
LES USAGES POPULAIRES: UN MODE SPECIF~QUE 
DE COMMUNICATION CUL TURELLE 

La culture constitue un domaine particulier de vie 
sociale qui explore en profondeur et sous leurs multiples 
dimensions les possibilites de communication interaction
nelle. A vec des criteres propres de pertinence, creant un 
univers semantique complexe de natu.re sociale, la culture 
impo11c non aeulomont un contrata 1ocial des langagcs 
ainsi que des formes propres de communication, mais 
aussi synthetisc Ies aptitudes creatives de l'esprit hwnain 
par une expressivitc subtile. 

La culture populaire renfenne l'ensemble des ma
nif eslalions de la mentali te paysanne developpees au 
niveau du village, ce qui suppose un caractere commu
nautaire du degre le plus marque; elle comporte des attri
butes specificques de creation el circulation des biens 
spirituels: forme orale, anonymat et facture collective de 
l'oeuvre creee. 

Parmi, ces manifestations d'ordre spirituel, les 
usages populaires representent la plus complexe et diver
sifice des composantes. Envisages dans une perspective 
scmiotique, Ies usages populaires correspondent ă une 
intention particulariste de communication, constituant 
ainsi un code complexe. Les codes transmettent la culture 
et d'ailleurs, dans une acception plus large, le systeme 
meme de celte culture affirme la qualite de langage 1• 

Comme type, la culture folklorique avec ses attributes 
specifiques posscde un caractere semiotique fortcmcnt 
accenluc. De la divcrsilc des definitions que l'on donnc ă 
la nolion d' usage, nous avons retenue en vue de notre 
analyse deux attribulcs conslants: celui detre un systemc 
socio-cu/turci el celui de prcscrvcr ci d'actio11ncr Ies co111-
portcmc111s 11umaii1.\·. Etant des pratiqucs ccrcmonicllcs de 
mediation, Ies usages populaires peuvent donc etre con
sideres commc relevant des relations d'interactionnement 
impliquanl solidarilc el rcciprocitc. Les usages s'affinnent 
commc des modclcs calcgoricls de comporlcmcnl cul
turcl, instilucs au mode communautairc, sclon des normcs 
el prescriplions enracinees dans la coulwne et exprimanl 
un cerlain style de vie qui doil etre dechiffrc de l'inlerieur. 

GERMINA COMĂNICI (Bucureşti) 

Le traitemenl culturel applique aux moments 
importants de l'univers individuel, familial, social et cos
mique implique Ies valeurs supplementaires du rile, du 
ceremonia/, du solennel, du camavalesque et de la fes/i
vite. Pour tous Ies instants de discontinute de la realite, 
l'hommc de la civilisation folklorique s'est construit un 
"modus vivendi" particularisanl, harmonieux et resistant, 
lequel institue des formes coherentes, stables et repetables 
d'aclion el interaclion revelant ă la fois l'aspect de "homo 
socius" ct de "homo semnificans", les deux communi
quanl dans un permanent climat de sens et valeurs. Cela 
se manifeste dans un dynamisme social, dans une. mise 
d'accord avec les desiderata historiques de chaque epoque, 
parce que le systeme des usages n'est pas un sysleme 
ferme, mais au contraire ii possede la souplesse necessaire 
pour modifier ses fonclions et sa structure par des 
reglages dfunenl doses. 

L'usage se materialise comme relation entre actanls 
(= un des nombreux termes vehicules pour designer Ies 
performants de la partilion du role), confonnement ă des 
attributs specifiques reglant le comportcment d'apres cer
tains droits et obligations gouvernant la relation entre 
parlenaires. Le role2 - qui constitue l'actualisation d'un 
modele - revient au portcur de role, sur la base des qual
ites qui le consacrent d'aprcs des criteres propres au 
milieu social, autant dire des qualites qui le designent 
conuuc performant, ou apte de performance. Les usages 
populaires s'inscrivent ainsi dans un systeme de commu
nication speciliquc, donnanl naissance ă un jeu fonclion
ncl strictcmcnt conditionnc cnlrc la partition ct la cate
goric interpretative indiqucc sclon la fonclion, ct ceci tant 
au benefice de !'individu quc, tout premierement, de la 
collectivite. 

Les chercheurs d'autres domaincs onl soulignc, en 
cc qui concerne l'assimilation des n)lcs, l'importancc de l'c
ducation el de la socialisalion. Dans la sphcre des usages 
populaires, l'assimilalion s'institue par le deroulement exis
tentiel meme. Car, en lant qu"'acteur", l'honune d'une civili-
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sation folklorique construit son existence en performant 
succesivement des roles verifies anterieurement par toute 
une suite de generations. Comme n'importe quelle autre 
communication sociale, celle du domaine des usages popu
laires qui se fait au moyen des roles se realise elle aussi par 
une selection elaborce de signes verbaux et non verbaux, 
creant de la sorte un modele directionnel dont chaque com
posante est le messagere d'une valeur, la culture folklorique 
vehiculant plutot des elements implicites qu'explicites; 
mais ceux-lâ sont tout aussi bien connus parce qu'il existe 
un code du sensible qui vise un plan profondement hwnain, 
beaucoup plus complexe dans ses articulations. 

La culture orale, comme la langue, ne s'apprend 
pas, elle s'assimile par la pratique sociale. Entre chaque 
individu et la societe, des relations et des formes de com
portement s'instituent, conformes â des normes consacrees 
de vieille date et que l'individu trouve bien implantees, 
deja cristallisees, qu'il s'approprie et applique dans tout 
son existence. Lorsqu'il s'agit d'usages populaires, ce ca
ractere d'obligation constitue un aspect specifique des 
roles, la perfonnance venant cnsuite en raison des critercs 
consacres correspondant aux divers etats. C'est ainsi qu'au 
niveau socio-culturel se forment des critcres rchaussants, 
nutrcmcnl dit des critcrcs fnisant valoir d'nvontage. La 
notion de rehaussement implique l'evaluation de l'impor
tance du choix opere par un individu parmi Ies aspect el 
les situations specifiques de son etat. Si les critcrcs indi
viduels de rehaussement sont flexibles et parfois alea
toires, ceux culturels, empreints de social, sont imposcs. 
Au sein de la culture folklorique, Ies critercs rehaussants 
qui SC rcfletent directemcnt dans Ies modelcs des roles de 
la sphere des usages populaircs, sont aussi tres resistants 
car ils se basent sur des valeurs d'une constance evidente, 
quc tout le monde assimile ct applique, un monde qui 
communique au niveau culturcl. Les usages populaires 
s'instituent sur un systeme de va/curs avec u11 modele 
complexe de rea/isation, dans un rapport de determina/ion 
entrc lfoterprete - un possible crea/cur aussi - ci collecti
"itc ;/Cfucllc qui reccptiomu: 111a1~„. tout .wtanl la col/cc/i
vite precedente qui a contribuc a la rea/isation du modele. 
Le schema du râle, commc c/cmc11t du pallern cu/turci, 
est l//1C resultantc des gem}rations. Dans le cadre de la 
communication de la sphcrc des usagcs populaircs, le rap
port cntrc le modele et la rcalisation accuse unc note de 
particularitc nuancee, pas seulement dii ă l'empreintc 
dominante de la socialisation, mais en premier licu dii au 
fait que chaque exccution est une variante dans une suite 

enticrc de variantes. Le modele du râle â l'instar de la 
notion saussurienne "languc", est extrapersonnel, tandis 
que la realisation, la perfonnance transfonne le modele en 
virtualite, un fait dynamique. Les modeles des roles dans 
Ies usages populaires s'organisent en formes d'une cer
tainc stabilite, lesquelles - dans l'ensemble - constitue un 
systcme coherent. Ces formcs interrelationnelles cultu
relles s'affirment comme fortement solides parce qu'ainsi 
que l'a remarque le repute ethnologue M. J. Herskovits ii 
existe en permenence une relation entre un perpetuei 
changement - compose d'etres qui naissent, vivent et 
meurent - et, d'autrc part, le corpus solide des usages3. Par 
la permanente realisation des roles du domaine des usages 
populaires Ies membres des collectivites folkloriques 
visent â realiscr une aspiration fonnative; ils expriment en 
essencc leur attitude face â la socicte, â la vie, dans le 
cadre d'un processus complexe et sans cesse actif de rela
tions humaines d'un certain type, domine par le ceremo
niei. En tant quc messages complexes, Ies usag~s avec 
leur multiples fonctions doivent etre consideres en rela
tion immediate avec Ies sens existentiels qu'ils expriment. 
En tant que modeles de comporlement, Ies usages preser
vcnt ci rcflctcnt unc visio11 proprc en /âcc du dcroulement 
de l'cxistence, en fnit la reaction de la cornmunautc dans 
la promotion de certaines valeurs et normes concemant 
l'cthos commc clement communautaire. Ainsi, la creation 
des modclcs de role dans la spherc des usages populaires 
est le rcflet de la mentalite specifique d'une communaute, 
une rcsultante de cette mentalite collective. Dans le para
digme du ceremonial ii incombe â la solidaritc humaine 
d'assurer unc relation en permanence active. II ne s'agit 
pas d'un simple asscmblage, mais cffectivement d'une in
teraction, d'unc pennancnte relation de reciprocite, atten
du quc Ies roles dans Ies usages populaires demandent 
d'etrc compris non seulemcnt ă travcrs Ies schemas d'action 
mais aussi par la relation cntre agcnts; ii s'agit d'une per
manente volonte d'assumer, d'apres des criteres consacres, 
la qualite d'agcnt qui, sans cesse, actionnc le partcnaire ou 
Ies parlcnaires par lcsqucls s'instituc la rclation de role. 

Le modele de role dans Ies usagcs populaires est 
un codc culturel complexe du au syncretisme des langages 
qui l'cxprimcnt: actantiel, vcrba l, musical, chorcgra
phique, plastique. De mcme, parmi Ies langagcs, il y cn a 
de dcpartagcants qui s'affirmcnt par leur capacite semio
tiquc. De ce point de vue, la languc rcpresente le langage 
Ic plus varie ct diversific, ayant des capacites supplcmen
taircs par rapport â d'autrcs langages. 
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Considerant Ies usages populaires comme des actes 
de communication complexes et percutants, on constate que 
la finalite de la conununication institue wie modalite forte, 
intensive qui installe un ordre spirituel satisfaisant tant la 
praxis que la catharsis. Prend donc naissance non seule
m en t une communication humaine parfaitement har
monieuse socialement parlant, mais aussi en rapport avec 
l'universel. Dans l'acte de communication accompli ă travers 
le circuit semiotique des roles des usages populaires ii y a -
tel un mecanisme specifique - un double plan de refCrence: 
celui de la communication entre le locuteur et l'auditoire et 
celui de la communication entre l'humain et le mythique. La 
valeur d'archetype des usages populaires, ce jumelage entre 
onlos et projection i.maginaire, sont des mecanismes fonda
mentaux de la communication dans ce domainc. 

Dans le comportement communicationnel ă fonc
tion culturelle se font observer des significations supple
mentaires depassant Ies dimensions contextuelles; ii s'agit 
de I' espace el du temps. Le fait d'accorder des valeurs spe
cialcs ă l'espace el au temps releve de la culture. Ce qui 
caracterise l'espace c'est de porter une marque de qualite 
entrant souvent dans la substance du role. L'heterogeneite, 
qui lui prete la propriete d'influencer directement l'effi
cience de la communication culturelle, permet le 
detachage de certains noyaux spatiaux qui polarisent le 
deroulement des roles. Ceci est valable tant pour Ies 
grandes espaces (la limite du village, le carrefour, le pont, 
le puits, l'eglise, le cimetiere) que pour l'espace median de 
l'habitation (la fenetre, le seuil de la maison) et tout autant 
pour l'espace restreint de l'interieur de l'habitation (l'âtre, 
la table, le lit). Remarquable dans cette distribution de l'e
space d'une importance differente, la frequence des 
endroits limitatifs marquant une discontinute. Le temps ne 
represente pas seulement une dimension contextuelle 
essentielle car - dans le cas de la communication propre 
aux usages populaires - ii diete le comportement selon 
ses valeurs: le paysan roumain lui attribue une valeur dis
jointe selon qu'il s'agit du temps quotidien ou du temps de 
Jele. Le temps de îete - temps sacre - devient une force 
dynamique instituant et conditionant Ies formes de com
munication culturelle. Le temps et l'espace, elements con
textuels munis de valeurs particulieres, devicnncnl dans 
Ies usages populaires deux composantes essentielles du 
concept grec Kai'ros qui regroupe temps et espace pour 
signifier le contexte favorable ă l'action. 

Un autre aspect particularisant du processus de 
deroulement de la communication dans le cadre des 

usages populaires derive du fait que le deploiement au 
niveau social inclut non seulement la realisation correcte 
du role - l'hermeneutique du filon de deploiement - afin 
que du point de vue fonctionel celui-ci corresponde â sa 
raison d'etre, mais aussi l'existence de certains parametres 
esthetiques qui conditionnent la cote de valeur du per
former. Ce lien entre praxis el est11elique est en effet un 
trait caracteristique de la realisation des usages populaires 
qu'il convient de souligner. La pratique s'accompagne 
immanquablement du beau, ce dernier n'etant pas une 
valeur abstraite se manifestant en soi, mais toujours jointe 
efficacement ă tous Ies moments de l'existence humaine. 
La conception folklorique sur le monde exprime ă la fois 
un mode de penser el un mode de vie, comme l'a bien for
mule Ovidiu Papadima dans le meilleur esprit humaniste: 
"/cette conception/ ne se borne pasă des verites abstraites, 
mais /s'etend/ ă des habitudes de vie el pour la vie. C'est 
pourquoi il y a, en son trefonds, un ordre ethique, tandis 
que dans ses expressions un ordre esthetique"4. 

Comme une marque specifiquc, Ies. roles se 
deploient dans un permanent balancemenl entre sacre el 
profane, l'honune vivant en general dans un monde qui 
signifie et que la culture devoile en l'assimilant et le 
dirigeant d'apres des finalites concertees. Une autre mar
que specifique des modeles de role dans Ies usages popu
laires est leur symbolisme accentue. La culture populaire 
est une culture par excellence symbolique, puisque ce 
n'est pas tant le systeme de penser et d'expressivite 
metaphorique qui domine, que notamment le systeme de 
symboles, celui-ci defini selon la formule "pars pro Iolo'~ 
chaque element symbolique entrant en une relation de 
systeme avec Ies autres, representant la signification glob
ale du tout. Present dans Ic syncretisme des langages pro
pres aux rolcs du domaine des usagcs populaires, ce sym
bo lisme offre la possibilite d'une exploration en pro
fondeur afin de "capter" la signification, parce qu'il pro
jette un univers semantique dont la portee symbolique est 
de nature sociale. 

La communication au moyen des roles interpretes 
dans Ies usages populaires en est une qui implique Ies 
valeurs du magique. Car, au sein de la culture folklorique, 
Ies modalitcs de comprehension specifique de l'existence 
ainsi que l'organisation des formes d'action strategique 
font appel ă la magie comme ă l'une des solutions bene
fiques. A travers celte voie l'esprit humain a vivifie ses 
forces, s'est protege et propulse dans un incessant 
depassement qualitatif. Mais celte communication propre 
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aux usages populaires est aussi une communication de cli
mat, d'integration simultanee dans la meme ambiance de 
sens d'une matrice culturelle. 

La realisation des râles dans la sphere des' usages 
populaires comporte des codes rituels dtlment installes 
dans la solidite parfaite et hannonieuse de la communica
tion, des codes impliquant des obligations et des expecta
tives reciproques bien connus et appliques. Ainsi envi
sages, les modeles des râles des usages populaires peu
vent etre tenus pour des codes cognitifs, etant donne que 
de toujours plus nombreux chercheurs de l'anthropologie 
culturelle sont d'avis que Ies membres d'une societe, de 
groupes ou sous-groupes, peuvent etre consideres et ca
racterises dans Ies termes d'une code uniforme et distinct. 
Dans ce sens, les usages, en lan/ que code complexe a 
l'aleur cognitive, peuvent constituer le reOet du caractere 
ethnique d'une communicalion cu/ture/le. 
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