mecreants etant 
interdite. des ordonnances tres fennes avaient ete adressees a ce sujet 
a feu ton pere" (Alexandru Lăpuşneanu. prince de Moldavie en 1554-1562, 
156.4-1568). "Neanmoins. malgre ces injonctions, 11 parait qu'on 
continue a exporter du betail en Pologne et en d'autres contrees. Je 
t'ordonne, a la reception de la presante. d'âtre bien attentif a ce 
suj et et de defendre bien severement ces exportations. soit de la 
Moldavie. soit de la Dobroudja. de sorte que si j'apprenais ancore une 
fois qu'on ne respecte pas cette interdiction et que des bestiaux sont 
ancore transportes aux pays susdits tu encourreras des reprimandes. 
Sois dane avise et ne perds pas un instant pour maintenir 
rigoureusement la dite defense" (12). Il y a dane lieu de croire qu'en 
1579, en arretant ce commerce exerce par les Juifs, ainsi qu'il est dit 
expressement dans le document en question (13), le prince de Moldavie 
Pierre le Boiteux ne faisait qu'obeir aux ordres recus du sultan. 

En meme temps. pourtant. en Valachie, un autre firman repond aux 
p laintes du prin ce Alexandre II au sj et de l' activi te des usuriers 
juifs en son pays. Date du 9 Rebi-ul-Akhir 976 (octobre 1568), ce 
document peu connu~ malgre son ton inevitablement rhetorique. apporte 
une informat ion non moins precieuse pour l' histoire economique 
(ratrecissement des moyens monetaires. impact produit par la premiere 
penetration de l'economie capitaliste dans une sociate traditionnelle) 
que pour le probleme des relations entre Juifs et la population 
roumaine. Vaiei le texte: "Tu as envoye une let tr·e a ma Porte de 
Felicite pour me faire savoir que certains Juifs, se rendant en 
Valachie. parcouraient la campagne en prâtant de l'argent aux pauvres a 
des taux eleves; ils les rendraient ainsi debiteurs et insolvablesJ ils 
auraient epuise les rayas en les pressurant et en leur enlevant le peu 
qu'ils possedaient; sous le ci-devant prince Pierre, un grand nombre de 
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Jui fs seraient venus avec des presents dans l 'intention bien arrâtee 
d 'avancer de l' argent a interet aux rayas; ils se feraient ensui te 
accompagner par d8s gens (de l'autorite) pour leur reprendre leur 
argent avanL rneme l'eP~~que du payement de la taxe de capitation; de la 
sorte, ils opprimeraient la classe indigene, qu'ils forceraient, pour 
ainsi dire, a leur emprunter de l' argent. Tu ajoutes queJI par sui ts de 
ces agissements, les Juifs ont consacre la ruine de la population 
pauvre du pays. Tu fais remarquer que les lsraelites different 
essentiellement des autres habitants du pays en ce qu'ils soutirent par 
l'usure tout le sang des rayas et, partout ou ils se rendent, 
commettent milles vexations sous des pretextes d'argent. J'ordonne qu'a 
la reception du present rapport, si les fai ts sont tels que tu les a 
presentes et si les Jui fs exercent reellement des vexations au grand 
dam des rayas, tu fasses les recommandations necessaires a cet efffet 
et que tu sauvegardes a l'avenir les interâts des rayas" (14). 

Les faits sont la. 11 ne s 'agit pas d' habitants du pays et, si 
certai ns le sont, ils n 'y resident pas depuis longtemps. Le regne de 
Pierre le Jeune (1559-1568), auquel 11 est fait alluşion, est une 
epoque ou de nombreux sujets ottomans, des Grecs notamment, etaient 
venus s'etablir en Valachie. 11 est significatif que pour la premiere 
fois en 1575 des boyards d'origine grecque ou levantine sont accuses de 
n' etre pas "veramente Val lac hi, ma gente che habi ta da novo nel paese" 
( 15). Durant la mâme periode, une statistiqu: des ventes de terres en 
Valachie montre 23 villages libres achetes par les seigneurs, chiffre 
qui ne sera depasse que dans les dernieres annees du siecle, sous le 
regne de Michel le Brave (1593-1601) (16). La crise signalee par natre 
document precede de peu et fait prevoir le moment de l'asservissement 
en mas se des paysans. Tout en prenant garde de ne pas exagerer la 
portee de ce texte, qu' i 1 serai t facile de prendre au pied de · la 
lettre, il nous semble tenir maintenant une des causes de ce brusque 
effondrement. En mâme temps que des courants commerciaux sont 
brutalement coupes, le besoin de monnaie sera presque triple de 1558 a 
1582; le prince perd une partie de ce qui lui revenait des droi ts de 
peage et de la vente des bestiaux eleves sur son domaine personnel, les 
boyards eux-memes, grands proprietaires, gros eleveurs et commercants, 
sont reduits a vendre leur betail aux marchands turcs (geleb), tandis 
que les paysans, pour rembourser les usuriers, vendent leur liberte 
avec leur terre. L'inquietude du prince Alexandre se comprend, s1 l'on 
considere que les boyards, contre lesquels il doit se defendre 
constamment, ont tout a gagner de cette situation, qui leur fournit des 
terres st de la main d'oeuvre a bon marche. D'autre part, 
l'appauvrissement des rayas vide las d8UX tresors, celui du prince et 
celui du sultan, et mecontente le ma1tre de Constantinople. 11 s'ensuit 
une concurrence entre la pression fiscale et les abus des prâteurs 
juifs. Les conditions generales de la crise economique de la fin du 
siecle accentue l'une et les autres. Le conflit entre le prince et les 
Juifs est d'autant plus intense qu'il est direct, car ceux-ci sont 
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aussi sas creanciers ou ceux de son predecesseur, ce qui revient au 
mâme. Tant que ces "hâtes du prince" ont limite leur activite au grand 
commerce, ils n•~nt gâne qu'une categorie de contribuables, les 
marchands i,îdigenes; ~l'..Js tard ils se sont heurtes aux grands seigneurs 
qui ecoulaient vers les villes de Transylvanie ou de la Pologne une 
partie des produits de leur domaine. Si les Juifs se trouv.aient dans 
une posi tion plus vulnerable que les Ragusains, prâteurs a gage eux 
aussi, c' est non seulement ă cause de leur si tuation particuliere du 
point de vue religieux - car lss catholiques semblent avoir respecte 
l'interdit prononce par l'Eglise contre l'usure -, mais aussi parce que 
las marchands de Raguse etaient egalement des importateurs, tandis que 
les Juifs se specialisaient dans un commerce d'exportation et de 
transit. Lorsque Pierre le Boiteux, prince faible, defendit aux Juifs 
de vendre du betail en Pologne, il a dO se soumettre aux exigences des 
grands boyards, car ceux-ci trouvaient leur profit dans ce renforcement 
d 'une interdiction qui les touchai t moi ns que leurs concurents. Mais 
les boyards ne disposaient pas de capitaux, la masse de metal precieux 
possedee par eux etant accumulee sous forme de joyaux qu'il n'etait que 
trop facile da mettre en gage. Sous l 'effet des mesures restrictives 
reclamees par la Porte pour preserver son propre monopole commercial, 
les Juifs ont ete reduits a n'âtre que les agents du systeme 

1d' axploi tation ottoma, ou se sont tournes vers l' usure, ce . qui a eu 
biantât pour consequence l 'aggravation de leurs rapports avec 
l'ensambla de la population des principautes roumaines, aboutissant a 
la reaction sanglante da 1593, an Valachie et en Moldavie a la fois. 

Quoiqu'on puisse penser des conclusions de ce rapide apercu, trop 
simples, trop logiques pour âtre tres procha de la realite, car 11 faut 
tout le temps supposer, sous l'enchevâtrement des dispositions 
juridiques contradictoires, un effort continue! d'ajustement aux 
necessites de chaque classe ou groupe social, il n'en demeure pas moins 
certain que le râle des Jui fs dans la vie economique de l' Europe 
Centrale et du Sud-Est meri terai t une connaissance plus approfondie. 
Sans les preuves documentaires pour les etayer et preciser, les schemas 
d'historiens ou sociologues trop confiants flottent. En fin da compte, 
la lecon a retenir est celle de Roland Mousnier: "Natre documantetion 
sur las mouvements de longue duree laisse echapper trop de peti ts 
evenemants repetes, indispensables pour comprendre les crises et les 
rsvol tes a repeti tion" ( 17). Il faudrait davantage de renseignements 
pour une etuda plus fouilee que nous ne pouvons qu'entrevoir" (18) • 

• 

Revenons a presant a l'epoque du premier document que nous avans 
invoque ici. En 1534, la Moldavie etait dane visitee par des marchands 
juifs dont an ne sait pas exactement s'ils etaient des Sephardim, 
exercant leur activite sur le trajet de Constantinople jusqu'a Lwow, ou 
des Ashkenazim engagss dans le commerce oriental, co1TVT1e l'indiquarait 
l'allusion citee ci-dessus aux taxes et aux impâts qu'ils payaient en 
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Pologne. Toujours est-11 que par leur intermediaire des inforrnations 
sur les pays roumains etaient courarnment transmises dans l'Empire 
ottoman. On peut er, voir une preuve dans la relation de la campagne de 
1538 contre la Moldavie par un chroniqueur juif de Salonique. 11 s'agit 
d' un petit livre inti tule "Extramos y grandezas de Constantinople. 
compuesto por Rabi Moysen Almosnino, Hebreo. traducido por Iacob 
Causino, vassalo de Su Magestad Catolica. interprete suava, y lengua en 
las placas de Oran" (Madrid, 1638) dâdie au ministre alors tout 
puissant. Olivares. 

La texte, qu'un juif du Maroc a traduit au moment ou. an Espagne 
aussi. une riche littârature sur les Turcs se developpa. est bian date; 
1 'auteur a achave son livre le 24 avril 1567. Celui-ci. Morse ben 
Baruch Almosnino (vers 1500 - vers 1580 ?). ayant acrit pour Jose Nasi 
un ouvraga au titre interessant. "Regimiento de la vida" fut egalement 
le traductaur. an 1553, du traitâ d'astronomie de Juan de Sacrobosco, 
"Sphaera Mundi" (an hâbreu, "Beth Elohim") (19). Sa chronique commence 
par une description de la ville de Salonique, dont il vente 
l' antiqui te, avec des details sur le climat, la vie quotidienne des 
habitants. des donnees economiquas. des notes suggestives sur les 
moeurs. Dans un desordre pittoresque, il evoque tant d'aspects 
habituellement negliges par les narrateurs plus conventionnels que nous 
croyons voir cette cite greco-juive, avec ses femmes, sas mendiants, 
ses maisons, ses aubergas du bord de la mer ou l'on trouve du bon vin 
et du poisson fri t, ses autres p laisirs panni lesque ls 11 n 'a garde 
d'oublier la conversation. 

Ecrivant sous le regne de Selim II, il compte dix sultans jusqu'a 
celui-ci, contrairement a l'opinion de Joseph Cohen, "moderno 
historiador hebreo", qu'il critique, en s'appuyant sur des sources 
turquas. C' est ainsi qu' i 1 a ete amene a consul ter "la cronica real 
(que llaman Tarix Otoman)". peut-âtre la chronique de Rustem Pacha, 
"Tarih al-i Osman", sinon celle de Mehmed Neşri qui porte le mâme 
titre. Salon Morse Almosnino. cet ouvrage etait "un brave compendio de 
las que fueron, en letra y lingua turquesca. desde el primar Otomano 
hasta acta, que todos las hombres peritos desta nacion la tie en por 
muy verdadero" (20). 11 parait cependant qu'il n'a pas eu recours a 
cette chronique que pour l'histoire des premiers sultans. ce qui 
conviendrait au cas de Neşri, dont le recit s'arrete en 1520, data de 
sa mort. Les inforrnations concernant la campagne de So liman II en 
Moldavie, sommaires cornme alles sont, proviendraient d 'una autre sourca 
ou seraiant tout simplement l'echo de ce qu'on racontait encore a ce 
sujet trente ans apres, dans une des grandes villes de province de 
l'Empira ottoman. 

Vaiei dane ce texte: "La sexta guarra que dia, fus contra el Rei 
de Bogdan, qua aviendo le negado la obediencia y dexado de pagar el 
tributo que dabia, pareciandole poder resister a su absoluto poder, 
visto por el gran Sanor esta rebelion y sobervia, se pusa sobre el con 
su exercita, acompanado de las mayores y mas poderoscos de su Reino, y 
a fuerca da annas sugeto aquel Reino mas delo que era; de forma qua en 
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, ningun tiempo tiendria anima para sacudir el yugo, come aora lo 
intenta; y aunque pudiera castigar a este Rei acobandole de todo punto, 
sin dexar del rnemoriA, 11scmdo de su acostumbrada piedad, no lo hizo, ni 
saqueo la tierra, de ~~nde sacara buan tesoro, contentandose con solo 
el tributo que se le debe" (21). 

On voit qu'il n'y a ici aucun rensaignement supplementaire par 
rapport aux relations des chroniqueurs ottomans. Tout au plus peut-on 
remarquer que ce que Moise Almosnino dit ă propos de la sujetion, pire 
qu'auparavant, a laquelle la Moldavie fut reduite en 1538 est plus 
juste que le solennel eloge de Soliman, pour ses "bondad, virdud y 
buenos propositos". Un effet de sa bonte serait la decision du sultan 
de ne pas mettre le pays au pillege et de se contenter avec le tribut, 
mais las sources contemporaines parlent du tresar qui aurait ete saisi 
par Ies Turcs ă cette occasion. 

D'autres pages donnent, ă propos de _Jose Nasi, le duc juif de 
l'Archipel, une description de Delas et d'Andros, avec une mention du 
temple d'Apollon, dont on garde ancore le souvenir dans la premiere de 
ces iles (22). Enfin, on retiendra, pour son interet inattendu, le 
dialogue que l 'auteur aurai t eu vers 1560 avec le mufti "en algunos 
puntos de Filosofia", prouvant que certai ns Turcs avaient alors uns 
connaissance tres sure des ecrits d'Aristote et de Galien (23). 

Ayant vu dans quelles conditions economiques les premieres 
communautes juivesont pris pied en Moldavie et en Valachie, nous avans 

; pu constater que l 'attitude des Jui fs de l' Empire ottoman ă l' egard des 
' Roumains stai t a peu pres celle des Turcs qui avaient favori se leur 

installation, peu enclins ăla sympathie envers les habitants d'un pays 
conquis. Un autre document, moins laconique, va a presant eclairer les 
sentiments inspires par les Juifs aux chretiens vivant sous, la 
domination ottomane. L'espace d'un siecle separe ce texte de ceux que 
nous venons d'examiner, mais pen~ant ce temps le conflit ne s'etait pas 
apaise, quoique, pour mieux resister a l' agression, les structures 
sociales et mentales s'etaient assouplies. 

Venons dane a l' histoire de la Juive .Marcada. Le texte grec de 
cette ballade rimee a ete plusieurs fois imprima, sous le titre 
"Histoire de la Juive Marcada, furtivement enlevee, le 15 du mois de 
juillet de l'annee 1667, a ses. parents qui demeuraient a 
Constantinople, dans le quartier du Fanar, par une jeune Albanais nomme 
□imos, qui se rendi t ensui te en Hongro-Valachie, ou le prince de ce 
pays le combla d'honneurs et lui fit epouser cette jeune fille". Apres 
la prmeiere edition, a Venise en 1668, 11 yen a eu quatre, connues par 
Emile Legrand (1683, 1803, 1858, 1863) et ancore une cinquieme, citea 
par Nicolae Iorga ( 1869), toutes parues egalement a Venise. Emile 
Legrand a publie cette version, l'accompagnant de sa traduction 
franc;:aise, dans son "Recueil de poemes historiques en grec vulgaire 
relati fs a la Turquie et aux Principautes Danubiennes" (Paris, 1877). 
Sans utiliser cette edit ion cri tique, Nicolae Io'rga a reproduit 1 SO 
vers, sur les 772 de la rsdaction complete, en resumant le resta, avec 
un bref commentaire ( 24). Beaucoup plus tard, une publication d 'A. 
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Galante a revela l' existence d' une vers ion armenienne contemporaine, 
traduite an francais par B. Nichanyan, "libraire a Istanbul et, an meme 
temps, historien" (25), Malheureusement, cet editeur n'a connu ni 
Legrand, ni Iorga, et ~e s'est pas soucie du rapport entre le texte 
grec et le texte armsnien. 

Le texte publie par Galante etant le moins connu, c' est lui que 
nous allons sui vre pour condenser - rapidement les faits racontes. Il 
debuta ainsi: "Dans la ville d'Istanbul, une fille juive habitait pres 
de la porte du Phanar ••. C'est lă, ă la porte, que vendait du pain un 
Albanais robuste, de foi grecque". Ce lui-ci, le j eune □imos,, tombe 
amoureux de cette Dalila qui, "elle aussi, brOlait d'amour pour le 
heros grec". La mere de la jeune fille propose a □imos de se convertir 
au judaisme. " □imos repondit: ma bien aimee, qui, depuis toujours, a 
oui dire qu' un chretien est devenu j ui f et qu' i 1 echangea la lumi ere 
contre les tenebres?" A son taur, il demande dane ă son amie 
d 'embrasser la r·eligion · chretienne. Elle lui repond: "Tu dis des 
choses, des paro1es merveilleuses, mais moi, l'egaree, corrment 
oserais-je accomplir jamais cette grande oeuvre? Les Juifs me tueront 
sans pitie et ta part de vie, ils te l' âteront". □imos l' engage alors 
de s 'enfuir avec lui "dans son beau pays". Quelques vers touchants 
rendent vraisemblab1e la scene pu le. jeune homme, tout en contant 
fleurette ă sa belle, la prepara a la .conversion: "Assis câte a câte, 
ils se mettaient a table, faisant le signe de la croix sur leur visage 
et, serieusement ou quelquefois en riant, Oimo louait fort la loi du 
Christ~. Cependant, "les parents de Dimo, habitant le pays des 
Valaques, dont quelques-uns etaient Ies grands du pays, lui ecrivirent: 
En vain tu restes lă, ccimme un etranger dans le pays des Turcs •. 
O' autres viennent chez nous et s 'amusent, passant bien leur temps an 
paix et en repos et prennent part tous les jours a natre bien-âtre, 
tandis que tu deviens pour nous un etranger". Ce message jette Oimo 
dans une cruelle perplexite. Le poete decrit ainsi son trouble: 
"Corrment partir, moi esclave, quand man coeur s' attache a la fille 
juive? San amour me brOle, epuise man §me, le malheur m'a pris, 11 n'y 
a pas d'issue". Le heros ecrit alors a ses freres, "de fort noble 
race", auxquels il expose sa situation ("mes habits sont·sales et faits 
en 'aba' et je mange du pain comme si l 'on me bat tai t"), pour laur 
demander conseil: "Comment pourrais-j e la chasser de moi? Commerit 
pourrais- j e ne plus la voir? Comment oublierais- j e son grand amour? 
Amour qu 'an ne peut dire ni raconter". Et le poete reprend: "Cette 
lettre arriva an toute vitesse, en Valachie, au frere de Dimo, qui se 
trouvai t la". Ici il y a une lacune dans le texte, mais la reponse du 
frere devai t âtre encourageante, car Ies amoureux "se mirent en route. 
sur des chevaux qui valent et, dans quelques jours, ils passerent le 
Danube. Ils passerent les limites du pays des Turcs et arriverent 
rapidement chez les chretiens, devant le Baron, qui fut leur parrain. 
On la baptisa vite, avec une grande pompe, an les maria glorieusement, 
et on combla de cadeaux l'epoux et l'epouse". 
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La moitie suivante, distincte, raconte longuemant le scandale 
produit dans la communaute juive de Constantinople, On charche les 
fuyards partout, cn fnuillant les maisons recques du Phanar. Les 
hretiens (du11c pas seu:.c.ment les Grecs) "se mirent a outrager la nation 
juiva", ils composant des chansons satiriques sur "la fille du 
Tchifout" (Juif) qui a ete enlevee par "l'Arnaout" (Albanais). Cas 
chansons se repandent par la ville, "dans les rues at les 
places ••• patits et grands elevaient leur voix ••• les plaisanterias 
ramplissaient les rues, an ecrivit des poemes sur la haut fait de Oimo, 
sur son brava coeur et sur l'amour de la fille", 

En contrepoint avec ces sarcasmes, les lamentations de la mere 
sont d 'une beaute singulierement emouvante: "On a pris de ma main ma 
fille cherie. Dna laisse sans enfant sa mere eploree. Dna coupe de 
son arbre le fruit vert. Dna change ma lumiere en obscurite •.. Je n'en 
ai aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Je brOle, je souffre dans feu 
et flamma, je brule, je me desseche pour l'amour de ma fille. San pere 
qui est a l 'etranger, en Egypte, quand il apprendra le fait que lui 
dirais-je?" Ici saulement, la vraie poesie est attainte, Cette 
complainte s 'achev_e par des maledictions adressees au seducteur: "Que 
las pleurs de ta mere na tarissent point ••. Il faut te passer des fers 
au cou, t'attacher des cha1nes aux pieds comme a un criminal, mauvais 
Bosniqaue, horrvne de Dobroudja, incirconcis pecheur, cruel Albanais!", 

La mere va se jeter aux pieds du sultan d'Adrianople, elle reclame 
justice au ka!makam, mais celui-ci exige des temoins musulmans, car le 
temoignaga des Juifs, "lesquels ont ete et seront toujours des 
partisans", n'est pas considere valable par las juges turcs. Les 
marchands grecs, accuses de complicite avec Dimo, sont reconnus 
innocents, la mere meurt de douleur, les Juifs sont accables de hanta. 
Telle est l'histoire, dont la conclusion eloquente tient dans ces trois 
vers: 

"Pour vous âtre utile, je me suis donne de la peine, 
Et j'ai acrit un poeme gai pour les festins, 
Rejoui je serai si vous ne m'oubliez pas". 

Celui qui damande ainsi la bienveillance de ses auditeurs (non des 
lacteurs, car la ballade stai t eviderrvnent faite pour âtre reci tee), 
l'auteur ne cache pas son nom. C'est Eremiya Tchelebi Kumurdjian 
(1639-1695), un Armenien d'Istanbul et un "professionel" de catte sorte 
de poesia, car il fait allusion a une aut re chanson qu' il aurait ecri te 
"contra le vil anti-prophete", A. Galante avu la justement une preuve 
que les evenements racontes ici seraient a placer peu apres 1666, date 

··de l 'episode du pseudo-Messie juif Sabbatai Sevi. Dr, nous savons 
qu'ils se passerent tras exactement en juillet 1667, ainsi qu'il 
ressort du titre de la versi_on grecque. Cette dernierene serai t-elle 
qu'une traduction? 

Il y a certaines differences entre celle-ci et le texte armenien, 
des passages qu 'an pourrai t cro,ire aj outes, car ils ne se trouvent pas 
dans la version armenienne (prologue, description de la beaute de 
Marcada, dialogue de □imos avec son cousin Ghinis, discours du haham a 
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la synagogue. recit des peripeties des fuyards et des Turcs. envoyes a 
leur poursuite. chanson d'amour de □imos. details sur l'accueil des 
deux j eunes gens a Bucarec;t). Dans le texte grec an li t: "les Armeniens 
et les Grecs se moquaiL..r,t d'eux" (vers 133), "Turcs. Grecs et Armeniens 
se moquerent de nous" (vers 423). 11 tous les Grecs et les Albanais se 
moquent de nous" (vers 453). mais Kamurdjian lui-mâme avoue qu'il 
ecri vi t sa chanson lorsque deja existaient d I autres ballades inspirees 
par l I exploit de □imos; le poeme imprima en 1668 devai t âtre acheve 
depuis un certain temps. Il est probable que la chanson armenienne et 
une premiere forme de la ballade grecque sont des creations jumelles et 
qu I i 1 y a eu de l 'une a l' aut re inf luence reciproque. comme i 1 etai t 
natural dans le milieu cosmopolite d'Istanbul. 

La rădaction grecque que nous connaissons a ete revue et augmentee 
avant l I impression par le scribe, qui prie le Christ: "acordez-moi la 
lumiere et l'intelligence. donne de la force a mes mains. donnez-moi de 
la bonne humeur. afin que, moi qui suis votre serviteur je puisse 
acrire un poeme rime et rendre partout fameuse la Juive MMarcada" etc. 
D'ailleurs. Legrand a deja observe que ce debut rappelle celui de 
l I Histoire de Tagiapiera. L I avertissement aux lecteurs a ete aussi 
ajoute. avec les louanges qu'il accorde aux "historiens et aux 
typographes". De toute evidence. l'auteur grec connait mieux la 
Valachie. Il cite le nom roumain que Marcada a rei;u au baptâme 
(Zamfira). a Bucarest il signale exactement "le monastere dit du Prince 
Mi chel 11 

( Mihai-Voda). il designe la cour du prince d I un mat roumain 
("curte"). enfin il donne le nom du prince lui-mâme. Caradja 
(Karatsia). Cela a surpris. car c'est Radu Leon qui regnait en 1667 
(26). Cette fois c'est probablement la version armenienne qui est dans 
le vrai. car il n'est pas question de prince. mais d'un baron. dane 
l I un des 11 grands du pays 11

• qui serai t alors un membre de la famille 
Caradja, peut-âtre Constantin. grand "postelnic" de Valachie en 
1662-1663. Il y a aussi dans le texte grec des saillies dirigees contre 
les Turcs qui. natural lement, ne se trouvent pas dans la satire de 
Kumurdjian. Celui-ci, ecrivant a Constantinople, n'eOt pas ase ecrire 
que "le Turc se fait facilement le vengeur de chacun. pourvu qu'on lui 
remplisse les mains d 1 or 11 (vers 477-478). De mâme. l'auteur grec 
raconte malicieusement la mesaventure des bostandjis qui se font voler 
leurs chevaux et leurs armes, devant ensui te rentrer en pi teux stat. 
□ 'ou natre supposition que ce poeme imprime a Venise a ete ecrit soit 
dans cette ville mâme. soit en Valachie. 

Ceci nous amene a considerer la question de la premiere edition de 
l' histoire de Marcada. En s I appuyant sur le temoignage d I Alexander 
Helladius. Nicolae Iorga avait lance l' hypothese que ce livre aurait 
ete imprima a Bucarest entre 1667 et 1672 (27). Helladius .• qui avait 
sejourne a Bucarest en 1713 et qui publia l'annee suivante son "Statum 
praesens Ecclesiae Graecae". affirmai t seulement que l' Histoire de 
Marcada d I abord. ensui te le poeme de Stavrinos sur les Exploi ts de 
Michel le Brave avaient ete publies sous les auspices de Şerban 

Cantacuzene. prince de Valachie de 1678 a 1688. ou de son pere! Ce 
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dernier, Constantin Cantacuzene, stant mort depuis 1663, il etait 
absolument impossible de lui attribuer un râle dans l' introC: .. iction de 
la typogr.=mhie gl'.'ecqua en Valachie. Iorga a dane interprete 
l 'indication de He lladius dans un sens un peu di fferent: en 1667, 
Şerban aurai t fait imprimer les deux brochures a Bucarest avec des 
caracteres grecs envoyss de Venise par son frere Constantin. 

Qu'il en soit ainsi, rien ne l'a encore prouve. Par contre, 
Legrand avait retrouve deux sditions de l'Histoire de Marcada, parues a 
Venise "con licenza dei superiori", en 166B (certainement, la premiere) 
et en 16B3. Quant aux exploits de Michel le Brave, il en existe aussi 
uns edition vsnitienne de ~6B3, qui contient egalement les vers 
historiques et parenetiques de Matt hi eu des Myres. A l 'origine, css 
"conseils" etaient destines au prince Alexandre Iliaş (1616-161B). A la 
reimpression, ils pouvaient servir ancore "ad usum Serbani Boebodae". 
Helladius le dit; dane, l'edition qu'il a vue avait ste publise sous le 
regne de Serban. Ainsi, ce serait un argument pour fixer en 1683 le 
moment ou, Şerban etant sur le trâne de Valachie, les deux livres sont 
sortis, l'un apres l'autre, des presses venitiennes. 

Ajoutons que le sens antiottoman tras prononcs de l 'oeuvre de 
Stavrinos, son admiration pour un prince roumain qui avait ete le plus 
redoutable des rebelles contre la Porte, rendaient impossible a cette 
epoque une edition a Bucarest. A Venise, elle devait etre d' autant 
mieux accueillie que les nouvelles du Siege de Vienne, arrivant en mâme 
temps, avaient crea un stat d'esprit favorable a la guerre contre les 
Turcs. 

Seulement, pour compliquer ancore ce puzzle bibliographique, an 
signale (28) une edition des Exploi ts de Michel le Brave, publiee a 
Venise en 1668, dane en meme temps que l 'Histoire de Marcaa, ce qui 
rendrait raison a Helladius; Şerban Cantacuzene ne rsgnait pas ancore, 
mâme dans ces conditions, son râle dans l'affaire n'est pas a exclure. 
Si l'on doit abandonner l'idee de l'existence d'une typographie grecque 
a Bucarest avant 1690, la certitude n'en est pas moins acquise que 
l'idee de publier a Venise les deux livres est venue de Valachie. Ceci, 
pour les raisons suggsrees par Iorga lui-meme: l' strai te association 
entre la famille Cantacuzene et le culte de Michel le Brave, lequel 
etait aussi un heros tres populaire aupres des Grecs, · ainsi que le 
caractere sensationnel des faits racontes dans la seconda brochure et 
qui venaient de se passer a Bucarest. 

L'un des personnages associes a la publication du poeme de 
Stavrinos, Panos Pepano, qui se chargea des frais d'impression, n'etait 
pas un marchand, comme an l'a cru parfois, mais un pretre originaire de 
Pogoniani, en Epire, qui avait ste l'ami de Matthieu des Myres, son 
compatriote. Matthieu stait mort en Valachie en 1624. Pour l'avoir 
connu, Panos Pepano devait âtre un vieillard en 1667, lorsqu'il vivait 
a Venise, recevant dans sa maison le jeune Constantin Cantacuzene qui 
stait venu studier a Padou. En 1631, 1646 et 1651, an le trouve encore 
en Valachie. Apres s'etre etabli a Venise, la preface qui precede les 
Exploi ts de Mi chel le Brave as sure qu 'i 1 "n' a cessse d 'entretenir une 
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ardente affection pour l' illustre Valachie" et qu' il "a desire lui 
donnar un gage de bon souvenir" (29), Un autre Panos Pepano, son fils. 
est mantionne cornrne so~ heritier dans un document du 17 novembre 1671; 
dane. a cette date. il etait deja mort (30). C'est la preuve que la 
preface. reproduite ensuite sans changements en 1672, 1683, etc •• a ete 
serite en 1668, pour cette edition dont l 'existence, supposee par 
Iorga. n'avait eta admise par Legrand qu'avec une "confiance limitee" 
(31). 

Les freres du premier Panos se nommaient Ghinea et Dona. tous las 
deux marchands. Le second fut en 1661 le fondateur du monastere de 
Codreni-Marculeşti, sur les bords de la Mostiştea, pres de Bucarest. ou 
sa pierre tombale, avec une belle epitaphe grecque. existe ancore au 
milieu des ruines (32). Lars de sa mort. en 1667, Constantin 
Cantacuzene. son ami. fit la traduction de son testament du grec en 
roumain (33). Le docteur Demetrio Pepano. qui ecrivait des vers latins 
en 1674, a Constantinople, serait le fils de Dona (34). Şerban 

Cantacuzene, ayant epouse la fille d'un autre marchand vlaque d'Epire. 
Rusta Ghinis, etait peut-etre leur parent (35), 

On le voit. cette famille possedait la confiance des Cantacuzenes, 
et, par son origine, devait s'interesser a l'aventure de □imos, lequel 
est considere tantât comme Albanais, tantât comme Grec (cf. vers 467, 
487. 528). "un vaillant pallikare" (vers 735). Dans la ballade, 11 est 
fait mention d'un cousin de □imos, "originaire du meme village que lui" 
(vers 232), qui s'appelait Ghinis. Ce que nous ~avans sur la position 
de ses parents en Valachie ne contredit pas una relation de paranta 
entre les Pepano et le jeune boulanger du Phanar. 

Qu'en est-11 de l'auteur de la redaction grecque de l'Histoire de 
Marcada? S'il faut avancer un nom, celui du hieromoine Neophyte semble 
tres acceptable. Il signe la preface ajoutee par l'editeur des Exploits 
de Michel le Brave, il y donne les preuves d' une connaissance de la 
langue roumaine et de la Valachie qui suppose une experience 
personnelle du pays. Surtout. il est certainement. quoiqu' on ne s' en 
soit pas apercu jusqu'a presant. l'auteur d'une farce en vers grecs. 
l'Ecurie, acrite a Bucarest en 1692 (36). 

Ce que la coexistence entre chretiens et Juifs pouvait etre dans 
las grandes villes du Sud-Est european (Bucarest, Salonique, 
Constantinople notamment), des textes comme l 'Histoire de Marcada, 
melheureusement trop rares, nous le disent durement. A las lire, on 
mesure les rancoeurs, l'envie ou le mepris qui viennent de vivre porte 
ă porte, Pour l' histoire des atti tudes mentales, un tel materiau est 
d'un axtraordinaire interet. En soi, par son contenu, et aussi par sa 
popularite ( le nombre d' editions), qui atteste que c 'est bien ce que 
les lecteurs attendaient. Cette societe ou les prejuges religieux sont 
ancore tres forts se plait a imaginar le Juif dans una postura 
grotesqua, Mais elle n'en est pas moins capable de compassion. Elle est 
surtout sensible ă l' appel de l 'amour partage et courtois qui, ă 
l'occasion, peut transgresser l'interdiction du rapt, defier l'autorite 
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la religion, pourvu que finalement an se reconcilia avec la morale de 
1 'Eglise. C' est dire que 1' assimilation par le bapteme et le mariage 
n' est pas reprouvee. Cette voie resta toujours cuverte mais. en ce 
temps et en ce lieu, P]le est trop rarement prise pour qu'on puisse la 
considerer normale. Le retentissement de l'aventure de Marcada montra 
bien son caractere exceptionnel. 

Qu 'an se rappel le la scene finale: "On dres sa dehors une tres 
grande table ou dinerent les boyards. et dans le palais. una aut re 
table ou prirent place la princesse et les femmes des boyards; an 
mangea et an s'arnusa jusqu'au soir, avec des chansons et des 
divertissements". Les coutumes sont restees rustiques. Sous la pompe 
princiare, c'est un peu la noce au village. Ainsi, ce mariage qui 
consacre 1' adopt ion de 1 'etrangere est 1 'occasion de ces fetes dont 
l'imagination populaire garde une profonde nostalgie. 

On veut bien que ce soit, pour l'heureux couple, le dernier mat de 
l'histoire. Mais c'est ancore dimanche; le lendemain de la fete, la vie 
de tous les jours recommence et elle est moins joyeuse. Les 
ressentiments humains sont tenaces et la justification qu'ils trouvent 
importe peu: en l'ocurrence, le pretexte religieux ne s'y prâte que 
trop bien. 

Un specialiste du folklore reconnattrait dans l'Histoire de 
Marcada tant de cliches qu'il pourrait soupconner un scenario fabrique 
de toutes pieces. Les Jui fs allies aux Turcs c' est un cri d 'alarme 
commun a toute la chretiente du XVI-e siecle. plus strident dans Le 
Juif de Malte de Marlowe qu'ailleurs. Les lamentations de la mere de 
Marcada rappellent celles de Shylock. L'enlevement de la jeune fille, 
son baptâme et son mariage sont partout au centre du sujet. Que les 
evenements soient. cette fois authentiques. ne fait que renforcer le 
tissu de lieux communs et de prejuges. Ce "lave story" glorifie la 
conversion mais en meme temps, an accumulant en arriere-plan les 
expressions d'aversion et de mepris pour les fideles de la synagogue, 
l'auteur est soucieux. an le devine, de detourner de tout contact avec 
eux. qui serait une souillure. Cette contradiction inherente au texte a 
du etre vâcue par les contemporains. 

Nous n'avons qu'une seule version des faits, celle qui nous est 
offerte du câte chretien. De l'autre câte. les lois, ecrites ou non. 
n'etaient pas moins strictes. Les enfreindre, c'est une desertion qui 
porte atteinte a la collectivite, que son statut social inferieur 
condamne a la solidarite. I1 y a eu affront public et. en prenant le 
parti du ravisseur. les rieurs aggravent 1 'accident; an en gardera 
longtemps le cuisant souvenir. Cet acharnement tragique, dont la 
litterature et les faits vecus ncus portent temoignage, tend a 
stabiliser !'antagonisme. Non, quoi qu'en dise son auteur. l'Histoire 
de Marcada n'est pas "un poeme gai". 

Puisqu'il faut en conclure, rappellons en quoi ces documents nous 
ont aides a comprendre l 'evolution des rapports entre les peuples et 
les religions de l'Empire ottoman. Avoir constate que l'usure a rendu 
las Juifs impopulaires n'etait qu'un faible progres au dela de 
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l'explication par l'opposition religieuse, et ce pas avait ete franchi 
depuis longtamps. 11 nous a fallu donc remonter aux causes premieres, 
donc voir les ccn~itions dans lesquelles il y a eu implantation 
economique. ·La encor8, une erreur a eviter; si la conquâte ottomane a 
favorise les affaires des marchands j ui fs, proteges par le sultan et 
plus tard par les princes roumains mâme, qui leur empruntaient de 
l'argent comptant, ce n'est pas elle qui lesa introduit en Moldaive et 
en Valachie. Leur presence dans les Principautes remonte au milieu du 
XV-e siecle, elle precede le moment ou la Moldavie a ete contrainte de 
payer tribut a la Porte ( 1456) et elle est due au commerce privilegia 
entre la Pologne et la Moldavie (37). 

Si . a presant on se demande quels sentiments ont inspire aux 
temoins juifs las conflits qui opposerent au XVI-e siecle Turcs et 
Roumains, 11 n'est guere surprenant de trouver un certain attachement 
envers l'autorite ottomane qui agit lorsque cette autorite, sous la 
sauvegarde de laquelle ils ont place laur negoce, est menacee par des 
revoltes. Mais le sultan, le Grand Seigneur, est le protecteur de tous 
ses suj ets et l 'exemple considere mont re que, pour rendre las rayas 
capables de payer les impâts, il n'hesite pas a sevir contre les Juifs, 
que ceux-ci ont accuse d'âtre la cause de laur appauvrissement. Certes, 
la fiscali te seule etait suffisamment leurde. Admettons que l 'usure 
exercee par les Jui fs y ajoutait son poids (mais on a remarque que 
cette forme d 'activi te economique s 'est substituee au commerce des 
bestiaux seulement apres les restrictions dont celui-ci a ete frappe 
pour defendre le monopole ottoman). Des que las affaires privees 
portant atteinte aux inte~ts de l'Etat, dane pour assurer les entrees 
de son tresar personnel, l 'emp~reur ou le prince reagissent 
promptement. 

D'autre part, las Juifs ayant ainsi attache leur sort au maintien 
de l'ordre etabli par la conquâte, quelle pouvait bien âtre l'attitude 
des Grecs, Armeniens ou Roumains a leur egard? Qu'on ne s'en tienne pas 
a 1 'explication "politique" patriotique: 11 est notoire que, de tous 
les gouvernes de l'Empire, las seuls a n'avoir jamais la chance de 
devenir gouvernants, en pays d'Islam comme en pays chretien, ont ete 
justement les Jui fs, sauf de tres rares exceptions. Cependant, 11 leur 
est souvent arrive d 'âtre associes aux Turcs dans la haine que las 
peuples sud-est europeens portaient a leurs exploiteurs. Et an ne 
manquera pas de rapprocher cette situation a celle des Grecs, auxquels 
Slaves et Roumains reprochent leur obeissance aux ordres de la Porte 
quoiqu'on ait vu dans ls pages precedentes las querelles qui elevaient 
entre eux et las Juifs un rempart presque infranchissable. 

Alors, sachons reconnaitre la valeur des ideec populaires: elles 
ne sont precieuses que pour 1 'historien des mentali tas. Pour autant 
qu'on croie a des causes objectives, natre interrogation ne doit pas se 
detourner de l 'explicat ion economique. La penetration des relations 
capitalistes dans une societe traditionnelle est un long drame que les 
Roumains et les nations balkaniques n'avaient pas encore cesse de vivre 
au debut de natre siecle et ce qu'on peut savoir de cette epoque, bien 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



82 

plus proche de nous que celle que nous etudions peut âtre proj ate. a 
defaut d'informatons plus sOres. plus directes. sur la situation qu'on 
essaie de reconstituir. Ericore faut-11 ne pas oublier sur quelle classe 
sociale nous eclaire le temoignage des documents analyses. Ceux dont 
l'action âconomique contribue vigoureusement a accelerer la circulation 
de 1 'argent de bas en haut s' attirent d' abord le ressentiments des 
"pauvres", puis celui des "riches" qui, par conformisme, se conduisent 
et pensent comme la majorite. 

Car, en mâme temps, le dedoublement de l'historien l'oblige a 
tenir compte d 'un aut re ordre des fai ts, ceux de la conscience. 11 
tâche de comprendre les hommes, 11 conna1t laur etonnante "incapaci te 
de formular les vraies raisons autrement qu' a travers des symboles 
consacres" ( 38). I1 s' enquiert si ce que ceux- la ont cru vrai etai t 
vrai, mais 11 doit aussi accepter laur verite. En ce sens, 11 etait 
juste que natre enquâte s'arrâtat sur un texte qui. pourvu qu'on le 
lise attentivement. nous revela la force durable des prejugâs et 
l'ambiguitâ qui dissimule la realite profonde. 
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LES LIGNAGES DU MARAMUREŞ 

(Transylvanie, Roumanie) 

MIHAI POP 

Le Maramureş, la zone ethnographique situee a l'extrâme nord-ouest 
de la Roumanie, a garde d'une maniere remarquable les traits essentiels 
de son ancienne identi te, presante dans les structures sociales des 
villages, structures qui s 'expriment dans les coutumes st les 
comportements. Cette survivance des traditions locales s'explique par 
l'isolement geo-politique, le caractere peripherique de la region, mais 
aussi par le fait que, situee pres des montagnes, elle n' a pas ete 
collectivisee. Ses villages (installes a une altitude qui depasse 600 
ml ont pu par consequent conserver leur ancienne structura economique, 
les anciens confins et les proprietes foncieres familiales. 

La structura sociale des villages est aujourd'hui ancore basee sur 
une hierarchie des lignages ("neamuri"). Elle a des racines lointaines 
qui remontant aux formes d' organisation moyenâgeuses des conmunautes 
locales. On distingue une elite constituee par les lignages dont les 
membres portaient le titre de "cneaz" (chef local d'un village, au 
Moyen Age); les villages se sont groupes an de petites unites 
politiques locales dirigees hereditairement par un lignage de cneaz et 
constituant par la suite, a un niveau plus haut, une principaute 
("voivodat") du Maramureş, conduit toujours dans un systeme hereditaire 
hierarchise par quelques cnez de village. Par exemple, le lignage de 
Dragoş de Bedeu est a !'origine de la principaute de Moldavie, et celui 
de Bogdan de Cuhea intervient a la constitution definitive de la 
principaute de Moldavie. 

Les anciens titres et proprietes des lignages ont ete confirmes en 
part ie au XIV-eme siecle par les rois de Hongrie. Puis, a part ir du 
XV-eme siecle, d'autres populations, venues de l'exterieur de la 
region, ont obtenu grâce a leurs faits d'armes le droit de s'y 
installer. De cette maniere s'est constituee une petite noblesse locale 
dont certai ns lignages ont ete integres dans 1 'aristocrat ie medievale 
hongroise, conme par exemple celui des descendants de Dragoş connus 
sous le nom de Dragfy (les fils de Dragoş). 

Parmi les 76 villages cites dans les documents du XIV-eme siecle 
et qui ont conserve leur nom et leur habitat jusqu'a l'epoque 
contemporaine, 43 sont d'anciens villages diriges par des cnez ou des 
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"volvodes" (princes). S'y ajoutent au XV-e~e siecle 14 nouveaux 
villages. Dans le Maramureş medieval 70 % des villages appartenaient a 
des anciens lignages, dont les successeurs y resident encore1 et s'ils 
ne constituent point uns majorite numsrique, ils constituent au moins 
la principale categorie, celle qui determine l'identite locale. 

L'historien Radu Popa (Ţara Maramureşului 1n veacul al XIV-lea, 
Bucarest, 1970, pp. 177, 180) affirme que dans la deuxieme moitie du 
XIV-eme siecle les feodaux roumains privilegies disposent de droits 
equivalents sur le plan juridique avec la noblesse hongroise tant en ce 
qui concerne les droits peronnels que reels. 

L'evolution personnelsde la societe du Maramureş ne s'est pas 
deroulee par secousses, et Ies diplOmes royaux n' ont pas produi t de 
brusques modi fications des relations dans le cadre des organismes 
sociaux-economiques auxquels ils etaient adresses. Le cnez, devenu par 
un diplâme noble, et designe selon la terminologie hongroise par le nom 
de "nemei", a continue de vivre dans les anciennes formes 
d' organisation sociale et se lan la coutume du Pays du Maramureş. En 
vertu de ces lois, les lignages ont conerve laur place dans la 
hierarchie sociale, constituant un trait essentiel de l'identite 
villageoise. Ces lignages n'ont jamais ete soumis ou asservis, 
conservant leur statut de paysans libres. C' est peut-âtre aussi la 
consequence du fait qu'au Maramureş il n'y avait pas de grands domaines 
appartenant a des seigneurs ou a l'Eglise catholique. 

Dans la structura hierarchique actuelle du Maramureş, le prestige 
des lignages s'exprime par une serie de traits qui les particularisent 
dans las relations sociales, les coutumes, las rituels, les ceremonies. 
Par css traits les lignages affirment leurs prestige, confirme 
d'ailleurs par la situation hierarchisee de toute la region. 

L'un deces traits concerne las relations de parente. Au Maramureş 
fonctionne un systeme d'endogamie locale1 les apparentements par 
mariage se deroulent dans le cadre du village, ou dans celui de 
villages voisins dont la configuration correspond avec las anciennes 
unions politiques des villages. Si un lignage a une haute position 
hierarchique 11 noua des relations matrimoniales avec un lignage ayant 
une position similaire, m~e en depassant les limites endogamiques 
locales mais en respectant toujours les limites de l'ancien "voivodat" 
local. 

Dans les villages, les fermes appartenant a de pareils lignages se 
distinguent par de prestigieuses portes cocheres1 les eglises 
villageoises de style gothique, en bois, sont le resultat surtout des 
efforts des lignages les plus prestigieux de chaque village. Ces 
eglises ne sont pas seulement les centres spirituels des communautes 
locales mais aussi des lieux ou la hierarchie des lignages peut 
s'exprimer. Quelques-unes portant jusqu'a nas jours le nom des lignages 
qui les ont construit, ou qui etaient dominants au moment de leur 
construction. Les eglises, situees souvent sur le sommet des collines, 
sont entourees par des cimetieres ou les lignages enterrent leurs morts 
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de maniere groupee. L'ordre des tombeaux respecte la hierarchieJ 
concentres autour de l'eglise, les tombeaux des lignages las plus 
prestigieux ont leurs places bien connues, qui se transmettent par 
tradition. Li=is croix de bois des tombeaux les plus proches de l 'eglise 
indiquent le statut du lignage auquel elles a?partiennent, de meme que 
les portes cocheres le font dans le cadre du village. 

Dans les eglises en bois du Maramureş, comme d 'ailleurs dans 
toutes les eglises de rite greco-orthodoxe, las hommes asistent au 
service divin dans la partie centrale de l'eglise, le naos, tandis que 
les femnes restant dans la part ie arriere, le pronaos. Dans l' espace 
des hommes et mâine des femmes, chaque lignage a sa place, conservee par 
tradition et respectee aujourd'hui ancore. Parrni les hommes, les 
lignages les plus prestigieux occupent les premiers rangs, pres de 
l'autel. Ces places sont distribuees salon l'ordre interieur de chaque 
lignage, c'est-a-dire que les premieres places sont prises par les plus 
~ges et puis, par ordre descendant, par les hommes maries selon leur 
âge. Mais, et cette coutume aussi se conserve ancore, lors des offices 
qui se deroulent a l 'occasion des principales fetes religieuses, las 
grands-peres emmenent avec eux leurs petits-fils pour les installer la 
ou se trouve la place du lignage. Dans ce processus de sacialisation, 
on leur apprend de cette maniere le comportement ceremonial, tout en 
leur apprenant en meme temps leur place dans l'ensemble du village. 

En vertu des normes patrilineaires, le premier-ne garcon recoit au 
baptâme le prenom de son grand-pere, assurant ainsi, a câte du 
patronyme, la continuite du lignage, 

Lars des tables communes dressees dans les cimetieres a l'accasion 
de la fete des Rusalii (au mois de juin), pour conmemorer les morts, on 
trouve une installation des participants salon la hierarchie des 
lignages, hierarchie qui se retrouve lors des banquets de noce. Jusqu'a 
ces derniers temps, l 'ordre selon lequel les groupes de chanteurs de 
No~ls visitaient les fermes respectait l'ordre hierarchique. 

Les lignages du Maramureş ne sant pas consti tues par de grands 
groupes domestiques formant des unites sociales et econamiques qui 
travaillent et possedent en commun leurs terres. Le lignage n'est qu'un 
element qui structura les relations de parente, un concept qui est a la 
base de la structura hierarchique du village. Chaque lignage a la 
conscience de son identi te, conscience qui s' exprime socialement par 
l'opposition nous / eux. Dans le jeu des relations sociales, le 
prestige des lignages s' affinne et se conserve non seulement par la 
consideration qui leur est accordee par les etrangers mais aussi par le 
comportament de chacun, par ce qu'on sait (mâme au niveau des legendes) 
sur son bon ou mauvais renom. 
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LE JEUNE HOMME REPOUSSE 

Le protocole de la connaissance et des fiancailles 
dans le Salento (Pouilles, Italie) 

AURORE SAGOT-ORTEGA 

Possibilites de rencontres. 

"I ragazzi andavano d' un paese all' altro in biciclettaJ 
prima si vedevano fuori, andavano in funzione in chiesa e 
si salutavano, o quando andavano in campagna, al ritorno si 
salutavano. Quando i genitori se ne accorgevano chiedevano 
alla regazza di farlo entrare a casa; si vedevano sempre in 
presenza della mamma. F'assava massimo un mese, i genitori 
di lui venivano a trovare la famiglia di lei", 
"Les jeunes allaient d'un village a l'autre a bicyclette; 
d'abord ils se voyaient dehors, ils allaient aux offices a 
1 'eglise et ils se saluaient. ou quand ils allaient aux 
champs, au retour ils se saluaient. Quand les parents s'en 
apercevaient, ils demandaient a la jeune fille de le faire 
entrer a la maison; ils se voyaient toujours en presence de 
la mere. Passe un mois au maximum, les parents du garc;on 
venaient parler a la famille de la fille", 

Dn peut dire que les possibilites de rencontres sont, dans ces 
campagnes, limitees au village ou aux villages environnants. L'eglise, 
le travail, les champs. Des qu'un garcon commence a parler 
regulierement a une fille, il se trouve engage moralement vis-a-vis de 
celle-ci avant m&ie de lui faire une declaration orale ou de faire 
deplacer ses parents pour une demande plus off.icielle. Le fait de 
bavarder toujours avec la mâne jeune fille est un veritable engagement 
moral. 

Tres vite les parents de la jeune fille vont demander au jeune 
honme d' entrer dans la maison. ainsi les j eunes vont bavarder en 
presence de la mere, c'est-a-dire devant un temoin. La mere va offrir 
alors une chaise au jeune homme; ici intervient le sqymbole de la 
chaise, le fait de lui offrir celle-ci est un accord tacite de la part 
de la mere qui montre ainsi qu'elle accepte ce garcon. Naturellement, 
avant d'effectuer ce geste, la mere, mise au courant par sa fille et 
par ses amies, sait deja qui est le jeune homme, elle a deja effectue 
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son enquâte et lorsqu'elle lui offre la chaise pour bavarder avec sa 
fille, le jeune homme comprend qu'il est accepte comme futur gendre. 

La mere est toujours presante. En demandant a sa fille de faire 
entrer le j P1me homme chez elle, la mere peut ainsi les surveiller. Au 
dehors les rencontres sont pls difficiles a contrâler. 

Un mois apres le debut deces visites, le jeune homme va parler a 
ses parents. Ces derniers se rendent chez la jeune fille pour une 
demande officielle. A part ir de cet instant, les deux familes sont 
impliquees dans cette future union. Il est evident que chaque famille 
se sent engagee, mais seule la coutume fait que chacun est implique 
car aucun papier n'est rempli, aucun serment n'est effectue. 

Les liens des fiancailles sont ressentis fortement par les gens. 
Dans certains villages, une jeune fille qui se trouverait delaissee 
par son fiance ne pourrait plus retrouver un courtisan. 

"In certi paesi, quando una e stata fidanzata con una e si lasciano, 
nessuno la prende piQ per fidanzata, ma a Surano no." 
"Dans certains villages, quand une jeune fille a ete fiancee avec un 
jeune homme et qu'ils se quittent. plus personne ne la prend comme 
fiancee, mais a Surano non". 

Dn voit bien que l'engagement des deux jeunes et de leurs parents 
est une chose serieuse; cet engagement se fai t en trois temps: 1- le 
jeune homme et la jeune fille bavardent loin du domicile; 2- la mere 
de la jeune fille offre la chaise au jeune homme, ils bavardent en 
presence de la mere; 3- les parents du jeune homme rendent visite aux 
parents de la j eune fi lle et fond une demande officielle. Apres ces 
trois demarches, las deux jeunes gens vont âtre promis l'un a l'autre; 
de la nait une situation irreversible en cas de rupture. 

Mais, comme nous l' avo ns vu dans le temoignage, les jeunes de 
certai ns villages ne donnent pas tant d' importance aux ruptures des 
fiancailles, parfois mâme c'est la jeune fille qui prend l'initiative 
de quitter son courtisan. L'histoire ci-dessus nous montre comment une 
jeune fille peut en venir a rompre avec son engagement: 

"Due erano fidanzati. una di Vaste e l'altro di Spongano; il ragazzo 
che era un pO ciuccio andava a vedere la fidanzata. Una volta la mamma 
sua gli disse: 'Non porti un p6 di ricotta?'Lui la prese e la mise in 
tasca. La ricotta bagnO tutta la tasca del pantalone. La ragazza da 
quel giorno disse a sua madre che il fidanzato non gli piaceva piO, ma 
non glielo voleva dire. La madre dis se: 'Glielo dico io'. La mama 
dis se al ragazzo: 'Qui non c' e sedi,9 per te'. L' indomani lui arrivO 
con la sua sedia, ma la madre gli disse: 'Qui non c'e posto per te' ". 
"Deux jeunes etaient fiances, l' un etai t de Vaste et l' aut re de 
Spongano, le garcon qui etait un peu idiot allait voir sa fiancee. Une 
fois sa mere lui dit: 'Tu n' amenes pas un peu de fromage frais? ' Il 
prit le fromage et le mit dans sa poche. Le fromage mouilla toute la 
poche du pantalon. A partir de ce jour la jeune fille dit a sa mere 
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que le fiance ne lui plai sait plus, mais elle ne voulait pas le lui 
dire. La mere dit: 'Je vais le lui dire'. La mere dit au garr;:on: 'Ici 
il n 'y a pas de chaise pour toi'. Le lendemain i1 arriva avec sa 
chaise, mais la mere lui dit: 'Ici 11 n'y a pas de place pour toi' ". 

Cette histoire est interessante car elle met an jeu plusieurs 
elements: la situation geographique; la scene se passe a l'interieur; 
le fiance un peu simplet; la jeune fille decide de le laisser mais 
n' ase pas le lui dire; la decision de la mere; la tache sur le 
pantalon, le symbo le de la chaise; la confinnation de l 'idiotie du 
jeune homme; l'insistance de la mere. 

- L' histoire nous indique tout de suite ou vivant las j eunes 
amoureux, l'un a Vaste, l'autre a Spongano, deux villages voisins 
situes a 4 kilometres l'un de l'autre; corrrne nous le voyons, la 
distance a parcourir entre les deux villages est courte; ce qui pennet 
au jeune homme de se rendre chez son amie a bicyclette ou a pied. Cela 
pennet aussi aux parents de la jeune fille de connaitre la famille du 
jeune horrme, ou du moins de prendre las renseignements voulus aupres 
d'amis habitant le village du jeune horrme. 

- Le j eune homme va voir sa fiancee mais n' amene rien a celle-ci. 
sa mere lui rappelle qu' il doit apporter quelque chose a sa j eune 
fiancee. Ce jeune homme rend visite a sa fiancae mais omet de lui 
amener des petits cadeaux. Sa mere va palier a cette eourderie en lui 
rappelant la coutume d 'une part, et connaissant les dafauts de son 
fils va essayer de les combler en le conseillant. Dn ne sait si la 
famille du jeune homme a dsja fait la demande officielle mais an peut 
penser que non, et que las deux jeunes gens n'en sont qu'au debut de 
leur frequentation, la mere du j sune homme ne fai t qu' une remarque a 
son fils au sujet du presant. Si las presentations entre parents 
avaient eu lieu, la mere du jeune homme enverrait elle-mâme des 
presents a a sa future belle-fille et aux parents de celle-ci. -
Lorsque son fils part rendre visite a sa belle, elle lui demanderait 
de les saluer de sa part. L' absence de tous ces details nous mont re 
que ces deux jeunes se connaissent depuis peu et que les parents du 
jeune honrne n'ont pas encore fait la demande officiellement. 

- Apres la situation geographique, l'histoire nous mentionne que 
le garr;:on est un peu "bâte"; i1 ne faut dane pas s' attendre a des 
reactions intelligentes de sa part. On peut penser que la bâtise du 
jeune homme n'est pas enonne, le mat "ciuccio" employe an italian 
montre bien que son cas n'est pas trop grave. L'idiotie du jeune homme 
n' est pas apparente au premier abord, la j sune fi lle court isee ne 
s'est pour l'instant aperr;:ue de rien. Elle a repondu a ses sourires et 
par son attitude a fait intervenir sa mere qui a offert la chaise au 
jeune horrrne. 

Il est interessant de noter que la jeune fille va se rendre 
compte des defauts du jeune homme a l'interieur de la maison; c'est en 
presence de sa mere et dedans qu'elle va vraiment en prendre 
conscience et decid8r de la rupture. Lorsqu' elle le rencontrai t au 
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dehors, elle n' avai t pas l 'occasion de le mettre a l 'epreuve; chez 
elle, en presence du savoir et de la sagesse de sa mere elle va juger 
le jeune homme et conclure qu'elle ne doit plus le frequenter. 

- On pout penser ~ue l'etape qui consiste a offrir la chaise au 
soupirant est une etape necessaire a la decouverte de l'autre; par son 
attitude incorrecte il va provoquer la rupture. Il est preferable de 
rompre tout de suite avant que les familles se rencontrent, 
l'attirance qui rapproche les deux jeunes n'en est qu'au debut etil 
vaut mieux qu'elle cesse alors qu'elle n'est qu'embryonnaire. 

- Le plus souvent c' est le j eune homme qui decide de laisser la 
jeune fille1 dans cette histoire c'est elle qui, choquee par 
l'attitude de son soupirant, va oser dire a sa mere qu'elle ne veut 
plus le voi. Elle ne va pas jusqu 'a le lui dire elle-mâme, mais la 
mere, d'accord sur la decision de sa fille, ui propose d'intervenir. 
Toujours presante pour conseiller, proteger, guider sa fille, la mere 
va rapporter le souhait de sa fille au garcon. S'il y avait eu entente 
parfai te entre les deux j eunes, c 'est elle qui, dans · ses 
conversations, aurai t fai t comprendre au j eune homme qu 'i 1 pouvai t 
parler a ses parents et provoquer ainsi la demande officielle. 

- La fille ayant pris la decision, sa mere va transmettre le 
message de sa fille; tout est sous-jacent, l'offre de la chaise 
signi fiai t l' ac cord, son retrai t signi fi era le contrai re, a savoir 
retraction du geste premier. La presence de la mere qui pouvai t nous 
apparaitre gânante car temoin de toutes les conversations des deux 
jeunes, va jouer son râle. Intermediaire dans le cas d'une entente ou 
d'une mesentante, elle va dans le cas presant repeter ce que sa fille 
n'ose dire, elle va faire cesser les visites du jeune homme et 
realiser ainsi le souhait de celle-ci. - La decision de la jeune fille 
montre bien que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle pense 
qu'il n'est pas digne d'elle et decide la ruptura. Nous voyons bien 
que dans certains villages, les jeunes filles sont capables de prendre 
ces decisions, mâme si elles sont di fficiles a prendre et qu 'e lles 
doivent differer le message. L'important pour elles est d'obtenir le 
resultat de le decision prise. - Dans cette histoire nous voyons bien 
la soumission de cette jeune fille qui suit a la lettre la coutume de 
recevoir chez elle son soupirant en presence de sa mere, mais cette 
presence, loin d'âtre genante va se reveler utile pour communiquer sa 
decision au garcon. 

- Le jeune homme pour faire plaisir a sa mere a amene de la 
"ricotta" a la jeune fille. Normalement, il aurait dO l'envelopper 
correctement. La "ricotta" est un fromage frais, si elle n' 'st pas 
mise dans un recipient, entouree d 'un linge ou r1 'un pap ier, elle 
suinte. Le jeune horrme ne prend pas toutes ces precautions, il obeit a 
sa mere mais ne respecte pas la natura du fromage frais, le met dans 
sa poche, an ne sait pas pas bien comment; le resultat est que sa 
poche va âtre toute mouillee. Lorsqu'il arrive chez la jeune fille, il 
lui donne le fromage1 dans quel stat est ce dernier lorsque la jeune 
fille le recoit, l'histoire ne nous le precise pas, mais deux details 
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vont deplaire a la jeune fille; d'une part, le fromage recu n'est pas 
offert dans les normes, ă savoir entoure delicatement pour qu I il ne 
coule pas, car c' Ast une denree alimentai re fragile. qui doi t ~tre 
consorrmee vi'!:e; d'':lutre part, son pantalon est mouille, or on sait que 
la poche d'un pantalon est voisine du sexe et la partie mouillee peut 
induire en erreur et faire imaginar una autre origine. Ces deux 
details, venir lui rendre visi te avec un cadeau offert n I importe 
corrment et un pantalon mouille, la jeune fille ne peut les upporter. 
Elle va prendre une decision grave car elle ne veut pas d 1 ~tre 
courtisee par un jeune homme aussi inconscient. 

La jeune fille n'ose pas dire ce qu'elle pense au jeune homme. Sa 
decis ion est prise mais elle n I en donne pas les raisons exactes a sa 
mere, e lls lui dit simplement qu I i1 ne lui plait plus. La mere ne 
demande rien a sa fille, elle avu le jeune homme lors de la visite et 
en femme experte sait pourquoi sa fille reagit ainsi. Elle 
tranquillise tout de suite sa fille et lui precise qu' elle va le lui 
dire elle. - La mere ne dit pas au jeune homme 'ma fille ne veut plus 
de toi', elle le dit d'une facon plus subtile en se servant du symbole 
de la chaise. Elle lui precise 'il n'y a pas de chaise pour toi'. Dans 
cette phrase, la chaise sert d I explication, offrir ou retirer la 
chaise correspond a un accord ou a un refus que tous devraient 
comprendre. 

- Le jeune horrme ne semble pas comprendre ce que la mere de la 
jeune fille veut dire, or personne n I a le droit d I ignorer ce que. la 
chaise signifie, seuls les simplss d'esprit ns saisissent pas le 
symbolisme. Si ce jeune homme ne comprend pas, c'est qu'il est comme 
le dit l'histoire un peu "ciuccio", un peu simple d'esprit. Seul un 
garcon un peu sat peut insister comme il le fait et revenir le 
lendemain avec sa chaise. Rappelons que le garcon habite un village 
voisin, 11 parcourt dane quelques kilometres avec sa chaise, cela 
ajoute au ridicule du garcon et a un certain câte comique de la 
situation. Mais amener sa chaise ne suffit pas dans ce cas, la chaise 
en tant qu'objet n'est rien, seul le symbole qu'elle represente 
compte. En revenant avec sa chaise, il conforte la jeune fille dans sa 
decision de rompre, il ne connait aucune regla, ne respecte rien, elle 
a dane raison de ne plus vouloir• le frequenter. L'attitude du jeune 
horrme correct et intelligent aurait ete differente. Elle refuse ce 
genre de pretendant, 11 n'est pas courant des us et coutumes, il ne 
peut y avoir corrmunication entre eux. 

- La mere ne va pas abandonner la decision de sa fille. Puisqu'il 
ne sait pas communiquer par symbole, elle va lui donner des 
precisions: "Ici il n I y a pas de place pour toi". Dans cette phrase 
elle remplace la chaise par place. Dans une maison chacun a une place 
qui lui revient. Cette place est plus ou moins importante suivant 
l'importance de celui qui l'occupe. Le futur fiancs corrrnence par une 
petite place tras limitee qui est celle d'une chaise, mais ce petit 
espace i 1 le meri te peu a peu et ns l I acquiert que s I i 1 en est 
vraiment digne. - La mare aurait pu lui dire: "Ma fille ne veut plus 
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te voir". Cette phrase directe aurait blesse le garc;on, et la methode 
detournee qu'elle emploie va signifier la mâme chose. Helas, le jeune 
homrne ne comprend pas, elle va dane remplacer les termes qu 'il ne 
saisit pas par des ten1~s plus precis. 

Cette histoire illustre bien la situation de deux jeunes 
amoureux, les actes permis et interdits. Chacun doit suivre les 
consignes du groupe et ne peut les ignorer. Toute personne 
transgressant ces consignes sera penalisâe, le jeune homme sera 
delaisse par la jeune fille. Chacun doit tenir compte de son entourage 
et ne peut agir n'importe comment. Cette histoire ("racconto"), dite 
par une tisserande et qui a la premiere ecoute pourrai t para1tre 
banale, peut etre superposee aux differentes parties qui composent un 
mythe. 

- Sur le plan techno-culinaire, le jeune homme offre a la jeune 
fille · du fromage frais, un fromage peu durable, fragile, une denree 
irm,ediatement consorrvnable qui de surcroit n'est pas totalement 
egoutee. Ce cadeau semble peu indique pour une jeune fille courtisee, 
on pense plutât sucrerie, fleurs ou a un presant moins ephemere. 

- Sur le plan sociologique, disjonction des deux jeunes gens, le 
jeune horm,e ne respecte pas le systeme social connu de tous, on ne va 
pas chez sa "ragazza", la jeune fille qu'on courtise, avec las 
pantalons mouilles pres du sexe par une tache laiteuse, faite par du 
fromage blanc~ qui peut âtre prise pour un autre genre de tache. 

- Sur le plan linguistique, le jeune homme ne conna!t pas la 
signification de la chaise pour un courtisan. Il prend le mat chaise 
pour ce qu' i 1 indique dans la vie courante, or dans le cas presant 
chaise signifie âtre accepte, avoir sa place. Si la mere emploie ce 
mat c'est qu'il est connu de tous, mais le courtisan de sa fille n'en 
saisit pas le sens reel et elle est obligee d'en donner l'explication, 
elle remplace le mat chaise par place. 

- Sur le plan cultural, la jeune fille comprend tout sans 
explication, elle respecte les enseignements qui lui ont ete donnes ou 
qu 'elle a enregistres dans son milieu social. Elle ne transgresse 
rien, elle nous apparait avec una base de connaissances dont elle se 
sert constamment, on peut dire qu'elle est 'cultura'. Le jeune homme 
ne respecte rien, 11 semble ne jamais reflechir. Ses actions semblent 
âtre le resultat de son premier instinct. Il ne conna1t rien, dane ne 
respecte aucune convention, on peut dire qu'il est 'natura'. 

- Sur le plan temporal, la jeune fille ne veut plus voir le jeune 
homme mais n'ose pas le lui dire, elle delegue sa mere pour 
transmettre sa pensee. Plus âgee qu'elle, sa mere a la connaissance et 
l'experience de la vie, ce qui va lui permettre de se tirer d'affaire 
mieux qu'elle quand elle va annoncer le message desagreable au jeune 
homme. Comme la fille, la mere est aussi 'cultura', mais elle a an 
plus las annees qui jouent en sa faveur dans une situation delicate 
comme celle-ci. 
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- Sur le plan geographique, la fille est de Spongano, le jeune 
homme de Vaste, villages distante de quatre kilometres. Dn peut penser 
que l' espace q1...i sGpd1 8 les lieux de residences des deux jeunes 
correspond aux normes, on choisit quelqu'un de son village ou d'un 
village voisin, quelqu'un qui de plus n'est pas parent. Il faut dane 
que la liaison des deux jeunes remplisse simultanement plusieurs 
criteres, pas trop pres, a savoir pas lie par le sang, pas trop loin 
geographiquement pour que l 'aut re n' echappe pas a la possibili te de 
pouvoir prendre des renseignements. La mesaventure de la jeune fille 
semble nous montrer que la distance qui nous appara1t aujourd' hui 
courte devait âtre dans le passe consideree comme une distance deja 
consequente car les parents de la jeune fille et la jeune fille 
elle-mâme n'avaient obtenu aucun renseignement sur le jeune horrrne, ils 
ignoraient qu'il etait un peu simplet et dane peu frequentable. 

Richesse ds cette histoire; insistance sur la notion de 
difference des deux jeunes gens, la jeune fille qui comprend tout et 
le jeune homme qui ne conna1t rien, elle cultura, lui nature. 

Insistance sur la fonction de la chaise. 
Tout las actes du jeune homme sont negatifs, il ne merite pas la 

confiance des deux femmes etil y a ruptura. Evincement du garcon et 
mise en valeur de la jeune fille et de la femme en general par 
l'intermediaire deces deux femmes d'âge different. Toutes deux sont 
bien conscientes que le garcon n' est pas a la hauteur du râle qu' il 
devrait jouer. 

Plusieurs parallelismes permettent d'insister sur les points 
consideres importants dans le deroulement des faits: 

mere --------fille 
chaise-------place 
fromage -----tache 

L 'opposition des deux jeunes est constamment soulignee par la 
difference des situations: 

garcon 

simplet 
fromage 
nature 

fille 
+ 

normale 
chaise 
cultura 

Apres analyse, cette histoire semble correspondre a la definition 
que fait Levi-Strauss ("Apostrophes" - Antenne 2, le 4 mai 1984) du 
mythe: "Un mythe c'est uns histoire qui cherche a rendre compte a la 
fois de l'origine des choses, des âtres et du monde, du presant et de 
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l 'avenir, et qui cherche en mâme temps simultansment ă trai tar des 
problemes qui nous apparaissent aujourd' hui a la lumiere de natre 
pensee scienti fique c:::ir11ir1t:: tout a fai t heterogenes, differents las uns 
par rapport aux autres, a Ies trai ter comme si c 'etai t un seul 
probleme et qui admettait une seule repansa. Le mythe essaie de 
trouver une repansa unique a des problemes di-fferents". 

Un mois apres le commencement des visites effectuees par le jeune 
homme au domicile de la jeune fille, les parents du garcon se rendent 
chez les parents de celle-ci pour la demande officielle. Il est 
evident qu'avant cette visite, Ies parents des deux jeunes gens se sont 
renseignes aupres des parents et amis et que, uniquement si Ies 
renseignements sont bons, cette visite a lieu. 

"Se hanno tutto, possono sposarsi presto, se no, devono preparare 
tutto. Una sorella di Teresa e il suo fidanzato hanno aspetatto 12 
anni, perche erano troppo giovani, un'altra 9 ani. Prima, il ragazzo 
portava la casa e i mobili, la ragazza il corredo e la stanza da 
letto". 
"S'ils ont tout, ils peuvent se marier vite, sinon ils doivent 
preparer tout. Line soeur de Teresa et son fiancs ont attendu 12 ans 
parcequ'ils etaient trop jeunes, une autre 9 ans. Auparavant, le 
garcon amenait la maison et Ies meubles, la jeune fille le trousseau 
et la chambre a coucher". 

Comme on le voit dans ce temoignage, les jeunes ne peuvent pas se 
marier lorsqu'ils le desirent. S'ils n'ont pas tout, a savoir pour la 
jeune fille le trousseau et la chambre a coucher, pour le garcon la 
maison et les autres meubles necessaires, ils doivent terminer les 
achats. 

Se frequenter trop jeune est une autre raison d'attendre; pour se 
marier il faut attendre un âge juge raisonnable par les deux familles. 
Certains jeune essayent d'echapper a ces regles et fuient ensemble 
pour eliminer ces etapes. 

"Se non vogliono aspettare, fuggono; dovono aspettare perche non hanno 
tutto, o perche c'e un fratello e una sorella che si deve sposare 
prima, o anche perche sona troppo giovani. La famiglia in questo caso 
fa brutta figura. Tina ha fuggito con il fratello di Ada, avevano 20 
ani. Tina aveva una sorella piu grande che si doveva sposare, stavano 
preparando le carte della sorella, e facendo la casa, ma non era 
finita. Cosi l'hanno pensatu e cosi l'hanno fatta. - Aspettando il 
matrimonio stanno insieme. Prima la sposa in questo caso non si 
sposava in bianco, si sposava con un vestito normale e per punizione 
in chiesa non li mettevano davanti all'altare ma distro, ma adesso non 
si fa piu". 
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"S' ils ne veulent pas attendre. ils fuient; ils doivent attendre parce 
qu'ils n'ont pas tout ou parce qu'il y a un frere ou une soeur qui doit 
se marier avant. ou alors parce qu'ils sont trop jeunes. La famille, 
dans ce cas la, fait mauvaise figura dans le village. - Tina a fui avec 
le frere de Ada, ils avaient 20 ans; Tina avait une soeur plus âgee qui 
devait se marier. ils etaient en train de preparer las papiers de la 
soeur et ils construisaient la maison, mais elle n'etait pas finie. 
Ainsi ils l'ont pense. ainsi ils l'ont fait. - En attendant le mariage, 
ils restant ansamble. Avant. la mariee ne se mariait pas an blanc. elle 
se mariait avec una robe normale et en punition, a l'âglise. an ne las 
mettait pas devant l'autel mais derriere; maintenant cela ne se fait 
plus". 

Ce tamoignage montre bien que dans las farnilles de plusieurs 
enfants. chacun attend son taur pour se marier. En general cela se 
deroule par âge. les plus ages d'abord, les jeunes ensuite. Les 
depenses occasionnees par un mariage sont telles qu'il est impossible 
de marier deux enfants a des dates rapprochees. 

Dans le cas presant. la soeur etait presque pr~te pour le mariage, 
ils prepa:taient las papiers officiels et fabriquaient las mate las. la 
date n' etait dane pas loin. On a vu que la j sune fille amene le 
trousseau, la chambre a coucher, la chambre du premier enfant. Pandant 
qu'ils font les papiers pour le mariage. ils terminent le trousseau par 
les matelas; alors que les draps nous font penser a parure. le matelas 
fait bien penser au coucher, a l'union. Il para1t normal que ce soit le 
dernier travail qui clOture le trousseau puisque le lit servira a la 
fin de la journee au mariage. 

Quand las jeunes fuient ensemble. ils precipitant toutes les 
dates.On peut notar que. malgre la position delicate dans laquelle se 
trouvent les familles. la coutume est de laisser les deux jeunes gens 
ansamble jusqu'a laur mariage. En general ils vivant. an attendant. 
chez les parents du garcon ou chez des amis, jamais chez la jeune 
fille. 

"Quando ritornano, vanno sempre dalla farniglia di lui. pai dalla 
famiglia di lei. I genitori la sgridata la fanno sempre. alcune mamme 
danno anche gli schiaffi • Un mese fa una ragazza e fugi ta con un 
ragazzo di Spongano. la ragazza ha 16anni". 
"Quand ils reviennent. ils vont toujours chez le garcon. apres chez la 
fil le. Les parents les reprimandent, i ls le font touj curs. 11 y a 
quelques meres qui donnent m~me des gifles. Il y a un mois una fille a 
fui avec un garcon de Spongano, elle a 16 ans". 

Au retour. ils vont d'abord chez le jeune homme et souvent ce sont 
les parents du jeune homme qui vont intervenir pour calmar les parents 
de la jeune fille. Naturellement, las familles reprimandent les jeunes 
gens, mais tout cela est fonction de la situation des deux familles. Il 
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est clair que ces fugues accelerent les preparatifs de la noce, font 
dane sauter certaines etapes et eliminent ainsi certains frais. Tout 
ceci est biPn sOr tacitR et vu d'un oeil non defavorable dans certaines 
familles. 

Il est difficile de deceler si les jeunes sont conscients. 
lorsqu'ils fuient. de l'economie realisee par les parents;il est plus 
probable qu' ils desirent accelerer ce lent processus pour âtre plus 
vite ensemble. La fuite, l'attente. reposent sur des donnees 
economiques. On attend son taur car chaque mariage represente un lourd 
investissement. On attend son taur ou an fuit pour accelerer le 
processus et sauter des etapes, 

Avant. la punition des jeunes qui fuyaient. etait double: 1) Par 
le groupe familial car, lorsqu'ils revenaient, ils recevaient la 
reprimande des deux familles, a laquelle s'ajoutait la punition de ne 
pas avo ir droi t a la robe blanche le jour du mariage. Le blanc est 
symbole de purete, de virginite; en fuyant avec son futur mari, la 
jeune fille ne meri te plus ce vâtement destine aux j eunes filles 
obeissantes qui attendent sagement la decision des parents qui seuls 
peuvent fixer la date du gtand jour. 2) Par l'eglise qui, en mariant 
las jeunes derriere l'autel, rappelait a tous publiquement que ces deux 
jeunes gens n'avaient pas suivi le bon chemin. L'eglise ne peut refuser 
d'unir deux jeunes gens mais la punition etait grande devant tous les 
invites temoins de leur faute. 

Pandant la periode des fiarn;ailles les deux familles accelerent 
les preparatifs. La famille de la jeune fille termine l 'achat ou la 
confection des derniers elements du trousseau, achete les meubles des 
deux chambres, la chambre matrimoniale et la chambre du premier enfant; 
la famille du garcon finit la maison des futurs epoux, achete les 
meubles de la cuisine et tout ce qui est necessaire pour la faire 
fonctionner correctement, la salle a manger et si elle en a la 
possibilite financiare, les meubles du salon. 

Apres son mariage, la jeune fille quitte sa famille pour rejoindre 
son mari. Si le fut ur epoux habite un vil lage different, e lle qui tte 
aussi son village. Autrefois, lorsque la maison n' etai t pas 
completement terminee, les jeunes maries vivaient au debut avec les 
parents du jeune homme; aujourd'hui les jeunes epoux ne vivent jamais 
avec les parents, mâme pour une periode transitoire. Oe nombreux jeunes 
gens travaillent loin de leur village dans differentes administrations; 
dans ces cas la, la jeune fille quitte apres son mariage la famille, le 
village et va habiter avec son mari pres du lieu de travail. 

N O T E • 
L'auteur a vecu en Pouilles de 1968 a 1970. Depuis 1979, debut de la 
recherche, elle effectue chaque annee des sejours a des periodes 
di fferentes de l 'annee, ce qui lui a permis de comprendre comment 
s 'integre la technique du tissage dans cette societe essentiellement 
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agricole. - Cet article s 'inscri t dans le cadre plus etendu d 'une 
presentatiori de la tAc„nique du tissage dans le Salento, au Sud des 
Pouilles. On assiste actuellement a l 'extinction progressive de cette 
technique seculaire tres vivante jusqu'a la deuxieme guerre mondiale. 
Les matiers a tisser, presents dans tous les foyers, servaient 
principalement a tisser les elements du trousseau des filles de la 
famille. L'importance de l'investissement âconomique de cette dat 
obligeait les meres prevoyantes a l'entreprendre des la naissance de la 
petite fille. Il est apparu indispensable, pour bien comprendre 
l'importance des travaux realises en cette occasion. de remonter dans 
le temps jusqu'au protocole de la connaissance et des fian9ailles des 
deux jeunes gens, car c'est a partir de ce moment la que va se profiler 
la clâture de ce lourd investissement. 
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LE LIVRE DES ROIS 

La decapitation 

PAUL H. STAHL 

Dans un ouvrage que j 'ai recenment redige pour la publicat ion 
(intitula Histoire de la decapitation), j'etudie la dâcapitation telle 
qu'elle s 'est deroulee dans le cadre de l 'empire ottoman, an Europe 
orientale et durant cinq siecles. Dans la premiere partie je decris les 
faits, dans la deuxieme j'expose leur reflet dans la litterature orale 
et laur liaison avec les coutumes; enf:.n, dans la troisieme j 'analyse 
les racines, an observant essentiellement l'antiquite europaenne et les 
pratiques de Tamerlan. Limite par le nombre de pages de la collection 
j 'ai laisse de c6te plusieurs chapitres, dont celui concernant la 
Perse, 

Si an observe ce dernier pays les exemples sont tout aussi 
abondants que dans l'empire mongol de l'Asie. dans l'empire ottoman, ou 
parmi les populations europeennes qui venaient an relation avec ce 
dernier. On retrouve en Perse des pratiques presque identiques; sans 
faire ici une analyse poussee, je ma contente de las observer dans le 
texte du deuxieme volume d'un ouvrage classique, le "Livre des Rois" de 
Firdoussi (dans la traduction et avec les corrmentaires de Jules Mohl; 
Paris, 1876, 6 val.). On peut affinner des le debut que, a part les 
to urs de crânes ( 1 ) , toutes les pratiques des Turcs ottomans sont 
decrites. 

La decapitation, un phenomene courant. 

La decapitation apparait conme un phenomene comnun, d'une extreme 
frequence. On menace courarrment de cauper la tete; un roi dit "si 
quelqu'un laissa echapper de ses levres un seul mat sur cette affaire, 
je lui trancherai la tete" (p. 208), Un autre dit. "je te pria de te 
rendre maintenant dans le pays que je t'ai donne, et de jeter dans la 
poussiere la tete de nas ennemis" (p. 279). Le hares Rustem perd son 
cheval Raksch1 "si Raksch ne se trouve plus, je trancherai la tete a 
beaucoup de grands" (p, 59), Ou ancore, "qui conque leve la main contre 
toi, ait la tete tranchee et jetee dans la poussiere" (p. 325); "si 
Dieu le tout pur nous vient en aide, je ferai rouler dans la poussiere 
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las tâtes de nas ennemis" (p. 22); "je separerai de leurs corps las 
tâtes des princes ..• je trancherai leurs tetes avec l 'epee de combat" 
( p. 47); "1' homme peut j eter dans la poussiere la tete de 1 'ennemi qui 
lui est oppose" (p. 437 J; "ils ont amene une armee avec des elephants 
et des timbales J les tâtes de Palaschan et de ses hraves ont roule 
miserablement dans la _poussiere" (p. 525). Les chevaux mâme n'y 
echappent pas: dans un combat, l'un des combattants "fit rouler dans la 
poussiere la tâte du cheval" (p. 48). Deux personnages qui luttent pour 
una Jolie fille n'arrivent a aucun ·accord, "leurs paroles devinrent si 
violentes qu 'ils allaient trancher la tete a cette lune /fille/" (p. 
157)1 la situation est d'autant plus inattendue qu'on ne coupe pas la 
tete des femmes, la menace etant citee pour mettre en lumiere !'absurde 
de la disputei la fille finit d'ailleurs par etre prise par un 
troisieme, le roi. 

On demande des tetes; le transport des tetes. 

Dn demande la tâte d'une ou de plusieurs personnes, en promettant 
une recompense ou non: "enveloppez sa tete /de Rus tem/ du lacet de la 
destruction. Quiconque l'enlevera sur le champ de bataille de sa selle 
de peau de leopard et le jettera dans la poussiere, jelui donnerai un 
royaune, le droit d' avo ir un parasol, et la main de ma fille, 11 
portera le titre de Sipehbed /commandant/; je lui confierai le pays 
d'Iran, j'eleverai sa tete jusqu'a la voOte du ciel qui tourne" (p. 
29). "Tu trouveras Faramourz et son armee, et tu m'enverras ici sa 
tete" (p. 355; voir aussi a la page 490). "Qui est-ce qui, au jour de 
la bataille, rentrera dans natre camp a toute bride, charge de la tâte 
et de l 'epee de Palanschan et nous amenant son cheval? 0 

( p. 458); ce 
dernier texte interesse par le fait qu' il demande une tâte de chef, 
pracieuse, et i::arcequ 'an ajoute a ce trophee l 'epee et le cheval. Un 
roi promet des esclaves et d' autres cadeaux "a celui qui se battra 
vaillarmient contre Bej aou et qui apportera sa tete sur le champ de 
bataille et devent les braves de l'armee" (p. 461). "Que les habitants 
payent au roi le tribut qui lui est dO, ou qu'ils apportent leurs tâtes 
devant son trâne" (pp. 463-464). la tete et le tribut signifiant la 
soumission d'une râgion a un roi. 

On menace d'envoyer la t~te de quelqu'un: "je vais te separer la 
te!te du tronc et l' envoyer au roi du monde" (p. 72); on promet 
d'envoyer une tete accompagnee d'autres trophees, "je t'apporterai sa 
tâte, sa massue et son epee" (p. 362); ou ancora, "je vais a sa 
rencontre pour lui trancher la tete ou l'amener prisonnier" (p. 512). 
Enfin, on apporte effectivement la tete: "Bijen descendit de cheval 
rapidement comme un tourbillon de poussiere, et trancha la tete de 
l'illustre heros, emmena son cheval et s'en retourna aupres de son 
pere ••• San jeune fils parut avec la tete, la cuirasse et le cheval du 
Pehlewan /brave/, et las placa devant son pere" (p. 514). 
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Des tâtes sur des piques. 

On transporte les tâtes au bout des piques ou a la main: "ne 
perdez pas un instant. plantez la tete de Guiv au bout du fer d 'une 
lance" (p. 398) 1 "chacune de leurs lances portait une tâte et chaque 
cavalier en portai t una aut re dans ses bras" (p. 206). 0n les porte_ 
aussi suspendues a la selle (p. 519). 

A part les tâtes deco lees, on fai t venir las prisonniers qu 'on 
decapita: "envoie-moi las prisonniers, car je veux leur trancher la 
tete" (p. 222). 

Monticules de cadavres. 

L'aspect du champ de bataille persan suggere les mâmes images que 
las champs de bataille europeens: "je vis un nombre incalculable de mas 
braves dont les tâtes etaient coupees et les corps jetes vilement par 
terre" (p. 206; voir aussi p. 23). Les monceaux formes par las cadavres 
empiles las uns sur las autres ne sont pas absents: les Iraniens 
"tuerent tant de Touraniens, que las monceaux de morts s 'eleverent 
jusqu'a la sphere de la lune" (p. 49)1 "las cadavres des chefs, gisant 
de toutes parts, faisaient du terrain d'un bout a l'autre una montagne" 
(p. 356); "toute la plaine fut couverte de monceaux" (p. 409). 

Les tâtes des personnages illustres. 

On se bat pour las tetes illustres ou pour ce qui symbolise la 
position sociale de cette tete, la couronne. Un prince est tue dans un 
combat: "c' etai t l 'âme de son pere et le favori de Feribourz. Sa tete 
et sa couronne roulerent dans la poussiere ••• /Ses compagnons se 
conseillent/ Si nous laissons entre las mains de l'ennemi la couronne 
de ce j eune roi. nous sero ns couverts de hanta ••• i 1 ne faut pas que 
cette couronne royale demeure au pouvoir des Turcs sur ce champ de 
bataille; car la parte de ce heros, serait une hanta plus grande que 
celles qui nous accablent deja" (pp. 543-544). 

La decollation. 

La technique de la decollation est decrite. Afin de venger la mort 
d'un prince, Siawusch, "il le jeta par terre, descendit du cheval, 
benit le nom de Siawusch. lui trancha la tete. et couvrit de sang sa 
tunique en disant, 'Vaiei las premices de la vengeance; an a seme la 
haine et l'on recueille la guerre' " (p. 353). - Rustem ordonna qu'on 
le menât dans la plaine, qu'on y envoyât las bourreaux avec una epee et 
un vase. qu'on lui liât las mains avec un lacet. qu'on le couchât par 
terra comme un mouton. qu'on lui tranchât la tâte comme on l'avait 
tranchee a Siawusch, et qu'on le laissât devorer par les vautours" (p. 
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358). A la mort de Siawusch lui-meme an le traine d 'abord par les 
cheveux jusqu'a la place choisie pour l'exăcution; le bourreau "placa 
devant Siawusch un vase d'or, lui tourna le cou comme a un mouton. lui 
separa la tete du corps qui ătait comme un cypres d'argent. et le sang 
coula dans le vase ••• /on verse ensuite le sang sur la terre/ il naquit 
de ce sang una plante a l 'endroit ou le vase fut renverse. Je vais 
maintenant te designer cette plante. c'est elle qu'on appelle sang de 
Siawusch Isang de dragon/" (p. 327). Et la fantaisie s'ajoute a la 
legende: "Un arbre vert et odorant ătait sorti de la terre qui avait bu 
le sang de Siawusch et s'elevait jusqu'aux nues. sas feuilles portaient 
l'image du roi. etil repandait un parfum de muse par amour pour lui. 
il fleurissait au mois de Oei /decembre/ comme si c'etait le printemps. 
et tous ceux qui portaient le deuil de Siawusch faisaient leurs prieres 
sous ses branches" ( p. 344) • 

Le vase qui chez les Turcs portait la tâte una fois decollee 
lorsqu'il s'agissait de personnages importants tues dans una operation 
de justice est ici recipient du sang. Le couteau special pour cauper la 
tete appara!t aussi (pour les outils de la decapitation voir aussi pp. 
156, 319. 359 et 558). 

La mort infamante. 

La mort peut etre ignominieuse. lorsque des procedes de dedain 
s 'associent a la decollation: "Il trancha la tete a Keboudeh avec son 
poignard et la suspendi t a la carde de la selle royale. la porta au 
camp et l'y jeta avec mepris; car ce n'etait ni la tete d'un honvne 
illustre, ni celle d'un brave cavalier" (p. 519). Ou ancore: "Rustem 
fit suspendre a un gibet la tete coupee et placer au-dessus las deux 
pieds du mortJ il jeta. dans sa haine, de la poussiere sur le cadavre 
et le dachira avec son poignard" (p. 359). 

Lorsque dans la vie courante le roi juge et condamne quelqu'un a 
mort par decapi tation. las bourreaux commencent "par donner un grand 
coup de poignard dans la poitrine du condamne. puis ils lui abattent la 
tâte. qu'ils poussent du pied en signe de mepris. jusqu'a la grande 
porte du palais, ou an la laisse dans la fange pour inspirer la terreur 
a ceux qui seraient tentes de 1' imi tar" ( Gaspard Drouvi l le, Voyage en 
Perse. fait en 1812 et 1813; seconda edition. Paris, 1825. tome 
premier. pp. 255-256). Dn retrouve le dedain, l'exposition de la tete 
et l'emplacement devant la porte du palais du souverain, l'utilisation 
du poignard a la place du lacet etant la principale di fference qu 'on 
observe. -

Un element revient avec insistance dans le recit, la poussiere. 
Dans plusieurs des exemples que j'ai cites an voit la tete rouler non 
pas par terre. mais dans la poussiere. L' invocation de la poussiere 
peut avoir un double sens, celui de terre et celui de situation 
miserable. Ce deuxieme sens est clair dans la description des 
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ceremonies funeraires soit dans Firdousi soit tout simplement dans les 
ouvrages qui traitent de cette question; on se jette de la poussiere 
sur la tete en signe de deuil et de tristesse. Rustem, dans un exemple 
cite plus haut, jette de la poussiere sur une tete en signe de mepris. 

Tetes venerees. 

La tete d' un mort au combat est precieuse, celle d 'un he ros ou 
d'un personnage important l'est tellement qu'on se bat pour l'acquerir 
et pour empâcher qu' elle tombe entre les mains des adversaires. Les 
parfums precieux interviennent, comme pour les cas les plus celebres 
chez les Turcs. A sa mort, le prince Firoud est enterre dans "un 
mausolee royal sur le sommet de la montagne; an y placa Firoud assis 
sur son trâne d'or, vâtu de brocart d'or, ceint d'une ceinture royale, 
pare de ses insignes de roi; an demanda de l'eau de rase, du muse, du 
camphre et du vin; an embauma la tâte avec du camphre et le corps avec 
du gui, de l'eau de rase et de muse" (pp. 510-511). Un autre personnage 
voit sa tâte remplie de muse et d'ambre (p. 558). 

Si le texte de Firdousi ne cite pas les nez et les oreilles 
coupees, ceci ne veut pas dire que dans la vie courante cette pratique 
soit absente (Drouville, op. cit., I, p. 255). "Les peines portees 
contre les delits plus ou moins graves, sont l'amputaton du nez, des 
orei l les, du poignet, l' extract ion des yeux et la mort ••. Les deux 
premieres sont fort communes en Perse, et l 'an y est expose pour des 
fautes legeres" c □rouville, op. cit., p. 260). 

~e langage de la decapitation. 

Le langage est tout aussi significatif que les faits. On adresse 
des voeux au roi en lui disant: "Puissent la tâte et la fortune de tes 
ennemis raster abaissees!" (p. 66). "Puisse la terre etre devant ton 
fils conme une esclave! Puissent tomber les tetes de tes ennemis" (p. 
397). On salu~ Rustem en lui disant: "Que cette nouvelle lune te porte 
bonheur! que la tâte de .tes ennemis soit tranchee" (p. 62). Joseph von 
Hammer precise que le souhai t adresse au roi de voir les tâtes des 
ennemis rouler a ses pieds, etai t adresse durant les fâtes et les 
receptions solennelles: "dans ces ceremonies an jette des vases remplis 
de sorbets sous les pieds des chevaux" (Histoire de 1' empire ottoman 
depuis son origine jusqu'a nas jours; val. II, pp. 32-33; Paris, 1835). 
Ibn Batutah (dans C. Oefremery et B. R. Sanguinetti, Voyages d' Ibn 
Batutah; Paris, 1854; val. II, p. 119) affirme que le sultan de l'Irak 
et du Khoracan recoit des tetes sous les pieds de son cheval "car ces 
gens ont coutume d'agir ainsi" avec les tetes des ennemis. 

On prete serment en invoquant la tete, surtout celle du roi: "par 
l'ame et la tete du roi de Touran, par l'âme, la tâte et la couronne de 
Kaous" (p. 300): "je jure par la vie et la tete du roi de 
l'Iran ••• qu'aussi longtemps que je vivrai je trancherai la tete a 
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chaque Turc" (pp. 358-359). Chardin (Voyages du chevalier Chardin en 
Perse. et autres lieux de 1 'OrientJ Paris, 1811 J val. III. p. 411) 
remarque durant sa vis:!. te en Perse qu 'an prete serment "par la tete du 
roi". Un guerrier pen.i son fouet: "J e rapporterai dane man fouet. ou j e 
livrerai ma tete dans cette entreprise aux ciseaux de . la mort" (p. 
548). 

Porter haut la tete signifie âtre brave. fier. de souche noble: 
"Il est venu de la part du roi qui porte haut la tete un messager" (p. 
91)1 "il dit ă ses braves qui portaient haut la tete" (p. 22)J "Berzin 
portant haut la tete et prompt ă frapper de 1 'epee" (p. 39h "leurs 
compagnons qui levaient haut la tete" ( p. 87) 1 un. brave parmi las 
braves est arrive ă porter "haut la tete parmi ceux qui la portant 
haute" ( p. 65). Exceptionnellement an le dit pour une fenme: "cette 
"elle qui portait haut la tete". signifiant peut-âtre qu'elle est fiere 
(p. 523). Les exemples peuvent etre largement multiplies. 

L'evocation de la tete de quelqu'un peut signifier bien des 
choses. Elle appara1t dans les menaces: "Quand je secouerai man 
poignet. ces braves ne distingueront plus la tete des pieds" ( p. 20) J 

"puisque tu veux que je combatte, tu verras que les tetes las plus 
hautes sont au-dessous de la poussiere de mes pieds" (p. 291); "je 
mettrai sous mes pieds la tete des gardiens des frontieres" (p. 521). 
La tete appara1t dans les trois citations qui precedent associee ăla 
notion de pieds, conme dans la formule roumaine, "ou sont tes pieds. ta 
tete le sera". 

Le heros Rus tem poursui t ses ennemis qui s' enfuient "de telle 
sorta que l'on ne distinguait plus les tâtes des pieds" (p. 52). Le 
temps passe lui aussi sur la tete: "quand neuf mois eurent passe sur la 
tâte de la fille du roi" (p. 64) pour designer la periode ou elle met 
au monde un enfant. Un adolescent affirme âtre devenu adulte: "puisque 
je suis ~lus grand que mes freres de lait et que ma tete s'eleve plus 
haut que le ciel" (p. 64). Le danger est suggere ainsi: "ils exposerent 
leurs tetes dans le desir d'acquerir la couronne" (p. 15). L'obtention 
d'une situation brillante est envisagee: "tu eleveras la tete jusqu'au 
ciel qui tourne" (p.362). Il ne faut pas se laisser tromper: "ne livre 
pas etourdiment ta tete aux ruses des mechants" (pp. 225-226). 

Diverses quali tes d' un âtre humain s 'expriment parfois ă travers 
la notion de tete: l' honneur ( "ta tete est plus haute que le ciel, 
parceque tu descends de race illustre" - p. 65) J la fierte ( "tu aurais 
dit qu'ils portaient la tete plus haut que Saturne" - p. 292); la 
soumission d'une femme ("je suis ton esclave, j'ai abandonne ma tete ă 
tas ordres et ă ta volante" - p. 183); la honte ("ma tete est 
maintenant couverte de honte et d'ignominie" - p. 190); la sottise et 
la futilite est suggeree souvent par l'expression "avoir la tete pleine 
de vent" ( "celui qui a la tete remplie de vent ne s 'attire jamais de 
louanges" - p. 298); la vigilance ("ne laisse pas surprendre ta tete 
par le SOITVTleil" - p. 216). 
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Note 1) Une taur de crânes est vue par Chardin (op. cit •• VII, ~p. 
468-470). a Ispahan. en Perse, mais il s' agit d' une taur composee de 
crânes d' animaux sauvages. appelee "la taur de cornes". Si tuse au 
milieu d'une place, grosse de vingt pieds, haute d'environ soixante, 
elle est construite en tuiles de mortier. A l' exterieur elle est 
revâtue de haut en bas de crânes de bâtes fauves avec leurs cornes. On 
dit qu'elle a ete construite en souvenir d'une grande chasse faite par 
un roi de PerseJ la legende rapporte aussi que l'architecte de la taur 
se plaignit au roi qu' il lui manquai t une tete pour couronner le 
monument. Ivre, le roi lui repond: "Ou veux-tu que nous allions 
chercher a l'heure qu'il est une tete corrrne tu le demandes? On ne 
pourrait trouver de plus grosse bâte que toi". apres quoi, en coupant 
la tete de l'architecte, il la mit au sorrrnet de la taur. 
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L'INAUGURATION DE LA DISCOTHEQUE A KIMOLOS 

ANNIE STIEGLITZ-GOFFRE 

Fleurissant dans les centres urbains grecs dans les annees 
soixante. soixante-dix. integree souvent dans les structures hâtelieres 
ou s'effectuaient des investissements riches de prometteuses 
perspectives an raison de la politique de mise an palce et de 
developement d' infrastructures touristiques. la discotheque qui. 
depuis, a conquis une place dans le perimetre de petites agglomerations 
du continent. s 'est greffee sur 1 'espace villageois de tres petites 
unites des Cyclades hors des grands circuits touristiques. 

Ce phenomene ne peut pas âtre elimine d'une etude 
ethnomusicologique que nous poursuivions dans le monde egeen depuis 
plusieurs annees et qui, recenment (juin juillet 1985) s'est 
localisee a Seriphos, Kimolos Sikinos et Folegandros. L'inauguration de 
la discotheque de Kimolos a permis de rassembler des observations et a 
suscita un certain nombre de questions qui, faute d'âtre elucidees de 
facon satisfaisante pour l'instant. suggerent neanmoins quelques 
reflexions et hypotheses. 

Les faits. 

Le 29 juin 1985 a 21 heures. s'est deroulee l'inauguration de la 
dissotheque de Kimolos- affichee depuis plusieurs jours - a laque11e 
etait conviee par son jeune proprietaire. N. L .• la population de l'ile 
(1). N. L •• originaire d'une femille residant ă Kimolos, est installe 
maintenant a Athenes et y exerce la profession de chanteur au sein d'un 
groupe. Il jouit d' un certain succes. consacre recemment pas son 
premier grand disque representatif de la musique "legare" du jour (2) 
qui le lance dans le "show-biz"; il vise des engagements 
Outre-Atlantique lui ouvrant de plus larges perspectives. I1 a pris 
officiellement la tâte de cette nouvelle petite entreprise commerciale 
de Kimolos au jour dit. soutenu par sa fami11e et aide par des amis 
atheniens. une amie au bar. deux amis faisant office de garcons de 
cafe. 

Vanu d'Athenes. le material necessaire ă la production et a 
l'amplification sonore ainsi qu'a ce11e des jeux de lumiere a ete 
insta11e dans un espace inculte situa entre la capitale Chera sur la 
hauteur et le petit etablissement portuaire Psathi. distant d'un 
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~ilomE!tre. Cet espace a ete arnenage par la main d 'oeuvre locale sous 
~:as direcţiveş. Un terrain rectangulaire d' environ 40 X 20 m a ete 
def imite par . una clâture de cannis comportant une porte sur l 'un des 
petits câtes. A l'anglc de ce mame câte a ete construit en dur un bar 
(avec quelques annexes permettant rangement et stockage). accessible 
par un escalier, qui surplombe la piste de dansa. Celle-ci consiste en 
una dalle de beton carree surmontee d' une lege re toi ture en roseaux 
soutenue aux quatre angles par des poteaux respectivement munis d 'un 
haut-parleur et de spots lumineux. Le reste de l'espace est occupe par 
une quarantaine de tables et sieges. □eux cents personnes environ 
peuvent s'y tenir aisement. 

A part ir de 20 h 30. N. L. accueillit, en ma1tre de maison 
consorrrne, amis et relations qui s 'staient rendus a son appel. A 21 h 
arriva le pape, sa famille et des notables l'accompagnaient. Aussitât 
fut dressee au milieu de la piste une table basse rectangulaire sur 
laquelle furent places: au centre, une coupe emplie d'eau benite, a 
gauche, une bougie allumee plantee dans un verre, a droite le goupillon 
et une larnpe a encens allumee. La guirlande des petites lampas blanches 
accrochee a la toiture s'eclaira alors de la piste et le pape commenca 
a officier. Face a lui et lui presentant eventuellement las objets 
cultuels, se tenait N. L. entoure de deux femmes semblant jouer le râle 
de temoins, le resta de l'assistance s'etant groupe en un carele autour 
de la piste. Apres la recitation des formules consacrees, le pape se 
retourna pour asperger d'eau benite le bar derriere lui. S'enchaina la 
recitation d'autres formules suivie de l'aspersion des quatre poteaux 
encadrant la piste; les deux fe11111es se rapprocherent alors pour baiser 
le cruci fix d' argent que leur presentai t le pape. Ce lui -ci reprit sa 
recitation puis descendit de la piste en aspergeant de loin le 
perimetre delimita par la haie de cannis. Enfin il gagna la table qui 
avait ete installee a son intention pour la soiree dans un emplacement 
special, a l'ecart des rangees d'autres tables. 

La musique commenca alors ainsi que le jeu des eclairs 
multicolores. Les groupes s'installerent autour des tables et 
commanderent des consommations. Le proedros (le maire) et sa fe11111e se 
trouvaient dans l 'assemblee, ils se retirerent assez tât an prenant 
cange de quelques personnes plus agees. L'assistance se fit plus 
nombreuse a partir de 22 h et. a 23 h, presque toutes les tables 
etaient occupees tandis qu' une dizaine d 'adolescents preferaient se 
tenir au bar. 

Vers 22 h seulement, un couple se risqua sur la piste, un deuxieme 
tarda un peu a suivre, puis, peu a peu, la piste s'emplit, chacun 
dansant plus ou moins deliberement pour soi. Les adolescents forrnaient 
le noyau le plus important et le plus assidu mais se notait aussi la 
presence d'adultes dans la quarantaine et d'enfants, tout a fait a 
l'aise,et familiarises avec ce type de musique disco, eleves a Athenes 
et venus passer leurs vacances aupres de leurs grands-parents. Le noyau 
d'adolescents presentait des attitudes, des comportements et une 
apparence 1 'apparentant a la moyenne des jeunes du monde occidental 
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dans des circonstances semblables. La nuance entre les plus ou moi ns 
attires par les mouvements de mode de ces dernieres annees etai t 
marquee par quelques signes vestimentaires (3) dont le debardeur plus 
ou moins echancre, l'inscription qui l'orne, par des postures mettant 
plus ou moins en j eu la totali te du corps. Le plus progressiste se 
signalait par un style "mi-smurf mi-karate" plus mecanise que le "jerk" 
des autres et le souci evident de son "look" dans lequel le port 
obstină de lunettes noires jouait un grand râle. 

Analyse. 

Oe la description deces faits peuvent etre retenus des elements 
dont la pertinence resta a etablir apres confrontation avec d' autres 
observations relatives, d'une part, a l'implantation et au 
fonctionnement d'autres discotheques et, d'autre part, a d'autres faits 
musicaux vecus par des collectivites similaires. 

La discotheque est un lieu dont l'existence est reconnue par les 
autorites civiles (autorisation), par les autoritss religieuses (ritual 
de la bendiction) (4) et par l'ensemble de la communaute (la ratifiant 
par la presence d 'un grand nombre de ses membres prenant acte). San 
apparition semble se generaliser. Oependant des grands hâtels dans les 
annees soixante, au meme titre que d'autres services qu'ils proposaient 
(piscine, coiffeur, boutiques •.• ) comme a Rhodes, Iraklion, Paris, 
etc., ou sous l'orbite d'entreprises misant sur le tourisme, elle 
deviant ainsi plus accessible a tous bien qu'en fait, dans son 
fonctionnement habi tuel, ce ne soit qu' une classe d 'âge j eune qui 
campase sa clientele ou se trouvent melees les couches sociales et ou 
s'estompe peu a peu la predominance absolue de !'element masculin. 

Ce nouveau type de discotheque ne fait guere concurrence a celui 
qui continue a vegeter a peu de frais dans quelque lieu souterrain ou 
en retrai t - signale par la penombre qui tamise son clinquant - des 
complexes hâteliers. Destine a d' hypothetiques touristes sans appetit 
d'exotisme et accessoirement a une clientele locale avisee, le type 
"dare" pourrait a la rigueur favoriser des contacts au sein de cet 
ensemble pereu davantage comme une classe sociale que comme une classe 
d'âge strictement delimitee (5), mais ils s'operent par ailleurs sans 
ce secours. Le type "democratique" ne de l'instauration du "dimorphisme 
par âge" ( 6), as sure le mixage indique precederrment au sein d 'une 
classe d' âge, j eunesse locale et peripherique et celle des grands 
centres urbains en vacances, mais celui-ci s'opere par ailleurs sans ce 
secours puisque l 'equipement scolaire local ne peut generalement pas 
satisfaire Ies desiderata des parents, fondes de facon remarquable en 
Grece sur l'importance de la promotion sociale de leur descendance et 
que, en consequence, l' instruction s 'acheve dans des centres plus 
importants, voire la capitale. 

Qu'il s'agisse de Kimolos, de Sikinos ou de Folegandros, la 
discotheque se situe entre la capitale Chora (8) sur une hauteur et le 
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port. son ancienne echelle, qui tenda prendre de l'importance - mâme 
si l'accostage des vapeurs n'est pas ancore possible convne a Sikinos -
sur un terrain inculte et resta isolee des habitations. A Seriphos ou 
le developpement touristique s 'est effectue de fac;on spectaculaire en 
faveur du port depuis peu et a un rythme accelera, 11 existe trois 
discotheques. Dans le contexte local, elles pourraient âtre considerees 
convne un type transi toire entre les deux decri ts ci-dessus. mais ce 
n' est que retrospectivement que nous y avans preta attention, apres 
avoir assiste a l'inauguration de Kimolos. La premiere se trouve entre 
le port et Chera, la deuxieme, entre le port et une petite localite 
agricole proche, la troisieme, sur le port. Cette derniere construction 
situee avant l'acces a la jetee des gros bâtiments, est excentree par 
rapport aux commerces qui se succedent dans l'autre direction le long 
du port de pâche et de plaisance et bordent une portion de la longue 
plage qui s'etale au fond de la baie. Un relatif isolement dane. Une 
clâture de cannis deroba aus regards les deux premieres. La troisieme 
consiste en un bâtiment comprenant un bar. des tables et un espace pour 
la danse; a l'exterieur. devant, sont installees cinq ou six tables; 
elle ne se distingue des cafas ordinaires que par sa decoration 
interieure clinquante et l'eclairage la nuit. 

Si l'on compare avec des observations effectuees dans une region 
du continent que nous avans parcourue ensuite, l'Etolie-Acarnanie, il 
apparait que la plupart des agglomerations câtieres, quelle que soit 
leur importance du moment qu'elles se prâtent a la villegiature 
estivale, mame avec un equipement touristique precaire. sont dotees 
d'une discotheque du type de celle de Kimolos qui consiste en un enclos 
en plein air entoure de cannis contenant un abri pour les appareils et 
le bar et une piste de danse et qui est si tuee a la peripherie de 
l'agglomeration (dans un endroit generalement marecageux) (8) pour des 
raisons economiques est-an en droi t de penser. Dn peut ci ter, entre 
autres, Plataria, Vonitsa, Mytikas. Astakos et d'autres etablissements 
plus proches de Missolonghi. 

Bien entendu, le probleme des nuisances est a prendre en compte et 
i l se conc;oi t aisement qu' il soit di fficile d' accorder des 
autorisations ou de tolerer l'installation d'une discotheque 
fonctionnant tard la nuit au coeur d'une localite. Cependant s'observe 
en general en Grece la carrence de la prevention contre le bruit quel 
qu'il soit qui ne semble pas importuner outre mesure la population. Les 
nuits d'ete sont bien souvent le theâtre d'une etrange polyphonie ou se 
concurrencent las sons des recepteurs radio-television ou des 
cassettophones s'echappant des domiciles prives ou des lieux publics 
largement ouverts. En outre, a Kimo las, dans une sorte de cafe de 
Chera. se retrouvent le soir les jeunes qui s'en donnent a coeur joie 
avec las cassettes disco alors que ne parviennent mâme pas dans le 
village les sens de la discotheque. 

On peut admettre que la conjonction du souci d'evacuer du centre 
vers la peripherie de telles nuisances - a condi tion qu' elles soient 
perc;ues comme telles - et de celui de rentabiliser un terrain impropre 
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a la culture ou a un cornmerce joue en faveur de 1' implantat ion d' une 
discotheque extra muros. mais cet interât commun. hypothese plausible. 
suffi t-il a 1 'expliquer? Les deux questions. pourquoi une discotheque 
et pourquoi une discotheque champetre sont-elles liees? et si oui. 
comment et pourquoi? 

L' exemple du cafe de Kimolos est loin d' âtre unique cornme en 
temoignent les observations realisees en Etolie-Acarnanie; dans ce cas 
insulaire precis. il n'est pas sur non plus que la discotheque devienne 
un lieu susceptible de draîner petit a petit les elements qui 
frequentent le cafas de Chora. Les soirs suivant l'inauguration. ni le 
taux. tras reduit. ni la quali te, pas sive, de sa frequentation. ne 
plaidaient en la faveur des esperances nourries par N. L. alors que le 
cafe conservait ses fideles. A la discotheque ne sont reservees ni la 
creation d'une situation acousmatique (diffusion de musique 
preenregistree et sonorisation calculee d'un espace). ni l'exclusivits 
d 'un programme disco que 1 'on peut s' offrir ailleurs grâce aux "juke 's 
boxes". voire de cassettophones. en conservant en outre la possibilite 
de choisir. En effet, pousse par ses camarades a danser le soir de 
l'inauguration plutât qu'a aller et venir. un garcon se plaignait de ce 
que la musique ne lui plaisait pas et paraissait beaucoup plus 
satisfait de partir faire un petit taur a moto. casque de son 
"walkman". de temps en temps. 

En revanche. aucune structure ne peut disputer a la discotheque de 
se constituer en cadre fournissant de quotidnennes occasions de danse 
pendant la belle saison. Mais il faut preciser que le programme musical 
ne laisse place qu'au type de danse disco (9) auquel nous avans 
brievement fait allusion plus haut et que sa caracteristique. sinon sa 
specificite (puisque sont autorises tous les syncretismes contribuant a 
sa diffusion quasi-universelle). tient a l'affranchissement de l'idee 
de "patterns" et de postures stereotypees sur le plan technique et a 
l'effacement du besoin du ou des partenaires sur le plan psychosocial. 
qu'il s'agisse de partenaires musiciens ou danseurs. En effet. 
l'impersonalite du lieu. l'occultation des modes de reproduction 
musicale. le degre d'intensite sonore inversement proportionnel a celui 
de 1 'eclairage arti ficiel co lare intermi ttent. concourent a isoler 
l'individu et a le placer sous l'emprise directe d'une "Symphonie pour 
un homme seul" (10) qui l'invite a s'y perdre dans l'espoir de s'y 
mieux retrouver. L'acte musical qui se joue a plusieurs lors des fâtes 
se parcellise en actes individuels stimules per une musique cernant ses 
cibles inexorablement. las traversant de toutes parts et se pretant a 
autant de reactions et d'interpretations qu'elle en suggere. 

Le mode d'acquisition et d'appropriation de cette production 
musicale s'effectue en dehors des circuits de transmission 
traditionnels et institutionnels. tels la famille. l'ecole. mais par le 
biais des media et autodidactiquement. meme si l' experimentat ion se 
realise au sein d'un groupe appartenant a la classe d'âge visse. S'il 
existe des modeles visualisables grâce a la television, au cinema, aux 
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magazines, ils appartlennent a la categorie des images. Etil faudrait 
s 'interroger pour savoir si celles-ci ne sont pas susceptibles de 
detenniner 1m mimetisrnP. plus contraignant que celui qui resulte d' une 
lente sociabilisation puisqu' il se fonne a coups de "flashes" 
repeti ti fs proposant et imposant des syntheses toute fai tes. Si ce 
n'est pas le cas, ces images s'offrent tout de mâme comme un referent 
sur lequel peut se consti tuer en s' y calquant son propre imaginai re. 
Reflet de son image concrete serait peut-âtre plus juste si l'on tient 
compte des confidences d' un gari;:on frequentant la discotheque d 'une 
petite ville d'Etolie-Acarnanie. 11 expliquait qu'il s'entrena!t a 
danser chaque jour devant sa glace, image qu'il forge pour se l'offrir 
avant de la proposer aux autres, stereotypee et marquee de signes 
(vestimentaires st posturaux) dont il revât la personnalite qu'il 
campase (11). 

11 resta difficile a demâler ce qui releve du conformisme, de 
l'inhibition, du narcissisme et a detenniner si ce dernier ne l'emporte 
pas en definitive. Dans le cas du danseur de Kimolos dissimulant son 
regard sous des lunettes noires, que represente cet ecran? un element 
emprunte a un systeme de signes dans une intention communicative qu'il 
faut decoder? et a quel systeme peut-il appartenir etant donne que les 
autres signes se reduisent a un debardeur largement echancrâ portant 
devant l 'inscription "Fragile" et un visage pas fraichement rase, le 
"jeans" n'ayant rien qui le distingue de celui des autres, les 
chaussures non plus? une marque de conformite et d'identification a des 
musiciens pop ou rock? un signal de son exhibi tion a l' attention des 
spectateurs et des danseurs agissant a visage decouvert? signifie-t-il 
l' intention de se separer des autres pour se complaire en lui-mâme 
jouissant de son intimite avec la musique, sujet de dramatisation et, 
en mâme temps ou en dernier ressort, stimulus et auxiliaire de sa 
propre dramatisation (12)? Jouer en se retranchant du monde exterieur, 
les yeux fermes, mi-clas, perdus dans le vague ou fixant un point dans 
le lointain est une pratique courante chez les musiciens pour mieux se 
concentrer, mieux se laisser posseder par la musique. Quant a la 
catharsis individuelle par la danse, elle renvoie directement sur le 
terrain au "rebate" se liberant ainsi de ses tensions; il fixe lui, 
obstinement un point sur le sol (13). Malgre (ou grâce a) sa 
commercialisation la privant de son authenticite, cette forme de danse 
s'est imposee comme modele sur lequel s'ajuste spontanement 
l 'interpreitation gestuelle du "rebetiko" ou du pseudo-rebetiko. Pour 
exemple, celui d'une fillette de Seriphos, âge0 de 13 ans, appartenant 
a un groupe reuni dans un restaurant au son de la musique jouee par 
deux musiciens de l'tle. Lars de l'execution d'une piece de ce genre, 
el le se leva sans pre ci pi tation mais sans que rien ne le laissât 
prevoir, pour danser gravement ainsi qu'elle l'avait interiorise. 

Ainsi la pratique de la danse en solitaire, au gre de son 
inspiration, dans les discotheques en Grece, ne represente pas une 
innovation en la matiere. Resta toutefois la diffârence entre le 
rebetiko et le repertoire importe ou copie de l'Occident. A l'egard de 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



113 

ce dernier se manifeste. comme nous le mentionnions au debut, l'aisance 
des "teen-agers" et de le urs aînes immediats. en revanche une certai ne 
gene de 1.:. part de 1.eurs parents qui vecurent la decouverte et la 
diffusion du rebetiko en depit de la repression qui s'exerca longtemps 
a son encontre, Ne pouvant transposer son style qu'ils assimilerent sur 
cette musique etrangere. ceux-ci effectuent en quelque sorte un detour 
par les danses occidentales vieillies. Celles-ci sont encore reclamees 
et pratiquees en tant que repertoire "europeen" (valse. tango) lors des 
festivi tes de la cornrnunaute villageoise, conservant des sequelles du 
succes de la danse de societe par coup le qui avai t contribue a les 
imposer. Sur le repertoire occidental moderne. s' adaptent alors des 
compromis ou subsistent, d'une part. l'idee d'echange. de 
cornmunication, necessitant la presence, le regard de l' autre, qui se 
realise par la formation de couples, affrontes et delies plutât 
qu' enlaces. avec des partenaires permutables plutât qu' indissociables 
en cours de danse et, d'autre part, la predominance des mouvements des 
jambes en negligeant les possibilites d'expressivite du resta du corps. 
Une mere dansant avec sa fille d' une dizaine d' annees en offrai t le 
tableau le plus saisissant le soir de l'inauguration de la discotheque 
de Kimolos. 

A l'afflusnce en cette circonstance dOment solennisee, 
succederent. cornrne nous le rapportions auparavant. des soirees peu 
animees par quelques jeunes venus davantage pour tuer le temps que pour 
beneficier de cette soudaine opportunite de danser qu'ils dedaignaient 
a tres peu d'exceptions pres ou remettaient toujours au plus tard au 
fur et a mesure que la nuit s'avancait (la discotheque doit fenner a 3 
h du matin). Cette situation n'est pas particuliere a Kimolos, la meme 
ambiance 'regne dans les discotheques d' Etolie Acarnanie. Ostracisees 
des murs de la cite, ne le sont-elles pas peu ou prau par une clientele 
potentielle? La discotheque de Folegandros semblait vide, celle de 
Sikinos fennee lors de natre sejour en j uillet. En ce qui concerne 
cette derniere, le plus etonnant demeure son existence etant donne ses 
faibles chances de succes. Kimolos est relie journellement a Milos. sa 
tres proche voisine, île relativement industrialisee et peuplee, car 
certains de ses habitants travaillent dans les mines regulierement. Les 
ressources agricoles et pastorales de Kimolos restant limitees, la 
population masculine active a tracii tionnellement trouve un debouche 
dans la marine marchande, solution plus alleatoire maintenant et le 
probleme d 'argent paraît aigu. Celui de la mi sere est evite grâce a 
certaines initiatives publiques ou privees dont la fondation par un 
evergete d'une vaste rnaison pour les pauvres de l'île ou ils finissent 
leurs jours en restant en contact avec la population. En outre, 
l'armateur Ventouris y a fait construire une importante residence 
estivale, deux autres gros negociants aussi, mais quelles retombees de 
ressources pour les Kimoliotes? Sikinos paraît desheritee et isolee. 
Sans jetee ou puissent accoster les vapeurs et les bateaux de 
plaisance. rappelons-le. avec uns seule route entre le petit 
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etablissement câtier et Chora et une grande distance entre eux, 4 km et 
une forte denivellation e effectueL a pied ou a dos d'âne si l'on est 
charge, en l'absence ae moyens de transport collectifs (il n'existe que 
trois ou quatre autresparticulieres sur l'île). Irremediablement 
s 'accentue le vieilliesement de la population videe de ses elements 
actifs par la poursuite de l'emigration (14). La frequentation 
touristique est peu elevee. Quelques jeunes campent a quelques metres 
de la plage, les autres se repartissent dans les trois ou quatre 
maisons qui proposent des chambres a louer (plus rares a Chora eloigne 
d' une plage accessible). peu d 'adul tes s 'y risquent. Une bonne part 
d'une clientele plus aisee est detournee par Folegandros, sa voisine. 
dotee d'un meilleu~ ~quipsment. Les vacanciers grecs menent una vie de 
famille chez leurs parents dsr.leure:nt encore dans l' île ou dans des 
villas qu'ils ont fait construire~ proximite de l'echelle. 

Hypothsses. 

Une discotheque pourquoi aJ.crs? En se referant a des enquâtes plus 
longues mensees auparavant dans de plus grandes îles. quelques 
hypotheses se prHsentent. 

I1 existe generalement en dehors de l' agglomeration principale des 
"exochika kendra". li tteralement: centres de campagne, ou est installe 
un restaurant ouvert tard le soir pour dîner en plein air. Oe temps en 
temps viennent y jouer des musiciens locaux ce qui attire davantage de 
convives. La clientele se campase de "parees" (bandes) groupant 
familles et amis. L'un deces centres de Naxos, a trois km environ de 
la ville, nous servira de reference. La dispositon ressemble a celle de 
la discotheque de Kimolos: un terrain rectangulaire un peu plus grand, 
entoure de cannis, sur l'un des petits câtes, le bâtiment de la cuisine 
et annexes, sur le câte opposo, une estrade pour les musiciens ( en 
l'occurence un groupe de quatre rnusiciens), devant elle, un espace vide 
pour la danse, le restant etant occupe par des tables et des chaises. 
souvent plusieurs sont reunies pour un groupe de convives. Ceux-ci 
dinent, dansent. boivent jusqu'a une heure avancee.. de la nuit. Ils 
s'interpellent d'une table a l'autre, reclarnent aux rnusiciens telle ou 
telle danse, font preuve de p::-odigalite envers eux. se voient dedier 
telle ou telle danse en retour ou spontanernent par les musiciens, 
agents privilegies de la convivialite inter-groupes et de l'ambiance de 
fete qui peut regner. Lorsqu' elles battent leur plein. bien peu de 
choses distinguent ces soirees de celles qui ont lieu actuellement pour 
las fetes de la cornmunaut8 dans l'ile de Naxos. 

Bien qu'elle ne se manlfeste pas sur le plan topographique, la 
difference entre kendra st discotheque ressort imrnediatement sur 
d'autres plans. En reccpitulant brievernent: dans les premiers, repas en 
commun lie a la danse en commun. repertoire de musique traditionnelle 
des îles, "europeen" demod~. succes plus ou moins du jour ou classique 
de pseudo-rebetiko, gropes preconstitues et echanges inter-groupes, 
echange avec Ies musiciens (rneme s'il existe un systeme d'amplification 
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sonore et si les musiciens sont separes sur una estrade). JOl.e en 
commun. atmosphere festive; dans les seconds. boissons individuelles -
meme si quclqu' un in' 1i te, il regle 1 'addition de plusieurs verres et 
non de bouteilles partagees - • pas de nourriture. danse generalement 
chacun pour soi, repertoire disco. echanges limites. pas de musiciens 
et situation acousmatique. pas de JOl.e, peu d'exteriorisation de 
plaisir. passivite, atmosphere morose que ne rechauffe pas la musique. 
Ses stimuli ne conduisent que ceux qu'elle affecte reellement ă 

effectuer un retour sur eux-memes pour investir l'espace d'une 
gesticulat ion qui les accouche (dans la douleur. peut-etre). sur une 
scene dont la penombre est criblee par intermittance de flashes colores 
et vers laquelle se portant quelques regards indifferents ou blases. 
Vaiei dane que s'instaurent des structures visant ăla mise en place de 
faits musicaux differents susceptibles d'etre vâcus par la communaute 
au moment ou se retrouvent les generations disloquees par l' emigration 
et ou se renouvelle par vagues success·ives un quota plus ou moins 
important de touristes salon les iles (en fonction des liaisons 
maritimes, de l'equipement. de la publicite ou de l'esprit d'aventure) •. 

Miser sur ces circonstances qui animent l'ete des iles de 
l 'atmosphere de fete des retrouvailles et de loisirs pour creer des 
centres ou elle puisse s'epanouir, se revele judicieux; or. en 
comparant kendra et discotheques, il est apparu que les premirs 
jouissent de succes et que les seconds vegetent. Les kendra fournissent 
un cadre favorable a des comportements traditionnels acquis evoluant 
progressivement, les discotheques visent a en promouvoir ou a en 
acclimater de nouveaux sur les modeles exogenes. Entre le stade 
evolutif atteint et celui de la promotion existe une faille pour la 
plupart des individus et rares sont ceux qui sont rompus a pratiquer 
l'aternance. Ils semblent devoir appartenir a une classe d'âge jeune 
(15-25 ans environ), en contact direct avec la culture urbaine et la 
culture de laur village pour ma1triser naturellement le passage de 
l'une a l'autre. Un representant type en est N. L., le jeune patron de 
la discotheque de Kimolos, chanteur (genre chanteur de charme), 
connaissant fort bien pour les avoir vecues las traditions de son ile, 
mettant toute sa bonne volante ă nous aider aupres des musiciens locaux 
difficiles a joindre. 

Le regroupement des emigres par region, voire par villages, dans 
les villes d'accueil constitue un fait bien connu (associations, 
journaux ••• ). Chaque colonie possede a Athenes un kendra ou se 
rencontrent ses membres, ou jouent les musiciens, ou l'on danse, S'ils 
sont trop exigus pour une fete de la communaute, an loue une salle 
ailleurs pour les rejouissances comportant banquet et danses (15), Ces 
centres font, en quelque sorte, office de conservatoires ou se 
maintiennent •. s'affirment las traditions et le sentiment cornmunautaire. 
Ils sont frequentes le soir, pas exclusivement parfois par la colonie 
provinciale (16), 

Comme dans tout pays mediterraneen qui se respecte, les soirees ă 
la belle saison sont l'occasion de sorties. En milieu urbain. le trafic 
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en temoigne, cafas et rcstaurants s'emplissent, soit dans la ville 
mâme, soit ă la peripherie, voire plus loin. En milieu rural, il n'y a 
qu'un pas dcpuis ::.e f:rais que l'on prend sur le pas de sa porte, en 
passant par les promenades par groupes. Ies renccntres autour des 
tables du cafe de la place, d3ns les boutiques (souvent lieu de reunion 
des femmes), jusqu'ă une sortie plus lointaine, satisfaisant le besoin 
de detente partagee et le h3ussant a un plus haut niveau de 
convivialite. Et si l'on peut parler d'ambiance de fete dans les kendra 
ou se succedent les danses, c'est qu'elle naft ăla faveur du consensus 
qui etablit une disponibilit6 a prendre part, ă agir et ă reagir de 
concert an vertu d 'un habitus maintes ·fois eprouve. 

A mesure que les grandes fetes (patronales en particulier) perdant 
de laur sens et que s'estornpent le besoin, les motivations, le 
consensus et les moyens de les cel6~~er avec eclat et de respecter laur 
prat ocole, se rnultiplient un i:-,lus grand nornbre d 'occasions d 'ernietter 
les temps festifs traditionn2ls en des ternps substitutoires 
desolennises dont la resurgencR evanementielle distend et dilue la 
potentialite de concentration festive des premiers. Interroges sur les 
celebrations des fntes patroi,al.3s de Jsurs iles, las habitants de 
Milos, de Seriphos, de Kimolos, de Sikinos, ont ete unanimes ă 

repondre, soit qu'elles n'etaient plus c0lebrees, horrnis la liturgie, 
c' est-a-di re plun de repas an comrnun accurnpagne de musique et de 
danses, soit qu3 l'on ne dansait ~lus (sinon en utilisant des 
cassettes, les musiciens etant trop ch0rs), soit qu'une seule fete, 
celle du patron de l':Ue, sujsista:1.t. La raison invoquee etait en 
priorite le coOt trop important des fetes traditionnelles, suivait le 
manque de "kefi'' (mat tr~duis~ble par u~e periphrase du genre: humeur a 
se rejouir dans una certaine qualitP. d'ambiance). Il semble qu'a 
Folegandros la population reste plus attachee aux celebrations des 
fâtes (l'existsnce d'un v~lla~8 ă environ 5 Km de Chora regroupant une 
population d'agriculteurs - bargers y contribue sans doute). 

Quoi qu'il en soit dans ces terrains resp2ctifs, des enquâtes plus 
longues et suivies dans d 'c:ut,~es îles css C:yclades, nous avaient pennis 
d'observer qu'avec des rnod-i_ficatiGns, des restrictions, se fracturait 
l'unite de la fete et s'operc.::i.t u~ glissement accentue vers le profane. 
C' est pourquoi nous rotion:; ;::racedemment qu' il n 'apparaissai t pas de 
distinction bien nettt::> entr3 les soiraes reussies de kendra et la 
partie paraliturgique des fetes patronales de Naxos en ce qui concerne 
l 'ambiance, las comportements socialement acquis, le repertoire et les 
modes de performanse de la ~'.1sique jode et dansee et la consommation 
du repas, elements lias dont l'interaction suscita l'echange avec 
l' aut re et par la la cohesion. Cc qui disparaît neanmoins c' est la 
fusion des deux donnees, temps ct lieu dans une meme fixite dans le cas 
des fâtes rituelles. r: ne suosiste dans le cas du kendro de Naxos que 
l 'ajustemer.t, pandant una periode de l' annee, l 'ete, de temps 
variables, dont le quali te est fG:ict ion rJ 'executions musicales 
organisees, a un li8U fixe. 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



117 

Tandis que de grandes iles regroupant plusieurs communes. dotees 
de villages relativement importants. telle Naxos avec pour capitale une 
ville sous-prefect~re, peuvent posseder kendra et discotheques, de 
petites unites. tellss Kimolos et Sikinos ne comprenant qu'une commune 
consistant en un village sur l'emplacement · de l'ancien "kastro" 
venitien et son echelle (plus trois hameaux en ce qui concerne Kimolos. 
rien d'autres ~n ce qui concerne Sikinos). sont depourvues de kendra. 
Leur contexte socio-economique evoque auparavant ne s'y prâte guere? Se 
prâte-t-il mieux a l'implantation d'une discotheque? Probablement pas. 
mais celle-ci ne constituera qu'une entreprise commerciale subsidiaire 
qui ne mettra pas en peril son promoteur s'il echoue. Mais la n'est pas 
toute la question. BrOlant les etapes. en particulier celle ou le 
kendro s 'offre cornrne cadre ou un fai t musical semblable a celui des 
fâtes suscita des comportements a peu pres semblables. la discotheque 
champâtre installee a l 'image d' un grand nombre de kendra propose le 
mâme cadre pour un fai t musical nouveau impliquant a priori un autre 
rapport a une autre musique. instrument et expression d 'un 
bouleversement des hierarchies sociales traditionnelles au profit d'une 
jeunesse manifestant ouvertement en Occident le sentiment 
d'appartenance en premier chef a une vaste classe d'âge supranationale. 

Sous-jacente. peut resider l' intention de communiquer que cet 
appendice greffe sur le paysage insulaire signale que Kimolos et 
Sikinos ne sont pas le bout du monde, entendent ne pas âtre exclues 
maintenant de la modernite. qui tte a s 'y couler progressivement. le 
temps que les gliseements s'operent en douceur, en commencant peut-âtre 
par ce qui semble le plus futile1 mais ce qui semble le plus futile a 
peut-âtre pour vocation de creer de la modernite. 

Una discotheque des familles? 

Convoquee officiellement a reconnaitre l'irruption et l'existence 
d'un.fait musical different de ceux qui sont produits dans l'!le. qui. 
venu d'Amerique en Europe. ne lui doit rien. dont elle ne peut 
ma1triser la production du donne sonore. qui n' a ete vecu auparavant 
que par una minorţ te j eune et an dehors du contexte festi f. ou a 
tendance festive. habitual. la communaute kimoliote semble avoir 
temoigne par sa prasence qu' elle l' enterinai t. Qui tte ă mani fester ă 
l'egard de cette forme de modernite de l'indifference (groupes passant 
la soiree a echanger quelques propos ou a bavarder comme au cafe). une 
bienveillante tolerance du genre "il faut bien que jeunesse se passe". 
una certaine curiosite nourrie du desir d'âtre a la page (en 
s'interessant a ce qu'il se passaitl. de la bonne volante a s'initier 
et a l'experimenter (adultes pratiquant comme une forme adaptable a des 
modeles culturels traditionnels ou assimiles, ne serait-ce que par 
l' approche: se rendre a la discotheque en famille avec enfants et 
parents âges. corrme au kendro. tandis que las adolescents du sexe 
masculin se regroupent par affinite et temoignent d' une plus grande 
activite (dansa. allees et venues). 
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Par rapport a la signification du phenomene disco dans le monde 
contemporain. passer une soiree a la disco en famille, paratt 
incompatible. Mais i1 semble bien que. telle une vague qui vient de 
mourir sur les rivages de petites iles egeennes, ce phenomene a perdu. 
sinon reduit. pour s'y introduire tardivement. des elements qui en ont 
fait un mouvement de mode. C'est ainsi que nous avans pu parler de fait 
musical et do forme de modernite plutât que de mode qui lui confere une 
signification a la fois moins restrictive, plus precise et plus 
complexe. Du entrent en un jeu d'interactions. musique et danse, 
"look", attitudes, comportements, objectifs, ideologie, tendances, pour 
cmposer une "culture de jeunes", comme l'entendent H. Obalk, A. Soral 
st A. Pasche, auteurs qui mettent en relief les caracteristiques 
suivantes du disco: oubli de la realite, langage du corps mis en 
vedette par le vetement, impossibilite de communication, "insuffler un 
peu de fantaisie dans un individualisme generalise ••• La mode disco est 
bien sOr narcissique. A la communion sensuelle du slow, elle oppose une 
danse syncopee, demonstrative et solitaire. Sur la piste de dansa, 
desormais, c'est chacun pour soi" (17). 

Aberration, sinon provocation, que de convoquer la communaute pour 
lui presenter l' antispectacle qu' elle s 'offre de sa cohesion dans 
d'autres temps et d'autres lieux de reunion, c'est-a-dire le spectacle 
du triomphe de l'individualisme? Piege que d'emporter son adhesion en 
consacrant cet espace revelateur de la complaisance envers l' illusion 
et le phantasme, envers la seduction exercee par une futilite etrangere 
a la communaute, espace ou se celebrera ainsi legitime le culte du 
narcissisme? Il ne s'agit, probablement et plus simplement dans 
l'esprit des uns et des autres, que du lancement d'une petite 
entrepdse exploitant une mode et la mettant a la mesure des 
consonmateurs vises, de la part de son promoteur, et que du consensus 
pour canaliser les jeunes vers un lieu dOment agree, la discotheque, en 
des temps de vacances, de loisirs, le soir entre 21 et 03 h, de la part 
des autorites, notables et habitants qui admettent leurs besoins 
nouveaux, leur en laissent la gestion, peut-etre dans un souci de 
prevention de marginalite et de constitution de bandes. 

La communaute signe peut-etre aussi son impuissance a trouver en 
elle-meme le moyen d'assurer sa survie (l'emigration en temoigne depuis 
longtemps) et la nâcessi te de recevoir de l' exterieur des impulsions 
susceptibles de la maintenir (activites liees au tourisme), voire de la 
stiml!ler, d' engendrer des reactions origi nales et d 'evi ter ainsi sa 
dissolution. 

A une âpoque ou la contestation utilise tous les moyens pour 
devenir uns reelle subvers.:.on, ou, dans la dimension diachronique, la 
mode disco qui, en Europe occidentale, apparue comme un 
"âaccompagnement du Pop aux temps de crise et une etape parmi d' autres 
de l' epopee mi net, loin de se demoder deviendra egalement la seule 
alternative au mouvement nihiliste et revolutionnaire "punk", venu 
d 'Angleterre " ( 1 B), l 'admission d' une forme :-ed uite et edulcoree de 
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son signifiant, qui laisse assez confuse sa signi ficat ion antiere, 
pourrait âtre consideree comme une tentative raisonnable pour assurer 
le tuilage du traditionnei et du moderne. 

Moderniser formes et modalites de transgression de la 
quotidiennete et des habitus, en b-1nalisar les opportuni tes par una 
frequence a la carte, correspond peut-etre, avons-nous avance, a la 
rarefaction des fâtas et a la parte ci' eclat qu' elles ont subie et 
continuent a subir. Oechargees de laur potentiel regulateur 
(transgression - retablissement), dans la societe, elles ne peuvent 
guere huiler les rouages de l'equilibre de la societe que la jeunesse 
estime particulierement grippes. Prandraient alors le relais, d'autres 
mani festations ambi valentes de remises en cause ( en instance d' âtre 
ritualisees?) suivies de remises en place (qui peuvent deraper au fur 
et a mesure) de normes ancore fondamental as, marquant l' hesitation a 
franchir le pas En tentant l'aventure de la sollitude et de l'exercice 
de sa propre liberte sur la piste seulement et de conjurer d'une autre 
facon las menaces de desagreg~tion planant sur la societe, si 
representer, jouer, dramatiser le triomphe de l'individualisme est une 
maniere de le conjurer. 

En outre, le: soif d 'exotisme qui pese sur bien des tendances 
actuelles bien qu' elle ne puisse suffire a las caracteriser (musiques, 
objets, int~ret pour les histo!res etc.) peut s'abreuver aux sources du 
presant mais aussi au flL,;x de la modernite .. pour ceux qui ne la 
promeuvent point. Le recours a l' experimentation directe marque la 
quete dans ces deux directions: 11:catiques de techniques du passe (en ce 
qui concerne l'aliment~tion, la musique, l'habillement avec le port de 
vâtements preuses, deja portes, etc,), pratiques des innovations 
importees ( celle du disco pour nas insulaires). Et n' est-ce pas le 
signe de "l'instauration d'un rapport de plus en plus exclusif au 
temps" comme le fait ressartir P. Yonnet (19)? 

La discotheque, sartie de san ghetto dare, s'offrirait alors comme 
un lieu d'experimentation et d'appropriation d'une forme da modernite -

exotisme, susceptible de forger de nouveaux comportements pour 
exprimar d' autres rapports a la musique instrument d' un oecumenisme 
cultural. Sans rompre peut-etre toutefois irremediablement avec una 
pratique qui fait que, paradoxalement, en depit de la vulgarisation des 
media, qui permet · a chacun de prendre l'habitude d'ecouter,· de 
pratiquer a sa guise solitairement la musique qui lu.i plaît, celle-ci, 
fixee a jamais sous forme d'enregistrements, conserva tout de mâme le 
pouvoir de rassembler une assemblee pour la µratiquer en corrrnun (20), 

Science-fiction. 

L'existence d'une 
description pour la 
socioeconomique auquel 
programrne architect~ral 

discotheque, ciont nous avans reserve la 
fin, perait etonnante dans le contexte 
nous avans precedsmment fait allusion, son 

en~ore plus. Un bâtiment cubique prolonge en L, 
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en beton blanc hi portant l' inscription "DISC0THEQUE SIKINOS" d 'une 
part. une table longue en beton en plein air, d'autre part. occupant la 
plus grande partie d' u1 ,e surf ace rectangulaire ceinte d 'un mur bas en 
beton ou est menagee l'entree face a la porte du bâtiment. L'ensamble 
n'est pas sans evoquer le programme de petits sanctuaires de campagna 
comprenant chapella et table des agapes en plein air enclosas dans un 
peribole. Espace anima par les prieres. le banquet et Ies danses des 
pelerins venus celebrer la fete patronale du protecteur auquel est 
consacree la chapelle, eventuellement celle de la famille au cas ou le 
sanctuaire appartient a un lignage. 

Aussi deserte que ces sanctuaires de campagne, souvent a !'abandon 
maintenant. ou parfois se signale le passage d' une main pieuse. la 
discotheque de Sikinos attend-elle que s'y celebre le culte de l'horrme 
seul? N'est-elle que le symbole d'une modernite qui hesite a en 
franchir le seuil? N'est-elle qu'un raccourci saisissant d'une histoire 
dans laquelle la fin est anticipee, mythogramme qu'auraient a 
dechiffrer les generations a venir, celui d'une mutation apres 
laquelle, accedant a uns meilleure maitrise du temps "qui n' est pas 
seulement celui des collectivites, mais aussi celui, expanse. de chacun 
d'entre nous" (21), serait ne l'horrme apte a comprendre les 
differences, qui, dansant pour se mirer en son image. y verrait 
refl€.tees et brillantes de scintillement d' un arbre de NorH en delira. 
celles de tous les autres? 

Cette heure n'a pas sonne a Sikinos, nulle part ailleurs non plus. 

1 ) Population de 700 habi tants qui double 1 'ete du fai t de la 
venue en vacances de Kimoliotes emigres a Athenes. Les touristes 
etrangers se renouvellant a une frequence d 'environ trois jours, des 
excursions a partir de Milos pour la journee ou la demi-journee 
suffisent a la curiosite du plus grand nombre. 

2) "Lege re" est la traduction du terme grec employe pour designer 
le genre "varietes". 

3) Yves 0elaporte ("Teddies, rockers, punks et C-ie: quelques 
codes vestimentaires urbains"; in L'H□MME, oct.-dec. 1982, XXII (4). p. 
60) constate qu'en province les codes vestimentaires se desagregent par 
elimination de signes redondants qui s'imposent dans une grande ville, 
Paris en l' occurence, ce qui provoque une "discontinui te du 
signifiant", " .. ,an province, on ne porte plus de systemes de signes. 
ni meme d'ansemble de signes. mais seulement des signes isoles, on peut 
s'attendre a ce que cette desagregation du cade facilita le melange des 
signes qui. normalernent appartiennent a des sytemes differents". 

4) En ce qui concerne celle de Kimo las au moi ns. n 'ayant eu 
l'oppportunite ni d'assister a d'autres inaugurations ni de savoir si 
un tel protocole etait habitual. 

5) Les bars. les salo ns et salles a manger des h6tels sont 
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frequentes de temps a autre par la bourgeoisie locale, fait observe 
dans les villes de province, en Crete notarnment a l'automne. 

6) Cf. Pau 1 Yunnet, "Des modes et des loo ks. Le temps, le paraitre 
et l'âtre"; in LE DE:.BAT, mars 1985, n° 34, pp. 113-129 (p. 122 en 
particulier) • 

7) Chora E:st un generique pour les chefs-lieux des iles, appeles 
aussi du nom specifique de chaque ile. Tras souvent a 1' interieur des 
terres, il est rel::.e par une route, voire un escalier, a 
l 'etablissement portuaire, "skala" - echelle, qui le dessert. 

8) D'Igou~enitsa a Missolonghi, falaises et marecages alternant le 
long de la câte. Dans une zone de cassure, le golfe d'Arta s'est peu a 
peu comble d'alluvions des rivieres; la plaine se bâtit encore et resta 
marecageuse. Les lacs en Acarnanie sont nombreux et la plaine en delta 
de l'Achelous autour de Missolonghi est marecageuse. 

9) "La musique disco est une version simpli fiee de la musique 
'funk' des Noi~s americains. Mise au service d'une certaine tradition 
de la romance lctine ( ••• ) elle a donne naissance a une mode: la mode 
disco" (Cf. Hectcr Obalk, Alain Soral„ Alexandre Pasche. Les mouvements 
de mode expliq~as aux parents; Paris, Robert Laffont, 1984, p. 192. 

10) Titre d'u~e oeuvre du compositeur Pierre Henry. 
11) Cf. Paui Yonnet, op. cit •• pp. 124 sq. " •.• ne plus subir le 

cade, mais le ~anier, l'adapter, le composer. Et a son profit • 
• • • Chacun est a uresent considera comnm responsable de l' image qu' il 
don ne de lui-mEme ..• L' h~bi t fai t, fabrique reellement le moine. • •• Le 
look, c'est bien l'antimocslisation, le mensonge impossible •••• Bref le 
look produit de l'~tre par d6naturation". 

12) Nous ne pensons pas que dans ce ces-ci les lunettes soient un 
instrument de "La dragu9 pop" analysee ainsi par Obalk, Soral et 
Pasche, op.cit •• p. 40, qui permet d'eprouver "les sensations d'une 
drague reussie... sar.s avoir besoin de l' acquiescement de la femme 
convoitee". Serai t-ce, un indice de "punkti tude"? Les Punks portant des 
lunettes noires la nuit. 

13) Cf. Ted P8t:.~ides, "The dances of the rebetes"; in REBETIKA, 
Athenes, Kombolo~. ~975, p. 29. 

14) Population de 400 habitants. Nous avons appris a la fin d'une 
serie d'enregistrements organisee par un violoniste local, que le 
laoutieriste - berger qui 1' accompegnait etai t presse car i1 partait 
definitivement de l'île le lendemain avec sa femme et ses deux enfants. 
Au prealable il avait egorge ses moutons. 

15) Nous avo ns ass:i.ste a une telle fâte organisee par 
l' association de Krenia ( Epi re) en fevrier 1985 dans des salles d' un 
hâtel d'AthenE:s. 

16) Dans un tel kendra joue une celebre famille de musiciens de 
Siphnos que l'on vient entendre. Leurs cassettes font reference et sont 
largement diffusees d~~s les Cyclades en tant que representatives de la 
tradition authentique. 

17) Cf. H. Obalk .••• p. î92-195. 
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18) Ibid •• p. 195. 
19) P. Yonnet. op. cit •• p. 128. 
20) L' .::in ne pe1 '.t s' empâcher de penser au concert don ne Salle 

Pleyel a Paris des enregistrements de Glenn Gould, artiste qui 
n'acceptait pas de son vivant de jouer en concert. Nous regrettons de 
n'y avoir pas assiste. ne serait-ce que pour savoir si l'on a applaudi 
et pour avoir surpris les conversations a l'entr'acte. 

21) Cf. P. Yonnet, op. cit •• p. 128 • 

• 

Nous sorrrnes redevable a Marie-Therese Duflos-Priot de references 
qu'elles a eu la gentillesse de nous corrrnuniqLer et qui nous ont ete 
fort utiles pour aborder un champ qui n'est pas la nâtre. 
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LES TROIS FEMMES EMMUREES 

IOANA ANOREESCU-MIEREANU 

Chez les peuples balkaniques, 'tout specialement chez les Roumains, 
des coutumes, des legendes et des balladas illustrent la particularite 
des rites de construction ou des substituts humains, mesure de l'ombre 
ou du corps, plus pres de nous la photographie, etaient et sont encore 
errmures pour affermir la so lidite des murs. Des sacrifices d' animaux 
sont connus et attestes depuis longtemps. 

"Tout corrme an fait un don au diable d'un homme ou d'un animal qui 
crâve ensuite, le diable faisant crever son don, il an est de meme pour 
la maison. Il faut lui offrir une vie en sacrifice. Pour que,les murs 
ne s'ecroulent pas, pour qu'ils ne cedent pas et que la maison dure. Et 
parcequ' an ne peut pas sacri fier une vie humaine, an sacri fie un 
animal", affirme un villageois originaire de la Petite Valachie. · 

, Cependant, des traces de sacrifices humains autres que les 
substituts symboliques n'apparaissent point. En Roumanie, seule la 
ballade de Maitre Manole rend compte d'un sacrifice humain. 

Le temoignage qui suit a ete recueilli en 1984, au village de 
Hurezani (depart.ement de Gorj, Petite Valachie), aupres d' une ferrme 
âgee de 92 ans; il decrit pour la premiere fois un rite de construction 
d'une eglise ou l'utilisation d'un substitut (ici la mesure du corps) 
etait doublee par le simulacre de l'ernnurement de trois ferrmes, Cette 
mise en scene fait expressement reference a un sacrifice humain ou la 
mesure n'est pas la seule a etre integree a la ma9onnerie: les ma9ons 
feignaient d'errmurer vivantes leurs epouses, lesquelles s'identifiaient 
alors a l'heroine de la ballade de Maitre Manole, en reprenant (selon 
l'informatrice) les paroles memes de cette derniere. 

Le document merite d'âtre cite dans son integralite, 

- Lorsqu' an eleve les murs de la maison an prend la mesure d' un 
homme ou d' une ferrme et on l' introduit dans le mur. On dit que la 
mesure se transforme en fernme. Elle deviant un fantâme. On depose de 
quoi manger quand le fantâme est dans le mur. Chez les seigneurs 
Mutuleşti la servante :nettait de la nourritutre et ne la ret;r:ouvait 
plus. Le verre d'eau non plus. Elle ne savait pas qu'on errrnurait lune 
ferrme/. 
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- Pourquoi emmure-t-on? 
- Pour que le mur devienne plus solide et qu'il ne s'ecroule pas. 

Lorsque l 'eglise a ete bât ie par man pere et par les Mutul eşti il y 
avait trois femme!;; qui travaillaient a la ma,;onnerie. trois femmes 
ma,;ons et trois ma,;ons de Craiova. Nous, an preparai t Ies repas. Je 
devais avoir entre 12 et 15 ans. On Ies emmurait elles, toutes les 
trois. Etan les emmurait jusqu'en haut. Puis an les laissait sortir. 
Oui, pour que le mur resta debout. Apres, an prenait leur mesure de la 
tete aux pieds. Et cette ficelle /celle avec laquelle an avait pris 
laur mesure/ an la mettait a l'angle du mur. Etan elevait le mur le 
long des ficelles. 

- L'avez-vous vu de vas propres yeux? 
- Oooui! J'ai vu. C'est moi madame qui avu. Pour fortifier le mur 

de I' eglise. 
- Mais si an prenait laur mesure elles ne devenaient pas des 

fantâmes? 
- Elles ne devenaient rien du tout. Elles etaient toujours femmes. 

Peut-etre sont-elles devenues des fantâmes, mais qui a pu bien les voir 
a l'eglise? C'etaient leurs femmes. Les femmes des ma,;ons. Elles 
savaient qu'on prenait laur mesure. Parce que l'eglise s'ecroulait. Tu 
entendais /dire/: "Manole. Manole. 

Le mur me serre fort 
Man enfant se meurt", 

c'est ce qu'elles disaient dans ces murs. C'etait une eglise qu'on a 
construit ici chez Ies Mutuleşti. 

- C'est dans cette eglise-Ia qu'on lesa emmurees? 
- On a fai t semblant de les emmurer, mais an ne les a pas 

emmurees. On ne les a pas emmurees. On elevait Ies murs de telle fa,;on 
qu'elles puissent en descendre, mais le mur restait construit. Elles. 
an les entendalt: "Manole, Manole ••. " Moi aussi j 'allais voir. Et 
elles. elles restaient la et eux ils travaillaient. Voila. tout comme 
sont Ies angles deces murs-ci. /L'informatrice designe Ies angles de 
sa maison, uns grande maison a deux niveaux ayant appartenu a la 
famille qui a fai t construire l 'eglise et abri tant aujourd' hui un 
dispensaire/. Elles disaient: "Manole, Manole ••. " Pour que le mur 
tienne et ne s'ecroule pas. 

- ~ous les avez entendues vous-meme? 
- Oui. Toutes Ies trois. L' une dans un angle. une aut re dans un 

aut re /angle/... Lorsqu' ils elevaient les angles de l 'eglise. Lorsque 
l' angle stai t fait, ils la descendaient .. ./ le mur/il laur arri vai t 
j usqu' a la nuque. La tete restai t dehors. Les ma,;ons la sortaient du 
mur. l'asseyaient sur une chaise. Elle se reposait. Elle stait 
completement etourdie. Et apres. ils prenaient un aut re angle pour 
/sic/ la finir lui aussi /confusion entre le mur et la femme/. Je m'en 
souviens. J'avais douze ans. A Hurezani, chez les Mântuleşti. C'etaient 
des Roumains de Craiova. C'etaient de braves gens. Leurs femmes etaient 
aussi ma,;ons. Mon pere et les /seigneurs/ Mutuleşti faisaient faire 
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l 'eglise. Nous voulions construire une maison. Mon pere a dit que 
c'etait celle-la la maison. Elle a ete les deux ăla fois: et maison et 
eglise. C'est pour ca qu'on lesa emmurees. Dna sacrifie un cabri, des 
volailles. Dn mettait un verre d'huile, un cierge et de l'encens. Le 
mur s 'elevai t et le cierge avec l 'encens brulaient. Aux angles. On 
mettait ă tous les angles le cierge et l'huile dans un verre. Le verre 
/d'huile/ on l'emmurait sur place. D'abord on leur prenait la mesure et 
on posait la ficelle de haut jusqu'en bas. C'etait la mesure ă elles; 
la mesure est restee dans le mur. 

- N'avaient-elles pas peur de mourir? 
- Non. Elles n'avaient pas /peur/. 

T e X t e roumain. 

- C1nd lucrează la zidurile caşii ia măsura de pe om sau de pe 
femeie şi o bagă 1n zid. Se zice că măsura se transformă 1n femeie. Ia 
se face stafie. Pui de mincare cind stafia ie in zid. La boierii 
Mutuleşti servitoarea punea mincare şi n-o mai găsea. Nici paharu' de 
apă. Ia nu ştia că o bagă 1n zid. 

- De ce o bagă în zid? 
- Ca să să tntărească zidu' să nu să surupe. Cind s-a făcut 

biserica de tatăl mieu şi de Mutuleşti ierau trei femei de lucrau 
zidărie, trei zidăriţe şi cu trei zidari de la Craiova.Noi le gateam. 
Aveam vreo 12-15 ani. Le băga in zid pe ele, pe cite trele. Şi le zidea 
pina sus. Pe urmă le lasa să iese. Da, ca sa ţie zidu'. Pe urma le lua 
măsura de sus p1na la picioare. Şi aţa aia o punea pe colţu' zidului. 
Şi zidea prin aţele ales in sus. 

- Ai vazut dumneata? 
- Daaa. Io am văzut. Io doamna, am vazut. Ca sa se intăreasca 

zidu' la biserica. 
- Păi dacă le lua măsura nu se făceau stafii? 
- Nu se făceau nimic. Erau tot femei. Rămineau tot femei. S-or fi 

facut stafii, da'cine a vazut la biserica? Erau nevestele lor. Ale 
zidarilor. Ştiau că le lua măsura. Că se darima biserica. Auzai: 

Manole, Manole, 
Zidu' rau mă stringe 
Copila mi se frînge. 

Iele ziceau in zidu ăla. O biserică pe care am facut-o ici, la 
Mutuleşti. 

- La aia, în biserica aia, le-a zidit pe iele? 
- S-a făcut ca le zideşte da'nu le-a zidit. Nu le-a zidit. Şi iele 

dinadins... Punea zidu' aşa ca sa să poata iele sa sa scoboare. Da' 
zidu' raminea zidit. Le auzai pe iele: "Manole, Manole ••. " Ma duceam 
sa văd şi ieu. Şi iele stau acolo, şi iei lucrau. Aşa, cum vin 
colţurile la zidurile ăştea. Ele ziceau "Manole, Manole ••• " ca să 

ramiie zidu' sa nu sa surupe. 
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- Le-ai auzit dumneata? 
- Oa. Cite trele. Pe una într-un colt. pe una în altu'. cinci 

lucrau colţurile bisericii, După ce făceau colţu' o dau jos. Şi ajungea 
pina la ce~fă. Capu' raminea efară. O scotea(u) zidarii afară, o 
punea(u) pe scaun. Odihnea. Ierea a~etită de tot. Şi pe urmă lua(u) pe 
alt colţ s-o termine şi pe ăla. Ţin minte. Aveam 12 ani. La Hurezani, 
la Mîntuleşti. Iereau români de la Craiova. Iereau oameni de oameni. 
Femeile lor iereau tot zidăriţe. Tatăl mieu şi Mutuleştii făceau 

biserica. Noi am vrut să facem casă. Tata a zis că aia ie casa. A fost 
amindouă; şi casă şi biserică. Că de-aia le-a zidit. A tăiat un ied, 
păsări. Se punea un pahar de untdelemn, o luminare şi tămiie. Zidu' 
mergea şi luminarea cu tămiia ardea(u) la colţuri. Punea la toate 
colţurile luminarea şi untdelemn in pahar. Paharu' îl zidea pe loc. 
Int1i le lua măsura şi punea aţa de sus pina jos. Ierea măsura lor. 
Măsura a ramas în zid. 

- Da' nu le ierea frică că mor? 
- Nu. Nu le ierea. 
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INCANTATIONS CRETDISES 

EFROSSINI PLEXUSSAKI 

Trois incan::etioris recusil lies en 1085 aupres d' une vieille ferrrne 
du village de Skino:,;.c::::;:isclA, en Crete Orientale. Traduction francaise 
par Michel Volkovitch. 

1) Pour le mal des yeux. 
Quand s 'ouvrit la rior-te du Paradis / Et les sept gentils freres 

sortirent/ Avec la urs haches d' oL~, le urs cognees d' or/ Pour aller vers 
les monts, ve~·s la mon-:c;~n8 / Cauper le peuplier, le cypres / Dres ser 
le sanctuaire dE: la Vierge / Et les marches de l 'eglise Saint-Jean / 
Fendant, taillant / Un tout pe~it cope~u sauta dans l'oeil du serviteur 
de Dieu X / Et m:l ne se tr-voua / Bc~tise, confirme / Nul communiant du 
Jeudi saint / Pac:..~ prendre un bijG:..i d' argent une tige de ble / Et 
guerir et beniI"" le serviteur de Dieu X / Corrrne a fui le torrent que 
fuie aussi le san~ / Com~2 la vague a fui que fuie le mal des yeux. 

2) Contre :a colique. 
Sur la ple:?;e, sur le sabla, sont les douze apâtres / Tous ils 

boivent, tous ils mangerit, tous de Oieu chantent les louanges. / Le 
plus j eune ne boit pas, ne mange pas, pour Dieu ne chant e pas / Le 
Seigneur vetu d' or lui dit: Qu' as-tu serviteur de Oiau? / Tu ne bois 
pas, ne manges pas, ;:aur Oj 3U ne chant es pas. / Seigneur Christ, tu 
vois ce qui est cache, mais pas ce qui se voit?/ Man ventre me fait 
mal, la lune rn'a saisi / Et nul ne s'est trouve / Bapcise , confirme, / 
Nul communiant du Jeucli saint / Pour prendre de la terra du seul une 
cuiller / Et soigner la lurir:i mince, la lune ronde, la lune humide, la 
lune aux sept visagos □t demi / Qu'elle parte de mes entrailles, parte 
de man ventre, parte des soixante-douze veine et demie demon corps. / 
Comme l 'oeuf durcit dans la cendre et le pain dans le faur / Qu 'elle 
durcisse dans le serviteur de Oieu X. 

3) Pour la fluxion. 
Le ciel s'est ouvert, la pierre est tombee, / A frappe le pre, la 

fluxion a germ§ / Flu:,'.ion noire, fluxion blanche, fluxion rouge / Aux 
soixante-couze especes Ht demi / J 'y ai mis la main st le Seigneur a 
dit / Ni fleur d8hors, ni raciri8 dedans. 
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LES "SAINTES" ("ALE SFINTE") 

HENRI H. STAHL 

Informatrice, Ana Chirculescu (trouvee lorsqu'elle passait chez sa 
belle-fille). Runcu (Petite Valachie - Oltenia, Roumanie). 18.VII.1930. 
Stenogramme. 

(Sur la clOture il y a des pots cassâs, des morceaux de tissus. 
des verres de lampa a gaz. des crânes d'animaux). 

- On arrâte le passage des Saintes (1). filles impures; les os 
nous defendent contre elles, elles ne pa_ssent plus par ici. Un samedi, 
j 'etais an retard. je ne sais plus ce que j 'avai~ a faire. mettre de 
l 'ordre dans la maison - je les ai entendues chanter. Elles arrivaient 
du soleil levant et allaient vers le soleil couchant, car elles 
viennent toujours depuis l' orient. Elles chantaient et elles j ouaient 
de la cornemuse. Il y avai t des filles. des gens. des joueurs de 
cornemuse. Et je n'ai pas bouge du tout. car, des qu'on bouge, elles te 
piquent les mains et les jambes et tu restes malade. Il y a beaucoup de 
personnes ainsi - vous les avez vus. vous. les malades de mains et de 
jambes - car, que Diau nous garda, elles sont saintes, mais ••. 

- N'importe qui peut les entendre, ou seulement quelques-uns? 
- Mais si, tous las entendent. s'ils se trouvent sur laur passage. 

Elles chantent et jouent de la cornemuse. en diverses manieres. C'est 
inimaginable quelles chansons elles ont. 

- Qui sont les Saintes? 
- Les Saintes, elles etaient des jeunes filles qui ont vale du 

pain benit, Diau le sait! Tu sais. comme la chauve-souris a plumes. 
C'est pour la mâme raison que le bon Diau l'a transformee. Elle etait 
una souris et qu' est-ce que tu crois. le bon Dieu lui a donne des 
plumes afin qu'elle ne puisse plus faire le mal et voler du pain-benit, 
conme il en avait vale. Et les Saintes. ce sont des filles qui ont vale 
du pain-beni t et le bon Dieu les a maudi tas pour que personne ne les 
entende plus, sauf celui qui reste eveiUe tres tard, la par ou elles 
passent. 

- Ont ... elles ete au debut des filles corrme toutes les filles. et 
par la sui te le bon Dieu les a transformees en Saintes. apres avo ir 
vale du pain bani? 

- Mais non, depuis le debut elles etaient ainsi, "des filles qui 
ont vale du pain-benit". 
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(Observation l'informatrice semble insister sur cette 
definition; ce n'est pas quelque chose qui s'est deroule en un moment 
quelconque. mais une maniere d'âtre predeterminee. Il faut revenir et 
insister). 

- Et lorsqu'on decide du sort d'un enfant, lors de sa naissance, 
elles arrivent an songe, si an fait "ursitoarele" (2), elles viennent 
et disent quel sera le sort de l'enfant, s'il vivra, si son sort sera 
bon, s'il va se noyer, ou brOlera dans le feu, ou s'il vivra pauvre. Si 
elles arrivent fâchees, elles predisent le mal. Mais si elles arrivent 
lorsqu'elles sont bonnes, alors, heureux l'enfant qui vient de na!tre. 

- Vous, avez-vous fait les "ursitoare" a vas enfants? 
- Je ne l'ai pas fait a mes pauvres enfants. J'avais peur de leur 

faire quelque chose de mal et le bon Dieu me lesa pris tous. 
- Savez-vous faire les "ursitoare"? 
- Les femmes le font. Elles prennent un pot rempli de vin, une 

petite pain, pain de ble enduit de miel de ruche, la ceinture de la 
sage-femme, elles mettent 1 'ensemble sur une table, pour que la table 
soit chargee lorsqu'elles arrivent. Et elles arrivent et les femmes 
revent, si elles viennent, elles râvent quel sera le. destin de 
1 'enfant,' comment il · va vivre. Si elles revent du bien, des plantes 
vertes, de 1' eau claire, alors ce sera bien; si elles revent des 
rochers, des endroits deserts, ou du mal, alors c'est mauvais, c'est la 
mort. Je crois ma rappeler que la sage-femme a fai t a 1' un de mas 
enfants, mais jene ma rappelle plus. 

( Elle raconte ensui te en pleurant comment, il y a 15 ans, son 
enfant âge de cinq annees est mort brule vif. - En ce qui concerne les 
objets mis dans la c16ture elle ajoute: "On met des os abandonnes; pas 
n'importe quel os, mais de cheval, de chien. Ce sont des animaux impurs 
st alors elles /las Saintes/ las evitent, elles ne passent plus par 
ici). 

Les notes du traducteur. 
1) Le vrai nom de ces stres imaginaires feminins auxquels se 

rattachent de nombreuses croyances est celui de "iele"; mais, comme on 
ne doit pas prononcer le nom des stres surnaturels pour ne pas les 
voire arriver, on les nomme "les Saintes", 

2) "Ursitoarele" est le nom donne a des fees qui president lors de 
la naissance d'un enfant a la fixation de son destin. Ici, 
l'informatrice confond dans un mâme mat ces fees et l'operation 
elle,-mâme fai te par les humains pour predire le destin, et le destin 
lui-mâme. Le mat se rattache au verbe "a urzi", qui se traduit par le 
francais "ourdir", les "ursitoare" elles-mâmes pouvant etre traduites 
par "ourdisseuses". 

P. H. Stahl 
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TEXTE ROUMAIN. 

(A pus în gard ae.le sparte, cârpe, sticle de lampa, capatâni de 
vi te moarte). 

- Oprim trecerea alor sfinte, fete spurcate; oasele ne feresc de 
ele, ca nu mai trec pe aici. Intr-o sâmbata, cum stam, ca întârziasem 
mult, nu ştiu ce aveam de facut, sa regulez prin casa, şi le aud 
cântând. Veneau, trecând de la Rasa rit spre Apus, ca ele tot de la 
Rasarit vin. Cânta cu cimpoiul, din gura. Ereau fete, oameni şi 

cimpoieri. Si nu m' am cârmit nici de cum, ca de cum te-oi mişca te 
inţeapa la mâini şi la picioare şi ramâi bolnav. Sunt mulţi oameni aşa, 
- i-aţi vazut dumneavoastra - cu mâini sau cu picioare bolnave, ca, 
fereasca Dumnezsu, sunt ele sfinte, dar ••• ! 

- Le pot auzi toţi oamenii, sau numai unii? 
- Ba le aud toţi oamenii, daca sunt pe drumul lor. Cânta din 

cimpoi şi din gura, în toate felurile. Nu le poţi închipui ce cântece 
au. 

- Dar cine sunt ale sfinte? 
- Ale sfinte, ereau fete care au luat anafura, Dumnezeu le ştie! 

Ştii, ca liliac~l cel cu pene. Tot din pricina aceia l'a facut 
Dumnezeu. A fost şoarec şi când colo, l'a facut Dumnezeu cu pene, sa nu 
mai poata sa mai umble sa faca rele, sa fure anafura aşa cum furase. Şi 

cele sfinte sl.!nt fete care au furat anafura şi le-a blestemat Dumnezeu 
sa nu le mai auda nimeni, decât cine o sta treaz pâna târziu, pe unde 
au ele trecere. 

- Au fost ele, la început, fete ca toate fetele, şi apoi le-a 
facut Dumnezeu sa fie "ale sfinte", dupa ce au furat anafura? 

- Ba de la început aşa au fost ele, "fete care au furat anafura". 
(Observaţie - Informatoarea pare a ţine la aceasta definiţie; 

nu e poveste întâmplata în veac, ci un fel de a fi predeterminat. 
Trebuie revenit şi insistat). 

- Şi la ursi to are, când se nasc copiii, vin ele in vis, daca le 
faci ursitoarelP. la copii, ele vin şi spun ce ursitoare are copilul 
acela, daca trăieşte, daca este bine de el, dacă se ln.eaca, sau arde 
in foc sau va trai sarac. Daca vin necajite, ce zic este de rău. Insa 
când vin când sunt bune, atuncia ferice de cel care se naşte. 

- Dumneata le-ai facut ursitoarele copiilor? 
- Nu le-am facut nici ursitoarele la bieţii copiii mei. Imi era 

frica ca şi sa le fac ceva rau şi pe toţi mi i-a luat Dumnezeu. 
- Dumneata ştii însa sa faci ursitoarele? 
- Le fac femeile. Ia ulcea cu vin, turtita, pâine de grâu unsa cu 

miere de stup, bracole le de la moaşa, le pun pe masa, sa fie masa 
incarcata, nu p;oala, când vin ele. Şi ele vin şi viseaza femeile in 
vis, daca vin ele, vis·3aza ce ursitoare are copilul, în ce mod are să 
traiasca. Daca viseaza bine, verdeţuri, apă limpede, atunci are să fie 
bine; dacă visează steiuri, locuri sterpe, sau rau, atunci este rău, 
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este de moarte. Mi se pare ca le-a facut moaşa, la unul din copiii mei, 
nici nu mai ţin minte. 

(Povesteşte apoi plângând cum i-a murit 1n foc, acum 15 ani 
copilul ei, atunci 1n vârsta de 5 ani. Ca tehnica magica spune: "Se pun 
oase para site, nu fiece oase, ci de cal şi de câine. Sunt de vi te 
spurcate şi ele se feresc atunci, nu mai au drumul pe aici). 
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COMPTES - RENOUS 

ACTA MUSEI DEVENSIS. SARGETIA XVI-XVII. 1982-1983. Deva. 1983. 
Ce volume comprend des etudes appartenant a diverses sciences 

sociales; deux parmi elles ont retenu man attention car ils concernent 
l 'ethnologie. Il s 'agit d' abord de l 'etude signee par LU.CIA APOLZAN 
( "Aspecte ale culturii spirituale. Obiceiuri. practici şi simboluri 
specifice gospodariei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor. 
judeţul Hunedoara"); elle parcourt une region du departament de 
Hunedoara en Transylvanie et note avec precision divers aspects pris 
aux coutumes locales, On se rend compte que l'auteur dispose de donnees 
extraites d'un materiau bien plus ample. La composition du groupe 
domestique. les relations de !'habitat avec le milieu natural. la place 
de 1' ancienne assemblee villageoise, Ies routes. Ies fetes organisees 
sur les montagnes. sont taur a taur evoquees. Suit la presentation des 
coutumes en relat ion avec le calendrier. Ies travaux agrico Ies et 
l'elevage, 

L'article signe par ELENA SECOŞAN ("Padurenii din Hunedoara") est 
celui d' uns excellente specialiste du costume paysan roumain; elle 
aborda ici l'etude de la region des Padureni (departament de 
Hunedoara). dane pres de la region ou se trouve le musee qui publie le 
presant volume. La populat ion garde des caracteristiques archa!ques 
evidentes. et presante en mâme temps une serie de particularites par 
rapport aux autres Roumains. Les elements du costume sont presentes 
dans ce qu' ils ont de particulier; l' art des bijoux en metal (qui a 
forme aussi l'objet d'une autre de ses etudes) est analyse et decrit. 

P. H. St. 

E. P. ALEXAKIS - I EXAGORA TIS NIFIS; At henes, 1984 • 143 pp •• 
resuma anglais. bibliographie. glossaire. 

Le livre presante la question du "prix de la fiancse". a savoir 
une question qui n'a pas constitue l'objet d'une etude systematique en 
Grece. En effet. la dat seule a monopolise l'attention des chercheurs, 
et ceci au detriment des autres types d'echanges matrimoniaux (le prix 
de la fiancee, la donation pre-nuptiale), dont l'intărât a ete 
sous-estime. Mais cette coutume est importante pour le proces sus du 
mariage traditionnel grec et son etude peut eclaircir certains aspects 
de la societe neo-hellenique. En abordant ce sujet. l'auteur contribue 
considerablement a la connaissance tant du mariage que des institutions 
matrimoniales de la Grece. 
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La coutume est presentee de maniere exhaustive, telle qu'elle est 
pratiquee en diverses regions de la Grece. A cette fin, l 'auteur 
depouille les materiaux recueillis par les instituteurs et les 
etudiants de l' Univers:lte et qui se trouvent parmi les collections 
manuscrites du Laboratoire de Folklore de l'Universite d'Athenes et du 
Centre de Recherches du Folklore Grec de l' Academie d' Athenes, ainsi 
que les materiaux que l'auteur lui-meme a recueillis pendant sa 
recherche sur le terrain (1975-1984). 

On constate _que j usque dans les annees cinquante, le prix de la 
fiancee constituait une condition sine qua non pour qu'un mariage soit 
conclu. Actuellement, cette institut ion est en vigueur seulement sous 
sa forme symbolique dans certains endroits du Peloponese, de Sterea 
Hellas, de Thessalie et de Macedoine. Elle n'est d'ailleurs pas 
inconnue aux autres peuples de la Peninsule Balkanique, car elle est 
signalee en Yougoslavie ( "prid"), en Bulgarie ( "prid", "agărlâk"), en 
Albanie "agerlek", "paret e nuset") et parmi les Turcs ("baslik"). 

L'auteur procede ă son analyse en distinguant quatre differents 
types de "prix de la fiancee", agharlikj_, paradotika, portarikia et 
kaniskia, selon les criteres suivants: a) le moment ou la coutume a 
lieu par rapport ă la ceremonie de mariage (avant, apres ou pendant le 
mariage); b) le genre et la somme de la donat ion; c) la fonct ion de 
l'institution dans les diverses regions grecques. 

Malgre les differences qui resultent de ces criteres, les traits 
corrmuns de ces types conduisent l 'auteur a accepter qu' il s 'agit au 
debut d'un ou de deux types qui se sont differencies graduellement au 
cours des siecles. Le traitement du sujet revele le lien etroit etabli 
entre l'institution en question, la structura sociale et le systeme de 
parente. De cette maniere, nous la rencontrons notarrment dans les 
regions montagneuses et semi-montagneuses de la Grece continentale, ou 
le systeme economique est agropastoral, ou la famille etendue predomine 
et constitue l'unite de producticn et de consommation, et ou le systeme 
de parente est patrilineaire. Par contre, la predominance du systeme 
bilateral et de la famille nucleaire empâche l 'emergeance de cette 
coutume dans les regions insulaires. 

Bien que l 'argent investi comme "prix de la fiancee" ne soit pas 
negligeable, l'auteur met l'accent sur la valeur symbolique et sociale 
de la coutume aux depens de son importance economique. Selon lui, le 
prix de la fiancee n'est qu'une action symbolique par laquelle se fait 
le transfert des droits de la famille de la future epouse ă celle du 
futur epoux. 

Nous pourrions sans doute estimer que le merite principal de cette 
demarche est consti tue par la tentati·Je de l 'auteur d' integrer la 
coutume dans le cadre social. Il essaie de l'interpreter en prenant en 
consideration le contexte historique et social, compte tenu des 
conditions ecologiques propres ă la region ou celle-ci est pratiquee. 
Cette forme d'investigation permet de justifier l'apparition de la 
coutume exclusivement dans certaines regions du pays. 
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L'auteur saisit ainsi de maniere satisfaisante l'ensemble des 
causes qui ont suscita la differenciation entre le "prix de la fiancee" 
et la "donation ante-nuptiale", Il explique en cutre minutieusement la 
transformation du prix en une donation. Il reste a expliquer de maniere 
tout aussi complete le passage de l'institution du "prix de la fiancee" 
vers la dat. Probleme difficile, car les deux institutions apparaissent 
comme contradictoires. 

En general, on peut affirmer qu'il s'agit d'une etude systematique 
et exhaustive qui constitue un exemple precieux, d'autant plus que dans 
ce domaine les travaux sont rares. 

Irene Toundassakis 

DRAGOSLAV ANTONIJEVI~ - OBREDI I OBI~AJI BALKANSKIH ST□tARA. 

Belgrade, 1982, 194 pp., 22 planches avec des photographies, glossaire. 
Dans la collection de la Srpska Akademija nauka i umetnosti 
balkanoloski Institut; Posebna Izdanija, val, 16, 

Un ouvrage passionnant par sa documentation mais surtout par les 
problemes qu'il pase. L'auteur studie les coutumes des eleveurs 
balkaniques telles qu 'elles sont connues pour les 19-e et le 20-e 
siecles, jusque vers les annees cinquante, Il effectue des recherches 
de terrain en Yougoslavie et entre 1974-1978 en Grecei il consulte la 
litterature de speciali te. il envoie des questionnaires. Cette 
recherche concerne les rituels et les coutumes des eleveurs nomades et 
constitue une recherche deroulee dans le cadre de l' Institut d 'Etudes 
Balkaniques de Belgrade sur les populations nomades et seminomades, 

Oeux populations sont observees, les Vlaques d 'expression 
romanique et les Saracatsans d' expression grecque. Si l' essentiel des 
materiaux concerne l'epoque contemporaine, l'auteur n'hesite pas a 
remonter dans ses interpretations a des epoques reculees du passe, 
parfois a des peuples preindoeuropeens. Il commence par debattre le 
probleme de !'origine des Saracatsans, probleme bien controverse, pour 
constater que certains elements de leur vie sont communs avec ceux 
d'autres populations balkaniques. Quant aux Vlaques. il adopte la 
theorie la plus largement adoptee qui les fait descendre des anciennes 
tribus balkaniques romanisees, mais ajoute qu'a une epoque plus 
lointaine ils auraient pu etre un melange de groupes indoeuropeens avec 
des paleo-mediterraneens. 

Un chapitre est par la suite consacre au nomadisme, a ses 
conditions. son deroulement. a l'influence de l'Etat sur lui. Enfin, 
l'essentiel est consacre a d'autres aspects, le premier analyse etant 
celui de la magie. La fertilite humaine et animale sont observees avec 
insisţance; il essaie de distinguer les elements cosmiques, les 
vestiges du culte de la Oeesse-Mere. du phalus. le râle des danses 
masquees, celui du mauvais oeil. Les pratique divinatoires s'ajoutent 
aux pratiques magiques d'intervention. 
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La religion jour un râle special et ses relations avec la magie 
sont signalees, relations qui mettent en lumiere parfois la confusion 
des deux domaines dans la pratique des eleveurs nomades. Le 
calendrier des fetes Pt les moments les plus importants de la vie (dont 
quelques aspects sont inedits et surprenants) suivent. 

Dans 1' ensemble, i1 croit distinguer dans les tradi tions 
culturelles des deux groupes examines des elements mediterraneens et 
indoeuropeens. L'auteur fait la supposition d'une relation farta par le 
passe entre le monde balkanique et celui du Moyen Orient. Les elements 
pris au christianisme, particulierement forts durant le moyen âge et a 
travers 1' influence de Byzance, viennent se surajouter. Et, pour 
conclure, il croit que ces deux groupes, par-dessus les ressemblances 
incontestables avec les populations au milieu desquelles ils 
nomadisent, sont differents par leur ethnogenese deces dernieres. Des 
differences subsistent, differences plus marquees par le passe. Des 
influences culturelles sont allees aussi en sens contraire, 
c'est-a-dire parties des nomades pour influencer les populations 
ambiantesJ ainsi, le vocabulaire rattache a l'elevage chez les Grecs ou 
les Slaves est d'origine vlaque. 

P. H. St, 

BALCANICA. Annuaire de l' Institut des Etudes Balkaniques. 
XIII-XIV. Recueil des travaux a l'horrmage du professeur Radovan 
SamardzitJ Belgrade, 1982, 478 pp., illustrations en noir et blanc. 

Le volume comprend de nombreuses etudes d'histoire et de 
linguistiqueJ s'y ajoutent quatre etudes que je signale ici. La 
premiere est celle de Dimitrije Djordjevit ( "Agrarian Reform in Post 
World War □ne Balkans. A comparative study"; pp. 255-269)J le deuxieme 
est celui de Dragoslav Antonijevit ( "A Contribuution to the Study of 
the Folklore Ritual Substratum in the Balkans"J pp. 415-418), qui 
resume quelques-unes des idees publiees dans le livre presente plus 
haut) J le troisieme est celui de Constantinos Vavouskos ( "La coutume 
comme regle de droit en Grece"J pp. 418-430). Enfin, Djurit Krstit 
( "Traces of Customary Law Institute of Montenegrin Homestead" J pp. 
431-437). 

P. H. St. 

DU~AN BANO!~ - TABU U TRADICIONALNOJ KULTURI SRBA. Belgrade, 1980, 
411 pp., B.I.G,Z. 

Ce livre est uns tentative importante d'identification, de 
systematisation et d 'analyse du tabou dans la culture tradi tionnelle 
des Serbes. L' auteur definit le ta bou comme etant un "ensemble de 
prescriptions negatives par lesquelles an rend compte du comportement 
des gens, et qui proviennent de la relation imaginaire des hommes avec 
le surnaturel". L' auteur determine donc le tabou comme etant un 
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question, l'autre etant !'aspect social. Comme chaque type de tabou est 
le produit d' une genese complexe, la recherche inc lut la perspective 
historique. 

Les tabous presentent des caracteristiques speci fiques en rapport 
avec des situations ditferentes; l'auteur distingue quatre spheres de 
la vie ou se manifestant les ensembles de tabous semblables. Ce sont a) 
les tabous dans la vie de l' individu, b) les tabous concernant les 
relations des âtres humains avec la nature, c) les tabous dans 
l' agriculture et d) les tabous dans les relations entre les gens. A 
l' interieur de chacune de ces categories, l' auteur distingue ce qui 
doit âtre protege st contre quoi an se protege. 

L'orientation theorique structurant l'analyse formelle, 
fonctionnelle et genetique, est celle du materialisme historique qui 
permet una comprehension dialectique. C'est ainsi qu'on distingue les 
qualites differentes et qu'on etablit leurs relations mutuelles. 
L'analyse des materiaux a montre que les idees animistes concernant le 
surnatural constituent les racines religieuses du tabou; l' analyse 
"sociale" prouve que les racines doivent âtre rechreches dans la vie 
tribale des Serbes. 

En etudiant ces questions, l' auteur presante en mâme ternps de 
facon critique les ouvrages de ses predecesseurs. Il s'agit d'un livre 
important pour l' ethnologie serbe. A travers le probleme du tabou., 
l'auteur ouvre de nouvelles possibilites pour la recherche et l'analyse 
de la culture spirituelle et de la religion populaire des Serbes. 

Dragana Antonijevit-Pajit 

TANCRED BANATEANU - PROLEGOMENE LA O TEORIE A ESTETICII ARTEI 
POPULARE. Bucarest, 1985, 335 pp., editions Minerva. 

Il s'agit d'un ouvrage de maturite, qui a l'ambition de construire 
une theorie de· l' art populaire. L' auteur est connu par ses nombreux 
travaux consacres a l'art populaire roumain; il connait la difficulte 
de son projet, car il nous dit des l'introduction qu'il n' 9 .pas 
l' ambition de nous donner des formules definitives, mais simplemerit de 
pousser le lecteur vers laconnaissance des · problemes qu' il evoque, 
affirmation sur laquelle il revient aussi dans ses conclusions. 

La culture populaire ne se limite pas pour lui au domaire de la 
vie spirituelle et il chere he une definit ion plus large, evoquant les 
diverses definitions utilisees par tel ou tel auteur. Les concepts 
d'ethnologie et d'art populaire sont a leur tour analyses. 

Une bonne partie de l'ouvrage aborde des problemes essentiels dans 
la definition de l'art populaire; ainsi, les relations qui Onissent ou 
opposent la technique et l' art, l' invention, la creation, les rapports 
entre individu et collectivite, les typologies, les archetypes, les 
prototypes, les variantes, le specifique ethnique national et les 
aspects universels, - tous importants pour un domaine d'art comme celui 
de l'art populaire. On devine que l'auteur n'evite aucun des problemes 
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di fficiles qui se posent a celui qui veut connaître ce domaine; les 
principales theories et les principaux auteurs sont evoques, commentes. 
Tancred Banaţeanu dit parfois ouvertement quelles sont ses opinions, 
d'autres fo~s il nuan~e son appreciation evitant de forcer les faits. 

Ce n'est pas non plus facile de faire l'histoire du phenomene en 
abordant l'histoire d'une peuple, celui roumain; l'auteur evite dane de 
donner le titre d' histoire a toute une partie du livre, mais parle 
plutât de racines, d'autochtonie, de continuite, de survivances, ce qui 
lui permet d'aborder les aspects partiels le mieux documentes. Enfin, 
dans une derniere part ie an trai te des aspects qui rapprochent 1 'art 
populaire de l'ecriture, de la communication, aspects qui me paraissent 
parmi les plus interessants du livre. Il est difficile d'exposer le 
detail des idees de l'auteur, car le texte est dense, les faits evoques 
nombreux. Un ouvrage qui trouvera certes une place importante dans la 
reflexion sur l'art populaire. 

P. H. St. 

ALENKA BOGOVI~, BORUT CAJ NKO - SLOVENCI V FRANCIJ I. Lj ublj ana, 
1983, 158 pp., resuma frarn;ais; paru dans la serie Knifoica Glasnika 
Slovenskega etnolo~kega druttva, val. 12. 

Quels sont les problemes d 'une populat ion d 'emigrants qui change 
de milieu cultural? Les auteurs essayent de donner une reponse en 
etudiant des emigrants Slovenes installes en France. On commence par 
l'analyse des conditions locales et le besoin de main d'oeuvre des pays 
industrialises. Les auteurs considerent que les emigrants vivant dans 
des condi tions discriminatoires qu' ils caracterisent, discrimination 
sociale qui a pour consequence une discrimination economique. Au 19-e 
et au debut du 20-e siecles, l'immigration des pays voisins suffisait a 
la France. Des contrats internationaux reglent parfois l'arrivee deces 
immigrants. La difference entre les hommes et les femmes et les 
fonctions que chacun exerce, sont mises en evidence. Enfin, dans la 
derniere partie an analyse l'attitude des autorites yougoslaves 
vis-a-vis de l'emigration. Ainsi, le gouvernement socialiste a 
considere au debut l'emigration au point de vue politique et ne 
l' aimai t pas; des lois ont par la suite dirige le flux migrat oi re, lois 
qui essayent aussi de favoriser le retour des immigres dans le pays 
d'origine. Leurs conditions de vie en France ferment l'objet d'une 
analyse riche en informations. 

P. H. St. 

BULETINUL BIBLIOTECII ROMANE. STUDII ŞI DOCUMENTE ROMANEŞTI. Val. 
XI (XV), Freiburg i. Br., 1984, 439 pp. 

La qualite des etudes comprises dans ce bulletin s'ameliore 
constamment; depuis plusieurs annees deja le bulletin est une veritable 
publicat ion scienti fique, qui groupe des etudes faites par des auteurs 
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competents. Le present volume comprend douze articles. - Nicoara 
Beldiceanu trouve dans les archives ottomanes des informations sur les 
Roumains du Timoc. de. Bosnie. de Maree, sur leurs structures 
militaires. sociales, sa presente publication met en lumiere des 
donnees sures et qui contredisent de nombreuses opinions fausses sur 
las popu lations romaniques de la peninsule balk.anique. - Carmen Laura 
Dumitrescu decri t et cherche les origines d 'une eglise rupestre de 
Valachie; les inscriptions. l' iconographie. le style des peintures. 
contribuent a la connaissance d' une periode peu connue de l' histoire 
des Roumains. Gottfried Habenicht analyse au point de vue 
ethnologique et musicologique une chanson ( chantee par les porte urs 
d'etoile a l'occasion des fetes de Noel) et etablit des relations avec 
las chansons d'autres populations. - Vasile Tega acrit un texte precis. 
utile, fruit d'une longue patience, car il rassemble le.s informations 
concernant les Aroumains (appeles aussi Vlaquesl. population romanique 
vivant au sud du Danube. dans las ecrits des voyageurs francais. -
Petre Ş. Năsturel observe le christianisme roumain a l'~poque des 
invasions barbares. peri ode di ffitile a · etudier; il analyse le 
vocabulaire. les informations d 'ordre historique. comme aussiles 
aspects a!"chaiques de diverses coutumes populaires contemporaine~. En 
annexe il publie in extenso une encyclique du metropolite Neophyte 
"denoncant les superstitions du clerge et du peuple de Valachif' (vern 
1738-1748). qui est une vraie mine d'or pour l'etude des coutumes • .:. 
Denise Pop-Cimpeanu observe le symbolisme de l'inversion vestimentaire 
chez les Roumains a travers les diverses expressions du langage; les 
coutumes et les relations avec les pratiques du passe. viennent ainsi 
eclairer un probleme nouveau et di fficile. - Matei Cazacu studie la 
position internationale de la Valachie et les implications polonaises 
au debut du 16-e siecle; l' excellente connaissance des documents de 
l 'epoque lui permet de faire une analyse fine de son sujet. - Dan 
Cernovodeanu. specialiste de la heraldique. analyse ici les pavillons 
de la marine militaire et commerciale de la Valachie et de la Moldavie 
jusqu'a la fin du 19-e siecle; cette analyse est en fait l'occasion ~e 
traiter de problemes plus vastes historiques qui concernent le commerce 
ou la poli tique par exemple. Ana Dumitrescu decrit les 
representations du jugement dernier dans les peintures religieuses de 
Moldavie, durant la premiere moitie du 16-e siecle; eile discute 
!'origine de ces peintures exterieures. essayant de distinguer la 
partie douteuse des interpretations precedentes du mâme phenomene; las 
relations avec l'art d'autres pays sont invoquees systematiquement. -
Horst Fassel presente la maniere ciont les Roumains et la Roumanie 
apparaissent dans la litterature allemande;il s'agit d'une etude qui 
commence par des ecrits anciens et finit avec les ecrits contemporains 
et qui est basee sur un choix erudit des textes. - Lauro Grassi decrit 
las reflets de l'arbitrage de Vienne (qui partage la Transylvanie entre 
deux Etats1 dans la presse catholique de Milan. - Enfin, Wilhelm Giese 
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etudie le decor en pierre de quelques monuments armeniens de Roumanie, 
le mettant en relation avec celui observe ailleurs. 

P. H. St. 

CIBINIUM. 1979-1983. STUDII ŞI MATERIALE PRIVIND MUZEUL TEHNICII 
POPULARE. STUDIEN LINE MITTEILUNGEN AUS OEM FREILICHTMUSEUM DES 
BAUERLICHEN TECHNIK. Sibiu, 1984, 430 pp; nombreuses cartes, 
photographies, dessins. 

Le presant volume de la serie CIBINIUM est publie en deux langues, 
tous les articles paraissart en version integrale roumaine et 
allemande. Le volume est publie a l'occasion de la celebration de vingt 
annees depuis la fondation du musee de plein air (Muzeul Tehnicii 
Populare) de Sibiu, appartenant au Musee Brukenthal. Les 19 articles 
abordent differents aspects; apres une introduction signee par Corneliu 
Bucur (qui dirige le musee de plein air) qui pase en mâme temps les 
problemes de l'organisation du musee et des recherches en relation avec 
les techniques populaires traditionnelles, suivent un8 serie 
d' articles. La plupart decrivent des techniques diverses: le moulin a 
bras (Corneliu Bucur), l'utilisation du marc de raisin (Cornel Irimie 
et Herbert Hoffmann), l 'elevage (Constantin Popa), le filage de la 
laine (Raymonde Wiener), le tissage (Virginia Teodorescu), la 
pelleterie (Melania Ostap), la poterie (Narcisa Uca), les luthiers 
(Cornelia Gangolea), la maison d'un pecheur (Anca Fleşeriu), la chasse 
(Dan Munteanu), les transports (Valerie □aleanu), le travail du bois 
(Ştefan Palada). Des aspects theoriques (a part l' introduction) sont 
inclus dans las etudes de Traian Herseni qui aborda les problemes des 
etudes interdisciplinaires dans la conception de Dimitrie Gusti; 
Corneliu Bucur situe la place des monuments de la technique populaire 
dans le cadre du patrimoine national. Enfin, trois articles traitent 
d'autres pays; Samuel Avitsur presante les moyens hydroenergetiques en 
Israijl, Mark Laenen le musee de plein air de Cokrijk en Belgique, et 
Max Gschwendt le musee suisse de Ballenberg. 

Dans l'ensemble, il s'agit d'une contribution importante, ou les 
informations inedites abondent. 

P. H. St. 

NICOLAE COJOCARU - CASA VECHE DE LEMN DIN BUCOVINA. Bucarest, 
1983, 141 pp., resuma anglais, Edltions Meridiane. 

L' auteur commence par evoquer les donnees d 'ordre historique qui 
decrivent les maisons paysannes de la region, objet de sa recherche. La 
Bucovina est situee en Roumanie, au nord de la Moldavie. Nous apprenons 
quelles sont les techniques de construction, le decor exterieur. 
L' analyse des plans et des interieurs en general le menent vers des 
conclusions qui concordant souvent avec celles deja publiees. Un 

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro



141 

dernier chapitre est consacre aux coutumes en rapport avec la maison. 
Un ouvrage bien documente, serieux. 

P. H. St. 

ION CONEA - PLAIURI CARPATICE. Bucarest, 1984, 221 pp.J Edition 
Sport-Turism. 

Les geographes Lucian Badea et Nicolae Stoicescu ont recueilli 
divers articles de Ion Canea et les presentent groupes, les 
accompagnant d'une preface. Ils font ainsi une oeuvre reellement utile, 
car les divers articles de Canea (parti il y a quelques annees dans un 
monde meilleur), sont difficiles a retrouver, et surtout, precieux par 
l 'interât qu' ils suscitent. Geographe, Ion Canea a parcouru durant 
toute sa vie les montagnes et les plaines de la Roumanie1 ce qui le 
distingue d'autres chercheurs, c'est son originalite qui se manifeste 
dans chacun de ses ecrits1 une bonne partie doivent etre classes dans 
le cadre de la geographie humaine; sociologues ou historiens ne peuvent 
plus ignorer ·1e fruit de ses recherches. Connaissant a fond la 
litterature scientifique, il suit la regla d'or du chercheur, laisser 
parler les faits, et les faits nouveaux abondent dans ses travaux. On 
ne peut tjue feliciter ceux qui ont contribue a la publication du livre. 

P. H. St. 

CULTURE POPULAIRE ALBANAISE. IV-e annee, 4/1984, Tirana, 237 pp. 
Ce volume, comme les precedents publies par l' Institut de la 

cultura populaire (appartenant a l'Academie des Sciences de l'Albanie), 
attire l'attention du lecteur par la qualite de ses articles. Apres une 
introduction de caractere general signee par l'ancien president du pays 
Enver Hoxha, suivent les articles scientifiques portant sur la cultura 
populaire. Le premier est celui signe par Alfred U~i qui porte sur la 
cultura populaire et ses fonctions1 c'est une analyse theorique 
pertinente des rapports qui se tissent entre la tracii tion et les 
conditions de developpement de l'Etat; elles est percue a travers les 
fonctions de la cultura populaire, son caractere ethnique, sa fcinction 
integratrice, celle qui differencie, sa place dans la "societe de 
classe", la place des zones ethnographiques. La presante etude s'ajoute 
ainsi a d'autres articles de caractere general et theorique signes par 
le mâme auteur et ou la place de la tradition dans le monde 
contemporain figura presque toujours comme un point important de la 
discussion. 

Emin Riza et Pirro Thomo, deux dt::s specialistes les plus connus 
pour l'etude de la maison traditionnelle albanaise, abordent cette fois 
la definition des caracteristiques des habitations dans une periode 
historique eloignee, comprise entre le 14-e et le 18-e siecles. Les 
informations qui sont a la base de l 'etude sont les ruines d 'anciens 
villages, les registres fixcaux et les cadastres ottomans, d'autres 
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sources aussi. L' emplacement des habi tats. les techniques de 
construction, les details de l'organisation interieure, la presence des 
maisons basses ou des maisons-tour sont evoques; les releves qui 
accompagnenl la descr~rtion sont bienvenus. 

Beniamin Kruta est interesse par la polyphonie a deux voix de la 
Toskerie; son etude consti tue en fai t un chapi tre d' une these de 
doctorat. Des textes musicaux exempli fient les affirmations de 
l' auteur. C 'est toujours la polyphonie qui interes se Spiro Shituni, 
mais dans la region de Laberie. 

Ikbal Bihiku observe les moti fs brodes sur l' habillement 
populaire; l 'evolution historique de ces moti fs telle qu' elle a ete 
observee aux 19-e et 20-e siecles est analysee avec soin. Les couleurs 
ne sont pas oubliees etici aussi on observe une evolution. Sadru Fetiu 
analyse la chanson Apique. dans sa structura composi tionnelle et sa 
valeur artistique; l'analyse repase sur la chanson de Gjergj Elez Ali, 
heros populaire, dont la legende rappelle parfois celle de Saint 
Georges. 

Vangel Lapis presente les threnes des Albanais de Grece; mais, a 
cette occasion il fait aussi une description du rituel d'enterrement. 
Son etude est certes interessante, mais une citation systematique de 
l 'endroit ou chaque threne a ete recueillie aurait aide le lecteur, 
d' autant plus que, si on trouve des ressemblances entre les groupes 
albanophones de la Grece, il y a aussi des differences notables. 

Qemal Haxhihasani analyse avec son large savoir le râle du college 
de Saint Adrien dans le maintien des traditions des Albanais italiens. 
L' etude est interessante a plusieurs points de vue, car elle suit le 
developpement des relations entre la culture populaire et la culture an 
general, comme elle suit le destin individuel de telle ou telle 
personne. - Jorge Panajoti s'arrete sur le probleme des relations entre 
l'histoire et la ballade populaire albanaise; son avis est que "cette 
question ne peut etre consideree qu'en rapport du but et de la fonction 
sociale de ce genre ••. " point de vue fructueux. 

Des comptes rendus et la bibliographique ethnographique albanaise 
des annees 1982 et 1983 ( signee par Aferdi ta □nuzi et A. Xhago lli) 
concluent le volume. 

P. H. St. 

ODILE DANIEL LES SSOCIETES D' EUROPE ORIENTALE. SOURCES 
BIBLIDGRAPHIQUES (1970-1980); Paris, 1982, Universite de Paris Nord, 
411 pp. 

L'ouvrage a un index des auteurs. une liste des institutions 
francaises, bibliotheques et centres de recherche de la region. Les 
ouvrages sont presentes classes par regions (Europe centrale et 
sud-orientale, Albanie, Bulgaria, Hongrie, Pologne, Roumanie. 
Tchecoslovaquie, Yougoslavie) et dans le cadre de chaque region ou pays 
on trouve les chapitres suivants: bibliographies. etudes generales, 
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etudes politiques, geographie, climat-hydrologie-environnement, 
economie, industrie, etudes rurales, commerce exterieur, 
transport-tourisme, populations, etudes urbaines, etudes sociologiques, 
revues. Un outil de travail utile et mis a jour, qui groupe une bonne 
partie de la bibliographie publiee sur ces questions. 

P, H. St. 

ETHNOGRAPHIE ALBANAISE. 13. Tirana. 1984. 308 pp.. publiee par 
l'Institut de la cultura populaire. 

Le presant volume continue la serie de volumes publies en francais 
qui font connaitre depuis quelques annees et de maniere heureuse les 
recherches les plus recentes des ethnologues albanais. 

Mark. Tirta publie une etude qui pourrai t etre classee comme une 
etude demographique. mais aussi sociologique, car elle aborde les 
aspects du proces sus d' urbanisation. Theme peu connu pour l 'Albania, 
son apport est precieux; les faits sont decrits par etapes historiques 
et nous permettent de suivre le courant migratoire car an connait 
l'origine des migrants. Il distingue l'emigration isolăe de celle par 
groupes et analyse leurs consequences sur la vie des gens, les 
relations avec les regions d'origine. Cette etude fournit ainsi les 
donnees qui permettent de faire les comparaisons necessaires avec les 
phănomenes similaires deroules a peu presa la meme epoque en d'autres 
regions de l'Europe. 

Nesti Beta observe les changements des structures familiales dans 
le district de Korce telles qu'elles apparaissent entre 1969-1979. Des 
donnees d'ordre statistique precisent le phănomene et confinnent 
d'autres recherches effectuăes en Albania, comme par exemple la 
diminution du nombre moyen de personnes formant un groupe domestique; 
les differences ville-campagne sont aussi etudiăes. 

Andromaqi Gjergji continue la serie d 'articles qui finiront par 
donner l'un des tableaux les plus precis du costume national; il s'agit 
cette fois du tablier dans le costume populaire albanais (fin du 19-e 
siecle, premiere moitiă. du 20-e). 11 n'est plus necessaire de presenter 
l' auteur car ses nombreuses publications suffisent a le faire. Les 
techniq1.,Jes, les decors, les couleurs, les formes, leur repartition 
geographique nous sont ainsi connus. Les elements distinctifs de chaque 
region sont evoques; la chronologie n'est jamais absente. Enfin, des 
cartes claires montrent la repartition sur le territoire albanais des 
materiaux utilises, Ges noms. des formes, du decor, et leur place dans 
l'ensemble du costume. 

Af~rdita □nuzi presante les textiles traditionnels de la region de 
Has; elle commence par evoquer les recherches anterieures et leurs 
resultats pour pas ser ensui te a la description des techniques, des 
procedes, des outils, des couleurs, des motifs decoratifs. Les k.ilims 
presentes et leurs reproductions suggerent les etroites relations avec 
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les kilims utilises ailleurs dans les Balkans ou meme plus loin, en 
Asie Mineure. 

Spiro Shk.urti ajoute lui aussi une nouvelle etude sur 
l'agriculture traditiunnelle albanaise. Il s'agit cette fois de 
1' arai re. dont i 1 presente d' abord 1' his torique des recherches. I 1 
choisit ensuite avec pertinence les elements qui peuvent etre a la base 
d' une classi fi cation des araires et analyse les posi tions prises par 
divers auteurs. On decrit les procedes de travail, la place du 
laboureur et celle des animaux a traction. Des dessins clairs 
explicitent le texte. 

Pirro Thomo observe le marc he de Kori;a et son arc hi tecture. La 
place du marche est importante dans le cadre d'une ville, et celui de 
Korca est suivi dans son histoire, car l'auteur remonte au 15-e siecle. 
La presence des marchands et des artisans est aussi evoquee. Dans la 
deuxieme part ie an presente 1' arc hi tecture du marche, toujours dans le 
cadre d'une evolution historique. On apercoit des auberges qui 
rappellent celles construi tes ailleurs dans les Balkans. Des plans et 
des releves de constructions accompagnent le texte. 

Ali Muka analyse l'architecture populaire du Haut-Shpat; il 
commence par la description de la region elle-meme (region de montagne) 
et celle des agglomerations. Les anciens cadastres (dont quelques-uns 
remontent au 15-e siecle) precisent les problemes de !'habitat, car on 
y voit l'evolution de la population par exemple. La vie economique et 
familiale suivent; enfin, dans la derniere partie sont analysees les 
constructions. Dn connaît les maîtres charpentiers, leurs techniques de 
travail en pierre et en bois. Les constructions sont etudiees aussi a 
travers leurs vestiges. Les attenances, les cours, les maisons a un ou 
plusieurs niveaux lui servent a degager les caracteristiques locales. 

Emin Riza decrit l'organisation et la place de la piece de 
reception dans les habitations urbaines albanaises. L'interieur et 
l'exterieur deces maisons sont egalement presentees; le mobilier de la 
piece de reception est le mei lleur. les parois sont lambrissees. Les 
ressemblances avec les maisons simi laires ba lkaniques sont evidentes, 
ce type de maisons constituant probablement l'un des elements culturels 
les plus significatifs de la communaute culturelle balkanique. 

Abaz Dojaka evoque les coutumes albanaises depuis le moyen âge et 
jusqu'au monde contemporain. Tâche difficile, il se contente de decrire 
quelques aspects caracteristiques, soigneusement choisis. 

Fadil Mehmeti decrit les coutumes de mariage a Kelmend, situee 
dans la Malessie Madhe, au nord-ouest de l'Albanie. Les pratiques 
coutumieres y etaient fortes, car 11 s'agissait d'une region tribale et 
la presentation apparaît comme particulierement utile. Les interdits. 
le choix de la mariee, le rituel, la dat apparaissent dans la 
description. 

P. H. St. 
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ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA. Tome 3; Debrecen. 1983, 
252 pp. 

Ce troisieme volume de la revue publiee par la chaire d'ethnologie 
de l' universi te hongroise de Oebrecen ( sous la redaction du prof. 
Zoltăn Ujvăry) groupe 18 articles d'un incontestable interât. dont onze 
sont en allemand. cinq en 6nglais et deux en francais. 

Le premier. signe par Endre Fuzes etudie la maison paysanne 
hongroise. Lăszlo ~am analyse la technique de construction en 
clayonnage dans la plaine hongroise; l'article s'ajoute ainsi a 
d' autres etudes signees par le mâme auteur. remarquables par leur 
quali te. Sofia ~vecova presente l' habitat en rapport avec l' agriculture 
et le defrichage dans quelques regions de la Slovaquie; an distingue 
les habitats temporaires et ceux stables. La culture traditionnelle 
dans las hautes montagnes de la Slovaquie forme l' obj et de 1 'etude 
signee par Jan Botik. C'est toujours l'elevage dans Ies hautes 
montagnes qui est etudie par Attila Palădi Kov~cs. qui essaye .en mâme 
temps de mettre en lumiere Ies caracteristiques du systeme hongrois. Un 
chapitre peu connu. · 1a communication a distance des bergers est expose 
par JOszef Szabadfalvi. L' obtention du beurre et Ies outils necessaires 
a ce travail forment l'objet de l'article de Erszebet Bădi. Les 
pressois utilises dans Ies Carpathes sont presentes par Attila Selmeczi 
Kovăcs. L' habitat des montagnes BOkk, Ies relations avec le milieu 
naturel. Ies occupations, Ies relations avec les voisins. sont etudies 
par Viga Gyula. Des Slovaques anciennement installes en Roumanie et 
reinstalles en Moravie sont observes quant a leurs coutumes (naissance, 
mariage, mort) par Alexandra Navratilova. Gunda: Bela analyse une 
formule incantatoire des sorciers hongrois la mettant en rapport avec 
celles d 'autres pays europeens; des ressemblances signi ficatives sont 
ainsi mises en lumiere. Elek Bartha analyse les outils qui participent 
aux rituels de fondation. Mykola Mu~ynka met en rapport les coutumes de 
Noel d 'un groupe d' Ukrainiens habi tant la Tchecoslovaquie avec Ies 
6lements de la culture pastorale. Găbor Barna analyse la coutume de 
casser des pots lors des fâtes, coutume largement connue en Europe et 
publie la cârte de sa diffusion en Hongrie. L'endogamie et l'exogamie 
dans un village hongrois du nord sont etudiees par Eva Veronika Huseby. 
Zoltăn Ujvăry pr6sente les jeux dramatiques des noces hongroises; an 
troubve les personnages typiques. leur râle dans les jeux. les 
parodies; son etude s'ajoute ainsi a d'autres riches etudes consacrees 
aux coutumes des Hongrois. JOzsef Vekerdi parcourt les etudes fai tes 
sur les Tsiganes des regions carpathiques. Vilmos Voigt aborde un 
difficile probleme theoretique, le titre de son etude etant "Is there a 
logic of Culture?" Le langage et la logique de l 'evenement culturel 
sont mis en rapport a travers une analyse circonstanciee. 

P. H. St. 
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ELENA FLORESCU - ARHITECTURA POPULARA DIN ZONA NEAMJ. 1983, 203 
pp., glossaire, nombreuses illustrations noir et blanc; ouvrage publie 
par le Musee ethnographique de Piatra Neamt; avec une preface de Paul 
Petrescu. 

Un travail seneux et systematique; l' auteur allie a la 
connaissance de la bibliographie, les nombreuses donnees recu ei llies 
sur le terrain par elle-mâme, afin de presenter les maisons paysannes 
de l'une des plus interessantes regions de montagne de la Moldavie. Les 
relations du milieu natural et de l'architecture paysanne, la place des 
particularites locales dans l'ensemble national roumain, l'histoire de 
la population locale, les formes d'habitat, constituent une 
introduction necessaire et utile pour ce qui suit. L' essentiel du 
travail porte certes sur les fermes et leurs constructions. On trouve 
une description attentive des procedes techniques (dont quelques-uns 
tres rares aujourd'hui, comme par exemple les toitures recouvertes de 
chaume), les anciennes serrures, les fenetres et les portes, les parois 
et les toits, les constructions servant a la preparation des mets et au 
chauffage. Suivent les plans des maisons, depuis les plus simples 
jusqu'aux plans recents, plus compliques, avec leurs interieurs changes 
par rapport au passe. 

Le decor retient aussi son attention, celui ancien et simple, ou 
celui nouveau, base surtout sur l'utilisation des planches decoupees a 
la scrie, 

P. H, St. 

VACLAV FROLEC - HORNI VESTONICE. SPOLECENSKE A KUL TURNI PROMENY 
JUHO MORAVSKE VESNICE, Brno, 1984, 613 pp., resume allemand; publie par 
l'Universite J. E. Purkyne. 

L'ouvrage est redige par un collectif sous la direction du 
professeur Vaclav Frolec; il s' agit de la monographie du village de 
Horni Vestonice situe en Moravie du sud. Il s'agit d'un village 
tchecoslovaque installe a la place d'une population allemande apres la 
deuxieme guerre mondiale, dane d' un village qui pase des problemes 
di fficiles suite au deplacement de sa population. A cet egard, le 
village est typique et peut rendre compte de la situation d' autres 
villages se trouvant dans une situation analogue. Les registres d'etat 
civil, les recensements, les informations obtenues a l'aide des 
interviews sont exploitees avec attention. L'histoire, la structura 
socio-professionnelle, l' habitat, 1 'economie, l' art populaire, la 
famille et les relations de voisinage, les coutumes du calendrier, la 
religion, l'ecole, la langue, la litterature orale et la musique, les 
fetes, les relations avec la societe ambiante, sont les principaux 
aspects traites dans le livre. Line monographie qui, comme les autres 
ouvrages publies sous la direction de Vaclav Frolec, temoignent du 
serieux des chercheurs tchecoslovaques. 

P. H. St. 
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MARIE-ELISASETH HANDMAN - LA VIOLENCE ET LA RUSE. HOMMES ET FEMMES 
DANS UN VILLAGE GREC. Aix en Provence, 1983, 212 pp., glossaire, 
bibliographie; Edisud; avec une preface de Maurice Godelier. 

Parmi les present:ations de villages grecs, le presant ouvrage 
occupe une place de choix grâce a sa quali te et · a la passion avec 
laque l le l 'aut eur observe l 'obj et de son etude, obj et qui, de tout 
evidence, ne la laise pas indifferente. Il s'agit sans doute d'une 
vraie monographie villageoise et ceci malgre le fait que l'accent est 
mis surttout sur certains aspects. 

La violence comme objet d'etude est un sujet riche; elle est 
mentionnee dans le titre meme du livre, car elle apparaît dans bien de 
chapitres. Il ne faut pas la confondre avec celle qui existe dans les 
societes a vendetta, car ici il s'agit d'une violence que j'appelerais 
quotidienne et qui caracterise la plupart des societes paysannes 
passees de l'Europe Orientale. D'ailleurs, dans son avant propos, 
l'auteur definit ce qu'elle comprend par la notion de violence: "A 
Pouri, en Thessalie, une femme frappe son nourrisson; une autre tue son 
mari; un horrme chasse son fils a coups de pierre; une rixe eclate dans 
un cafe. La violence, au sens le plus ordinaire du terme, est partout 
presante" (p. 13). La lectura du livre tout entier nous fait comprendre 
qu' en fai t i 1 s 'agit essentiellement de la violence des hommes envers 
les femmes; Marie-Elisabeth Handman ne resta pas indifferente, elle 
prend parti a travers la description des fai ts et l' analyse fine qui 
l'accompagne. Dans quelle mesure cette violence distingue le village de 
Pouri, situe dans le Pilion, de celle des autres regions de la Grece? 
Est-elle une caracteristique exclusivement locale? Certes, la Crete ou 
le Mani offrent l'exemple d'une violence bien plus intense, Vera Erlich 
fait una distinction a cet egard entre les regions de la Ybugoslavie 
d'entre les deux guerres, en observant la coutume de battre les femmes, 
mais aucune enquete similaire n'existe pour la Grece. 

Une larga connaissance de la litterature grecque sert a la 
presentation introductive de la region; un court historique occupe le 
nombre de pages qu'il faut. La description du milieu natural situe le 
village dans son cadre. 

Si l'agriculture, les metiers, les cornmunaux sont decrits de 
maniere succinte, l'auteur revient vite a sa preoccupation essentielle, 
les relations sociales. Elle connaît bien son village, elle y a vâcu 
longtemps, les exemples qu'elle choisit sont significatifs. Elle 
signale la viclenea masculine, elle enregistre avec satisfaction les 
ruses feminines pour l 'eviter et aboutir a une relative liberte de 
decis ion. 

Le chapitre 
rappellent tels 
balkaniques; il 
l' adolescence. Le 
exemples ou cette 

sur l 'enfance se li t faci lement; les fai ts evoques 
autres faits similaires observes en d'autres pays 

en est de meme de la partie qui trai te de 
sous-chapitre "Violences masculines" enumere divers 
violence est aussi parfois ruse masculine; an devine 
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entre les lignes l'ironie avec laquelle l'auteur observe certains 
aspecte et les commente. 

L'analyse est nucncee, je choisis quelques lignes significatives: 
"Si l 'on admet que id violence est la reponse aux condi tions de vie, 
souvent intolerables, que leur font leurs parents (le suicide est 
certes, une violence qu'on se fait a soi-meme, mais qui punit aussi 
votre pere, votre mere et vas freres) ou leur epoux (meurtre, divorce), 
cette violence ne s 'exerce que rarement contre ces cibles memes qui, 
sornme toute, seraient les bonnes. Dans tous les autres cas, elle 
s'exerce contre des proies plus faciles, mais moins responsables, qui 
ne sont dane que des boucs emissaires: les egales-rivales (les femmes), 
et les inferieurs (les enfants st les brus)" (p.171). 

Les photographies sont belles, bien choisies; l'ouvrage en general 
abonde en suggestions, il ennonce des themes qu 'on pourrai t encore 
developper, st ce n'est pas la moindre de ses qualites. 

P. H. St. 

IALOMIJA. MATERIALE DE ISTORIE AGRARA A ROMANIEI. Slobozia, 19B3, 
791 pp., publie par le Musee departamental Ialomita; coordonnateur du 
volume, Razvan Ciuca. 

L' ouvrage est le re sul tat de 1' effort d' organisation de Razvan 
Ciuca, qui depuis des annees travaille dans la plaine du Baragan, en 
Roumanie, a l'organisation d'un grand musee d'agriculture. Il s'agirait 
ainsi d'un musee venu accompagner heureusement le musee de plein air de 
Sibiu consacre aux installations techniques paysannes, et celui de 
Goleşti, consacre a la pomoculture et a la viticultura. Le colume 
comprend B4 articles qu '11 est impossible de presenter ici 
individuellement. Malgre la valeur inegale des etudes, le niveau 
general de l'ensemble est d'excellente qualite, tant par sa variete que 
par le serieux du travail des auteurs et par son caractere inedit. Des 
noms plus ou moi ns connus voisinent. On peut quand meme ci ter les 
principaux chapitres du livre, tels qu'ile ont ete groupes: la premiere 
partie (problemes d' ensemble de l' histoire agraire) comprend un seul 
article; la deuxieme ( histoire de l' agricultura) aborde les problemes 
generaux de l'agriculture, les outils et les installations, les 
cultures, l'elevage, la peche, les systemes traditionnels de mesure. La 
troisieme partie est intitulee "ethnologie rurale"; 11 comprend des 
chapi tres consacres a 1 'arc hi tecture, aux interieurs, aux coutumes en 
relation avec l'agriculture; le quatrieme chapitre comprend des 
articles groupes sous le tire "Histoire des relations, des institutions 
et les ideologies en relations avec l' agricul ture"; les problemes de 
museologie r,e sont pas absents. Des notes et des comptes rendus 
concluent un volume bienvenu, essentiel pour connaître l 'agricul ture 
traditionnelle de la Roumanie. 

P. H. St. 
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MARIJA KDZAR-MUKI~ - SLDVENSKO .PORABJE. Ljubljana-Szombathely, 
1984, 225 pp., 44 illustrations; Szlovenvidek; resume anglais. 

Le texte est publie en version integrale slovaque ~t hongroise. La 
region de P1Jrabj e qui forme 1; o jet du present ouvrage, n' est qu' un 
chapitre d'un ouvrage plus vaste decrivant la vie des Slovenes au 20-e 
siecle. La demographie, l 'economie, la vie sociale· sont taur a taur 
evoquees. La region se trouve en Hongrie, a proximite des frontieres 
avec l 'Autriche et la Jougoslavie, dane avec la Slovenie. Les sept 
villages de la region sont principalement attaches a l'agriculture et 
l'elevage. Le tissage et l'art de la poterie y sont connus. 

P. H. St. 

DEMETRIOS LOUKATOS - SIMBLIROMATIKA TOU CHIMONA KE ns ANIXIS. 
Athenes, 1985, 188 pp.; editions Philippotis. 

· Le present volume est le cinquieme de la serie qui presente les 
coutumes saisonnieres du peuple grec, signe par le mâme auteur. On a 
deja eu l' occasion de presenter deux autres volumes de la serie "Ta 
kalokerina" et "Ta ftinoporina" dans cette mâme collection (Paris, 
1984, va 1. 7) • 

L' auteur sait bien que dans les croyances populaires Ies peti ts 
saints infligent de grands châtiments a celui qui ne Ies respecte pas, 
consacre ce volume aux peti ts saints de la periode de l' hiver et du 
printemps (comprise entre le mois de decembre et celui de mai). 

Le livre est divise en six chapitres, et suit le calendrier de 
l'Eglise orthodoxe. Dans le premier, qui couvre la periode precedant 
Noel, riche en fetes de petits saints, an distingue les fetes de Sainte 
Barbara (le 4 decembre) protectrice de la variole et de Saint Nicolas 
(le·S decembreL grand protecteur des marins. Ces deux saints, .fâtes 
aussi par les catholiques aux mâmes dates, formant l'objet d'un 
important culta populaire partout en Grece et les croyants leur 
offrent la "koliva" (grains de ble bouillis). 

La periode qui suit est dominee par la fete de Saint Jean Baptiste 
(le 7 janvier); en Grece c'est aussi le jour des parrains, ce qui met 
en lumiere l 'importante de la parente spirituelle; a la mâme periode 
est celebree Sainte Domnas (le 8 janvier), jour des sage-femmes 
(surtout au nord du pays -coutume de la gynecocratie). A la fin du mois 
de janvier an distingue la fete des Trois Hierarques (le 30 janvier), 
protecteurs des lettres et de l'education. 

Le mois de fevrier est riche en fetes dont certaines protegent 
l'agriculture contre le mauvais temps, comme c'est le cas par exemple 
de Saint Vlasios (le 11 fevrier) ou de Saint Polikarpos (le 23). 

Le Carnaval, qui commence le mâme mois, domine dans tout le pays 
avec ses coutumes tracii tionnelles ( nourri ture et deguisement); c' est 
une periode de grandes festivites qui precede le grand carâme. Pandant 
les quarante jours qui suivent et j usqu 'a la fete des Pâques, les 
croyants jeunent pour se purifier mentalement et corporellement. Dans 
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cette periode ils n'oublient pas leurs morts car ils offrent de la 
koliva et du pain beni ( "prbsphora") trois samedis de suite 
("psychosavvata"). 

La periode comprise entre Pâques et la Pentecâte a une grande 
importance en Grece et ceci en liaison avec la lumiere et les couleurs 
vives du printemps grec. 

La lectura du volume permet de constater la profonde connaiSBance 
de l' auteur tant de la religion populai re que des biographies et des 
hymnes des saints de l'eglise orthodoxe. Il est notable qu'il n'utilise 
pas seulement les sources ecri tes mais ci te des legendes populaires 
recueillies par lui et par ses etudiants et qui sont ancore vivantes 
dans les vi llages. Il complete la description de legendes grecques 
liees au culte populaire des saints avec des informations interessantes 
concernant les catholiques. 

Cette serie de cinq volumes est un vrai manual des coutumes et des 
legendes populaires du peuple grec. On attend avec interet le 
repertoire que l'auteur promet de publier, car il facilitera l'approche 
et l'utilisation deces cinq volumes. 

Andromaque Dekonomou 

DEMETRIOS LOUKOPOULOS - TA GHEORGHIKA TIS ROUMELIS. Athenes, 1983, 
2-eme edition, 453 pp. 

L'auteur, dont la profession etait celle d'instituteur (1872-1943) 
est originaire d'un village de montagne de la Roumelie. Sans formation 
ethnologique universitaire, il recueille par amour et par interet des 
donnees qui interessent la laagraphie des Grecs et les publie en une 
premiere edi tion en 1938. I 1 consacre uns grande part ie de sa vie a 
l'agriculture telle qu'elle etait pratiquee au debut du 20-e siecle et 
son livre est le resultat d'un long et patient effort .. 

Le volume est divise en treize parties: les agriculeuteurs et les 
outils agricoles; les boeufs; les champs; la religion des agriculteurs; 
les semailles; les eaux; l' assurance agricole; la moisson; le moulin; 
les vignobles; les oliviers; la vie agricole; enfin, la derniere partie 
est una annexe comprenant des contes et des documents cadastraux 
appartenant aux monasteres de la region (dates du 17-e, 18-e et 19-e 
siecles). 

L' auteur nous fourni t des renseignements detailles sur la 
technologie agricole tracii tionnelle; il y adjoint des dessins clairs 
qu'il a faits lui-meme. A part la description de l'outillage agricole 
il cite leurs noms en dialecte local. 

On connaît ainsi la consti tution et la fonction de la societe 
preindustrielle de la Grece provinciale, a la fin du 19-e et au debut 
du 20-e siecle. 

La quasi-totalite des habitants de la Roumelie, region montagneuse 
et peu fertile, pratiquait l'agriculture en cultivant duble, du tabac, 
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des vignobles. des oliviers. Les conditios de vie etaient difficiles et 
tous. hommes et femmes. etaient obliges de travailler toute la journee 
dans les champs. L'auteur decrit la vie quotidienne des villages de la 
plaine, leurs relation~ avec les villages de la montagne, les accords 
commerciaux. la vente des produits agricoles. 

L'ouvrage est complete par des documents et des contes populaires; 
le texte abonde en proverbes et en expressions locales qui lui assurent 
ainsi des qualites lietteraires. 

Andromaque Oekonomou 

MONUMENTET. 1/1984, Tirana. 156 pp.; ouvrage publie par Ministria 
e Arsimit dhe e kultures. Instituti i monumenteve te kultures. 

Il ·s 'agit d' un volume comprenant essentiellement des travaux de 
l' Institut albanais de restauration des monuments historiques. L' aire 
d'interât de cet institut est larga, car elle couvre non seulement las 
diverses periodes historiques du pays. mais aussi egalement les villes 
et les vi llages. Cet aspect di versi fie de son activi te est j usti fie 
dans l'article theorique de Emin Riza qui dresse aussi l'historique de 
cette activits. Selami Pulaha studie la situation des villes 
albanaises durant la presence des ottomans an Albania aux 15-e et 16-e 
siecles; son point de vue est complexe car il presante non seulement 
les constructions. mais aussi !'economie, la societe, la politique dans 
les villes. La vie passee ressuscite. avec ses categories diverses, ou 
la richesse. la religion. la profession jouent un râle important. -
Vera Bushati etablit la typologie de la maison antique en Albania, 
faisant des rapprochements avec les maisons d'autres regions antiques. 
Elle met en relief les relations ~vec le milieu natural, et celles des 
categories sociales qui les habitaient. Apollon Bace studie un 
probleme dont l'importance n'est plus a souligner, car il s'agit des 
vieilles routes; il etablit leurs traces. les localites traversees, las 
changements enregistres par l'histoire; a cette fin toutes les sources 
d 'informat ion sont utilisees systematiquement, documents ecri ts. 
fouilles archeologiques, observation du terrain. - Mustafa Qarapi 
s 'arrâte sur les problemes poses par la restaurat ion d 'un iconostase 
d'eglise de la citadelle de Berat; une fois connus l' iconographie. les 
couleurs. le vernis. ont adopte les mei lleurs procedes techniques. -
Gjerak Karaiskaj et Skender Aliu s'interessent aux cites fortifiees du 
plateau de Kolonje et dans la partie superieure de la vallee d 'Dsum; 
c'est une description detaillee, precise. - Aleksander Meksi publie la 
deuxieme partie d;un article consacre aux eglises de l'Albanie centrale 
et du nord ( la premiere part ie est parue dans le volume 2/1983); des 
releves et des photographies accompagnent les descriptions qui 
contibuent ainsi de maniere fort utile a 1' inventai re des monuments 
religieux du p;::iys. - Bep Jubani decri t des monuments archeo logiques 
trduves en Mbishkoder. Line liste des travaux de restauration 
effectues en 1982 conclut le volume. 

P. H. St. 
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ŞTEFAN OLTEANU - SOCIETATEA ROMANEASCA LA CUMPANA DE MILENII 
(SECOLELE VIII-XI). Bucarest, 1983, 230 pp., 23 figures, resumes 
francais et anglais, Edition Scientifique et Encyclopedique. 

Historien et archeologue en meme temps, l'auteur aborde l'une des 
periodes les plus di ffici les de l' histoire des Roumains et de la 
Roumanie, etant la moins connue. Ses ecrits interessent non seulement 
les historiens mais aussi les ethnologues et les sociologues, car ils 
traitent de problemes qui leur sont communs. 

L'auteur commence par placer les regions roumaines dans le cadre 
de l'histoire europeenne, au point de vue demographique et politique. 
Les cultures cerealieres et l'elevage se developpent et accompagnent un 
processus d'accroissement de la population. Les divers types d'araires 
trouves dans les fouilles attestent entr' autres cette evolution. Les 
ressources minieres sont de plus en plus uti lisees et l' auteur, dans 
son desir de precision, les compte et donne des chiffres a chaque fois 
que cela est possible. Les formes mâme de propriete commencent a âtre 
connues, les communautes villageoises aussi. Des communaux coexistent 
avec les terres de labour exploitees par les groupes domestiques. 

L'evolution des formes d'organisation politique est suivie, en 
commencant par celle des chefs de village, en passant par celles 
preetatiques pour arriver aux premieres principautes, vrais mini-Etats. 
Le texte temoigne dans son ensemble du savoir de son auteur, comme 
aussi du serieux de sa demarche et de la finesse de son interpretation. 

P. H. St. 

STELIOS PAPADOPOULOS I CHALKOTECHNIA STON ELLINIKO CHORO. 
1900-1975. KATA TIS PROFORIKES MARTURIES TON CHALKOURGON. Nauplio, 
1982, 219 pp., Peloponisiako Laografiko Idruma. 

Cet ouvrage fai t part ie d 'une these soutenue en 1982 devant la 
Faculte de Lettres de Salonique et porte sur l'art du cuivre sur le 
territoire hellenique entre 1900-1975, selon les temoignages oraux des 
artisans. 11 s 'agit seulement de la premiere part ie de la these, car 
l'ensembla formera l'objet de cinq volumes. 

La methode de travail choisie est indiquee deja dans le soustitre 
de l'ouvrage; 11 s'agit d'une enquete de terrain qui fait appel a 
l 'observat ion et aux interviews. Le livre est di vise en deux part ies 
inegales. Les deux chapi tras de la premiere part ie constituent une 
analyse critique de l'etude de la civilisation materielle 
traditionnelle hellenique, analyse importante car elle touche a des 
problemes fondamentaux. Elle complete d'une certaine maniere l'etude de 
Alki Kyriakidou-Nestoros sur les aspects theoriques de la laographie 
he llenique. 

Salon lui, les chercheurs n'ont pas fait suffisamment attention 
aux methodes de travail. Quant a l'enseignement universitaire, il n•~ 
pas non plus fait le necessaire pour la connaisance de ces probl~~ 
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Les enqueteurs, peu nombreux, n'avaient parfois pas d'etudes 
universitaires; et si de temps a autre ils ont donne des ouvrages 
remarquables, ils sont restes isoles. Le meme sort a ete celui de l'art 
du metal et plus preci3:::ment de l' art du cuivre. 

De nas jours, les techniques de conservat ion, la collecte des 
objets, les etudes, les publications ont avance, mais a petits pas; or, 
las temoins de la civilisation traditionnelle sont en train de 
disparaitre. Et c 1 est pour repondre a une pareille situation que 
l'auteur enumere et observe les difficultes d'une approche moderne dans 
l'etude de la civilisation traditionnelle. 

Dans un autre chapitre an propose une approche nouvelle de 
l'ethnologie hellenique, mettaht en relation les sources orales et la 
bibliographie, de meme que les resultats les plus recents de la science 
contemporaine. 

Dans la deuxieme partie du livre (et la plus ample), an trouve une 
presentation classifiee des informations donnees par des artisans âges. 
Les regions examinees de cette facon sont: la Thessalie, l' Epi re, la 
Macedoine occidentale et centrale. 

□n fait une esquisse de l'art du cuivre telle qu'elle s'est 
deroulee dans un passe proche. Les ateliers, ler personnes qui y 
travaillent pandant les annees vingt, toujours selon les sources 
orales) composent tout un chapi tre. Les chapi tres suivants examinent 
l' artisan dans sa famille, son atelier et au marche. Deux autres 
chapitres etudient les outils principaux, ainsi que la matiere 
premiere. Enfin, les deux derniers chapitres observent les produits en 
cuivre et leur distribution. 

Un bref epilogue revient ancore une fois sur la methode d'etude de 
la civilisation materielle hellenique. 

Victoria-Violeta Nikita 

ANDREI PANOIU - ARHITECTURA SI SISTEMATIZAREA RURALA IN JUDETUL 
MEHEDINTI (SEC. XVIII-XIX). Bucarest, 1983, 227 pp., publie par le 
Musee National d'Histoire de Bucarest. 

L'auteur debute en affirmant que son etude sur l'architecture et 
la systematisation rurale du departement de Mehedinţi (aux 18-e et 19-e 
siecles) est un travail entierement nouveau. Fort de cette conviction 
il expose par la suite des aspects concernant le statut des paysans, la 
reforme agraire de 1864, les constructions publiques, les maisons. Un 
resume anglais conclut l'ouvrage. 

Des materiaux pris dans les archives ou sur le terrain lui 
permettent de presenter un ouvrage ciont l' interet ne peut pas âtre 
conteste et ou les donnees inedites sont nombreuses, les releves 
utiles, le texte interessant. Mais, quel dommage que sa bibliographie 
cite seulement des uuvrages concernant les chapitres les moins 
importants de l 'ouvrage et oublie toute une serie d 'ouvrages qui ont 
trai te avant lui des questions en rapport avec la maison paysanne 
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roumaine en general, ou celle de la Petite Valachie en particulier. Il 
s'agit certes d'un oubli volontaire et d'une pratique regrettable car 
presante aussi en d'autres textes qu'il a signes. 

P. H. St. 

PAUL PETRESCU - ARCADE IN TIMP. Bucarest, 19B3, 341 pp., Editions 
Eminescu. 

Un recent livre d'un auteur bien connu, livre qu'il est difficile 
de classer, car il s'agit certes d_'un texte qui a des qualites 
litteraires, mais qui en meme temps est un essai sur l'art populaire 
roumain. En fait, depuis le debut et jusqu'a la fin l'auteur manie avec 
sensibilite les faits pour nous communiquer avec des moyens moins secs 
que ceux de la description scientifique, des verites qui ont quand meme 
la force d'une argumentation scientifique. Plusieurs dizaines 
d'articles constituent ce volume etil est difficile de les presenter 
ici. Les titres eux-mâmes sont suggestifs: "La beaute de l'outil et la 
nostalgie du mouvement"; ou encore "Le geometrisme, la stylisation et 
le realisme dans Ies ki lims paysans"; ou encore "Le symbo le de la 
vegetation eternellement renouvelee". Comment ne pas âtre attire par la 
poesie qui se degage de la description des plaines danubiennes, ou des 
steppes de la Oobroudja? On sent que l'auteur aime son sujet et son 
pays1 mais sa râvsrie s'est associee a l'observation durant s+s longues 
peregrinations dans Ies villages .ournains. Un ouvrage touchant. 

P. H. St. 

PAUL PETRESCU, ELENA S!::COŞP.N, GEORGETA STOICA, PAVEL CIOBANU -
ARTA POPULARA DIN MEH:::□INTI. Drobeta-Turnu Severin, 19B3, 316 pp., 
resumes francais, anglais, allemand; illustrations en noir et blanc ou 
couleur, cartes. 

Un livre beau et bien ecrit qui presente le departement de 
Mehedinti situe en Petite Valachie (Roumanie). Le chapitre introductif 
( signe par Paul Petrescu et Pavel Ciobanu) explique quelles sont les 
raisons qui font de ce dapartement une "zone eth.1ographique" J des 
aspects de l'ancienne o~ganj_sction sociale villageoise sont cites, avec 
ce que cette organisation avait comme effet sur le territoire. 
L'architecture paysanne est presentee par Paul Petrescu1 Ies formes 
primitives, Ies maisons a un niveau, celles a plusieurs niveaux, le 
decor, les constructions annexes. Les vâtements paysans sont etudies 
par Elena Secoşan, celui des femmes d'abord, des hommes ensuite, 
Georgeta Stoica decri t l' interieur des mai so ns en insistant sur Ies 
elements unitaires de la region et c' est toujours elle qui signe le 
chapitre suivant destine aux tissus d'interieur. Enfin, la poterie est 
etudiee par Pavel Ciobanu, ½ui met en lumiere les relations entre Ies 
elements du passe et ceux contemporains. 

P. H. St. 
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LEONARDO PIASERE - MARE ROMA. CATEGORIES HUMAINES ET STRUCTURE 
SOCIALE. UNE CONTRIBUTION A L'ETHNOLOGIE TSIGANE. Paris, 1985, 274 pp.; 
Etudes et Oocuments Galkaniques et Mediterraneens, val. 8. 

Dans la serie d'etudes sur les Tsiganes parues ces derniers temps, 
dont beaucoup mani festent de toute evidence une mode, peu sont les 
textes qui ont un caractere variment scientifique; la plupart ne 
peuvent s I empecher d • y introduire des elements pseudo-sensationnels. 
L I etude de Pia sere est tout le contrai re, car il s I agit d' une vraie 
etude scientifique et son serieux est evident a chaque page. 

Un groupe de Tsiganes vit en Yougoslavie; las vicissitudes de 
l'histoire le font changer de place et d'Etat, et ils finissent par se 
retrouver en Italia. Tout ce proces sus est decri t et explique par 
l'auteur qui nous decrit l'installation preferentielle du groupe pres 
des frontieres, ce qui a pour consequence qu I a chaque fais que las 
frontieres changent ils se retrouvent sous una autre administration. 

On apprend par la sui te quelle est la compliquee classi fi cation 
des Tsiganes et la place que ce groupe occupe. La position particuliere 
des Tsiganes par rapport a la societe ambiante s I exprime a tout pas; 
las apparentements avec les Italiens se reduisent a presque rien, mais 
pas las relations d'un autre ordre. On las voit travailler, se 
deplacer, s'installer ici ou la, salon las besoins de leurs migrations. 
Ils suivent certains trac:es, ils parcourent certaines regions1 ils 
s'opposent aux Tsiganes appartenant a d'autres groupes lorsqu'ils 
transgressent las limi tas du terri toi re qu I ils parcourent 
habituellement. 

La description des campements, las relations qui se tissent entre 
les diverses caravanes, les rapprochements qui se font, las 
separations, las feux al lumes par chacun, sont tout autant de facteurs 
qui indiquent la manifestation de relations d'amitie, de mefiance, 
d'intimite; tout ce chapitre est passionnant. 

Enfin, dans une derniere partie on connait le monde du surnatural, 
corrrnent leurs croyances se melent et dans quelle mesure avec le 
catholicisme dominant en Italie. Le monde des morts est evoque, avec le 
silence qui l'entoure, les interdits de prononcer le nom de la personne 
decedee, le symbolisme des couleurs. On connaît dane des Tsiganes 
reels, bien qu I on a 1' impression parfois que l I auteur garde pour lui 
certains aspects. Peut-etre les apprendra-t-on dans ses prochains 
ouvrages, peut-etre ne veut-il pas nous en dire plus afin de ne pas 
alterer sas relations avec un groupe ciont il connaît la langue et ciont 
il a partage longtemps la vie. 

P. H. St. 
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GEORGES RAVIS-GIORDANI BERGERS CORSES. LES COMMUNAUTES 
VILLAGEOISES OU NIOL.U. Aix en Provenea, 1983, 505 pp., annexes, 
bibliographie, 102 ill~strations, 16 planches avec des phographies noir 
et blanc; Edisud. 

La Corse constitue ces derniers temps l'objet de recherches de 
plus en plus poussees; on commence a bien connaître la Corse de tous 
les jours, celle des communautes paysannes, des systemes de propriete, 
du travail, des systemes de croyances. La place de Ravis-Giordani dans 
ce processus est importante et son recent ouvrage est peut-etre sa 
contribution la plus remarquable. En effet, an dispose ainsi d'un ample 
travail ou la plupart des secteurs de la vie sociale sont presentes. 

"Line montagne dans la mer~ est le titre suggestif que l'auteur met 
en relief; la montagne et la mer marquent le milieu natural local, et 
constituent le cadre de vie de la societe locale. Nous apprenons des 
donnees d' ordre general sur l' histoire et la geographie corses; elles 
occupent la place qu'elles doivent occuper car l'auteur sait que 
l' obj et principal de son travai 1 est la societe contemporaine, meme si 
elle est encore traditionnelle. 

Un important chapitre groupe des donnees chiffrees sur le passe; 
an suit l'evolution du nombre d'animaux entre 1800 et 1913; pour 
certains aspects les informations d'ordre statistique remontant a 1770. 
Le texte qui les accompagne les interprete et les explique. 

"La Corse appartient sans doute a l'aire de l'assolement biennal", 
affirme l 'auteur. On peut ajouter qu' en plus des indications fournies 
par les noms c:. tes par Ravis-Giordani et concernant la di ffusion du 
systeme biennal, que de vastes regions de l' Europe orientale 
connaissaient aussi ce systeme l'ayant utilise jusqu'au vingtieme 
siecle. Les techniques rJ'ecobuage sont decrites; encore une fois, les 
ressemblances avec ce qui se passe dans la plupart des regions 
europeennes sont evidentes. Ainsi par exemple l'occupation des terres 
par les habitants, ou les differences concernant le regime de propriete 
et l'occupation des terres en friche. La propriete est mise en rapport 
avec les categories economiques de terres. L' agricu 1 ture et l' e levage 
font bon menage, se completent, ne peuvent pas evister l'une sans 
l'autre. Les animaux appraissent ici non plus comme des chiffres, mais 
comme une partie de la vie des gens; le contact etroit entre l'homme et 
l'animal transparaît aussi dans les tableaux inclus dans les annexes. 
Les noms des animaux y figurant, les regles de transmission deces noms 
surprennent et signalent un aspect peu connu. 

On connaît les communautes de paysans, leurs hierarchies, les 
lignages prestigieux, les proprietaires et les laboureurs; des interâts 
divergents les opposent, des interets communs les rapprochent et tout 
ceci debouche sur la politique elle-meme, finement analysee. 

Les rapports de production sont mis en relation avec les systemues 
de propriete. Dn distingue le systeme de propriete des agriculteurs et 
celui des bergars, celui ayant un caractere transitoire et celui qui 
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tend vers la stabilisation. Les schemas d' entraide sont 
particulierement interessants car on percoit indirectement les systemes 
de parente et les soliGarites. 

Un grand chapitre est destine au berger, a son metier; Ies 
techniques d 'e levage, les relations homme-animal ~ la composi tion des 
troupeaux etonnent souvent, tellement les rapprochements qu' on peut 
faire avec d'autres regions mediterraneennes sont nombreux. Ainsi, las 
marques de propriete inscrits sur Ies oreilles des moutons, la division 
des troupeaux en betes lai tieres ou non; le langage meme, ou les 
"pacure" des Corsas, les "pecore" des Italiens et le "pecurariu" 
(berger) des Roumains nous rappelent de lointaines parentes. Vaiei la 
transhumance qui relie comme partout la mantagna aux terres basses ou a 
la mer. Quant aux bergeries elles-memes, celles en pierres seches, 
rappellent ies bergeries (celliers, magasins, maisons aussi) des autres 
regions mediterraneennes. Et combien riche apparait la classification 
paysanne des animaux selon leur robe! 

La famille et la representation graphique des relations de mariage 
sont bien choisies; la description de la vie de tout un chacun suit. 
Ici, les pratiques coutumieres interviennent massi vement, la magie et 
la religion sont continuellement presentes. Le chapitre sur "le visible 
et l' invisible" conclut la presentation. Au risque de me repeter, je 
signale encore une fois combien les faits qui nous sont signales 
viennent se placer dans un ensemble de faits plus larga, mediterraneen 
et mâme europeen. Par exemple cette phrase: "Dans la conduite de leur 
vie, les Nio li ns •.• sont gui des par 1' idee que ce qu 'i ls · voient et 
touchent - le domaine du visible - est double par une face invisible, 
plus ou moins mysterieuse, mais de toute maniere determinante ••• 0 (p. 
405); la formule pourrait s' appliquer telle quelle ailleurs, et el1e a 
ete d'ailleurs exprimee presque de la mâme maniere. 

L' ouvrage de Ravis-Giordani repond dane a toute una se~ie de 
questions et place son ile dans l'ensemble european; nous lui en sommes 
gre. 

P. H. St. 

REWE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES. Bucarest. 
Deux des numeros les plus recents de la revue comprennent des 

etudes qui interessent les sociologues et les ethnologues. Ainsi, dans 
le numere 3/1984 11 y a un groupage de cinq articles qui portent sur la 
reforme agraire. Celui signe par Constantin Iordan a un caractere 
general de presentation des pays bal kaniques entre les deux guerres 
mondiales; les conditions locales, la place de la paysannerie, les 
relations avec la grande propriete et le place des paysans y sont 
traites. - Ştefan Vîlcu observe la Yougoslavie et les conditions de vie 
ayant suivi la premiere guerre mondiale; las problemes particuliers des 
di fferentes regions du pays sont signales, le courant migratoire qui 
las accompagne aussi. - Mustafa Ali Mehmet expose la situation des 
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regions agraires de la Turquie non seulement ·au 20-e mais aussi au 19-e 
siecle; ainsi tout le territoire europeen faisant partie a l'epoque de 
l 'empire ottoman est · concernB. - -Des: problemes. qui debutent a la mâme 
âpoque (19-e siecle) sont evoques ţJour la 0obroudja par Liviu Marcu; 
aux sources habituelles de l'historien, il ajoute las informations de 
terrain; les effets de la reforme agraire et la situation de la 
propriete sont analysăs. - Enfin, -Robert Paiuşan studie 1' idee mâme de 
reforme agraire en Europe essayant d 'etablir des di fferences entre 
l'Drient et l'0ccident du continent. En general ce dossier consacre aux 
reformes agraires sert d' excellente introduction a un probleme dont de 
nombreux aspects sont encore peu connus. 

Dans le numere 1/1985 de la revue c'ast la tres ·interessante ~tude 
de Valeriu Şotropa qui retient·mon attention, car il aborda un ,probleme 
commun aux historiens, aux sociologues et aux ethnologues, celui du 
"jude". Insti tution caracteristique du droi t coutumier roumaiQ, son nom 
indique sa lointaine origine romanique. Les informations d'cirdre 
historique et linguistique definissent le sen·e du -mat, son evolution et 
mâme l'.evolution de la fonction sociale auquel le mot corrrespond. Les 
relations avec l'insitution similaire apportee par les Slaves (celle du 
"cnez") sont signalees ~t analysees. 

P. H. St. 

GEORGETA STOICA, . MIHAI POP - ZONA ETNOGRAFICA .LAPUŞ. Bucarest, 
1984, 147 pp., 90 illustrations en noir et blanc et couleur. 19 
planches -avec des dessins, glossaire, z:-esumes anglais, frarn;ais et 
a llemand j Editions Sport-Turism. 

Les editions Sport-Turism publient une collection de monographies 
des regions de la Roumanie. En 1984 sont publies les volumes signes par 
Tereza Mozeş ( Zona etnografica Crişul Repede), par Lidia Gaga ( Zona 
etnografica Almaj) et celui qui forme l 'objet de ce compte rendu. La 
collection est en general interessante et utile. bien que la valeur des 
presentations n' est pas la mâme. Les trois parutions de cette annee 
sont de bonne qualite. · · · 

Les auteurs delimitent historiquement et geographiquement la zone 
en commencant par mettre en valeur les elements qui permettent 
d'affirmer qu'il s'agit d'un "pays" ("ţatâ"). Une intense vie loca:le 
s 'est developpee basee sur une _ economie en meme temps agricole et 
pastorale. Les installations techniques, les fermes paysannes, 
l'habitat, les interieurs des maisons, utilisent largement le bois St 
placent les constructions locales dans J.e cadre de celles roumaines. Le' 
costume et ses signi fications sont decrits avec precision. A chaqu_e 
fois que cela est necessaire les coutumes sont evoquees. Un livre bien 
ecrit, illustre par de belles photographies et par des dessins qui 
facilitent la comprehension du texte et rendent agreable la lectura. 

P. H. St. 
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GEORGETA STOICA, PAUL PETRESCU, MARIA BOCŞE - DICŢIONAR DE ARTA 
POPULARA. Bucarest, 1985, 443 pp., 524 photographies noir et blanc et 
76 couleur, index tt,ematique; publie par Editura Ştiinţifică şi 

Pedagogică. 

Le dictionnaire de l' art populai re roumain est le resultat d' un 
long et patient effort, car il s'agit d'un ouvrage ample, qui traite ă 
peu pres 1600 mots. Afin do rendre facile sa consultation, les auteurs 
publient ă la fin de l'ouvrage un index des mots traites, les classant 
par grands domaines; arc hi tecture, costume, interieurs, installations 
techniques, instruments musicaux, artisans et centres artisanaux 
villageois, monuments d'architecture, coutumes, outils et objets 
utilises par les femmes, tissus d'interieur, zones ethnographiques. 

Il s'agit dans l'ensemble d'un travail reflechi, qui suppose la 
connaissance ă fond de la litterature et aussi du terrain. De nombreux 
articles sont de toute evidence bases sur des observations recueillies 
par las auteurs eux-memes. Si trai ter un tel nombre de mots dans les 
443 pages de l'ouvrage implique le fait qu'on ne peut pas les traiter 
in extenso, il n'en reste pas moins que les presentations sont denses, 
suffisantes pour les comprendre. Certai nes. notions, j e pense par 
exemple aux "zones ethnographiques" - "pays", abordent des problemes 
difficiles car la discussion sur leurs limites n'est pas clase; dans ce 
cas ce sont surtout las delimitaitons utilisees dans des ouvrages plus 
anciens de Paul Petrescu qui sortent an evidence. Il en est de mâme 
pour d'autres chapitres, celui de l'interieur des maisons, ou les 
travaux de Georgeta Stoica trouvent une bonne place. Les presentations 
synthetiques des coutumes meritent aussi d'etre mentionnees; elles sont 
surtout le resultat de l'effort de Maria Bocşe. 

Premier essai de ce genre, le Dictionnaire de l'art populaire est 
deja une reussite. 

P. H. St. 

MIODRAG STOJANOVI~ HAJDUCI I KLEFTI U NARODNOM PESNISTVU. 
Belgrade, 1984, 284 pp., resume anglais, bibliographie; publie par le 
Balkanoloski Institut, val. 18. 

L' auteur presente les haidoucks, les klephtes, les uskoks, les 
armatols (martolos) dans la vie balkanique et leur reflet dans la 
litterature orale de la region. Les plus anciennes informations sur ces 
groupes de bandits-heros-revoltes, datent selon lui du 15-e siecle et 
elles parcourent depuis l'histoire des Balkans, surtout chez les Slaves 
et les Grecs. Les diverses collections de litterature orale balkanique 
sont analysees systematiquement et les ouvrages qui leurs ont ete 
consacres aussi. Leur reflet dans la li tterature orale est mis en 
parallele avec l' organisation reelle de ces groupes et avec leurs 
coutumes. Un ouvrage de synthese d 'un real interet consacre ă un 
probleme sur lequel se sont penches de nombreux auteurs. 

P. H. St. 
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STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA. Debrecen. 
Le departement d' ethnographie de l' Universi te Kossuth Lajos de 

Debrecen dirige p..;!"' lo prof. Uj v.!iry Zo 1 t.!in vient de publier cinq 
nouvelles etudes qui ;::, 'ajoutent ainsi aux neuf volumes precedemment 
publies, contribuant largement de cette maniere a la connaissance des 
Magyars et de laur vie traditionnelle. 

Le volume 10 est ecrit par Szabadfalvi J6zsef; intitule 
"Tanulm.!inyok a magyar p~sztorkod~s kărebăl (323 pp., bibliographie, 
resumes allemand et tcheque) il est une presentation d' ensemble de 
l' alevage hongrois; on y trouve la typologie et la terminologie, la 
nornad:tsation pratiquee dans la grande plai ne hongroise, l 'economie de 
l'elevage, les constructions, les fetes, l'art berger. 

Bădi Erzsebet ( Egy magyarorsz~gi lengyel falu t~pl~lkozâsa; 155 
pp., 31 ,photographies noir et blanc, resumes allemand et tcheque) 
presante l'alimentation d'une population d'origine polonaise installae 
sur le territoire de l' Etat hongrois. Apres une breve histoire de 
l'habitat, on decrit les aliments, leurs noms polonais et les noms 
hongrois correspondants. 

Erdesz Sâandor (Kigy6kultusz a magyar Nephagyomc!myban, 180 pp., 
huit photographies noir et blanc, cartes, resumes allemand et tcheque) 
presante le culte du serpent dans les croyances populaires des 
Hongrois. Pour la bonne connaissance de son domaine, l' auteur cherche 
ses inforrnations non seulement dans les coutumes mais aussi dans la 
litterature orale. Des cartes indiquent la diffusion de certains 
elements sur le territoire du pays. 

Szalontai Barnab~s (Nyirbâtor nepi epiteszetei 240 pp., 108 
illustrations, resumes allemand et tcheque), prasente l'architecture 
populaire du village de Bator situa dans la region de Nyirseg. La 
partie historique et le developpement de l' habitat occupent uns larga 
part ie de son etude; les maisons et les ferrnes, les attenances, les 
aglises, les monuments publics, sont decri ts et leur prasentation est 
accompagnee par des plans, des photographies. 

Bartha Elek (H~zkultusz; 135 pp., resuma allemand) studie les 
croyances en rapport avec la maison dans le folklore hongrois. On y 
trouve des informations nornbreuses sur le ri tuel de fondation et les 
sacri fices huma ins ou animaux; l' auteur les compare avec des 
inforrnations d'ordre archaologique, historique, et avec les sacrifices 
pratiques a d'autres occasions. Le culte du foyer et ses relations avec 
les membres de la famille de meme que les pratiques magiques sont aussi 
signalas. · 

P. H. St. 

NIVES SULI~ - THANK GOD I 'M SLOVENI AN. Lj ub lj ana, 1983, 154 pp. , 
39 illustrations, bibliographie, liste des inforrnateurs, ras urne 
anglais. Paru dans la serie Knji!nica Glasnika Slovenskega etnolo~kega 
druătva, val. 9. 
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L'ouvrage analyse le sort des Slovenes emigres aux Etats Unis et 
la maniere dont leur vie change dans ce milieu nouveau. Les recherches 
de terrain faites aux Etats Unis sont completees par celles effectuees 
en Slovenic meme, da"'!,, les locali tes d' ou sont partis de nombreux 
emigrants. L'auteur distingue les diverses periodes d'emigration, la 
maniere dont ils sont recus par les emigrants installes deja la-bas, le 
desir des nouveaux arrives de se conformer au mode de vie americain, 
les organisation slovenes locales, les changements dans leur identite 
ethnique. L'analyse est pertinente, l'obsevration complete et 
insistante. 

P. H. St, 

UJVARY ZOLTAN - JATEK ES MASZK. Oebrecen, 1983, 3 val., resume 
allemand. 

Il s'agit d'un ouvrage fondamental consacre aux masques. Si les 
masques europeens sont souvent evoques, cette fois il s'agit d'une 
description large, precise, mise toujours en rapport avec les coutumes. 
Ainsi, le premier volume presente les masques en relation avec le 
calendrier des fetes; le deuxieme, les masques a l'occasion des 
mariages; le troisieme, les masques en relation avec le travail et avec 
la mort. Comme dans ses autres ouvrages, 1' auteur utilise une vaste 
bibliographie qui lui permet de faire des rapprochements avec les 
ceremonies et les masques d'autres populations europeennes. Les 
photographies qui accompagnent le texte facili tent la lectura d 'un 
texte d'un reel interet. 

P. H. St. 

SLOBOOAN ZE~EVI~ - MITSKA BI~A SRPSKIH PREOANJA. Belgrade, 1981, 
224 pp., publie par la societe "Vuk. Karad:ht" et le Musee 
ethnographique. 

L' auteur fait ici une reconstitution de la mythologie serbe a 
partir de la demonologie, puisque les croyances en de nombreux demons 
se sont maintenues longtemps et, pour une bon ne part, sont parvenues 
jusqu' a nous. La methode employee est adaptee aux materiaux. Par la 
methode analytique il est possible d'etablir ce qui est local dans ces 
croyances et ce qui est pris aux voisins ou au christianisme. Ainsi, il 
est possible de distinguer les couches particulieres et de determiner 
ce qui est dans ces croyances-la ancien ou recent, ce qui est original 
et ce qui est emprunte. La methode comparative l 'a ide a etablir, par 
l'observation des croyances identiques ou semblables d'autres regions, 
ce qui est local et ce qui est un heritage plus vaste. Par la methode 
dialectique il observe les changements graduels du contenu. La methode 
de l' observation directe apparait comme ayant une grande importance, 
etant donnees les nombreuses observations recueillies par l'auteur sur 
le terrain. 
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Les demons sont groupes selon leur fonction et leur origine. Les 
demons de la nature peuvent âtre divises en deux sous-groupes; demons 
au sens restreint - esprits et fees de la forât et de l'eau. et demons 
en relatio:, avec le'3 phenomenes atmospheriques (appeles "german". 
"alau, et "zmaj"-dragon). Les demons du sort sont les "sudjenice" (les 
Parques) et "usud". Les demons de la maladie sont les "babice". les 
"milosnice" et la "turna" ( la peste). Les demons du foyer sont 
generalement en relation avec les mânes; il s'agit du serpent 
domestique, de l'esprit domestique et du "talason". □n suppose qu'ils 
gardent la maison et les attenances. ainsi que les tresors caches. Il 
faut citer aussi les demons qui se forment d'hommes et les hommes ayant 
des proprietes caracterisant les demons. Au premier groupe 
appartiennent les enfants morts sans baptâme ("nekr~tenci") et le 
vampire; au second, le vampire vivant, la sorciere, la "mora" et le 
"vetrovnjak". Parmi les divers demons an range les "todorci". "osenja" 
et "karakondtula". 

En conclusion an peut dire que la demon□ logie serbe est assez 
riche. Elle est dens une large mesure un heritage slave et 
indo-europeen. Le present travai 1 essaye d' etablir son systeme, son 
origine, son evolution et les racines dont elle est issue. 

Dragana Antonijevit-Pajit 

SLOBODAN ZE~EVI~ - KULT MRTVIH KO□ SRBA (Le culte des morts chez 
les Serbes). Belgrade, 1982, 124 pp .• publie par la societe Vuk 
Karadtit et le Musee Ethnographique. 

Apres avoir examine les principales coutumes relatives a la mort, 
il devient possible. d'obtenir un tableau complet du culte des morts 
chez les Serbes de l'epoque pre-chretienne jusqu'a nas jours. en 
suivant son evolution a partir d~s formes anciennes pour arriver aux 
forrT1Bs nouvelles. Par son analyse, l'auteur explique les significations 
des nombreux ri tes et croyances concernant le culte des morts. Les 
conceptions animistes sont a la base de ce culte. La plupart des 
coutumpes et ri tuels serbes relati fs a la mort sont restes en fai t 
pa!ens, bien qu'il y a eu des changements 'et des disparitions 
partielles , de leurs anciennes caracteristiques. Ce qui semble 
particulierement important est le fai t . que les croyances 
pre-chretiennes et chrstiennes s 'y j oignent et produisent par la un 
melange de croyances de differentes epoques. L'orthodoxie s'est montree 
assez tolerante. en acceptant dans ses rites les elements paiens de la 
tradition serbe. 

Pour l'essentiel. les coutumes et les croyances sont les suivanes: 
40 jours apres la mort, quand la decomposition progresse suffisamment, 
an croit que l'âme se separe du corps et se dirige vers l'autre monde. 
On s 'imagine qu' entre ce monde-ci et l' aut re monde l' âme parcourt un 
vaste espace, a traverss lequel elle est conduite par un guide 
(psychopompe). L'âme doit traverser aussi un pont etroit; si elle est 
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juste. elle passe sans difficulte; si, par contre. elle est pâcheresse. 
elle tombe au fund de l'dbîme ou elle subit une purification pandant un 
certain temps. qui peut durer entre trois et sept ans. Les rituels des 
vivants aident l'âme a depasser les moments critiques. Le ritual 
mortuaire est commence immediatement apres la mort et les 
commemorations pour l'âme sont faites dans les intervalles de 40 jours. 
de six mois et d'une annee. On continue a faire des commemorations mâme 
apres cela. une fois chaque annee. mais seulement jusqu'a trois ou sept 
annees. dernier dalai pour le sejour de l'âme dans le purgatoire. Dn 
s'imaginait que l'âme ales mâmes besoins que dans ce monde-ci; par des 

· fes tins ri tuels on lui envoie de la nourri ture et des boissons; en 
allumant des cierges et des feux on croit pouvoir lui envoyer de la 
lumiere et le chauffer. En executant des danses et des chants a ces 
occasions on pense qu'on peut aussi les distraire. Il est clair qu'on 
imagine que la vie d'outre-tombe ressemble a celle-ci. Les sqcrifices 
et les offrandes temoignent de l'ancienne croyance dans la vie 
d'outre-tombe. Une fois arrivee a sa demeure eternelle. l'âme n'a plus 
besoin de l'aide permanente des vivants et par consequent on arrâte le 
ritual funeraire regulier. Le souvenir du defunt et les rapports avec 
lui sont maintenus le jour des morts. fâte commune de tous les morts. 

Dragana Antonijevit-Pajit 

SLOBODAN ZE~EVI~ - SRPSKE NARODNE IGRE (Les danses populaires 
serbes). Belgrade, 1983. 187 pp •• publie par la societe Vuk Karadtit et 
le Musee ethnographique. 

Si la plupart des danses populai ras serbes sont decrites. et si 
laur classification typologique est deja faite. cet ouvrage a pour but 
d'analyser le contenu deces danses. les elements de laur genese et de 
montrer la relation mutuelle des facteurs qui exercent une influence 
sur la genese et l'evolution. Puisque la dansa populaire est une 
categorie ethnique. le caractere de la recherche sera ethnologique. 

Le moyen fondamental d'expression de la dansa est le mouvement. A 
partir de la. l 'auteur commence son analyse en constatant que le 
mouvement et la configuration du terrain sont en liaison etroite. A 
part cela. d'autres facteurs interviennent. comme par exemple la 
production. l'habitation. la nutrition. l'habillement. puis les 
facteurs sociaux. psychiques. esthetiques. 

L'auteur delimita plusieurs regions ethnochoreologiques en Serbia. 
qui different salon le comportament du corps et les pas. Ce sont la 
Panonie. la region centrale. la region dinarique. celle du sud et le 
Timok (l'Est). Il ne faut pas non plus oublier les danses urbaines. 

I 1 y a une liaison particuliere entre les ri tes et les danses. 
lorsque celles-ci ont une fonction rituelle et magique. Les danses 
rituelles sont poarmi les plus anciennes et l'auteur croit qu'elles se 
trouvent a la base de la recherche de la genese des autres danses 
populaires. On dansa dans ces cas la pour des raisons d'interet commun 
ou apropos d'evenements importants dans la vie des individus. 
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La fonne principale des danses est appelee "kolo", une sorte de 
danse en rond, qui a nur seulement une importance esthetique mais aussi 
culturelle. I1 y a un k.olo ouvert et un kolo ferme. La composition des 
groupes de danseurs, leur sexe et le râle joue par !'individu ont une 
signification particuliere. On attribue une importance exceptionnelle a 
la direction des mouvements dans le kolo. Ainsi, on croit que la partie 
droite est masculine, fortunee et en rapport avec la vie; par contre, 
la gauche est feminine, malchanceuse et en relation avec la mort. 

Le rapport entre la danse et la musique est essentiel, organique, 
indissoluble. Parmi les danses populaires serbes i1 y a des danses 
muettes, des danses accompagnees par la voix ou par la musique 
instrumentale. 

Ce livre est une tentative importante de classification des danses 
populaires serbes qui facilita d'autres recherches sur le mâme sujet. 

Dragana Antonijevit-Pajit 
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