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PREMIERE PARTIE 

APERCU HISTORIQUE
 



IM. W.TrzION GFIEPALF 

II cr-rvient, pwitre de comiencox cette rr?'-sentation pa-r la 

fc~nmlation d 'irne rvidermo : la situation s,,,cio-4-conm~ique acbielle 

de lft MAuritanir, mn -in~ral et d&~ l,9 socift6 maure bn particulier,, 

est le r~sultat d'un nrocessus historiqfue rx. les factairs de statbi

lit6, de corntinujit, n'ont rrag toujours su (Cu rias tciijcurs nu ... ) 

tricmrher des ferments de Misanmqiaon et de crise. Les changjc ets 

q-ui ont -affeot6 cette rci~t(!-Fn'-nt pas, .27lour tour,, ac-i de wmni~re 

6-alp, uriiforme, rnartout d ils se sont exerc~ls. Affrt de mesurer le 

poids sp-cifiiue de. chacun de ces deux crdras dek fact(Ais (ceux de 

la continuit6 et cetux du charrEm.ent)., de mettrec en lamiA.re le-s ten-

sionsi les rurtures,* les hlocarjes, les d~st&qiliilzes oui r~sultent. 

d un~e telle 6volfition et leur ircidence sur es -rohlkms' de d(velm,, 

parnent rpi se rosent A la Mauritanie d' aujcuxv 'Ihui, ncois raorrnsons le 

chaninemont suivant. 

Arnr~s un Iref anprmu historinie mai rwas rermettra, d'&Yamier, 

dans ses rafrlOs lirrnes, la mise on place de la sci(4t6 maure, nous 

ahnrderons dans uric Vne r\-ztie 1analyse des structures rxiss~les et 

rT~sente-s de cette oc'T- scus le dcu1ble point de vue des ressources 

matfirie11es et rle 1 orrr~inisat-ton scciale, 

Cette ?stuclb sera -on f,-alt essprtiellanent une introduction 

biblioqrahir-u(- c.ui s ' fforcera de rnettre 1'accent sur ce que -Peuvent 

8tre les sources q~n~ratr ices du crus-dvelcprmnt actuel de in 

Mauritanie. 

*L'histolretie Li mis, 'en place dui p-euplartent mur "de-Id Mauritanie' 

reut-Mtre schcmaiticu~mmnt divisie en trois p-Cricyles. 

- rre. 11 rxyiue pr~historiiue cii 13n si~cle 
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Las rp'ulations herb~res se mettent en -niace u Shra (ccidental 

et snnt, nr-ur l'essentiel, dr-finitivaient islhris,' s anr?-Is les 

cornites a] cxaideF.s de Ia f in dii tI.1 sicl.. 

-. lU difft~rentes varuos d rhsa~fe3eau eSi~cJle 

imposenwt, AIl'is-su'J.u'n; lonque s~rie d'affrontmnents', 1i'hrm-ni6. 

dos nouveaux-venus aux trif-us berb.rcs de' plus en plus rponuss~ es' 1 

vers le Sud. 

A ;-etir du i Wosicle 1' interIventien des ca'mirants eurc ,ens 

dans les affaires rnaures se fera de plu's en nius r -esawnte. 

Elkc devait rnduire ~ 1 'ccunaiti, du nays X p-7xtir de 1.902 M~r: 

los trcmups fr-mmises, Cmri rl cautrr.s coloniros'd 1 "ancienne \f rimue 

Occileontale Franciise \OF,), la V~auritnie arxc Mera~ A 1' irper anc6' 

en 1960. 

I rIhistoire -- Errnue antiour I1&,tin 

Il Pst Pdinis~, -t'rscsnt,-iii? le S.-1'hara no {fut rr-ls tctjrxs. 

limEm.so ftoITIue -aride'r-ue lon 'r-Aut(difficilc.annt) rlarcourir 

aujcurd 'hiii. L'arriennetC., dn. l1'o irxtion ]-u.aine e&.t attesat' nr~i 

deo irmreux vestims, en particulinr -du nmlclthirue, on sait (vidan

ment rTXu de choses xrces Prim.j(7s occurvants dIu P-7hara, mais on 

nensoc rVm-al~n o'iil nc-rzrait s irdo6 rvisteurk btrvils et~d 

chassours s6-kntaiires de race ne~rrolde. C;ci est ,bonh i P 

incliff(.rent A intro- nr~r ruiRoue, crcrr nous le. verrns pr a 

suite, rnhre d 'autocurs n'hisitfnt- ras A' o~hbfntro, ces -rotosaharierms 

et leurs dqesqcerJcts rrasu'!s (ennnus dP -I)a trarlition cra1c sous la 

ncm Ie "Tfour.' mf Lues 'I) d'une rxrt et lpos acliiels "haratin" 

do Vautro, un lien dle fiJiatin direct. Oa:i nm' il en soif:, ds querriers 

"lflco-herh ~ ("(7a intes", '.:Ue..) 6tk-5 le c-hars leIr-~ 

at de chevaux, ertvahissent, au ccursdAn I-, Xmp irfitil'! du M~m 11l6mnire 

ant J .C., la ('yrrmairm'ue tours rm i~reeo v-,,jues atteiq~nnt le 

Sihara Occidental ontre le tl esco(ent1, 9c la Cha-vllP: 

1930.) Ils mir nt ave eux, dk:.s le .d( hit do l'Ore chr..tienne, cot anim.1~ 

http:limEm.so


prdc±~rx ientre tcus rr-%r ].a vie, sabarterine, le draniadatre. Il est 

vraisanrblable mu'avec 1 arrivi~p de ces com-'udrants ics ronmlatioflS 

n,"qro!des furont rq~rxmss(,cs vers le Sud coi vasstaIis6,es.

"Le tablpau othnirue doc la hNauritmue ~idn La protohistoire 

est donc net : les rmades chlmmeiers thp1res ont renoiiss6 vers le 

Suci los 7rx,-'ru1-tions ant(Sriur4.1s r-ui ne. sent rius aiccroch&p~s nue 

dans ruelueis, parfc4;;.y jusrmu'au nroye1m-rge (et dont certains 

haratin zaciiels dec-corr~pnt)" i6crit P. VERN! (1 979f p. 41). 

11 'Faut: siar5 -kmtc ajouter me, drji les effets die la 

M(sertificatirn miorc(e Oc longue date (eiitre 11 COO et 6 (M.. ans 

B.P. date rl'Atablissenent dui clrmat actuel, P. R~X7T 1976)' ont dm 

jcuer un r~,1e d~cisif clans cettc lente et inexorable marche vers le-

Surl rpi se trursuit erncore, aujourd'hui. 

Sur tnute la -(6rikxYp r'i s' Siton3des invasions hnmrh res au d~hut 

dui nym-ment. alntvrvide, 1 'inform-ition historique ayant trait au 

Sahara Occijlental derne-ure franmentaire et sumrut tributaire'de r~cits

dle seconde, voired troisimc main, dlus nrcipalcrepnt aux *soins 

de chrcnicpieurs ;-t rrxhsaIps (Mauny 1961,, Cuon 1975). 

ra rJ.ur-vi-rt cle ce--s 6crits siamilent rrdant, e-t ceci cos le 8p 

sii!cl , 1 ixirmortaice dui cmn-rcp caravanrie~r transsabarien nar leciuel 

les rodyuits dro 1'Afri~p Sciidanionne (or, -Wm amiante, ivoire...) 

et Sa~1ienne (-a m.,curis, mfter qris, I-oucliers . n eau d'oryx 

esciaves ... ) -6taicnt (crhanr-T(s contxe les 7-,rcduits nord-africains et 

m~ditarren~ens (cuivre, verrvthrip, drorTu(-rioe, usten-siles mn fi, 

manb-Nlux Oe laine, sciei-s, narier..) Le n.immrce dIi sel Pmp~at' 

au* l1c sioclph ccrn Ljnn, crmosanto- najeuro de ce trafic 'transsalvirien.

ndSW'int~rft de ce crnrrcc, rivivr- -r l-x1&(-lY-EMsSur la richesse. 

fab-uleus- (1'or) tii rviys saud -iais, est tel r ue L monrchie marocaie
 

toritora, A nhusieurs rnTmrises3, de sven a~rrlot~~rne
 

d'exror-itions Fxm,.x s. line Cie ces colmrnes rarvierrra ainsi (En 1591)
 

A s emnrer ( c la JIointaine Tmayy~mctru.
 

http:ant(Sriur4.1s


4 

tpes tribus cle rnadces lvxrtlres (Mssoufa, Tanta, Oazaula, 

caravanes trav,-rsant, lv 'Sahaz-ra OccirentaL,, . mmbjent soumises 

.1 aucune autoritO comtvlisre. 

Dmir rA-,~ de vic, lcur rnrii sattion, ,rour aut,, ae 1on.ri pet 

on juger par Ines rmxvr(.ucs 6-perses des cbrc'n.Jqueurs, -r~figurent 

rmures de crnternraire.c~fjA larrimElt, cclix d et trihis3 a.'~ou 

Smrs dou. su)isscnt-E'.1es tr(Is tft, .,sur l~ours marqes, septe

ixionales citt Lria46raes,. 1'influenor des rUiss-Mnrns limitrophes, 

en particulier re Sijilmassa au Tkrd et. du r~y -iu.rl do (hva1 (Be ?

13e si~cl(o) , :,u Suclci.ds prmxTilations r.Tr.to---.rnink6i smrhint avoir 

jou(- un r~lc wvrtmt Le arler "t-zpr" .diclectc- sonink(? mfting- de 

hrh're (Charlcs MFILJT 1939).,- .utilis' il. -a :GrJciOs dlizaincs 

d'anncs p,-- (q.~ E6=is OuadThno. docc, ncoirs rip lt. TJohitt. (masna) 

crnsitue r sn hanntun vestxr de 1-i lointaine dcrination 

rp.n i nk6 (S-irakoll]" r)m~r ces 1occalitfs (e -h,.Trir F-1 Chpnraf 1 1970). 

seL'infiltration de 1'Isliuri, entc-mr-e d~s les 7-'. -~ 8e- ichl-?s, 

ryursuit Pt s' ftexyl da-ns lo silla-q.-e du' ccmxE-cc Cerwvarilr. 

'Au 3.Oe sii-sclIe los N-rb1res Sanhaj!.- crntxA-lc-nt 1' Jxrx~rtant 

relai.s'Yrm&-rciAl d 'AwWnvhnst, aujrurrl 'huj. ide~ntiftIC avec miasi

cxrtihxoe au site 9oET'y~caoust,- non lein do Tmrchadett. (Sl. et D. 

ROhert,, Jean Devisse 1970) . Clecst. nArmi. ces trib-s b.-rlv-res islis~es 

flue Va niA5t-e, "I. bc. 'si~clo, le iuivment alimr:7rvirlc-cui devait 

en reu(--p' ann,(;s 67qrr u(-rir trut ler. Sah~rr Occirinta1 ot une'- Ilonne 

rortice die la n'Tinsulc iHririuo-. L ~ r~cdr Ghana est vassaliS4 . Mmis 

.4 D-3 M*Oi- d'I2-cu rmon er (11,\07), dirigearnt deOs "Jlmoraiies -,u SWI, 

lep u~nn yr vit'- chI sm -m a. P-Iors quo- 1' --utr- qrarid iqeant 
Sanhedj, hhfi s.- co'uE.te fl(o .1\.ftiqucrl duassfto usi 

lfs ccmnrcMons d'J-u ikr nr?.-ent lcmur unitt' ie.t, n7r volie de 

anns&muence-, laxr autcritr' sur les*,ryqions comuises pu vassalis~es. 

http:co'uE.te
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L'anrpiire do (harna, -.uci rue trL-s iffaithli, rorrnd-nn autonanie. Les 

rcilations des rCtqlns~ rlu Txj,-mt Pt du Hcdh' acbiols, subissent, A 

partir rlu 12e sJi~cle, 1' influonco tr~s nette des qrmls ensenbles 

rnoltr'ues (le 1.'A-frlc.uo S-ttlienne : Ghana (juisqu au 13e si~cle) 
-Maili (13e - 16o siicle ),Sorrhl (15e esi~cle )(,sir6 

Willan~in ot al 1964, Ch. Vanacker 1979, S. et. D. nnb=-r J. DevJisse. 

1970). rxe vieilles cit~s c,-rav nit'res crrrne Tichitt (fon9&3 au 12e 

sizvcle ?Y nt Oualata (for-oiM. au 12c, si~cle ?) sartblent avoir un 

mnnent -rravite (dans le r--.s de Owulata,, p.lus c7ue roravitS. . .)' rdans la 

xmruNa-nm de ces Etats (D: LTacrues--Me-?uni,6 1957, 1961). Ouc--iane, fornYr 

par les Idawalhaj (13e -- AF- si~icl(h?) Ot ('hlnquotti, forntie rnrles 

Idawni (12 si~cle ?) forment avrrc los d~eux p~r',c&~ntes 1~a prani; re 

gq;nWration des villes-farch.(:s im~iitaninnnes, (A\1minT 1911., 1958). 

Ces lcrcalitils nrennent d'I il lnurs l-eur ;7ss-x au nnnent ali les 

d~bris dii mnuvrnent -Imcravide mauritanien canreent. A subir durarient 

les effets 1 'une ncuvelle rt-dan-wurouse r..'swnco stir leurs re 

hahituelles Ooe n--rcn~urs, celle des ir7.1xNs , 
MRC(l. 

II. ta-Misc Pn place Iiil Scci6t- M-aroe facielle (13c. - l'1.si(*Scle.) 

Il frut lot so crer des schr-matistions h~tives chbres aux 

hist-rions francais Ie nbs r(&qions (Crutiort la. Charclie, M4,ar, 

4nilhat, , 4) rcu rmnenprt la rluroirt d~er, Nv-nmonts survenus. daris 

cr s cnntr,' es clemuis I I arriv,-e ries arahes, A la rnrsuite ,16s rivalt~s 

rcui Rs mptt mnt d~ss In. d-~aiux nrises ivp'c ics herh~rps cet 

imlracin-le antarpjnim o r4c -mpeff,-nt sur une autre rivolitr- ethninue 

encore rius vieile, celic rcui ornse eux r.-m!eaux du moryle 1.*x :f~~% 

Zen-rytpe t Snha,, 

Les ch-nse(s sont em r(salit : -Ius crmr'lexe. Tr;s renmi lesriuels 

sc-ule- la deg--r4ance ele flasa, anc'tre des Ha:svrm mumritaniens, nctis 

.int(rxesse, n'Iattniqnerit rr~s inv m-.p tenns, cvc ,&i devait 

c~ve~irle rdr do l~a imAritanic. 

http:A-frlc.uo


Au 15e si~cle les r'ulc~ 'Riz- et les t~~ N?cza Sornt irnslaul~
 

dans le Tiris et 1'iPftout. Les r l%-rl Darud ,rcrncnt p'icA dans: 1'arar
 
et le fkbflh-. -


Ptu 16P si~cio. -arrvcnt les. rCval.. MTh,?rck, 

Les Lbrakn et >es rrza rf, &inst~l1ent- -juI u 170- sil~cle. Cette
 
zrrivge- e-n ordre* tt~ ex1iprztie, en --wrie. *1Ez cranats rnpt ant.
 

jalonri6 tc.)utxcotte nrx~de et, qut rmettaier-It ip'xf-r-is era licjne des
 
61C(nents Rrhsrivaux (1chf~contre 'r*Jca!1 Pizcj la htilede In.
 
Titam on 1r-31) Plk.r~us rouven-t, deps ccalitions hr-t~xrc1tes e~t ins
tables oat1llrmirbrenance vth:,.'ue .:?nejcuiaitL.'rluz atrcizn ri 10e (vni. le
 

1' / r~lo'cdes Kouintz, d'es Alvi. Sidi llahyc, de1s C2ul,-, bNacer,;des Izakna-' 
dans les quexres cles ir1.coich ont-re cx, cOL darns leirs cr-nflits avec,.es 
rxilad P RIareck, avec 1'tirt d0 o1 V.w etc... %uM-llat 1,937),. 

fin dns'r-isocles les r1uw ied ce- lu-ttes sans-iqri-tm ett 

aucun -clato la cqurre di te x qui i r.i.t crxclpisx s dr
 

Jns( urn 


hassajni, crjys,:)airtrut (-%-:Z7Trar.%~- !- Y~ LTi 


rs de trente r'' 16701), cna11tL" hbt!rblre etun-,blc 

~~T::2-27i. 'M'-aite'rj 

1' (lrtent herb'are Owvait crnsa-crf--r fiiAv nt1 k(hnedes 
Hassan sirm sur 1' ensrinle- cle la src;tr r-aurc, clu mcrins sur scs 
parties centrales et cckt±1 2rrwza, BraknJa... (Marty 1919,, 
1921, Fl Y~dali et I. 'HF~zct !11.1). 

a o 

rmardes toiratcs maures : rakraePt Trarza-, (f-in 17c sbt'lcle) tandis qe 
1' 6nirat-de I 'Texar :r~crr fnn'e Tr resslva-cnt au ccisdo la preni~re 
moitif,- du 19e si~clc-. Lcs. 101roich se 0l qc7,nt cl -1i btel~ des x1al 

C'etfno .~t JrJhO'cu dte Pa-isen place des 

M'IBareck, s'ius ln c'-ruite, 6ncr'alau- r-e 1ohmad Chein- (173 .- I7N3 ).et de 
son fils ?ohmrtcy (.732,-IP22) cut ctci ler, hscs do,( 1'~niat du Taqat 

3ont lVI-nflupnce r,, :roltra ~.r1a-tsrus 1' interminable rclqIne 
ro ]nka-r f"ld Srun~id Thn7od. .(i-F6-!905) 

T~Ans 1e u'; *s .-]artnoe yh vrtb~eri triEml al 
se crtoient tous 1l~re trijtus jili. Rui&nt passcra au 
19P si~Cler arTes une ].,nncrue r- rlcdxie -1JA:~-t ''sCkf MlJlarec, scus 
la dmination rl- lcuLix acTi'cn-- 'zribatzires rhcj.u ar ,vr 

1/Il s'artit IA~ (7es tril-a-s ct inn ts 

http:avec,.es
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la fin dui 19P siF?-clo. un r-cids mxlitiqueI r~gional cm~,rable AIcelui 

des quatr( Cxirats rc M-rmainent (,nm' rr's. 

L' svocation IP ces "qrandes ruissances" de la srcift,*maure mw 

doit d!'aille-urs nas f-Are illusicn. !-",(xs nv'rntrerons, r"ans lai nartie 

de cet ax~rns4 corins~cr5e- aux structur(os sociales, les limites et la 

r,.xcarit-6 dui rcuvnir t~hiral, Il nous faut rPores e-t dMjA sxliqner 

c'ie, tmxta frac~ile -iu'elle..6tait, .1'autoritr- @qes Thirs n'a. jarnais 

fmnbrass4 la totrilit(-' dii nvifric, rrnure.'710 le on Frticu.-.T affectn auP?,re, 

icr, ses mrg~tces 'nriontales et sm-tentrnnales o) sco d&mjlaaiont 

i-mrtarlt d 'Thrnrtr-mtes ccnf,'d'~ratinns tri-Ixles (-r ccrtairms, il est 

vrai, ic fnrmnation et/au de-ruissanco recente : hol Sidi Mhrrmd, 

Requeiat. .. ). FP4-cucr ur, do trihis m~aioutir-ufl. lui l~hrraicrnt. 

Elle dmit cnfin cmint.r nvnc lo- Tpri:ls, rnrfnis ccnsird1rable, 

de, certairts chefs reliqiotix dont 1-- conrr~cncc. rtait rl'autznt plus 

im~nacante ruti s .1 taient riiclx-uefc--I bten~s de j!ruer in. rr~le 

invisile.h Choi,.kh SkIi. F-, Mokht-r U-,Y-uti r-et se~n fils Cbei-kh ISicdi 

M~hmc1~llai D,-VAcjdajj 1977), Cheiklh W.oharne3d Fnr.l,( A~nc 

(2heikh Sidaia El J~hir (Srpt 1973). 

Dlu rest", rians cettrc smcvi~t' forn&. d 'urr mosalrque de grcuaw~nts 

tr~'s attachs A.leur rnxsnn,-itS ~ur .wnctcuxjrturslto i 

tr-s fiers Oc icurs crrrdnrm.r c1hns c.t Pd~~rf arzi 

(aver sos limites et ses rMqles) rerr~sentait l'.-.cti-vit.: rble r-ar 

excellence, oti, . rs adliances ksplus r~c~lrs (les chVr.s mt=lxrnux 

ont joue un r~le non ncalicealo 03la.T dinlcmatie dc.,s ftnlxats) ry.? sn~t 

ijiwis ;-I.Vari d 'me r-auvaire -uerclie ontrci deux hKcr-ors autryur d 'un 

ah-reuvoir clans cotto s cift(6 onf -n, r, , a~ force do~ verxdttas ot de 

re~qleents de cmn~pe, tenat l nr-i, -.u mnrins, tin ennrni h~r4ditaire, 

il ftait cifficile rialav'p*,iaisso un -Yxvoir ruff istanrnt fot et 

suffisanimnt Cutlsuscortilde dl,: cn fait d1,'o-tcnir tin r(~el co-.ns-ensus 

national maiure. 

Ert$;.litr,, ot -rc-ur rc.s rnisrnn, carme nous losicvorrs 

4tx.oitmnent liL~es A 1 'intervc-ntion 3es tr~itants Pur-oSn le longr de la 

http:Choi,.kh


cL95tF atl~ntiruo, nuis rlu flpuve- S?5n(,qal, c'est awnt, tout dains le 

mlx mauritanicn, (Traxza, fl1raikn, Pt dtins me~ Tant)rmitiesure, 

r~uoe le nouvoir 6Ta P, cmnu mr-6eu S''t~ncuissannnPt. 

III. TA Triiitq, l. C6'1onip,,ition, lia P'kcooistion 

PVr reinhthnt 

au 15f:' silcle. 'EJles rkVwiont, rwovc des forims dives et Aui ncri 

de divcrso "iissances, sc rrursuivre' jus lul' 1'occunation Par la' 

Franck U1902-193M) Oc, I i~aj-~urp T-artib du pays imaure. 

Los ti-ntativer.r,,I installition eurcr-#Cfl:r-n I'Piritanie 

.F~ 1443) Des rrtugais rrenrent rnied .1 .-7rcuin. Ils instaUlent 

un crnptobjx 'i aarc en 1AA4,. L'or, I'ivoire, les esciaVes, les 

plumnes rl 'rlutrtuclm fnurnis5saient sans drxitfp urx 'TmtJ!rb suffisante 

Mi'lr alirrpmtex r1s 6charnes entre Je rplais cara'vankrx sahrarien ot 

les canrrarts mxrtai'-ais. Tc cOxrteir do0uaane 'Ieut nrirtant. 

-lu'une existerce e;r~ (Mrnrc. 197P). Periant 1onqtff-nis le 

"(xI!Tnhrce mruet" cmtretirmera 1r- lorr, cle celtt, cfte le contact entre 

les rcrulations africainos et In~s rvti~h-arls et n.-viaateurs eurrrkns. 

Am 17(- -,i?'k -t miu iRe si-clc, la corKrrConce S 'intensifie ontre 

puissances anrpee (flollanrlais, TBr-myiehlrwaois, FP'n7as,;S 

Aryllais) rnur ie cr-ntrAlp dp la nortiond littnr;,l ccmnrise entre 

.rrTufi et' Saint-Triiis dui Sr-nCrvl, r1 .-uchrnlard d' une- de~nr&

aWhrmianto dn la r1ri T qcmmw a-rabi-!u' T, 1 'is stir dr ces 

it uerres de la rmnTETr" (re1ccrirt 1952) lr s fr--m~ais resteront seuls 

mitres Ach la'chte., n~sorrrv'.is une ---wt do rllus on p~lus inrortante du 

traf ic continental nrss- harifn cdovrai nnrurr les routes' cl la 

on iimrqin- sans rrinr les effrlts '11'un tel d'trurrment sur 

l'l2ctillibr dles c ct( r wanii-res, siur In Fort rlos rrulations dont los 

ressc-rces (et a vie 'txaicmt 'Atroitcnt 11-es ",,1-2 continuibs. de(-.s 

(ldbanges c,-tmr-nior,. Pr tnut cns P.historicn Ph7-Jacar TITV-)71Y (197.1), 

n 'hPsite '-as vnir .Th-.ns lia rn.uore, de "M r Yelvc.", urn des n-inifes

tations do ce--t antacr'ise rgui r~s cimecc transsa-h.-ien (surtout 

http:n~sorrrv'.is
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rem~sent6 pax les Dertires) et camerce trnsatlantim'e (aucm.el 

spr .iont lift les intdrefts rle la coailition hssan). 

C.0ioi quii en soit lp. roids do 1'intervention f--tranq~re sur la 

socist(, rmur'eml esrera i-sOI7mais &, croltre. Dmis in hIt ci 'assurer 

1' (-cculet suar les ir-xch(!s dos "escales" clu, rraxinun do gamine, -les 

ca~nies framrnoiises installres A Saint-tois verste--nt A±dertains 

rnt.ble-s -le taxes annuolles ("coutumes"!), en naiture, crTpos- 'e 

d'objets les pl-us hMtrclites, axu rr-mi('x ranwq, desrmuels figurait. le 

fampeux tissu, ce "cuin(-v' ("Chanvilora, nil(..)) devrnu le ve-tanent 

traditiQnnel do?. touto la sncift6 reure. 

?mani&?s par- les cacInr,nts saint-Irmisinns bet plus tard par 

1 'nitramnistrati, do: Ia colonie,. in;s "crlutunv~s" vnnt'se-, rC-v9.eri un 

cutil rrivila'ci~o dajns la ~tlit1.tion de la hiC'xpxchic seoriale maue 

ainsi rmuc les hbittles doe ccnscmwntirn ],k la srci(Wt6 ire au'elles 

ont largenont contrii6 1 nrclr. n,,-xcr~(q'elies cenforent; A celul

cqui les reqpit dles- r-c-ssibLhJ1jt *m-.,tC~iel1es irn ni'glige-ables dans ure 

sncir-t6 essentiellenent dot~e -Icz sous ptrfluits de i'acricuiture Pt 

dOc, la cucillctte, les "cxfuturrns" sent en-Ionne )-artie rpsrnsables &do 

la fronne :~asi-mmarchioue 7u' affro-c P. ce~rtaines pces 'le pctwir. 

adral a 'Tharza et au JBrakna. 

Elles contrihuent ainsi cle facn decisive 21 --dguiser ins Aip~tits 

et les crmp'ytitions autour.0 d e mftie. rI rxncu leouel on m'hfti-a 

trA-X- Xolus -,2slentretuer *ontrec fer-res, entrc no.vc-.x et onclesi etc. . 
(vnix- la Mrir: rl.s ass-tssinats r.A ont onsacrlantr 1 'Thtirat du Trarza 

.ntre 1960 at 1901).F1s auront, ce-nr&Wrt, 1 inconv(Snient de 

suscitet chez certains Fhirs .(T'r-mnal El Habib des 'ralcza 1827-1860) 

Dr; s 1-? milieu. dii l9r, si~cle, les frrcn',ai.s er,.treprr-ront do 

me-ttre up temro c' cos velleitr!s. Oe1 c~n-r-iqnc.r, -I'nnvermure (cel-lo do 

Riidhrrbe en 2.054-56) r-n mftatinns do rcmrrsaiJlocs, ci 'escarwruches en 

razziAs, ius %fniront, . i l'aull dui 20r,- si cln et av7-r(.s rmue la Conf(rerce 

de Berlin ant dIOnnt dIffiri la nert do chacun, rair entr mrerlre uno 

c,-npagnrn de colonisation en Ix,.nne et dup- frmc. 
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Colie-ci r -rencx-rn.vC-rit-bE!efl-t'fin nu'en 1934~ (Gillier 1926, 

crrailA 1945, Wilk-min 1962).: 

Dtins un r~nws juqT6 sans ressources, la colVr-isticn, lTntiveb 

surtynut Tvr des ---ucig st2Y-itCyinUs et po.Lici'cxs, restcra, si V'on 

Peut dire, s-vrficie11~i. on se montetcI 'administrer A nertir do 

crue'iues centres urhb)ins qsn~xalcment -r",s ncrir les hesoins le la 

lo-s r6cmisitions,. des facilit6-scircostance. Kais leE. ixrm-ts, 

nouvelles de cixculation, lai cr&-ition plus ru ny.-Ans snontanee do 

1yasnins rt d 1IMitLx(c!s de( cr7-,nscTiiwtin nouveaiij.x (1 '6cole colnicale, 

mfhe si ellk ne touchr. cu uno frictinn rircinalec r!4n. la rorulation y 

contrbue, (le mfnhpe -we l'enturncqe citarin. dui "CcmmrY9,ant", ce cque 

R-uid El J"uritaniy, 19VA, anrelle la "trhyorie colonjaic") acc~l~ront 

la 1diffusion ct l'currise crnissantc d~o l'rrxcnciniocdo marchi. 

Tp. cmcntxyiisation :Ili rnuvoir entre lec mrains cl. 1 abinistration 

coloniale, rmi nc. mmn'x'c !-vs - ri'cccasion de s' en scrvir rx-ur ruiner 

tcute autorits mwenctile deo lii (hanrxr, Irm-sti'ur-xr crx c-ui accentant 

de mortal-s cmnracnu- ru i-Tm-moir :9e nourllks .-Mirsarr~es tcutes I 

sa devntion, cette contxalisatin, disins-nnus, *l-ur' doe nrofonEc90s 

cons&m1.fcmcs. rcur I 1 vqlutj.ort ,Ie la *ccir-t , M-air', 

ic~ cnlonisyation, -p)rr-,-,ssus cntrm6 

17e si~cie T.ar. 1le Wns euromens r~ui Ipekait condumire d'imue 

ie le-sciAti son. entJiPre-- soumission 

A~ec. 'a1- ~ 1ent le au 

drvndnce marticl 1,7 mwure 

aux int~xrtts 6crm..i~ru(- et ryolitimies frar~i7-U, a-rrive dronc A son bThrrn.. 

Nous ossaif-rcrs -7'o-rv f-YrT-er '-)]us loin Ln-s offets. II mus suffira, 

rcur 1'inctzuit, f%- rc'tanir (me lapj nist s'cost tradluite par 

1l'apnrariftion, dans 1l' hori~rn riu rnne mado frR'unc r, 'alit6 "-Ala fois 

4ftrarY e et encmhrant;-., leos 'Frnnti~res. 

tIp r~soau Qchwvotrr ilo lio(-ns rrnl (r -uiqs, statut, caste, 

-nuJ.iYf init avrmt. truto cbhose n' inorto cqie1f.Emille, .c~,tri u, ... ) 

des Etats, 



Les cyclps cle ncyndisntion, les nx-.ccmrs, 1' empiacenmt rrfte 
des rmul,.itions @-n scront aylifl~s. Tcns prmier-,s "srmunis" aux derniers 

"clissidents", 1-1 mocnisitlon, venue, mxr le Sul, i accc~3r6 le 
rouvanet de, concentratic'n ct dek sMentarixirttln '1es Trulatlons 

mures dans 1la 1-mle sb!r1c-%udaniennre ot crcune' de lr-.,rs resmcurces 

trad1itP-inm11s les qrardes razzieurs rN , pc-ur urrn rartic rejet~le 

Enu-k'1U~ ck. frontiZ~.r~s sertentrionF-1es de. 1, Murit-urie (Jean AIrnaud, 
1973). Tl'unit(, du rrrx:e maurn, dnu Sin-lit, sui-nrPo p-r -1- ncmrieux 

airs (Th.A.~ r rA1min -1911, PlV.rty 1910, M~teii 1940, 0. du 

~iq.c:nuVl au 196(7, "'cry9 1967, r. Tpinr-Cheikh 1.979) bien nu.'elle n'alt 
lamids rlon(, naiss;nce . une unif ication rrlitimu, e~st administrati

vcne.nt hrisre 'ar le c(crxprle coloniail. Le Maroc, 1 .r~ ,la Mli, 
le Sahvar; Ocid,,-.ntzal et la Maritanic PurrontL chacun lour rart. 

Ia txr s cCitcus.7 qurr(- dii Rabarai (r-ui ahsorbe ros de 35%dii 
btyiqet dIC1'Etat ro.uritcmien en 1977 alors que le d~velcr~rprKent rural 

nrI en rerpitL rue 2p1.. )s ~une 1ointrine retar1A , entre autres, de 
ce dC,'cnurcTe ) la rt~1je cir)6r I-r lo'; ruissances colonirles. 

CUIj r'u'il cm !zmit, I. 1'issuce LIi rioind colcniale 'ii rend 
oin2Pur _x~xrtm~196, , (Ur. 't st,e~~ ri tr s 6 1 so 

deruis (15ji rc-AueJus tems, en nlace nour 'mUc a socirtr nvjurp petdfie 
1l, conftr~l r, 9~oinilcs de : il v a le -, villes,do s(-.s mn' renrc-duction 

nouveaux -'Mols le richc:5se rt.FIr;nuvi (!Pc;ntr IC-72,, A\rraud 1976); 
fl. v a lo~s mrclhc .s'mossihlns (rnutres., mioyens Aorns rts) V 

s'offrent drns rarch-xrrJices riont o-n rye salt nis sc rnisser 1,1. y a, 
last 1hut not leo st, unr a&lministraticp cenrais;F (ul assure Di 
V"riqularit;'" at J-:. clert(ds tnmactims ... 

Les traits cqsc:nticls Ode m synizapto j- . iccF-sition arm -thront 
aIvgcm rsn-r~ ne-ttrtr, 'la faveur clos situ tions do. crisp.-qup 

traverso: la sc~t;7 rrnure : r-uormcs,shese, annc.. 

lrx~scjr~s 

ftamrs 1.la isc en rliac- dui reunlcvirnt mnure cl' -La. 15auritanie. Vcyrns 
11 rsnnt le fnnctio,7nr.qnent '9e c$?ttre crit. 

Thlsp~nt, 'vrm'!s P, trr~s eq nrincipalesE 



La sociLft6 im~urct, rof onPdrent trihitirc .d(u Mnilieu~ saharien qui' 
liiA sert dfo c .lre vie, a?trujcurs (5,trz uric .scirbtS ar2cra.fstcra1C. 

tJirant. ' esseritio. le scs ressrnurces do- 1' 61wraTe. rnlyart (haot-Pey 
(1953) rlr'smiRc, wec tin rmrmnle M'erspicacitC-, c,-.t C.-tat de. chose, en 
dis~nt qu 'e11 re-nsai t rant tr~it sar le (IrmA.vairce ot 1' osclavaqe. 
L'effroprmet rlu cnimerce transscaiharien, emn dl?:s la f in dui 15e 
si, ole, les offets de ]. 'ccuT-ition colcniale cernjuqu.6-. IVE C 10S ravagaes 
Ci Iurme d~setif icaiH T--crressivp Pt -sans retour, ont entra~inltnis 

une mutatirn, un houleversanentAp, 3.'onserble cdos haseS 6-corriques 
et s-ociales du mende wmirr. Orux chiffrcs rr'suimnt 19'amp1frl de ce 
bouleyrrsmrent. Alors m''en 1964 ics r mdes.r c-r(,scntaient 75% ils 

ontnuu, 1977no pm clue 33i :4e lai nrlatimn mauritiniennc
 

("Secorrls r~siltats. ,, 1977) . Nrus (5x~qezons tc'ut d!'3ah-rd les
 
trpnsfonrmtio.,ns survonues clans 1' univers mat~rieJ. des .- u+ 
 -nois
 
cnvxIerons ensuite les chlmywinents ciii ont affect6 1'orcanisation
 
srrcfle rrTrEment rlito.
 

I. L ~cownic Maure 

Sriis co titre.. ncois vouikmn, en fait dormer un aper~m sans rTr~tention 
des. (Vrnents qui ont rrcitiennn6 et rgui corrliticmert oncore la vie 
de teas les imures. MI.griS *satcurnure cVlimr&nent descriptive, 
1 'eiqs(, -,ui va suivre a aussi I ',uiition d'Atre utile au repe'raqe
 
des ciff icult~s, does ret-irds, -dop dist'-~sions, 0.(-s disf nrtionnamnts,,
 
*brof, Oe taus les elm tr~ssqjui caract~risent, rutr tine reison c 
.Pcur. uric autre, la situamtiori de sous*-d~ve l-cnt c(ui pr vaut en 
M~uritanie et le rrryen's d 'y Vtrrcrnw'-e, 

Il convient reut-C-trr ici do sr'-uliqnper uric fois rcur trute tue, 
*ut n.-! dle cet cxTpos(, c- snnt los ressr-mrces et 1'ort7nnisation 

socialo du milieu maur.- trittP-nri c'ui rrus scrvent (,r mint de 
d~nrt. Neus on -rvmuerons, bien enteoiu, las trrrnsfermitions, ma~is 
C'est avant triat (3'elles ou' 1] s 'arcit, pxir autant ciue la sci -tft xnmre 
leur doit sa spT74cificit3. Les difficut'?s et le-s Tcr1bnm s surgissent, 

+ Maure bliric . sing. heidani ;;1, irliar'e. 
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mcis~rent de lThur rencontre avec ce ouIi 'ii Pst convyenu d.'pee
 

le '.morde mdx3erne". c I'est 1IP oe devrait s' inscrire la rf1exion Sur
 
les f mcvx grulo-tg d'I tramlaEnrnt dui d('vPe1OnnTMnt sur 1e:.Puels
 

ncais rf-vierr1rons. 170yons A rT(sen~t ce que rroduit,, ce que conrmnne
 

la socitft(, rvaure' ccnmepnt s IonL'r6nt la cirW~im~i ot la distri;

bution. de ses 'difrrents: rircduits ?
 

1. Prcrliiction 

rM'L(kage est la ccmrnosante- essentiell'e de la'rrc~xhction, A cbtd 

Ve1aciriculture. La cuellette, la chasse, la pe-che ainsi ciue
 

1' ttraction does riiinerais 9le sels, offrart av'ec les ressciarces
 

de 1 'artisanat, des- camln1hents rnon-n~gligeables A la satisfaction
 

des modestes besoing d(--, !a soci~t~ maure.
 

C'est mitcur de 1'gSlcvac, sir uuireim-nt do l'6cmaqe camelin 
qu.i s Larticulent tcus les aispects essvnntiels %1e-la vie dui moryde maure. 

Le chzmfeau, en offfot, v~ritable vaisseaii dui Sahara, fcur-nissait 

aux nanaies, non -P-ulmcwnt un mowrn do cVilplacoment nirticuifraw-ent 

adartr, au cli:-kat' d(srtinrurc, aux rarsdonnes cni 'iin-xnsaient parfois 

les razzias mu lona cruirn, m~lis il constibue 6gaornent une resexvp. 

vivante de viande(-, de lait, e7c laine, vr'ire d 'oaii, dans les cas 
d 'extr~re urqo-nce-. AssrcitC: ilans le Nerd Al celiii dles civins et carwins,, 

V1'lvaqe dui ch;amerau ce ±rrsvmetla place celiii dui hwrin 
iiui fur et ' mesurp.-au'on cIs rivmqes -tait, il arlph ce cui y Pnccre 

cuulreins anole cimiat arudanicn. C' est aussi A 1 '61cvagp, ii 

ne faut pas 1 'cublier, mue la socir-tr m~aure cloit 1'essentiel de ces 

ressources alr' craticn, 

Ii co-fieionrait cn v~rit(6, rur fair.. le tru d11ceq oltivit. 
pastorale rerir6sentc' (lans Ma vie dO cotte soit r u tcut du moir. pcu 

en dronner urn idtc:, dl' Nor do wb csaussi divrs nue les esp~ces, 
13 norriture, los -r1turae~es, 1'eau, J.es tochnicues e=t le matftiel, les 
rrcA~uitsq, lcurs diff( rants usages, la r-at~rllorric et les soins, les rites 
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et l0eS Croances, etc. . 

En .effet et sn Jorfie rramie d 'un fonct~Ionnalime
 
domuiatirme, il est facile de~ fae( arw.at- le rl-seau de liens,
 
d 'inteconnexions, de dIrx-endance c,.ui unit les uris aux autres cc~,
 
difff-rents f-ictrurs entre (ux et ouji lcs as.-c-ie intimrnez't -1
 
1 'r'senble 'k1. structuro socirile rnure dlont uls corrnlltionnnt et,
 
rpefltent les divisio-.ns, .es .77ili1isAkio, les hi?-rarchiqq
 
(hercrer, ruisatier, arwtiscins, mribouts-quirissaur, etc-r..) 

Ncai.s nm.s contenterons ici dc- reefr quciques points pssentie1s:, 
ayant une incidence plus diroctP ur, 1 1ution des rarorts
 
sociaix, rmir autant cque 1,3 rite (volution intez-vient e11e-m~rn
 
(n~qativanem~t mrrsitivment) daris le d?-'ve-lov-pA~rnt 6conmnicue de
 

a) TPAtxra'res e:.t qarelk du tvl1 

tcnijcurs ft6 un 61rvaqe .-'xteiif, rawfnnt A la ra-(r- et. I la 
n~cmvretr, dezs. -!tarc-es nart ie rqrarel.ik rwoilit! et unn. ralde, 
flr'xihilit.( (rui, 1937 tmmaft'1940 Leriehe*1953 

Troupot 1977.-,Thl.14) 

On sait .que la rochmdc ti c- Y-?I-eracTcs frais dcuhl. e, dce scuis.
 
stratrfTiCTU(S rTNjvai r'ebS, chez les qrd r' nrm-Ies, 
 entrn-#a de 
Mpiacanents (1d.2KOkni (IUNFSrO 19(-1). Nris, 

liaisserons aux, rirx-manhes et amc rd-lrciue-- le soin de d,'veonor-x
'anlvse des corylitions nattirelles rut rrirleidnt A, l1xistence de 

ces r'ftuie, tr1~mftt~ 'una r~cion Ai1'atutre,ariables 

d'uno s-.'ison une.-iutre. Charloi Th-imt (1077) cito.nt les travaux de. 
Imn H. riuthier-PiitC.rsj dt P. 17rllet; au tTchai0, &'Ch. Possotti (.,-t de.-
Naecxole, donne,,r7or ces r -trtes,, deks -rcductions de rpati~rcs s~ches 

http:1977.-,Thl.14
http:rqrarel.ik
http:divisio-.ns


A 1'hectre, varint entre 134 A 615 kgj mrx une stcpx.-, A 

Plucularia n'rin (.k-)et~C cx r cortaines vaWr.trs (lo 

scnvanps 9-~iednynnes. Il sculim,e -) la csuit do NJacqpe1C 1 orlrosition 

entre la relative r-auvrct(- eios r-rr-s de rae: (10CO ka doe matifre 

vpxte .1 1 'ht-,rr) ot la ritohe-sse v&T, talc e s borrlures die mares 

(RC(M '1q/h-i de mati~rc. vort-) . 1,' -utcur 1(.vooue- la r(2sistarmo et 
1 'dhptation dr-s .'lifff(rntcs esri~ccs scd6lry-sah-wiennes, ainsi que 

leur rxfararnablc .fobriCt~. Rzcr-prenant dos chlffros de ?i'i Gauthier 

Pilters il fait rt-muyrriue e cdv~~~o ul devrait consacmer 

340 A Ar0 kq tie ncun-iturc. vrto par jriir nWen consamp.i en fait ciue 

10 A 20 kri. Uln zll1i -1.-! i-aillc nroyrennc, consarmeirait, liii, entre 25 

et 30 kir d'hrhea vertc. cn saison hule. Pt de 6 A 10 kq de naille en 

saison si~cho. 

Partant tips dconn~es ouii vie-nnc'nt -'1'-trc mea-tionn~es, divers 

sr<cialistes estirnent o-u' ii fa&rait une surf'erficie- variant entre 

6 et 12 hectares rcur entretenir arnruellrent un tie ces qros ruminants, 

bicn davantije on zone suhirertiriup -t cli'sert-ioc-i, 

11 faut avoir on t?te ces donnr-s 1orsci'on nirle rles avantaqes 

do11;a sPdoftarisation, 4p limites do 1a ch-rqe animale dans la 

r&yion nut noulp rr~cccurx-, cu dies irr nv(nio-nts de toute sorte qui 

r*?uvent r(fsultr 'iii -ur-4turarlo. 

IL irmrr, %-n7-virticulier, -lr-hion situer les resprnsabilit~s 

af in di'(clairnx c,-nvennhlanoni:- Lcc voics ri 'una- .--ctirn do drvc-lcT-aw-nt. 

rxicntk vers 1.: srctcur d(! 1'.<lcvanc. 

Nr'us avnns hrP'vcmnrt ~-,u6, clans rnotre Intrreuction historicue, 

oulusins tics offetsc; (I.lp colonisation frcin aise- uno fois pass~s 

les rnrcv.icrs rl'-a~ts (Res "xrtes en hr'~ms, ot surtrut en Wtail, ont t"t 

imrx-rtanter, au crm.vs tics -rmairosnraros cmrvicnnes milonils et jusquc 

vers ics Innres. 10) , -Ilp rdav-ait co'ntril-uer d 'uno- finon non rnhliceable A 
1'accroisscntOr?~la x'7-ulatinn ct tii rher.,tol, .Tr~ce e-.n rxnxtictilicr A 
l'(-tahlissmv~ont '1'un c'r~nnrnhrc' 1F., rost:s sa.=itaires, 3 travers 



le mvs (Trur les hcirznes ccmn-i~t2t IaAe). i-~alisatit'n de 

quelmau -cm. N:eqnes cilp vaccirvtlicn, ainsi clii I I (ilThini~on du syst~ne 

anarchirc'u de- 1,-! ra-zzia, activitC( rel m-7ant d~zorm~tis dui seul .mpopole 

doc 1' aihinistrati'n mrlari-A~e ot do e ziuxil x .. . De tout cela', 

il r~sulte n'tre.1l1r,.nt un alcurdissanent d~rxorcphi~ie P-t spatial 

C',ui no pcuvait mncitr l',vo~ir ,Ic-s. rgnrcus-wsions sur les fracjiles 

&,mibres de 1'6-cosystine maure (J,P. Rervcuct 1975).. 

TDo rnnbrcux sr9"ria11stc- s mettent avint'lre r-Ole di-vamstatair dePn 

cartaines catre.ories de bletai1 (ch~wes), aitisi iue. 'action. n~rrative. 

ces N}xr-ers consij1&f-rs na--rfois crc d"es rqemt,- EacUifsd,--e la c1scr

tificatien (ahattxrc dos irbres fajrares, feux d:e brousse, Ptc...) 

T)Iautrc-,s cnfin,, cn J. P. Ha~rct (1975), lm=i V-resspnt:,res 

rercches rl'incrnpftence : cnrp.-r( mtherair reulh crui accrnaqcne 

(Ot mrnie nr~C&) s-n trnuneau, quiormt e oricn-l-cTat sai .rcherqhe de 

raturaqje, le be.re nurc fdnt, rIJ.t-il fbi,rc d dilettante, 

mtreteivint avec scs aninvuux ies vry-rrxts l6intna:ris, m-tiv6s surtcut 

par le cramn rtnfntair, -u 'il esr~r, en tirer'. Eh fait, les berrjers, 

q~n~ralencnt issnus de qrpx-,s traihitaL-s (za),d 'ainciems esciaves 
(h-rn)r dsla (mbill) c-nt v~c%urPuuJ, t rav-ro les, 

q6n6ratirens, tine lruecrinc cr tcs r-.2eicao neu' .-routini~re, 

rnjais torit de mPrne tr !s riche et, cn gnr1,a~ljxrrthleent adapt~e 

aux cornitions lIiu rrIlirm rural. (Voir'r outl i n ;sse ciue la tradi

tion attri])-ue A r-eylcu 1., rgcs 7 V6]cr 1 Tualir '~,mrpe de 

1'Alichaini.Wrxn). 

ni quutte cette 

faire, dc? techniqiur-s, doIub1~t Pnit mexc(~e -nir la d~t6rinration des 

cr,,nrItio-ns nai4urcilos, ot la transfcrrnation z-,-cc~lre Oii- care 

institutior-icl et iA&olcy--.rTue (~sm~de Castes, escla-.vacre) cqui 

liii srvait de. justifical 

Il f aut ici sculirmer l.e r uere scmm,e de savoir 

Ii n'est ras cet~.cu~la r-i'tc'xisati- on crurs, do ,la 

r~funcrat1on i3lo.s hm(Ircers,. jl-dis presqu- rtrct iv3sen 

natulJre sur les rwryluits dui hLtail cu 'il' f tteiic contzilme 

de far,,.on rmsitive. - la n~rerinisatiori de la.tcno~yi traditionnelle 

du none rural, --:,x 3:illurs de nhus en n1us vivu-nent confrent~e la 

+ Esclave affranchi - sinr.-r. 1r-tani 
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corurrerrp (les enciains rv.-Ianirrueo etf.A -s icilit,6s a~nroarentes qu 'us 

procurent. FM I dariwmnte d'activit63 du monde rural maure, 1'~ 1evage,~ 

se rl-TIo aussi uno' Scvrce sirmiftcativ .e d'lenploi aui sens rncerre, 

Trx%6Tp-damtinr- des nmhreusps abtivitfi.s annexes' qui lui 

etaient tr&.itionnbe~lcr~ent ass'ci' es (la rn1us qramie nart. dii travail 

artisav31 Otit ry6alanent consacr ,P PL la confection d'objpt 

airectmnent 1V'S P.l'vJeae : ustensile3 'Io traidte, re puisarqe,, 

harnachment, iLnstrwnent.- do tonte, etc-...), 1 %~1evago offrait, et. 

offre. encore, o-n 10. 'crsonrmiedes ruisatirs et,des Iborers,, tne 

qjuantit(, Od irlois' fort int(rssante. 

Ncxis avons ohserv(,, dans les cz Ernents rCneimrent s~dentaris~s 

dola r&iOn Ae 1ctilimit, nu i1 y a roar'6cinent (ente 0et3 

toentes-r6ag~ces) a~u mains un ruisatior (en risglo crfn6rale tin hartani,. 

aid(-de nzos enfanits) s' obcurant des so-Ins dos bvins,, un ou ~ciix 

ba*(T-rs attnich6s r' la cri des ovinro-carfrins, nfin tin brqer

ch't-,niier ema~il ii, j a dps, chmiolles' 1aiti~res dFlfls le c~nreni;~t. 

'7oila -,Y= ce. rui est dole r-arde des trRupeaux et du prob1me. 

des r.,Atrarjes,, muxW(uls, il faut lp noteox, l'acc~s, d~ans la soci6 

niaure, est, bn' incireo libre. Ii fcst SMoulnent. limitft rer la. nossi

bilit4 d 'xssuror le lihre acct-s u~tn nointf dleau lcscmuels se. 

trouvont c,,n(!raln.e-nt' btre pr~i,. r 'tnp ollectivi.C trih~lp. 

cvii -7out, A lucccasion, cn resteirre, voir en interdire l'usage A 

dindividus; Cu des qrus (6tranqxs la c(1maJflat. 

b) __ 

rxM rcst-:7, cc 7,robhpe do l 'constitue, dans 1'univcrs narticulit

r&,int ,nridprd la mauritzinie gariermn et sah~lienne, 'ire .c.urce 

constaf'te 'repreorcuation. 



En ~3~r zcm r-ntes~((uela p1. Mlat).essrrc~'naurellp 

,ou tem.-nrrires(Zy8 p1. zi) 't oont 1' eau roc? le r-arfois les- qgevmrs 

Io certaines rna1vieie (hilhnrzioz~e) u favcrs le dIlelomownt 
d 'un milieu. ;,Tyon ),'covrre dla~ts P~onsecau, 

mn milicu gi.mue, s'effoct-n cn grral A -nrttr rdo rm.its (hasi pl. 

hesmy-mi) crceasr dans lo lit rd'un oufx1l anr s le rcissrcxo, 71'11m crue..; il 

Y a les cxgol (scr, crla),"un "o.u "piusrmrloi~s, mris tout :-ussi 

rrrc~r(s *rarce. mie cmynic- 11 -ircbn (-Als n-- .snt rm, coffrfes, 11, 

y a enf in'los oba (srr. cu. hisqvyan ryrwemint (its dont La 

rro.Nfor~eur, xra-Itionnpolrr,.ont ievalviur -n vwaf a. (uno hMutcr 

d'1-mmfe tennt les bras trrus Oa- lec moloram-nt. lo mn. corns) 

ncut varirx ontrr 20 et nius dc 60 mn, nt C~qii -- nt coffr~s selon des 

techniciucs ancestralos P. ].'aide Pp eilalo et (.9n troncs d'arbre,. 

Il sly est:'ajoumt3', ekiis les --3nn&-s EO, des '-iits roffrvs en .cimKnt, 

crcusiri A 1 'initiative rkes autcri.t$s zYIministrAtivpes. En rincipeo 

nrcrrifde 1,'ladinistratinn, ces derxnirs cracrcps n' en sont. pas, 

moins lo-:s sujets do fr~iuentes d.rol',37r-.'(vriation. fl'autre. 

part, alors que les -mits traitionnels ftaient rmftotemus par J es 

collEc-tivit('s riui lros ant crcus(s lesr ouvraqes ry~crnes ont VUf; 

dis.-raitro, cdmiis .1951), les rcuires 'entrption chircT(&!.-s 3o los 

r~iettre on ~~t 

Ii so mrr.ait hirn,, on fait, rquo d rlerft x 7ruits, tant
 

±Ladtinnnls ri.- rYvxlorncs, soicnt aver la srcheressoe t 1 'e-xcxkl

10 cc..i.rsan~s evenus inutilisal, utoe, cuEnn
 

rl'ontrceticn, rials simnl'rent 3.usarC :un ruits 1ornqta-,rs inutilisr

(Xuan-1 aux techniques 3.'oxhaurp, Plle-s sont deneur ,os, -b 1 'excr'.pton 

4_e cauciRues r'-liennes et iwtorir-res diesx-l, rnos,-nt rd'ailleurs de dIfficiles 

.xohINems doIpvrintonanco, -r~u i~ ..nt triibitaircr, dos myn 

tradlitionnels : rrx (r.:'cir-Ient on reau) , lo rcbl'e (Ionouc cordo (en rxtxu 

hrutco) ot la t-tornna (rrletail1.Sr d'.ane- los troflcs .0cfrtaine-s 

variftr-s de o is clur : teycwhit (helanitos jer,---tiaca) Pniji-_ (grod~a bicolo.
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Les difficult~s iie sont maime accrues ces derniares annes sous"les
 

effets onjugu~s dz la sdcheresse et de la sgdentarisation.
 

Si, en effet, la quantit6 de bates abreuvur a diminu6, la consommation
 

doeau, 6n raison'de tous les changements qui ont iffect6 le mode de vie
 

(hygiene, alimentation, etco.) a vraiserblablement augmentgo Traditionnellement
 

tr~s eprouvant, en particulier a la fin de la sailon s~che, au moment oU les hommes
 

et les bates sont trP.s affaiblis, le puisage de leau et son transport jusjuau
 

campement sont de plus en plus difficiles A assurer, faute pr~cisgment de Ia'
 

force animfale n~cessaira ce travail.
 

Il s'agit la d'un problime crucial pour de nombreux ruraux, contraints
 

d'entretenir, au moyen d'un fourrage commercial trzs couteux, les b6tes
 

n6cessaires A Ilexhaure et au transport de 1'eau.
 

L'eau conditionne la vie des hommes, mais aussi celle des bates. On peutdire
 

que, d'une maniare g~ngrale, la vie du b6tail, ses d~placements, s'a sante, sa
 

productivit6, d~pendent dans une large mesure d'un approvisionnement satisfaisant
 

en eau.
 

c) Les Produits
 

Les maures tirent de leurs animaux pratiquement tous les produits ncessaires
 

9 leur frugale existence - 'lait, viande, laine, peau !,'sans oublier, biei entendu,
 

!eur usage comne moyen de transport dans une societe essentiellement 'mobile.I1
 

faut, 
en particulier, insister sur 1- r6le du lait, v4ritable base de l'alimentation
 

des nomades. La Viand' jouc le r~le d'aliment d'appoint tr6s recherche.
 

Charles Toupet (1977) 
avance les chiffres suivants, concernant la pfzoduct'ivitd
 

laiti~re et en viande du bftail maure, et plus gngralement sah~lien. Ces
 

chiffres'nlont d'aiileurs qu'une signification relatives 9fant donn6 l'extreme
 
variabilit6 des rendement' 
, tributaires de conditions climatiques particuli~rement
 

capricieuses.
 



Prod~xuction 1aiti(5ro. jourilre 

Saison su~che Saisori lwicIe 

Ic1m. rel1e 6 cl 7 1. 10 A 12 1. 

Vache 3 10 81. 

Brebis. 0,5 1. 1,5 1. 

ch~vr~ 0,5 1., 1 

C'est la chanelle, soulimme Tcuryet citant une C'-tude de S.K. KON (1959) cli 

fcurniti- le lait le r1us riche OL6 otx- m-~unt d'une b1-me teer m. vitaniim C. 

- Production en via-,YN

Cl2xaMR.au 130 kc7 

floaif (4 ans) 150 kg 

Vache ion)kgr. 

Veau (W mois) 70 kgT 

O-hvre 12 - T3 kg 

Mouton 12 - 15 KgT 

C2Gs chiffres !xai---nt A r.)rccr-, des hpsoins et do la co,,n.-mation 

eff rctifs dcs rnrades, sIi).s r9uvintre P26~ate'ient mesurels.. 

Ounii q~u'i 1 on snit, les rast=urs maures savent tr,,s bier. reconnaittref* 

et autant clue faire. se rolit rrisrvzx (par la s~lection des 6talons, vh-al, 

p1. vhul-) les 1ivMrn5'es dr. hx)nncs laiti-res. 

Ils savent aussi nar la p-,r.atiquc- do la castration obtenir des 

aniniaux dle Mt nilus r(~sistmnts et plus cabues, des jeunes nAles plus 

ap,-xci~s prmj le cm~oDrcv lxc,uchcrio. 

1\bus revierrxons p)lus lo-in ,7Lx les mixres mrl~ruits (laime,, eAmu...). S'il 

est r'alaisC, dm do uno on r-4=ut n~uiiins fai-recnne~r est:Lr.atipn chaL1rle, 

ranarm-mer aqul'us fournissaient la socift65 maure une natipre prcini6re 

suffisante. pzxr le re;nruvollanen.-t& r)6rix-Aiue des tontes, et ha confcc tion 

d'une r~c-rivno tr6s large de r-uit 
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(nattes., - mvertures, sacs, harnachaiont, cordes, etc... ) Des 

technicrues de tannl;i; 25Ia fois .sirrpis et tr~s au neint utilisant 

les piantes lrcales (cc'ussns d'acqcia nilotica, ?crr d'Acacia 

raddiana,de crmif era- afric-v' rxemettaien c9 'btenir des caualitcas 

de cuir tcuxt f 7-it r mrruable s. Ii swrit. 11 (.1 tn aspect de la vie 

maure, aujord1hui r'articuli-rTnent me-nac' l, la st~ceresse__ it se.s 

consv&'iumencrs* (destruction Oes trmrw7emxK. et.,des plantes, eDceide rurlal 

rmassif.) rnenacent de la faimre dfinitiVrrn t smhxP. 

Siqmlons, avant clo quitter c(-.chavritrc des mrl~Kuits, rp.e la
 

laine olre aussi, jalis 'nrisrne avi point do censtituier 1' "'talon imon~taire
 

(lec ital da laine fiJle, (Nciva],nt. A.reu rra Ou roids de 1 kq, 

servait do momie .ians de -r~rft ses transactions ... ) cst en Tvisse 

d '?8tto-con1(tanrnt sumnnnt~ep dars la confection des tentes, par 

pft-atirm (vie'ux viftemernts, sacs de cisal, el

0' une iani~ re jin!'rale, ot, I"1'exccrntion dlu b~tal1 sur pied, 

qi a-'toujijcrsrenr'~sent6 uno nart dt~cisive, des bhanqes ext(-rieurs 

dui motire des i~f~on 't ifl2 2. r.-'uit:-s dE!F~ eare.~r 

sont -tout entier a1-scrb(s nir .1a conmrntion les nrcductears cux

rlnes. 

TLa cc1Trneci-isation ne t-nucho d 'aillours, et sauf atastrophe 

naturelle (s6cheresse ... ), ciue les fmielles st(rile's, les-idividus. 

, Amis t 1-ps: jcvnes ni~les. 

mO Ii3SI SUR L'LNTE 

r)ioi mni'i on snit, iJ., nest,~na Unn Pul asrect do Di vie de*des 

rminO(v.s sahariens qui ne rrrte en proford~eur 1 I mpreinte 01'unP'ccntiruel

le rro~lmit(, rl'unp,fmriliaritC! c'uasi innrv- avoc le htai .1, 'en rara culicr 

avec cettc aristocratic m~iale ciu'aux ycux rda teus les Maures, rerrsentant 
anrcs lo hvuxd ae lsc mux. oni trcwierrait les- traces de 

,cette mmintc: aussi ,bion.,) tous les nivr-iux dle. lactivibr rmatrie11 

(nourriture- w~tants, haiaatiaa,, ue dans les cliff6rentes 

sr~res do la culture (sam~sse rrxlairo., contes, M.6sie, juris .- udnce.) 



Les technlcies. Tra,,trrales refl~tent elles-mes 1'6troitesse des 

liens sentirnentaux cqui inissent le ma~urp. A son trou-eau inl connais

sance irxlivicluelle dqes traces de charue h-Ate, Cu timrep de -X voix, 

c~e. sa q~nr~alcmie, do seq ant(,c&annts sanitaires et, si V'on pmat dire, 

de ses istats d 'Ame, srnt ,-utanmt d' indices clu caracti3,re v 'rita-blanpnt 

rersonnel ot affectif c c lions. Il faut se~ rT-rder do ~rr de 

vue 1' irdissoltihilitc do comtte unitr cnstitur. r-r famill3 nanade_ 

et son txrw'au, lorsc-pi on Nome ce -meo certains auciifient de 

"1cam-ortcment irraLPonnal" rles ',leveurs ' u Sahel, n.-eulhs aussi bien 

mue naures, sounrons dr. stocker dle rnani~rp -'ftichiste un H-ta11 

,)l(,thrio~uo- et inutileI d-:. n1u1s en nius mal sur7rnrt() r:-x une nature u 

ressources en voie 4 I'-,rxisEmmont. Pierre BCXYM- (1975) a., au cr'ntra=Ie,!' 

tout A faitjrais'on, selon n-us, dIinsister sar la prwoforre rationalitA

(Ie ce-tto-, accumuation, tant que son cadre a 'driqinq (1 '1conanie 

sahariennpe t sa'J liranno) n'( tait nT-,s canl'etm.n. soumis et satellis?* 

r-ax 1'?cormie do rna-.rchr,. Fournissant lat f==~ la~~ireimieux adapt~e 

aux corr9itions intuircllcs R- cos contr&es -xrdes, 1 acc-unution du 

1-tail est tcujcxirs res~aavatses transfcmtions; r~centes, faniliale-

ct limitt&?, fon-16o en rmand0. nprtip str le traivail servile, Elkc n'a 

ru devenir un mownn consii2rahle d.'ostentation eat doe snx:,ulation cjue 

Itpais cae 1' concmic cn-rItaiistp a ass is son h r" .monia ti le mond 

innure. Les r(~centc-s an c.e s(5chcresse W'ont fait, nous le verrons, 

Cue donner tin coupr -V-icc,1 1'-ration A ce, T-nnnne. 

B. L'AGRIMIOTME 

Le-s corrtitions climnticues et -x'lcloqic d1s n rus lAissons aux 

s.Picialistes 1e soip. de renidre cannte, imnosent enc7Te 1c1 les traits 

essentiels, Ics rn~esLilitks nt les lixites de 1' a'riculture en pays 

maure, Ou 'i1 S'ar~isse d~e. la culture des oasis ou deps cultures se~ches 

om irriqu6-es des ior-IurepT ronde inaure. nousm~. Nous 

atta-cherons, rx=u notro. r-;xt, A en rI&--(aqer surtcxit les as.e yt sociatix. 

Ta)LF.S ONS 

La culture des ovasis orst fonr-estir 1le rkilmier-rhattier, dont certaines 

traditions font ranont,'r la pr6sonco e-n Picritania *.!1l'5Txi~ de-s 

myst~rieux "Bafeyjr" (tlunicr 1955). 



II a connu deruis le une passant.moyen--qe ex.sion continue, 


de l'Pdrcr au Taqant uis A .' ,s.ha. Estnip. en 1955 .1 565 000
 

irividus (P-Unier 1955), la culture du ralmier totalisait, en 1960, 

environ 905 cMO arbres, selon une estimation des services de 

l'agriculture cite Far Ch. X.. E.. (1977). Leur nanbre serait 

aujourd'hui dce 1 million environ. 

La 7h-niciculture s'associe, dans les oasis, A une culture de 
crx.ales ('Al, orre) et de l11qMes entretenus par irrigation, . 

1'c)bre des' palmiers; 

TI~s techniques agricoles sont, en cg-n6ral, assez simples, et les 
soins ar .rtes aux nalmeraies tros variables d'une rCqion, d'une 

TaImeraie C'u m.me d 'un:nrrcmriftaire A l'autre. Ii existe des rixime

raies "sAIuahNes" qii sont. A-l'ahancon toute 1.'anne et qui n'accueil
lent des visiteurs nue durant la hrNe rpri o. 710 la r&colte 
(El Moinmn) il y on a d'autres, au contraire, crui font l'objet de 
soins m6ticulbux et d 'une surveillance attentive A toutes les 
(S.noCMues' r-t. nae (!tp,. Tidj.J,j a). 

Utilisant un outilla.ve scrimaire (houe, hache, ciseaux m6talliques, 
gellac..4) fahricuu r les le travail de la palme:r, v.tis.ns locaux, 

raie est, en q-tr-ri Mis pas uniounment et pas tcujcxrs, OetAe par 
une. main-d'oewro. s-xile. "(.j.x.-.tinp. etu icj.D 

Les su'rficies des .ro.ri(t(.s, quand lles ne sont rns en"irnlivision, 

et . 1'exception de ruclques (Trosses fortunes r4. carent bhties dans le 
sillaqe do. l'aiministration coloniale (AAtar, not-m ent), sont mcdesteso 

Tout le systi.-ne d'entretien des cultures -ten particulier l'irrirja
tion par qravitaticn, utilisant tr..f..itionnel!bannt des r.uits A balancier, 
aujacrd'r Ihi narticllnent r-mplac6s .r des mwtnTripes, tout cc syst@nwe de 
jardinye intensif donc, limite 1 'extension des surcrficies cultiv(,es, 
sounises rerraille.rs, ccnne ous l'avons dClj- srulirn(, 2.. des conditions 
naturelles fort c(.ntraicrnantes. 
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La rr ,pacatien des ralmiers, dans ls foyers dr.jA anciens de 

phniciculture qqe sont l''rnxr et le Taq.-nt, se f.ait de Jla facon in 

plus sore, par rejet, -lrs Ai 'on iAsmhba, ai le Denh Dactylifera 

est d' imlantation b'aucaun plus ffcente m'daniirr-t les m6thcdes 

plus alCatoires que sont la reroduction per rTsyu et par u(nnma 

donnant une prornrtion lev(-e de mItles et d'individus striles 

Tnans les p-2JJTeaies des omsis, les nalxiers Trofiteit. "des soiris 

culturaux acccrTJs .ux cultures sous-jacentes • arrosages, funure, 

r.laqa-e des jerid et surtcut hinaqe" (7IXXJFlT 1977, P. 283). lls sont 

-f -oni6s artificiellment rv-r les a-riculteurs eux. mmes.-La r~colte, 

qui coIncide avec l1 xpnue la plus anim.Ae de la vio des ksour (quetna, 

0 du Puigan1eau 1?37) a lie'u en juin-juillet. De la tr.s arrr(circ 

"Tijmi" 7u "Kerkar", .. uvpnt hroY - et livr!5 ccrnn fouzraqoe aux cWrvres, 

les aualits, de datte sont tr .s variables. Ii on ?st de m;e des 

renianents qui -Civert, allo de 15 A 1.80 krT salon les vari~t6s, ;les 

soins, lecontexte ('colrxjinue. (linier 1955, Bonfils 1955, Toupet. 1977). 

TA mnajeure re, tie do la -oductirn est conminc_ sur place; 

le reste, conserve ,pns des outres en ,v.ux .de chLvres, est cahlercia

lis(. 

Les culturms nssoci(.es (hl(, orqe, mU, tavac, hennY, menthe), 

occur-nt une surcrficic trs.s restreinte (do l'orire de 300 ha nour 

tcute la Maurit-nie s.lon Tourt), offrent un crmnlrment non 

nq lgeabln A l'allmntatir'n et mix revenus mrnitires des ksuriens. 

Ii y a, de-uis unc: cuinzaine d 'ann&Ss, une diversification accrue 

do ces cultures associ,.cs aux pT.amixrs (tc'.tes, carottes, radis, 

salade, etc.....) en rarwrort avec uno certaine exransion du n-archt local et 

de I 'Nolution ds r-r-ts alirentaires. 

Pami les rl*g.clc(s techniques Lmnortants au d.elorripne-nt do
 

1'aqriculture de r-.meraie, i faut -puliqner en ,rcrnier lieu le ro1e
 

central de l'eau, Jvec la chute catastronhique de la pluvimcntrie 

enreistre au c _rs de ces derniIres ann.es, les nanrns souterriines 

http:nssoci(.es
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des oueds ne sont nlus aliinent~es : le cerr6 dep salinit(S de 1' emu 

crolt, et, ciuand elie ne '3isprx-ait nas c (tntii faut la ruiser 

des mfnyeurs de rius Prn r'us granf-lesqu caxgrcrettent tr~s 
2/

s6rirasent le reryXq.ent rOos riuits Aibalancier. 

Les sp&ciaiistes fo'nt &anmimnt 6tat dI'une tron. ande concentra

tion d' arbres par rianrrrt aux. sumz~ficies cultiv,6cs :ii Y aurait en 
inoen~etreA~ct m airiers .: 1' hectare, --lrrs ro.u' ii en fauxdrait 

tcut au plus 2('" (Muni=~ 1955, Pnnfils 1955, Tcuno.xt 1977). 

Ii y a :aussi la faiblesse, voire damxs certains cas l'abei-ration, 

Oes soins ar,rrt(5s nux plantes. C'est ainsi que prur se d~barasser 

rle vari5ts mparticuii'U~rres dp parasites crme l-a recautahle cochenilie 

(taka) , les'aririculteurs croient en ftre cruitte en faisant sixnplanent 

ciispar-'itre par lava,7e les traces dp son nassawje sur les feujilles. 

Dlautres vent m m,-.ius-'u' hrdler les troncs de leurs r-ahniers, obte

ivant I'xutttra ainsi la nr.rt dles narasites, nviis aussi, bien seuvent, 

celle des arbres. 

Ii np faudrait n~as concluro-- de ces raialrqes que. les imsues ne 

savent pais sloccuncr des rlcntticrs de lours I~asls I".JPFIT fait re-

inarcluer 1' ijxnr tarce r~u. travai~l Axci le 1=vaqTichitt sdr 

cruetidien des rqins, du diaht dlo la fructification A la f in do 

la mabiration --rur los rA(barasser des (d.rx'ts do sel f-ui camzrmt

tent leur vec mct.D 'une rwini~re qirfala, le trTavail des 

palnwx~aies nrce-ssitc- uno -technicit(,, une -Yfresse (voi~r 1 ascension des 

2/ Des. observatinns* faites en 'PY.Trte et en Aiqjrtoc cites par
Munim (1955) ret Ch. Tanat (1977) ;6nt i-t(.cuu am 
,.cut -lerr uric hcae 3rYY 1., 2TY 1., 15'r, 1,' 13rY 1., 
125r) 1., seion qu-e la pofor,4eur du ruits est do ;2 mn, 3 -m, 
A~ m, 5 in r, Toujrurs, 'scion lfluier l'TPchallal (lemcu 
hvalaihcitx) niest as utilisablo aU-deiA dI'une proford1eur d~e 
7 P1. 
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paLmipis au rment de la, r~colte .. ), une force -(ruisaqe etc.) qui 
'' font une veritable qualification. Ti s'arit auSsi d'un dur labeur 
aui .tait qgsn~ralcment dt.nlu A la cat ctorie la plus mal lotie de la 
socit, maure, les esclaves et haratine
 

On.trouve d'ailleurS dans *hon ncrbre d 'crits de.la p'riode colo
niale (c ra x t.s des Adtinistrateurs Coioniaux de 1 '2Adrar et du 
Tagant) et de .la fin des ann~es 50 (Bonfils) u. ?cho trAs rwucis des 
effets r-conaniquenent catastrohiques de l' nciation des ePsclaves 
sur 1' agtivit6 des oasis. 

Vovops justement ;celqu'il en.est des conditions sociale-s et!
 
juridiques dains: lerquelles 's'effectuent le travail des palmeraies..
 

ii) . CO DITIONS SOCIALES r: JURTDI(qTFS 

Les terrains de culture des oasis, portent, came 1 'enserble des 
terres r1i pays maure, la .maraue d'une ar~ropriation collective de 
caractrqrtebail. C'est asrtal&em6ntdans les limites de ce cadre.
 
mue s'ef.ectue l'arropriation' failiale et indlividuelle. Ainsi Jes,,
 
nares des rxincinales nal-Ieraies du pays Pvcquent --ls irwidiatement 
les nms .des trlbus nul en: sont ropriitaires : Chi uetti arartient. 
aux Idawali.et.Iaqhel ; Atar, P.joujt 'et leurs environs aux 
Smassid et.aux Ideichilli, Ksar El Barka et Rachid aux .Kounta, 
Tidjikja ux Idaweli, otc... 

C'est pr cis~nent afin de preserver les droits de la collecti-it6 
tribale en taht que .tlle qpe..de.nmhreuses rx-A!meraies ont ..te: 
transform(eNs on biep haits,, c"est-.4ire en collectiver .oit 
incessible, dot '.seul l. usufruit peut 'faire I'objet d 'une transact'in 
durable (achat,: vmte.-.. 

ii dccule de cette situation des devoirs collectifs des ayant-
droit, nc*awwmt en ce ui concerne les chlrc~es d'entretien de la 
palmeraie, et un usufruitier n-lierrant peut so voir impmser par 11! 

iana (assmbl&e) du cLn le paianent d'une personne affect~e A 
l'entretien de sa parcelle (TOUPET 1.977). 



COtte intervention (I 'unee -rxErnne 6rn- rp. A la trkbu, srouvent 
uni harl-ani retrihO~ dans Loa caro (Vun h-il crniplant, nous Wanc A 
parler des fcxmnes ri association, 'l m~tayazqe, drins les oasis' 

(Martin'1939, P.l/ 1957, Trirt 1977). 

Trois formes d(- crntrat 1'asaociation rirfdcyinnt 

-Le Inil. A cr'lnt cni lie un nrop,~rrta-ire (qhnarale~ent maure 
"blanc") un cultivateur (-vnrarilmnt un hart .i). 

Dans co cprenre i contrat le propriftairo fournit le terrain 
et, les 'ruits et l~e hprt-ni 16.s nints -au nicnent orl los t'znJmiers 
camencent nrcduire, -nit environ cinqT axis arwEs lour mise en 
terre, la palineraipe e:st divis( e A (5crlit6 entre le -rorri~taire et 
le hartani. Ph M'irar, seulanc'nt le tier's d(- la palmera le revivnt'au 
camtlanteur. 

-Un douxi~rie nrwe r1 'associqtion a trait A 1 entretien dola 

ralneraie : "-le travr-dilleur, (le !-lus souvent, 1fl enrn're un hartani) 
doit zrrosex c71ps. palmiL-s 36 fois rla-ns l'anc'-o, entrcurer la nalieraie 
&3'une haic, ccurer lcs branches s? chns (jorid) afttenarit au tronc, 
f~conelnr los naIxniers, rrco,) ~trr lo-,s fruits lnrsc-me ccux--Ci sont nitirs. 

Pour s. retril,ution ii -, dlroit -m cin'uino de h r'col t ," 
(Toqmt 1977, n. 276), Ii c'i-te on fait a-tvent mwur d'autres Modes 

de r~mn(tation :rocovoir un rL'jirw (arch) cul un ahb-'ur (cT a( 

que'peut contonir un vntamnnt f~cThns la partic crmuse rlu trianqie
constiti' n,, les qrT(nux et le 1-nssir lock'on est assis on taill1ur) 
Dir palmier. 11 peut enEin clyxisir '1e- rmser, doc "rglznar e uiu 
sorte" (Tournet 1977, -.. 277) les dattes ta~hes rle l'arhre, (Kernaf, 

= tne troisi&xie c~tf'qorio rdo contrat concprne les cultures SOUS 
palxieret ls cause ef rot tr ,s variables. Parxfois le hMrtuii 

cultivatriur so r~sprve la totalits cln la r~colte, i6 p.rmpritkiirn 
terrie-n se contenmtarrt en .cnntrepr-tie -ls soin. .rct~s ' SOS -'nl miers 
ii airivo d 'autres fois, en n,,articulier 'au Tir~ant, quoe tcva.~re 
regoive aue- la moiti6 -le la rccolto. Il faudr.:iit ajouter A truites ces 
roedLvances fix6es par contrat, los rostztin que lo ho--rtani cu le7{ 



(esciaves) dIoit dorner au titrP de cpns liens pcxrineis avec tel Cu 

to). mattre nour avoir une irl1o Ips coniitions tr?,)s Aures. et fnibkement 

rC~ni'ratriccs hr-as lesquelles s'effectume le travail des prcductcurs* 

directs dans lc amsris, 

Ce svst'~ne, qui 1'erxCrACT ivdwnetnaee jtin P' .l 

Fians i'1aciriculture, n~ enrcuit, d~s c.Uc(- inmsail juriiriuo 'et 

Ymat',riolle "n fut r&alisr, (fin (3c 1' clwvnre r-rclawle ~x. Jlps 

,mtoitu cl'naecftion mw ceritrer, urbains,- ailioranueaux 

tio~n des nvryens 1(, tranonct, rctc. .) uri Tissaimieraies rar 

bonf naftr de ceux qui. les 4entrnteflAiflft. rec CiU,- e't rmcir cons~tuece 

nc- n seulrnent un de-f icit e~n m-iJn--<? rx~avre miis tqalanrcnt une cTr v6 

d 'mx-dition du caial. technoloc-d.cnio des' oa.ksis. 

11 va 1.0 sd'i clue touto. tontative destin~e ', m--ificx positiv ammnt 

cet 4 tat rie chose., d-4it te-nir cmrte r1 'une n~cessaire -lioration 

du statut dens Tcuctrurs O~irect. 

h) (C1LTTTDES~ DR -TFTJEF Fr (TTU, TPPS TIPBAR 

Les sfrontaires mc-ures of, mrnon lps smi-rm. es rwatiquont ddj,vis 

lormters ti 'utxes formes llaqricuiture dont le ri~lo n'-~ cess~ d croitre 

-.- le ski.1i iredar l'.'conmriie des.~ ~~e '$trib-cprr-Lntion rec 

miivcm-.ent ver.s D, Mu ot In srdentarisation, mii 'accr m-. qne. 

i. TFCZHNIVFS TT rPIX)T 1fl~ 

Ici rcncr le-,s corelitions naturolle's, en "rticuliCT la pluvian6-trie 

(Truxrt 1977) - impyws-n.t 1murs lois A\ des nrntique-s aqric~,lCs&-",=s 

La. hCue Ot I- hache sont, cn effet, les instnzneitsfalbl~mdft rtillies. 

essenhtiols de- cr-tte. -irriculfturP ciii irmrrrrd.t, jusWT" des tentatives 

r(Scentes, la chmrre et Ta rrouo 

()a'il s',ctisse de m-Ilturr-. de barraq e ,i ke.cultire saus nluie, le rauuit 

dmnirnt re-ste lle Toll (Scr*7m 7-vrbicurn, en-Ahiseania tarchalit et sorq;hn 

ceram, hechnri ..n brqssmni.). On lrur ,ssocie 9-xvnnt le haricot blare 

Mi.7ina siniensis ; hinssania : ailagpn) et les rvistbciues (citrullus 

vulgris ; hassania - vnzyri cu chirkach). 
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Les -r-Tdm~ments- -,nt q~~~lm f aible-s. C,. 'Eripet (1977) 

avr=(- ics chiffr~s (le 7 quintaux A I.'M r..ur le sorrho, le sc.i1 

97r3Uit OiUi fnS~ri 'Ojet d "mne aictivitv-' cawrn-ciale innrtant(e,, et 

~A 5 ciuintaux rcur les autres c~rgales et las navstbaues. Fortaient 

tritair'ec1's canrimz s clu cllmat, la T-rcxl ution. rrlbh.ll snuffre r 

ailleurs-dcs m-?faits docertains f Yaux nabarcls (crioucts', "cy 

miu"f, rats, '-tc.. , tr -s souvent dui mnxy-ue rl sannc ainsi cqie deo 

la f aiesso dp la mnnO' ocuvrc-, dlAs (Tao los surerf icies cultivables 

arros(ps,, inord~es, iricmC~es...) atteigment certaines nrornrtions. 

C'I st, Tpricis~pient rnur se. mmstraire, no serdt-ce mue mrtip.1

lanent, -ux irulitsclinaticiucs our, les rulations maures ont 

aprris A &lififer)-Ics 1arraq~es sur lo-s cours (Ios rincipaux cueds,, dont 

certains Porrtionent doruis la fin lu .19e sYcle, 

:11 s'a-it cm fait, lan!'uprt du tfmns, d'Ira~.ro s rr~calre 

se riMuisant A une dimeu rle terrp 7-rotrymte n.-ir un dallage do Pic-xres 

plates. Le- travail est 6x~cutC, surtctit par ics haratin Pet les 

trihutaires. 

Derums lan fin dbs ann~es 5n I'Pclrinistration Coloniale, rmis 

m'aritanienno", a hliti un certain nmnbre de barrages, er' r-rincipe 

rhlus solido~s que- les 6difices fx-aritionnels, mais aussi beauccxip 

Phiis corxlf,. 

Cos ouvraaes, ciui nnt TParfnis cortihif lai fixation des nmaes, 
W'ont mas .tnijours cui cue rdos Peffots rnsitifs. Ir nerrlmment des 

n6trr~isi}hlce-s (Cr-uisecment des. so1... ) l'usaqe "6lecb7)aliste"1 

(Tour*.t .1977) des I rns donnant ijm. A ders hirlantations C16%mdon

nrv-s,voire 'cr~c~trmbreuses dans crrtains er3roits, a i-u 

coryuiro A rles. situations , la iiinite dol1 'bsurdok : la construction 

fr N-nte drh harrraqps Partnnnt dos trilus diff ?rentes stir le m~ie 

cii-a swnrmt ontraln6i e rmnbroux tiraillai ,ts, o. rparticulier dans 

les rRhu~aises anes, lorsouc les Mrifices-sibi6,s en aval no. re~oivemt 

plus d'oI eu. 

Ceotto derrdxr rcntraue ncus Anrarler des corclitions socialez 

aui d~terminont 1 'anriculture de harra'7po et de di crue. 

http:d'Ira~.ro
http:rrlbh.ll


--

30
 
ii. CONDITIONS SOCIALES
 

Les observatiops g~n~rales que nous avons d~j faites con-

cernant le caract~re traditionnellement tribal de la propri~t6 terrienne
 

en pays maure, s'appliquent aussi aux terrains de culture inond~s et
 

sous pluie. Do longs et parfois tr6s violents conflits viennent d'ailleurs
 

jusqu'A present rappeler liimportance de cc probl,m'e dans iVensemble
 

du monde rural mauritanier,
 

La proprift6 familiale de la terre, qui s exerce dans le ca

dre de l'appropriation tribale, no s accompagnait que rarement d'une
 

mise en valeur directe par le proprigtaire.
 

Comme dans ls oasis l'ossentiel du travail est ici encore
 

offectug par des haratin remun6.r~s. de manieres' tr~s variables (Martin
 

1939, Dubig 1953, Toupet 1977).
 

Les termes du contrat changent selon les r~gions, selon que
 

le hartani appartient ou non a la tribu du propriftaire.
 

Au Tagant, au Trarza et au Brakna, la regle g~n~rale veut
 

que le hartani cultivateur, relevant de la mnme tribu que son propriB'

taire et ne.recevant de lui que la terre, conserve les 9/1Oe de sa re
 

colte et no livre a celui-ci qu1/IOe.
 

Eft Adrar, quand le propriftaire fournit en sus du terrain la
 

moiti6 des semences, il pergoit la moiti6 de la r~colte.
 

Nous devons cependant ici, et or, guise de conclusion 9 tous
 

l7 tr~s imces.d~vcloppemeft sur lagriculture, insister sur 'volution 


7
portanto qui s estaamorc~e d~s les premieres annes de luoccupation
 

coloniale et qui na cess6 do S.acc6l~rer au cours de ces derni res armi_es 

Elle s'est traduite notamment par une acceleration de la pouss~e vers .. 

le Sud du peuplement maure, particuliirement dos haratin d~sireux de jo 

jouir de la protedtion relative que l'administration coloniale leur pro-

curait contre leurs ancien§.maltres, ainsi quc par une s~dentarisation
 

toujours plus 6tenduu. qui aboutit de nos jours au renversement do prow
 

portion, que nous avons d6jA signalg, entre nomades et s~dentaites.
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hnis reivieirxrms alus loin sur ler Ii 1icaticmns- miti:I1es de~ cette 

CWil nr-us. suffisri, -rur l'in.,tant, de £(2li ~c' son itlxre
 

-uir ]. ' -Triculb&ite t.-n+. i:r le vrixrv'q. sans cc-'7 ora~Fnt -le la
 

r-lD-tion 0rnCernc, rmue 0-r la iyftficainn ries ra-'rts socialux
 

qu 'e cntralnr!. CcmstituC-s on vi) Thrjns irrdCpre ants ics haratin e
 

ont, on effet, c'c -lus, or, plus trylencc . vr.ulrir s'o-rcncirper der, 

rc-ir-r rsOP sujftion ciui les lit-Lint A leurs anciens riltxes et ~ 

rr.-Ar c -ts cOs tr~c--x rr ruvciwxu C' I.,- terre A caix rtuile travaillent") 

LC-s maitros, "! lcur t-ur, rivs d 'tine rman-O'or~vre p.lus quo 

rf~calcitrant(- r-varx9 rie n -,istoult sirwpqrint dqis;p"ru, entriAlrte 

rvir un exc-o~ -lU3 lointin, e iencent I iocrtc-, sans qrr enthr-u 

siasne, ii faut le Oire, le tratrail rie In terre. 

Tout c m-i nrus- rnrn~uit A Jlire niw u sein rl-bc de la .9ci(fte. 

nviure, 1' enscblc rk1'(ul-retr.:itiiOr.iol larr(7C-nent forrI6 Stir ure 

hC'<&Ynio mr~si )-ie-n rcopcmiaur' cc rlitcump Ics p-Isteur'Ls rumdes est 

en train dO se. rr~nrcr mii rnflt, tut.-)u moirms mtcntirl, de m-rrs 

narmu(r asujettis, 7ujo'ird'hui s(~entaris,s nui sani- 9(.Jntis~s 

et -prtatiqutint crnT-r. activit,' rrincirnile l1'acriculture. 

C.I. Y.fLL'JrT C1-WSS1 - PR-XNi 

Ces activit(,s ctnrstitucnt*-orfois, dans une crciftr, nm 1't-xblions 

pas, rnnstamrnent ruztti'c rvir la rv~uric, tinc s-xrce- de rcvi~ius ccrnl&s 

motafres m-n-n&,7i-cct1,. Elles p1xuvent rnijne, dans certaiis. cas martwinaux, 

se' cr-n~tituer kn sFr6cia-l isations rexiusives et auasi-hrx&1itaires. 

a) -TA~~ET.JI 

Bllr- cr,,ncr~m in -rarr vwrift( 'Inrxe-yuits aliant. dc-s nlantes 

mm(-r nimls auix ' a'res At' rin -'issanmt'rrtrxites %-rtps dle f'.its 

sauvwnes rnrtim rntet intt~Tessats Txu mmi-loter un'e mriritire plus 

nu 'incmffisante elThns 1,c ctas 'los osciavos et haratip. 

http:TA~~ET.JI


Seule conrri'nt la r',-rme arn-ime, -j,-.is-rueilie-.en a&oxiirl,e 

sur les .?\mcia s;In&i.-m cmi mnl~rinient. les rives 'Iu fleuve dui merne 

rm entre Ie 9.rza ot l'?'ssihi, a lrn-,t licu AIune activit.6 

cnrcinlc not--thlc:. .cte nrrr, cmi intervipnt aussi clans la 

rhair~racTv+ et 1'allynontatirn traOditi-"inello (hMoi-htar Ortmidoun 

1952 - e hmM- !7-aqle O.A 70altircit 1959), fut cneffet durant rdeux 

siJ~cIes et rImi le -nivnt fdos 'chames rvmr xciaux cntr le Wrs-e 

maurc mridional et les traitants rurcyrx~ns (Delcrurt 1352, le pre 

Lal-nt 172P, La Ccurbe 16P5, -ura.rrO 1R02, CuitrU 1910), la rt~colte 

collect6c p-ar des r-sclaves, en q--Tnra trEs duranent trait6s, a 

conslid('abl~ment Ynissr- rds les rrcURxes ann(Ses de ia colonisation, 

en raisn n suimnn de 1 '4mnncirnatinn (relative) des esciaves,' 

mais aussi d 'un chute d~e la dmnarWn i,;1 A la crforrnce des 

rorduits snthCtiqus. 

,,AujcurOd'hui la cuoeiilettc de ia r-cirrm, avec une ccuvcrture foresti~re 

durement, aff-ct%e -x une- dizaine d 'ann~os do sk.cerpsse et'des 

raprnts sociaux em ricin hruulevvxsmrncnt,, est dcevenu rratiqunent* 

insqicnif ianto. 

h) L4 MHASSE 

on rrurrait,A~ d~fnut de lcnas de!velonrments sur son. r~51e &mnamique, 

lai v6ritr irmainal, s' ,terr1re sur sa sirinification psycho-scciale,* et 

notamm'nt 1p f ait cm Ice-P ftait Mtroitanent 116o' A-1' activit6 c uerri~re 

en q'6-nral,A 1' ouminent rncre trihs vivace nc-ur le tir A ia cibie en 

milie.:u maure... 

Arr.s Mos ramcs dr- la-. sif..Chorpsse et de la cruerrc dti Sahara, un 

tel~-~~no ?-sris cr.nni6terent dfr-lac6 rcur ai(Jer A concevoir 

une rx1litiopo eff icace de nrotection de l nabirre,...iP Content ,Ong-ncus 

ici de sicrnaler i'eyistence d'un cmune, aujcurr'Eii menac6 de 

dis-arition (ii s'ar-it aumiwixirum de trois cent rersnrcs ... ), pour 

lemuel elleornstituait (avec le vol le hZ-.tail) non soulanent la 

ressourco unique, imis aussi ia trime c rrm-(sente do tcmt le mode 

do vie, TP, caract:Lre pittoresiue de ce qrcuro des Nm~i, ciii cronstitue 

on~ fait na sr-in rlu rrn-rr- maure, ue caste, lul. a d 'aillours valu, 

clans ia 1ittraturn othnolonriuC., une fortuine h-Drs de rrorYtion avec 
son imniyrtance rlllic dans la socifti .nure (Mart~ 90 rse 92 

Garb-yu 1917, r-abus 1952, Laforme 1926) . 



33 

c) IAPH 

Locs 2cAAe)-r~rc~ e~t~rrkises pant
 
-le I-Tr-dc la C(-t.' ItllrltiM'f?, 17It d-Irj. SirMal(-S 1 rv-u nres avec les
 
mincs cararft~ristAouzs cm',-ujrurr"Ju r r~cits !--rtuq~ais du
'hal les 


15-16e si.)clc, srtt ti- s scmrblahles : une rcrultion tr( s ri'iuite
 

(tout inu rnlus nuecaues ccntainec; f~e rnrmrmnes) , rrnrrr/'Ies rle drrerdants
 

~~ ut..ilitirk. decs rrth-xles (:Mximrnt -wrmTnires
 
t-rur canturo tin mis-trm -i orlnt, o't msubissant, rz-s le in(-ris, tine
 

exm1oitritinn f~rrce. Suir lo tr-&s inccxt-iin rrryluit de. lur r,,-Che, on
 
r~~~uvait,~~~~ .n _--iv~ deri-nim 

diff~rentes a irten--nt "'dlifffrmnts. Suzcmiins (Lotto 1037, (Cijvel 
1906~*, (,mrcvl --t Chudeati 1909, F.X. Pelletar 1')75). Srmils Tr.'.chc'ars 

rearui les rnaurcos, los Irirpciuen r-nt ccrni-nt 5,ar ic s N-madi 11 avantaqe 
de. co].lectr tin r-rc-uit rntnns u--nitmcnt mcr ci &5Uicmcint, et 
suscer-tible rlc surorett dIofrji.r un int(-r(Nt emnvwciad r>.rr'lanent 

(vrnir en rticulier los r<cufcs dea m~ltc~tai Frvc-.nt - fai-re la r&a

Tnritmi,'n, C'eft
 

MYet_11c~e c5EF?-t redevances 

ratien d'unc sortc d&c.r ftm la "'rcutaj:" 

en raisn m?rzw de l'intc --t- rlo cr t-rouit quiils~ r'nivent, arxirs le 
desnotignea f(rr1y.il (1 ' p).it.'.tjpnr a..r1rs!zru rmis Celle des.d, 

rmar:%,b-ut-s rr' ste) , suhir la1,-i - 4c!7c-r'n-inics rmriti'res cmi, doruis 
la cr(atir~n rkla Snc'ts r;6nrralro do( la r-rwirdc 1Nc:h- en 1919 jusqu'a 
mis jcurs, ax'xccrit uinn cicurromce On nilus on nius dnqeuse rxxir 
les In~aruen. tfcut en lcur irmsant los cond:itions les plus ricicxire.ses 

ir P achat dlu -rriuit I-.- lour -rchc'. 

1). US~MITrT, DF STh 

Avant dOp cuittor cc. cha'-itre -1rs ress-uR~cs t'raditionnelles, 
mentionr.cns, ny-n rilus crniison -lo, icur iirrrtanc rrenanigiue artu.elle, 
irais nlutft -rur !.(-ur sicrnification historic-uc et .cpcirlc-rylCquc?, les mines 
,lc sc. Il s laint, cii.ef t, ''unatilt mui a jr&tin r~le frdntirnntal 
da7ns le cr-merrcc. i-utrer? d 1' 'rr~u: nrclo l:t 3 1lczcullp les vieilles. 
cit?'s carvrnrc I,-. hirriuetti, Tichitt ot ')aala-ta. cw3~~ dnivent 
l'-c-ssentiel dc- lcrr r~ ii'~Sur le pb~fn s-'ciblrqicue, eriEin, 
1 edtractb-n du so'l s:xrvait do, ryn,77u ) trut ix- r'iscau 0-c relat-ions de -rnuvolr, 
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de clie-nt? T, d-1- e~c r) c--mrrc srvnt ri-ins Ia srit' Imurc, 

crux cmii rnns-!rYlet (ic±i ics Younta de 3ualrne. les (-rairs eau Trar zn) 

sont rarrnent ceux rpai txr'vaillent : txi1Yutaifres ngb~zazr, -'? 

Toue tnt~k~e ,rtj..itre, at dmaeurantryxirFaip rvivecett"' 

larcq m-nt canable d' assurer 1 autonmcvii 'u rpnarcl' nvritcanien en s~cl 

devra s' efforcer dco faire dis .v-raltreru tcut 16 me-ins d 'att6nuer 

1'cexnloit~iticn f&dale trniitionnclle P-.laquelle dile clonnait liEu.. 

E. L'NISTNNP 

On no rcut nrlirer dos r~rybuctions rc la II'cift-r rnure sans5
 

(vcuor1 ''.tis~m,)t. Utiligant d oriir es tmatires r res l6cales
 

(1hois, cuir0... oxcon.tion faite dos mrn.c-uy (ffr, civrre? nxqent,, Or, ... ), 

d(vop7-ra-nt 'erfip s techniques tr.)s zCAahxr~es (hijouterie. .. a' 

1'aiclh d'un nvitfrie1 siinple (enciune, -- rtoau, foret, poinpxri, rutot.) 

1 artisanat maurce, ftroitment IV,~ A 1 msnble clu irrAe cle vie, off re 

une r~arm vari'"- de rrnduits -illant lu mrrnrach ('iinc A enlever les 

(--ines) ) 1-i. jfhfa (iry*Ynsart ralanouin f~xninin rnur les dMplacenents 

A dlos doe cimneau) e-n r-issant Par tous le.Is objets, utiles cu luxauux, 

n~cessaires :2 la vin"does'aures. 

Tvlitinnnellkment rcrunff.rr en natur': (Tit, c4r(~ales, bMtail. .. 

danms le carrc--de ripnrts deo d(hierianre et (In client~1e q4i lient' 

lp-s artisains ;-r loirs mnitres (querrier ru mnraut), le txc%7AlvaI1 rtisaial' 

s' ost prres-sivanrent rniorrtLarisP dleriis Ia. cobnmisation srus 1 'effet
 

cles mupltir'les factours d1, 1(5crositirm ciui rP2nnt la sc~Cnir.
 

s~ntarisati. 'n et urhnisatinn cfmsi cifs "iI. effonrianent do- 1'iClevage'
 

en milic-u- n-rmade, aff,:W~isscmenmt dles li:ns trihvaux et hiftarchicues'
 

traditinnels, nrf.if icatinn 6e lai da'v.nre qui secrncentre de 'n1us en plus-


sur-Ins objets de "lux,-" (hijoux, couverts ciri ar,-Tcnt, th~i~res, cer-Jrers,
 

coffrets, etc...,) au rdftiment doe sr~n caractbre utilitaire traditiruie1..
 

Cette Cvolutinn neo se a--xquc- d ailleurs nas seu1anent rzr le pssage 
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aussi une frrfr*- rititir7n r-lans D, -- i io vie ot 1--- 7jrxts des 

.mv!ures cux-!rw -s : -rrcuer:. .Iuc iuc=' -ztir n no. f~'.brioui ujn' hj 

cos annc4nux r chovilL1, esn =-rPnt haklilkh:.1 n1. 'J1nau.r 

cnsir'(-rr-s crr los b-iy)ux los. pil.-; rri-tiieix dic 1-' feme Taure
 

(0, du R~iir~Wn i I!br,7,ra !9c5, rpelirozi -rr- 19?6),
 

Ici auzsi tine sxmno dR rmaif ic-tion cons itWrahlp oest entrain 

.Icdisrn-uy"ttrr. nans nucllo mesr e1-savoi-faire des axtisans, 

rqul nnt fatit en -do nmrcr's circ'flstaOces la rrewJc de Icur 
rarouwmablr' facult( -Vassimnilaticr. (voir le "rccychaqa aeti s font 

mulir ' trate- -/rtp dc, r-I us du monde inrdustriel) . -'ns oqupUe me-cure 

ce %wnrir-fairr rra-t--I1 qurivre I1a d6hicle -iuiruotte 1'ensift

1-ic des structures riu nrriylo uure? 

Cette nuestinn t-uchc en-rf'.±ttryn soulcrent !: pr -xluctiron 

mat~ric11o decs virtisans rmisj on nx-r terns et inlissoublement. 3 

leur survirc en tant iuc roru-e-( sr,'ciaiisf, au sein d~e !:., socif6tS maure. 

Nous v rrcvi(-Oxnrens nius Jr-jn. 

Co riue n-us -rivnns dfrr. mu te(rrmo r cp href anercu des res-qurces 

du iirrrle rural mm=ure, mu ii nviis ai -.Au n6 cpss-tir- dI alrder rxvr 

rottre on -rvirlencc 1F! chLrnentro -uts-,Rx dc iaqi1ls'lrticul13l 

tintalitt do I'Mdific* .u rms scrmps anxalr-s - examiner,mici' 

c'I ot rr(vcis~vtnt 'au,- les hases de cet ('dificc, le ry. rodjgne rkistC~a 

':t jo .trava'il servilo, travrcTent 2 11heure 

acbuelle une cris,- -i ur am-n1cmr s-ins r(-dent. on assiste A n 

d(-triorati+ion 'd*.n~ralis( et Tratinuanent irr(vrsih1c: (le.toute la 

-xccuction du mrWn rur-al Pviure, - alors que s'mnorcce kntcjnent un 

chinrrmelit. d'attitude Ai1'67prd -ut trAvail rnru, c-nWr-ilrcnt p~aa rriSts. 

Cot -iff.-ibliss m-.ent rrr-reqFif des.- caraci tis He~ nrcdeucticn auc~. 

est qri'rateur rxiir 1. ,-x t m.eurc (I' tine (I rdae t--ijrurs !?1us 

pxussrr, dont rex vrrc.-vns- dcs .ir~lices enrcro r~us nets en omniriant ja 

acmsmltjfi dIes ~~.-~ 



2. CTCX4.TIOW 

Ii-:s ce-nttions ric~ru~reuses du milieu ont Thmposr, .1 ht srci(t(5 

maure. uri aws-t5Jfe cut i t t fait !( se transfeormer w.,ms l~a horuette 

de 1'Islam en uno . Wnlrrin du rernIcmefnt et de 1' (reuve,, be-issant, 

en rrincipe,- toutc recheche r. trute ostantatoire.du confort , accurmilaticn 

tin rylice aneolotique mais nrntdo ce m .ris off iciel de l~a 

richpsso : on reffusait, dit--en, ii n'y a rvas lonacltmps dans certaines' 

fmnitiles le rort de vP-tesiiets neufs, jur'f de mauvais 7ot on les 

-&-isait d' a1bord nrx-ter par un de-nerrdant avant de s 'o:n servir soi-rftne. 

Cetto th~nrisatinn de la 7)6nurie, oui est d un r~pl s-OCc'Urs 

nicral clans tin milieu o~l il faut souvent R6.nloycx tine rrrarO.P (6nergie 

et lraucrun d'ingniosit(I -,Y~r simnlnlient survivre, n'exclut ras 

dans les -aitsdes -rucis d 'enrichis.9mcent et .9e faste clans tin 

univers oti C)Rlte par aillcurs, le do-n, la atn,-rosit6, la d~rense 

sans (xontrenvrtie. 1Malqr?s l~a !rfldestie Oe ses ressources, la soci6t6 

maure n, chqlrcr.?I rlncr pas 1' in~galit& des rev~enus, e-t A1 I- polari

saicon croissante, ces derni~res ann.~cs, qnui 1 'accanpar entre 

la richesse et l~a p.auvret(,. mrAis ou'cnst-ce que lxa richesso rnur 

las nnures ? 

Ea r~ronso . cettc-- eustion ezt, relativa-ient. ais~e, s'arjisat 

dui unn-le rural traditir-nnel. Nous nrus g.Trw-s suffisamnent 6tendus *s= 

la place rmu'occupr le bitail rb~ns l~a vie des pasteurs rmuaes aup. soni 

avant tout les mauros rour n' avoir pas bescnir de justif ier lonciuament. 

1'ir~e ciup Tnur ces 1-rrr~s 8tre ricir, o 'est avmant. tout disroser de 

qrands trruneKaux. Ceci ft,-it -nrticuli~irpner't vrai Ai1'rncque 

rtrkxolonixale, ni'l le brtail, exrwession mmusi unicrue de1'prq, 

r=rr.sentait non se-uleriont hia forme nrivilr-qi&?M d'accumulatinn mats 

mume, pourrait-on dire, l~a matriCe de tout onrichisscment. 

P!ar le hicais de toutes les redistributicns cpil±1 ermettait 

(nazrtagje des rxrecuits dii trouneai nu niveau dui cawxenent - l~ait,, laine,. 

viande... ;eritretien des cntinaux confi6 A des di"ncndants out en 
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raf itent, rrt (rnnihv) A1Tlus ouI Irins loin terme A des Cli. nts nu
 

rarents n&.vessitc'ux...). Le bMtail cffrait, en effet, la possihilite,
 
(1lftemfre 'et'd.'entzPtenir les r-seaux d 'alliancp et 'do inampl de
 

wlida-rit , 's-is lesmucis la ric1vsse non st'uleihent n'I-aai t 'ras dle
 

sans,, mais muTh'- I t-u-it irpossihle A tnasser et .A rotger c,-i6 les
 
corritirons d' insv urit( er iqueue c)nnkAfraait 16 rays MUMir
 
jusiue. vers les ann~los 30. 

Rn fait, daris le c~ere dui svtt'me de la razzia, cetteexxiin 
xilit~ro-carxcialc' cti s;=evait rl'activitf rrincinale a-ux (guerrie 

et clans Jlarcelleo les -mobiles C*,cmniroues tipnaient sCxlvMt 1-1d~ 
place, le N~tail apnaraissait A lai fois arm,~ le ryen et le 1-ut ultinre 

crs toute exr,&.6itinn ciucrxricre, D- r?1eo nrkIr.rdia1 do. la ra,iditW do" 

mrcuvenent dans ce tvrc '1'onxatic.n cx~lirmue'lo prestig~e corisid(Sable 

des chovaux cle racec4-. des ch-nmeaux, v~riti~le richesse enrichissante. 

Les rriures avnioa-t d'aillnurs ing- conscience. jr-faitarent claire du 
r6le d , ces ardnaux : l'f-rx d~e l'Adrar, J'lmd Ould! M'Haned 

1871-1891), kiisant srs d .rni~Ox .s reccnanArtions A so~n successeur 
1\1e-rr. xild, Sid Ahrrxd, alors -n'iil vcna-it dI 'ntre mortellancint bless6 

par les I-illes (I'un rcuri r 'deichilli,' crinrince rer lui rearner 
les chcevaux do la f m.ille, avant (!(. r~cJlamor veng~eanoe. de ses 
assassinis... (T.1indoi Miwicu Pa~ 10219). 

Si lees chevawx de- racei ant iujcurrl hui ratic'uanent dispanu, 
l'attrait des-'chmrnaux, r~nf- rcA Tvr la plus q.riixle r~sistaric dont 
ils ont fait r Ruv 1rs dernierep.s s, ch tau. cr--s ann(!Ps do ese n.' 
cOSS6'r lui, do 6rottc. Il (z.st clcnc (.1autant m ns (tonnant dovoiir 
les ;n(-ivcwau riches, cnv(~tir T--ssivanent leurs c-moirs on truremwn 
dob chmrea= uxcGi, defiuis 1973, tf-:tes les taxe.s %wr le h~tail ont'ft6 
cuspealues. Loes chmineaux r.a grnt r'ailleurs mas seuls fir 1 'objt 
d 'une arccuitinn ostent-itoirc ru syi)6zulativc. 

tin -rmr-riche, un nmaure richo,'rdolt'arvoir des trouraux do trxus 
los autres anixrtaux q..u'on C(-v (1.ans Lari'rrion :vaches, rviutons, ch;vres, 
Anes.. .Ii devait aussi av ,ir b*auccu6 d'esclaves, ot fie raliiers hien 
enterxiu, d.i.ns les r&-ions ' 1'sj 



runi ouI'us influent encre lam, mnen"' sur le crrrlxtatnent 

6conrrilnue d'une trcs fhrte yritr-f de maures, ce6 rw.061es, prroiuits 

d 'une civilisation nastorale et ruralo, gx~nt en -- sso aiujourd hui 

-V6trn sumpltts -,;x des r'rxmcs d' (margne et ri enrichissmn6nt 

diroctent issues du n'rdorrc capitalisto et des villes nu 'ii a cr~fes. 

L' insinuation rrqressive Pt qfn~ra.is 4 e,,de rnrcduits de consammtion 

Ii-rt?~s, all1-mt lo la l~aw de rasoir au v(:hicule de, touism en. 

rs t k transgisto',rdhn la vie ctidicnnp. des muecn~±e 

de mani~re, chaeiue jour plus ftorxiu, AAl1acc(F16ration, de cette 

mtation. 

fortune 

ville (voire A 1'(tra--rr... ), Ii. sera concessicinnaire exciusif de 

ciucique chos~e (uacnbiles, inat~rie]. d!e hire,.u, prcxluits cllirntaixes 

de qrarde cons.-mvratin orrnr le la-it, le couscous, les rAtes ... ) 

cwj bien r rriC-tairc d une, stoci6t~s imrhili? re, avant scs entr~es 

-ursOde 1. crmrission des inarch'!s de l'Etpt (cincus-uce 

po.-ur des marches I Ienvergure.... !I aur- des ropisons et une voiture 

de prestige (do 74fe'rence uic ercMds, . 1.Ii aura caussi des 

lx'utiqciuo do cc-rmrrce q&-iral cnnftns Ai de. jr-ures cousins ainsi am 

deLs tromremx. Ces rlerniers ao-iui~rent cerernant dOr plus en Tlus la 

siqnif icatiqn d. 'un blinm ce. lnisirs. Ils tendcent A devenix cc que 

mus apleins volrcntiers, r'N'x arlcCgio wx la r~sid~ence secOon

claire A l'euroffenne, des "trnunjeau seconoiiires". C'est A dire qme 

le promr'ritnire cnii fait crirder ses mimax car des salaries, ne, les 

fr4-iuente en r;n~ral 'me durcant ses vacvmces nu son repos he-bdcaidaire. 

Ce ryui nn 1 'lrp .che d'-Allnurs mas r' en-t-IrcTr dc r1=rA 04 

Aujourl'hui un hrme riche aura rlonc V'essentiel de sa-- en 

fitsen 

crrnercialis-ant une pertie nr exarinle, d~s cdue la conjoncture est 

favorable. 

L' eistence de ces trorpux de vacanco i-ntre, ,sur le plan do la 

consmnation, les lfrtites de 1' int&Tration du nrde m~ure au, mrirch(S 

caflitalist2 des loisirs, limites rcmi -xrr'aais.--Pnt avec tine nettet6. accrue 

lorsrmu'on exmine do plus pr~s d'autre's (61ments de la cornsxmwtion des 

maures, riu'il s'acqisse 5e l'alimentation, des v~tarents ou de l'habitat.. 



F~"CL~Y~N" WA.ATM" YIVITOCN rQ ( 

nm's avons ncrl r,.ns 3-a rrmi~re. rvirtine de cet exTmsII les 

bases mtrrielles -Ip3.univers Yrvmre, faiswnt rmtmlent arnrtr o. 

lc cara-ct-nre trtis limit- Aes resnurces ilimnentaires offertes, rar le 
s.,6stnq dfe rrcrY2,ctV'.n de cottc snci.At,. 1'cs vruiricn,- f. rsent de'nner 

dc.9 iryications nlls -Ir-.Cjs*, s 'uoinup *tcujrixrs 76n~xa-les (les d:onn(pes 

d'errnaite fourniront um~ Jescrition r-lus exacte et rnius dWtaill(-eP) 

sur 1'alimnntaticn Pt 'ses chimnr* orIts on riliou rnure, 

dans lequel W'inscrivent lfps nratiues -alirw'ntnires mauraes est celui 

de 1' Islmrnip.lkite cui r~ffinit. do mani -rp e-,xnicitp les rr)qgls do. 

caqcrtawent mouc lo. crcnvant -loit arnliier dans ce daine. I~es 

vcxrsets 115 et 116 r3,r lp'soiat6des 7tilles fcurnissent ici les 

injonctions dc In se 

'T llab. rtelen 1r illicita.,.rnur. vous la .(chiair, cI 'Iurp 

hate) mf Ttot, le. scam', la "chair rltl Ir~c. et 'caP nui a- ?S conpacrt"i A 
un autre c'w'Allah. (Mals) ciiconriuo st ontrairit (Voen rromper) sans 

intontir'n d' Itre rebll1e ru tv iresseur, Pflab sera absoluteur envers 

lui ot misricrordicux." (Trluctiori Tlachirea, :.966). 

T,-s Anes, mu lets, chovaux Ernnt' lorwent exclus de -la corn~a 

tion alimentaireo, b~icn -!u'ils-no snjent rnas riqourfmsorent nrTohib:As. 

Mais les habit-Lyles ornt icJ un rx-ids rout-?Atre rilus puissant cue 

celul des institutions lfr~ales

L'absolutiori cTn?',ralrc,dnnt b~n~ficie, en Islam, l1a. crtmation 

des rwrxluits do la rior, y cannrfis las sir(N~is, n' est res veriu A bout 

de, 1 'avprsion stcIlafr- que les maures (l 'xcertion des Thraruen) 

ontrft-iennent rcvr le, rnisson. 

Tra diftetic mauro' est elle-gm-(-- tr?.s Atroitcint ins,,rir(-- P-t 

cori~itionnryn par la rarctr cnaract~ristinue du rro sa~nrien. Il corivient 

scion 1la- sc--esse, rmlaire -f-~ maoer de mr-ft'renwcmenun saul reras YYar 

jr-ur, uri.c qrarmJe ouantite d 'un rn-'e ailinent. Le rnlus- arcii- de tous 

(mrles barres) c'ost la viatrie, q~nIralr-ru-ont r~,tie Aimnr le sable 

ru bruillip. Fie est. -mssi conscnm,'S s.-us fonne skch-e ru I-oucan~e, 
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et se conserve lomt ns ainsi, sans rien pexdre, soble-t-il, de sa 

valeur nutritive. Le moisson, tr.s peu rris( des maures-qui.lui re~ro

chent en particulier son oleur, tend, iMoil il pout btre verdu frais, 

s' imposer aux citadins dans la recotte s~ngalaise du Trhieloudien 

(en r.ualof = riz au poisson). 

Plus rTue la viande (1' abattaqe est en fait raxe) le lait est la 

base de la nmurriture traditionnelle en milieu maure. Consami- frais 

cu caillM et additionnC d'eau (ce cocktail auquel on ajoute mind on 

peut du sucre, constitue la hx-isson nationale des m. ires, le Zriq), 

le lait ftait l'aliment quasi exclusif de nanreux levurs, en 

pFrticulier au cours do la saison des pluies quand les animaux ont 

un rende-ent suffisant. 

On m.uvait alors, surtcoat les f mmes, rlans le cadre de la pratique 

traditionnelle du gavaqe, en absrber des cruantit(s rxi~gieuses. 

Cette pratique du qavage aujourd'bui en voie de disparition pour 

des raisons 6 la Tois mat6rielles (avec la scheresse et la mort- du 

btail le lait se fait moins ahon1ant... ) et culturelles (modification 

des gcts esth~tiouues) a jcu et joue encore un r6fe tr .s inicrtant 

dans la formation scciale maure. 

Vraisemblablement lite, A l'origine, A la p.nurie inseparable du 

milieu saharien et A l'nuoisse cui l'accnpagne, au scuci de lui 

-chpper par la creation de stocks de rrserve un peu A l'image de la 

hesse du chnneau, le qavae a contrixlk A faire de la fene rnaure un 

ftre oisif, nresTue infirme, un objet de prestiqe dont la valour 

(nous le verrons trut -- l Iheure, nue~lnues fois exorbitante) se mesure 

(se mesurait) - son 4 . 

Cette tratique, ajut,7e au statut dfini nr la religion (inorite 

l-iale, vCtanents cvmles recnuvrant tout le corps.. o) c la coutume, a 

contribur laram-ent A in mrginalisation des femes A tous les niveaux 

de la vie active, Cela est ncr iouanent d'autant plus q,'namt quo les 

femes tendoent aujcurd'hui, avec la sklenterisation et l'urbanisation A 

perdre le r6lo qu'elles avaient dans la prrolucticn ot la rerductiog'./ 

des biens et des valeurs du milieu rural traditionnel (confectior-de la 



tente et du 7mbLliJer, Alucation des enfant... 

Prurw en re5enir au lait, il faiut rioter rue ces dern.2res -amries,
 
tcujcur~q en raison des cravps l(qt-s rmui ont affet6 le chetel, il
 
nrovexait surtrut (ri Tyrr(, strt rilisl (m concentril) du ccirrxce et de
 
1 'aide intprnationaln, Cette, Fviatation nui rroil le mond~e maure encore
 
rius d~nc-rrhnt ;) 1'6(-par-I de ses immrortatin-ns sIest faite en 11 nspace
 
do quelrpws ann2es.
 

On note d I'ailleurs i.~i rnxlzp N~olution concernant los autres acrtqosan-
tes do 1' alIm.,ntatirm nnure : deruis urp virgtaine d 'ann~s, le riz, 
inziprt(- dans s-. ciuasi tntalitA, S'est substitut'5 aui moins rartiellelent, 
au mil, cr(ales d(-ruL,3 tr~ujcurs la nius laircipment consntmirke en 
Vhauritank. Le~s habitants des. Xsar,(COundane, Chinquetti ... ) qul
fcurnipsont A.la soit3maure rraticiueent le Saul fruit cru' cee 
conscmp~, les clattes,, font aussi des nr( ,erations alfrmentaires, 
notamett cs crlette-s, A haiso de blt, et d'eorqe. Paf in les' pasttchIes, 
les haricots, hiarcs Pet, deruis ces der-ni?'sres ann(~es, les 16qties verts, 
entrent. souis dliveses forkes. dans la mourribare des aqriculteurs 
st~dentaris~s. 

.Los rTocr-Os de conscrvation de -ces rlifft~rents altnents sont 
tr~ls srmiraires cquarrI il re mnt pas tout sJinurlent inexistants. C'est 
1A un TrmhlVhp. cii mrxiterait sans dC.Ute ui-m- atte-ntion toute sp~cial., 
d 'autant plus qu' avec la zs~entarisation cea-tajins obstaclos lift A 
la moilitC, (avoir le mains. do ci-oses nossihies 5 d(-placer ... ) ant 

Notons A ce. r'ronos rmI' ii nIexiste aucunm nrccWk'A raur une conservation 
durable du lait, dort lo, seul rocluit de *lomto cnnservration nue - l6n 
tire est le h-urrex) il.. a cartainenent, sn~ciaiaT ent .npp~icdbpluie, 
de ncxnhrcux camrpments qui moiuisent plus de lait rlu'ils§ n'pe Cni;imn,, 
et qui narfois trut simrplcinont le: jettent. 

lp- stcck-re des Qr-gihs r&alis6s dans des abris tr,5s T-~caires 
(rqreniers en paille., ), qui no mtto-nt M~s tcxijcurs 1Il r~colte 

Suffisarinepnt A 1'ahr-i rlV s diff 4rents. agents de destr(16tibrii (anilnaux, 
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on no- ncut terminer ce bro-,f tableau diz 1' ilim-ntatiofl enTiilic.-i 

maure sains (vocrc le th(6' Quoicue 9'kpwlant~tinfn relativMert r('-ccTh, 

to. (ce snnt les (uid Pni t73h) ciii 1 'cnonnt dui Mrcc- verxs le milieu 

du 19c siecic- (TPricho 1?91) ii.est dweenu auirurrIlhui tin 61l151ent 

on Maurit,-nic. rccureant tine rlace.foniacmental dr,la,vie -utierpo 

de choix dans lra hidget dz crnscrvvftiof des frn illos (T,1-rimnaiana 

1979), il a d~nassA le st-Io-efl sixrlo rxaluit aliimantaire netir 

aojutrir lai dicrnitn r 'inrite- scial. Il constitue, en ;Dffot, 10 

ocnwcacmon ohliratoJirp de trtecs ).os conversations, do tiutos. lo-.s r(--, 

ceptions, la 1rnisson -!-r excellence miu'on offre trut visitotiur... 

Plus cue toat autre ryr'rfuit, ii syrtdli.%e cette dC'nfuncep
 

maure
croissanmto et vraismblabloinent irr~versihle de la scci, tC, A 

1' '<7arrl de ses ir'rtpatI-ns. La Inisson nationnl- mau-re, on effet, 

vnrt rrcvient de la Chine TPorulaire et leest innrt'le :lo ti, 

sucre do~la r.ER.E. surtruix L'Asscciation (1c la Jotincsse mauritanienfe 

(A.'J.M.) cmxtn (9'uic cc'nscioncc-nationalc mauritanirno cans les 

anni cs 50)semblait rnssantir confusrent 1 ~timet6 de cette situation, 

lorsrcu' assiiiiiant le th u3ne cnrtx- de drorque 	 ciii freirie 1 'N~eil
 

limiter les s(~onces, de
de la crnl-ttivitfC rnulai-re,, cee pr,'conisa dOr 

t.6~ ) deux verres au lieu des traditionnels trois verres quo do-vait 

.to rrvantion -:chr-.ve rl pr~cieux breuvage.n~cessai~ret cnm-,rtrer tou 


L~e jn~le chc~inarnent de la d(S-rcndanc reut-ftre r~jp6rr- cans 1l'N-o

hution des gqolts vestirpentaires et do l'hahitait.
 

B~. VFTOS r MAt7\Yr T;-S YI-rOc I(E 

de "qguin'Tongterrps danin6 r 1 rriro sans mr-taq~e du tissu C14t 

dont le bleu fnnc , cii d('teint stir la ooanu est resjxrnsahle (it 1'image. 

1 haillwnt des m-wares a corntcuristique et exoticie des "hcvwns bleus", 

ces de,,rniErces ann(-s, sous la pouss~e des nr-des et des m-Y.Eles nropaqr~s 

Par les classes ais(,es des villcs, tine diversification et tin accroissement 

do,sa valour Irrn(ftaire txz?:s accusfs. 

Les prcrris de la cnsrmntion sont ici sans rar-,,woit avec 1'existence 

Alrs cue la,rciila croissance j um- quelconnue rwoductiin -te-xti-le locale. 
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sciftC-nnvure traditirno~1e inrrait,pratiqucmait tout paCrt de 

vftement pair les enfants jusqu'A 1'Arqe d.(- 8-10 am-s, ou'ello n'usait 

que de cqintitr do tissus e-n rarrnrt avec ses hesoins reels Ulps 
"miL]hff" ,.s-r mlhafrn des fmm-ns mcwet las draric araqa des bxrxms 

n'r-±acient rNis aussi amnles rnu'ils le sent aujourdi'hui), alors rnu'ellcx' 

sI fformit -l1e tirer'rort. le rus Acormricunt m.ssible dOs 

tissus irMpartcs (il n'y n pirs si- lonrqtamis les culottes 1buffantes 

sermmal n1u. sctrmwil des hains 6talent faites des mlal'af usacq(es 

de lcurs femnws, mours, etc ..) 'ncus ;xvons obserxver, A 1'heure 

acturolle, une d ivexrsification et in 'accroiss!Thnt de la conscrrnation, 

qui nt, crnt-pas te~ujc~is dru-na(s ri'artifice : invasion do tissus 

milticolores, rmnplxccanent rccro-ssif des tissus ordinaires rel-ati-. 

vmient 1hon mArch6 (un krubu de noxcale codIte entre et. 6M iiia 
par des vari(,t(s plus cofteaiscs, oul. font aussi. nius riche (un lnubou 

en tissu "bazin"l 1-xcdt' A la main T-..t aller jusou'A~ 5 ()Oo aaciuiya et 

au-d~h),etc..
 

Peut-ftre positive auant A~ 1.esth(ticup et au cronfort, une telle 

Nvolution renforce sans nucun dciatoc 'anise du inmrch ext~rieur 

sur la vie quotidienne des inauros, r'our le plus qrard 'xonisur des 

faiseurs de m-06. 

On retrrmve d 'aillinurs c-ttc mnrise crbissan-tpe do 1'ostentation 

1r~qu 'on cxmu~inp les transforntions de 1'habitat. 

C. BITA\T BT OWI4E13S Is(IO-F1wyTICUMF 

rMhabitat traditionnol en milie-u rural rraure est constituai par 
lea tente carr~e en laln, Or~- m-xiton de rlinensions variable.,s (souvent 

autr~~r do 7m stir 10) . II. y en :4, en g~ni'ra1, une par fmrnlie. inx5.te

drAnte. SeuLs las not--ble(-s i7ortants en ont quelquefois deux, .1a 

deux-iE'iw servant alors : .wcueillir les hMtes do. passage cu A alriter 

las livres et lns Martiants chez les grary1s nrvirahats. 

Confectionn6e. pr les Torents de la jeune*- fanm~au manent cXI elle 

cjuitto le foyer familial ncur rcjoi~re Enn marl, la tente,, constitu~e 
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1 -S, s'x touis lo-sde harxdes dle lam tiss~k-S, sgPanrnt et rassm 

c1eux awu tro-is ans rajeunier , ,ar refrPJaceCnt. des hard3es usCes ror des 

rnmuves. Das cetto nr~tra-tinn rru'riit.l 'thre -AisrinEnt issur(,.emq~e 

qr-,ce atu modxuit -'k lat trnte cOu trCureau de rnitcns (trut le- rrrnde 

en m-ssrdhit quelmuns-uns) ou par acha-t (cu dIon) de lat quantitr;dec 

lamde rrmcuise ot rircqce aui trTavai3. solidaire (traiiza) des feines dlu 

cos-t deventi N-nuccuTn plus difficile de
cc-npret. De mns jcrirs, ii 

tenu des effets cle lai s~cheresse. se rcurer lha lairee, comrteo 


r-r'uJs .1.lavos cl(irj, net" , a Pntrtln(6 tin excede rural ma.ssif

Celle--cl, 

53P67 en 1961 A 134 986
( N-uakch-tt, r'.r cixmple- passe de habitants 


1977) --insi rqu'ur-- vaque. de s~dentarisaen 1977. "Scnrrls 7pesultats" 


Trut cola n'a nas iSt.6 sans cons&mences sur

ticen sans mrc.c&!ent. 


la tente, de

l'volution die 1'hahitnt rul a vu tin r-inido dr-lin die 


de la tEnte en toile blanche (do luxe cuarx cel

laine aui rmof it 


pr''ent de. 1Vest muritanien nA on les cnnfectionn ~ ' tded
 

ro la r&iion fle rinulVrn au Mli ; nifleste

burrles do tissu b7Yort(~es 


rie de. butte en n'tille
c tissus r n6ration) ,cauary1 elkr- et, faito 

faite de. nices et de
de typen Erix".'nien ou. . do lat h'trancue 


les hizdnvilles de la car'itale.
mcvTceaux qu 'on neat viir Onans 

.SuIvermIO dams les conditions cataistrvphiqutes die la s~chexesse 

cette !.wlutirtn clans le- rartrort, des maures ) leur
des annces 70, 


n'a nas fi-ni d1o Tmes-ure-r les crons(Suences (Ccoloqiques,
esnaict-dont, on 


s'cst. faite, hien entendu, die la famn

sociolr-ricTues, rentales.-) 


1 'interention ri'aucurn nlanificatirn nu

la plus sm~ntan, e, sans 

orientation. 

Ztre fait rxxr tireraura it. poraut neut-.itre, encreQaeique chose ru, 
cle 1'architecture et die

tin m~eilleur re-!rti, diTrins dans les villes, 


inere des rensirmV-nts;
saha-riennes, oul'urbanim des vinilles cit4C!. 


r;ies villes mrxii3vales, aujcurd'hi
quo pouAt. arrirter l'ach~olcgrin sur 


action qui tienoxz en

dispe-rues, c~rmrf- Tocecust ou NoumihiSleh, urn 


souci doe nresrvcx 1 benviron(arent.
rpt-irticulicr cmnrtc cd'utn rus rr 

ti 'tn usage cr6ateur des rratriaux lcaux. eat...
naturel, esth('-tique, sncial, 
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Fcaxxcn re,!,t lie constater rnu%- cc n"'.-st r'as dars 0,tte vnie nae 

storientenmt l'urhnimre ct l'architecturc d'aujourd'hui, en Muritanie, 

praticunimcnt livr .s 7 xjnec'ost--,!-dixz surtrut ;I ceux ciui ant 

des mmrens e--t de-nt l,.- srouci m-ijrur n'es-t nas, on s'Ion drtici, la r(r

servitionm du nraysaqe rrauritainien. 

Le naysarre urb-ain d'urrn vile ccrm Nouakchtt (J.P.. Pitte, 1975) 

donne de- ce- mint die vue tine illustration 61lcquentxe des re~sltats 

mare'se pouont cahoutfr 1 urhanisation sauvaqe et la1 sp()Mulatimm. 

Au niveau -ies chnix binvducls, &-ns le cas s'enter1 de coux cqui 

ont dps niveaux rdc rovenu lour prn ttant des ch-Ax, on retrr-xve le Ufte 

dt-sr die rrosqure ostentatnirp nupe nous avnns d(r.j, roncc'ntrE' A 

Plusieturs re-rises : les plus riches h~tiront des villas A.4taewes 

uvecr-nnuinzaine -)e nifcs, -Int rarfois les rilus Ir'ipartl'ntes, cam~re 

des vitrinps, (3ererot offertps A la saile observation mvtfrieurc. 

in rrbilier ot les ustensiles de min-re, r5icrant eu aussJ. de 

plus en plus Ins Tx'ructions traditionnell--;s, mihissxmt 1' inwasion 

des objets manufactir.'s nu cdes rehis tie- la c---ci(t(. irriustrielle : les 

vieilles 6cuollos kan l-nis sonnt surrlants-s r,-r dos assiettes en acier 

&raillW ti'ri-ir-- chdimise nu mar-caine, los outres en peau do ch-vwe 

font place -ux tonndets rn6talliciuos ou --,ux bi-ons do cacutchouc sous 

les'tentps des n-m-1pds. 

W habitat subit, nous le, v7,'j~ns, des transformtions, allant dans 

lp. mfxne sons oue cxlles crui affectent 1ensouble de D. conswination des 

niatres. Cette soimC.,astfro TkAr n~cessit(.5, s'est wue pent- A r*ai hmI.nmser 

A ravers rips nr-doles n.ul lul sont ftrarrTers tin rythmn et un genre de 

consanyn~tion rqui la mettent sous 1'enti~re Mdarince du To~rche. !hrd±la1. 

Le plus inro.uirtant dans co(tto- mutaitinn, est mic, loin d 'bir 

entiormxrent - Th lryqigfup du capitalimne, elle rrbserve ot renforce des 

a.mr,,xFrtcints 6comrm~~ies (destruction w'nrtuaire, don...) eux-rines lis 

A des institutions au contenu r--voire anti-capitaliste (maiage, 
or-e-nt(-. trit-ale). C'est cc mum nous aliens ffcmtrer en examinant de plus 
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prfs les me-niesr- de 	 ct de distributioni des blenscirculatin 

dans la cit'maure. 

3. CIPMWATION -- D1IS 17P~IrON 

notre tour d 'horizon des bhises
Pvans ci-tte derni~re nartle do 

dirnns tout d 'a]-ord riueiciues mets
de la vie Ies raures, nousmatC-ielies 

des voics et ivnyens do tr-An.-,~nt nous donnerrn enut n rf erqu 

et (ronanie non rnarcharrxk af in de 
des rapr<-rts entre i~crrie do mrcWM 

cxii vient d' r-tre dit,en conclusion aux rararrmues
mieuIx (cinirer ce 

sur la consrmawtion. 

A. VOMJ Fr "-YZTS OF TANSPORT 

inst(-A niusir-as reprises clans nios 	dr-velrcrpeets.Nous avn 

sur le~ r? 1o Oes ' chanqes et du cacnmrce transsaharien A 
pr~c&1ents 


1 '-pocue pr6coloniala.
 

crrnterce caravanier, principalE-leflt 	dirilA
Il s' acissait d'xrnm 

Icti-.mntre eles des vil1es-unarch(, parfois trrs
noxd-sx3, ot relia.nt 


dit nue
 
yes. L'auteur "ld'E1 w~ast" (2\hm-Kd Ould Plamin (1911) nous 


sa prosr ritr. voyait -,artir-n=v les mines de
 
Chimquctti aiu faltc de 


Io. .30 (M chamec;xc 0 Il y -.-n-eut-dtre
'Idjil des Cavanes 
vu 'a TaTal~-x 

se1 l I 

cquelque exirir-ation. dans ce chiffre 	miri i-1 faut rioter 


cles Kcixnta allant chercher le sel
 
tmle rrissanhlamnt des chc-m~aux 

do Tn-(.cxei (7.-r1)nuvait facilsmnrt atteirdlre jusce dans les
 

i9',7). Tes traditions racontent
 
ann~es 5r ,CC ~7)tts.(t-Ate.ni5 

si .clo (cit6 aujourd'hui aux trots crarts
(mue dans le Tichitt dii 16pe 

en ruines) , runi la yulle (ftait entcu.rk'e d'un rpiwsrt, les cnravaQ.S 

le tre.s lonquos r'ucuescl avaint d'16tre d1~charg§es...
devajent nvirfois 'faire 

on neut Ncvoquer les
inner rins rgrar~es carawincs transsahartennes,Scans 


netites txrndttirns c iros~p~s de fiuelcques chameaux, voire

mrrxbreuscs 


ct-taiet rfotriient a ~,td nstnsce
d' ones, c'ui nrz 
u 

rrmnados dc s'acheter en, Ville des v -taInents, dui thr. et riuelqIOs
pasteurs 


prorsinns c6r(~alircs rnir la n~rtcde de -xmdur,-

http:relia.nt
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On le voit le 'atranprt mvnier jouait -un .x6le de premier 

plan dans la vie 6concmique sociale des maures- par la place qu il 

tenait dans les (Schanges, par l'activit4 cu'il crr.ait dans les villes

relais Sahariennes, par son incidence sur 116levage. 

Le transport caravanier, surtout. transsabarien s 'est affaibli 

au fur et . resure que se dveloppaient les schanges avec les cammer

gants europA-ens le long de la c6te atlantiqu6 et sur le fleuve S~n6gal. 

La colonisation qui a apport~e 1'autanobi.e et aid@e au processu , de 

d6sertification, puis la querre de ces derni.res ann~es lui ont port6 

le coup de grace, ruinant avec lui toutes les localit.s difficilement 

accessibles -Nr ] 'autcr-:i .Ii y a pourtant de ncbreux endroits dont 

1 acc s demeurera pendant ].onqtemn r~serv~e aux seuls transports animaux. 

Sans oublier que pour redonne(r vie A ces vieilles cits agonisantes que 

sont aujourd hui les anciens relais caravaniers (Ouadane, Chinguetti, 

Tichitt, Oualata) il faut sans doute trouver le ryen de leur restituer 

au moins une nart de leur vocation routi~re,, ne serait-ce que pour en faire 

des lieux de tourisme un peu animso 1 condition que leurs acc~s et les 

conditions d'h~bergemnt soient d tin' minimm de satisfaction des touristes 

certes hautemnt motiv.So 

L' .volution.des voies et des myens de transport est en fait 

largenent responsable de la degradation du miode de vie et de produc

tion de la soci.t6 maure. 

La cr.ation de routes, 1 'introduction de 1' autamobile , de 1 'avion, 

du train, a agi de fa-on dMcisive sut les courants migratoires tradi.

tionnels, sur le nanladisme et la sdentarisation, sur les rapports sociaux 

(1'opportunit s'offre d~soinais toujours -lus qrande A un d~pendant, 
un jeune, voire a une femme, de rampre sa suj6tion...), La cl6ture , 

1'isolement relatifs caract~ristiques du monde maure jusaue dans les 

ann& s 50 (Ahed Bezeid O/Amroad MiskM 1975) sont d~sormais tr~s 

profond~rent 6branl.s. L' conan.ie de march(, longtem.s cantonn[e dans. 

les alentours imr6diats des villes. tend A1s insinuer partout. 

http:conan.ie
http:motiv.So
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B. PAPPO ' ErP L'FM= D~(IEE FTI LES 2TPEMS FOTES DE DISM.RIBMYC14IMACHE 

Le. ,;yct~nr-des C-,<h-4rres clans la scncif 6 , maure tr,-litionnelle fait 

tros laTEm-ent anre1 aux deons et p-restFations sans contre-rartip (tcut, 

au m-ins JImn(diat...) ecrnt 1les rff,?ts critinuent -d'aqir sur la soci6t(, 

urbaiine et s63entakre dl'aujcurd'hi 

Txc-s drxerlarts et les j munes dIoivent des rprestations on tra-vail 

e~t on nature aux maltres et aux --dn(s, les tributaires et les clients 

des rp]evances nu . es cadqEaux A luirs suzorains.. 

Les rnatres ) ic-ur trur dnivent entrotenir leur Prestige en 

sachant faire rr~vE, de, ga'n(ositr, : il faut denner aux rjriots, aux 

parents n-cessiterdx, aux OWI-enrlants r-ui no nevaent sub'Jenir A leur 

besoins. 

do la vieLos dt"menscs sr:mtucrires marmwant les rrafris mcments 

(bapt~me, mariaqe, d~oc s .. ) leur fcurnissent 1' cccasion d 'uneI reixi

est de plus en plus en runturebution e'ui, par 1' inflation ru 'nle subit, 


avrc sa fonction traritionnel de r-rent rrivil~ji6 cu s'affirme la
 

solidaritr, ru rerr,-..
 

No.us n'e-ntrerons ras ici lam )c rtail de ces 6cham~es 

srcnt axnninfs Tplus Th-,in. rlisnns sjimy-lanent Clu'enc&r~rniels nui 

se monitaisant scus 1la ression croissante ~o 1 '6ccn.mie de mnrch~i, 

ils tordient .1 perdre lour si-nification d'exrression authentique de 

r6seaux d(- snlidaritr, ot d'alliance -3- la soi( ) ,urp., -r 

la moins ",5cerrmirrue" Sontraduire. de p-lus en plus Pt (1- la f,-qon 


insertion dans 1'univpxs marchcird d 'orirfine orwnnrE.
 

ibus arrivons ici mu terine IP 1'pxmren des bases f4cciyfmiriues de 

la scri(-t(? mure, exnen c'ui nrus i morrluit torx ) trur A Nvcuer la
 

la censawtinn, ruis la circulation et la distrftutirn
rTrcruction, 


des bions au sein de cette soci~t&.
 

(Qielques rrcisions s irnrosent A 1' issu de catte Yw~ve vci. 
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Notre rrr--As rrrait 1aisspx entravoir unp. tpntaitive de 

r'~habilitation de 'l 'mt usit"e et dc-i faitt il justif iec rartiel

lanent cette susrliri. Si l'auto-subsistwuce, en effot, n'est pas 

sTyme de -uosnrrit6, e-ll sirmifle a~u mins ircr rrancP- et 

auto-suffisance. Or mi,rue nous avnns d~vrit tcut au long des rvaes 

ci rrcd~ent ce sont, mnur 1 'ossentiel, les difficult~s Ot les 

riroblnes n~~s doe la rdestruction d 'un systbne r ui subsistait jusclue 

P~sur ses mtrrir(-s ress rces. Wlus sprerm nr.- cons~ment tentds 
de dirt- mie S'il ttr.sonte Paujcurd1'ual des qoulots d' (tramlanent au 

d~velro~T-anot, cl'est r, ircermu'ii a WS6 lui-m~rno rx&-lahlanent 

Ncus r'c cherchons rillonent nr D~ ) le rom'tir d 'une aueiconque 

unl donofcton't (.Wtw(~us avons Nwor'i5 ses tares, ses 

faiesses, 691s c-'ntrz-,ictins) mais simnwent 21situer la rpsronrsa

bilit6 rnajeure (nrms avons rarPMl iussi In rle do la s~cheresse et 

de lei qupxr) daris lc rcrssus do destructnration cui a~ con~uit la 

soci~tC. maure d 'une vic rzeusp autenanie .1une d-erdapce cha'rue jou~r 

plus r.marm~ue A 'ix -1.u mrarch6 monial. 

L' analyse de 1'rnmanisatiton so-ciale maure nomettra do mieux jugjer 

des of fets Pt des lfrmitos do cette inspxtion, 

UI. L' rrrMIR-T~TI SOCIL14 NPTRT 

R-us avons rlusifeurs fois au c'-urs des p~ages. prckentes 1aissC, 

entrc-voir la carmlexit(. de 1'orcanisation crciale marme, mrrqu~e par 

l'existence d'un r'~seau enchev.Atr(, Oe lions do d~j-errance, d'all~ceance, 

dl'allanxce, rirrduits d'lune histoire fertile on conflits die trus cqenres 

et cmui se sont inpcss unmiirnnent A tcus los mml~nes de cette sociWt 

riuel ciue soit leur ring. Etroitawnt li~es 1'organisation mnat6riefle 

reccm'm-.nt dkcitce, los'structsres sociales et les motalit~s qu'elles 

qei#.rent senhlent .offrir une r~sistance Plus tonance Oiuc celle-ci aux effets 

desbnictairs- do 1' invasion marchanie et survivre mme IA cii leurs )Ytses 

matCrielles ont ann~lterent clisrer-u. 

. 

http:reccm'm-.nt
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-Nrus oxminerons da.ns los dlvelorvxrnts rui suivent, tout 

d'aYnrd les rxrebl mes awant trait -u commotenent L-ividuel, A la 

parentA et au rruvnir, ias abr.erxons ensuite l'analyse de la 

stratification %-cialemaure. 

1. PARFINE ET P ITOTR 

Bien -u 'elle onnnaisse des i-'nnifestations spcifioues d ' individua

lisme, la socift6 rnu.re ign6re les irndividus. Dans ce milieu toute 
/I

prxsnne so trouive dbs'ila naissance nriso dans la trame des relations 

cue lui "-- nnt tout la rnarent6. 

La fainille mrro.Te est la cellule de base de la saci~t6 maure
 

(de Chassey 1177 et 1979). Netterent individualis6e dans l'esace
 

(elle corx'se nd qgn6ralenont '- ripe-tente) elle jcuit en principe, et 

malqr6 los liens rui l'unissrnt des ensembles plus vastes (camne

ment, fraction, trih. .. ), d une entire autonariie dans la qestion 

do ses biens oit le nwri jcue le rle rrincinal. Cette unit( incluait 

tr~s souvent dans lc milieu trvAiticrnel un ou r.lusieurs d.nendants 

(esclaves surtout). 

Les considVIrations ayant trait A la fmille maure et A sa taille 

doivent 6tre mAni&_es avec rr6caution si on veut en tirer des ronsei

qnements utiles, notrmnent sur la consownation des m6naqes. On .xt 

en effet dlonnex des chiffres et dire -.ue la taille moyenne .es 

familles ncma-es maures Stait 4valu(e rnr 1' ennufte SEDES de 1964 A 

4,2 alors cue le recensanent national de 1977 fait aparaltre un chiffre 

moven de Ai,Ml4 ("Seconds rzesultats" 1977), on peut g.alEvi nt, ccrne le 

fait cc rrene recesaont, faire ressrxtir le contraste, rnxr toute la 

porulation riurit~anienne cette lois, entre ncmaxies et sdentaires 

moy. : 5,8F) : entre maures et noirs (la taille des mnages atteint rxrs 

do . erPsonres chez les Sorink.s du ruidrimakhi, et plus de 6 chez les 

a.qriculteurs rymular du entre ruraux (les fmilles-crrol) et citadins 

sont en m v-nrne nlus retites ) Nouakchott et dans les centres miniers de 

Zoufrate Ot euTYnlhou). 
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On oublie d dire cu' en l'-tat actuel de la socift4 maure et des
 

nrmes .-ui r~gissent les rapmrst. entre ses difffrents manbres,
 

ces chiffres ne neuvrnt revA-tir -a' une sicmification aprzoximative
 

et mr'ii serait illusoire d'en tirer des conclusions sur, par exemple,
 

des Yudcwots faniliaux.
 

En effet le systnp social maure' a toujours fait .lace et continue 

de faire place des exiqences de soli-arit?, de gnriosit(. (le 

devoir d'hosnitalit6 est une obligation), s' tendant scuvent A un hcm

bre d1irivi-lus tel quo tout calcul connmir!ue fonr SUr des donn(es 

rmntricues nr&cises est non seuieent impossible, mais en fait 

praticuanent sans objet, dans la mesure oil les acteurs sociatx eux

mems n'ont ni l'evie ni la rossibilit6 de faire la moindre vrrvison
 

hucgftaire.
 

Dans le cadre du camxmnet nra.e, rer exam-le, 'si quel/'tlun tue
 

une bLte, reooit des cpeAux ou un arrivaqe, il doit les partager' awc
 

tbos ses voisins, de la nrmne faon rmlu'il doit consacrer en permanE:ce
 

une rart de ses revenus 1'entretien do ses d6pendants et de ses
 

rarents ndcessitetx. 

Malqr6' ls contraintes nouvelles nui accancmrnent 1'urbaniSation 

et la s~dentarisaton (il' faut tnut acheter, il 'y a'noduveaux
 

besoins...) les nrmes de solidaritr-du milieu traditionnel : utcut
 

chez les plus rnuvres, sont encore bion conserv~es. C'est ainsi m1pe
 

de ncmreuses familles accueillent des frEres, des nevwx, des 'cousins
 

Ou' ils entretiennent cors des mae-res de leur fanille.
 

Ii faut nsarm'ins souli er cue ce syn6, A l'image de toute 

1'ranisation 6cormirue et sociale tralitionnelles des maures, manifeste 

des siqnes de faiblesse de nlus en nlus nets. Ces fornments les plus stirs, 

\, Terticulier les rMq.os d'alliance matrimoniales, ont subi ces derni~res 

anm6es de .raides transformations. 

Le mariaqe maure riui intervenait t6t rour les filles (narfois d~s 

l'Aqe de 12-13 arts) et relativaient tard rar les qaroons (25-30 ans) 
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(Beyri~s 1937) reqrwait irescgue imp.rativement, dans les milieux 
"mbles", des liens rTivil.,i~s de parent6, l'id~al -Stant d' .cuser 

une cousine paternelle paralalle. Ii Atait, en rigle gr-nrale, 

arrange rur les conjoints nar leurs parents. La dote, vers~e en 

nature (btail), aux narents de lin mri e, servait essentielleaent A 

kcuiper le nouveau mnnaqe. Ecrivant en 1937, V'dministrater colonial 

Beyrifs, constatait d.jA les transformations rapides affectant 

l'ensemble de ces rqles. Les parents carmercent A perdre leur 

pr .rogatives, les hmes se marient plus t6t et de plus en plus avec 

des personnes de lEar choix, les jeunes fammes par contre se marient 
3/plus tard et refusent parfois les conjoints ru'on veut leur imposer r/ 

Cette volution n~i. de la colonisation (le nouvoir et 1'ole 

coloniale sumnlantent reqressivanent les rouvoirs de 1'enseignament 

traditionnel, le respect do l'autnrit. parentale et des aIn~s faiblit...) 

en libMrant le march( matrimonial, livr& var ailleurs I 1'invasion de 

1'6concmie montaire, a entrc-dn6 une inflation galopante de la dote 

cul atteint aujourn'hui, dans certains mariages, des chiffres 

astronciniques : les ainciuets de rkception atteignent facilement le 

millier de convives... D'autres rh6nmnnes ccme la rolyauie et 

l'instabilitr conjugale l'enufte de la " byenne Vale" rotait dMjA 

qu 'en moyenne une feme maure contractait 1,32 nmariaweo .. )peuvent 

8tre, au roins partiellanent, mis au ccnpte des mtes agents. 

L'exode rural et la srlentarisation de ces derniZres annes n'ont 

fait fu'accentuer un rmvnemnt dej.) larjment entam6. La migration vers 

les centres urhains, entrainant surtout les hrmes jeunes, accentue 

le d6s~juilibre du sexe ratic tant dans les grandes villes o) les hcimes 

sont en nette majorit., rue hns les caipagnes, ol en certains endroits 

ne subsistent plus cue les fames, les enfants et les vieillards. 

3_/ Une ennuf.te dc. 1951, cit6e dans "la "yenne Vallre du S(n6q.al" 
(Doutillier et al 1962) situe 1' *r-e mayen au ler mariage chez les 
femies maures entre 23 et 28 ans 
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D'un c6tC elle alimente la tendance inflationniste de la dote, 

l'instabilitO fmniliale et le b1-m rsanent contim des n6rmes du 

mariace tracitionnel, de l1'autre elle cornamne au c6libaf de rxnbreuses 

famnes du monde rural que sails peuvent &ncuser des cousins d~sormais 

introavmbles. 

Ou'on le crlhre donc carme exrression positive de la solidarith 

qui init les hammes dans la civilisation maure ou qu'au contraire on 

le dbhdamne cammre sarvivance n~gative et obstacle a dvelornent, 

le "ccmumaucratise." maure (le tirine est utilis6 par Julius NY19E7., 

rFor ' alif icr les fcormes de soliarit rrcpres aux soci~t~s africaies, 

Y. Benot 1972) et son ressort fondamental mufest le mariage oonsanguih 

est entrain de subir des transformations qui smblent le corduire vers 
sa disprition./ 

Pourtant, nous dira-t-on, des manifestations plus larqes 	de 
'l'esrrit cr(mTnataire issu do la parenf6 ccme le "tribalisme" et 

le r&jionalisne" dont tout le anl.e s'acccrde A reconnaltre les effetS 

nffastepS sur le d veloppanent, loin de dCrir, s' tedrnt et 

s' 46parnuissent. 

B. ITBO FIT WIPAISM 

En offet, In scci.t6 maure araralt de primne aord et surtout 
pour elle 'fme.came un ensmnble de trinms ; tout individu se 

reconnalt et s. rc6,%Emte ccnme manbre d'une collectivitC tribale. 

En aprrarence tcmte simple, cette notion se revile l1'exaen 
sbsumer des contenus fort varies. 

4/ 	 On rearme d&j clans 1'erurte cit . par Boutillier et al 
l'affaiblisse-nt de la parent6 dans le mariage maure. Seuls 
37 %des mr-xiaes recens6s ont lieu entre parents. (Dont 27% 
concernent des cousins au ,e et 6e dejre ) alors nue chez les 
Ppulhs ce chiffre est de 65 et qu'il est de 56,5 rour les 
Touccaleurs. 

I1 est vrai que 1'6tchantillon maure de 1'enqu.te est constit
 
A 38% d'arriculteurs c'est A dire surtout des hertine q, re
 
conoern~s par les ivqpkratifs du mariage consaruiin.
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Tne tribu c'est avant trkit un nm., ou lus cu'un nm, un label, 

cam. sexa rerut6rmvnvnt A un anctre Tout maure faire partie 

des Oulal (fils en basania) un tel nu des Id (fils en berl,.re) un tel. 

Was diwons label, car en fait l- filiation rcvenlicu0ec l'A rd de 

l'anci.tre cammun ne concerne rvn6ralemet r'u'une fraction limit6v. des 

manres r~els de la triluo Sur lo-s !579 tentes-mi.i-ges que amtait par 

exemple en 19'V la trib des Oulad Fieri, seuls 28n familles 6taie!nt 

effectivement considr( s aT,,~e descendantes de l'anctre 6-nnyme. 

Les autres ftaiert constitu#es 'imirdfl'Spde trihutaires d'affranchis, 

d'artisans, etc... (rubi 1953, cit6 par de Chissev 1977). On connait 

des exemnles de tribus dont la frnratinn r ncemte et hA-trrclite 

'.Ahel Sidi Mahrnud de 2.l'As saba) cu l'extrne ouvertare aux i--igrnnts 

(Reuetiat) ont stimul( l '-nergie et la ccrtativit6. 

Au del. du ncm, la tribu rerrfsente un cadre dc vie 6con-niue
 

et institutionnel.
 

Ncus avns not,' cue les terrains de culture, les reints d'emu
 

et les rnturaaes nu'ils cawArent constituaient des rori6tfs
 

collectives de la tribu, utilis~es, entretenues et gard6es en son nr
 

Cet 1lftnent de territorialit- rrui est loin d 'Ntxe nliaeable
 

dans l' N.valuation du tribalisme ou du Rtriotisme tribal (attachnent
 

,I la terre des cnc=tres, rcur larmelle ils se sont battus et oi ils
 

sent enterr6s, dlans la-uelle on a en g(.n(ral toute wa r~moire, et
 

tous ses souvenirs .. ), est drihll d'un ensmble de nratiues et
 

d'institutions nii font de la tribu, une entit- molitiue.
 

On orprose qr-nxaleent ici le caractre "r6-.ublicain" du n-iivoir 

en mhlieu mrabouticue, oi) 1'assanblro de la trilm (QEma.) jie le role 

princiral, ) son allure autocraticue nu mnnarchirue chez los querriers, 

o le roids irilividuel du chef est beauccup !plus imnvrta.nt (Dubi6 1937).. 

Il s'aqit en fait, P c-uelcues excortions nros, d'une estion de 

nuances, plus li~e, d'ailleurs ) un Tn-rblme de ltqalisTe, juridique 

(les arabofts (taient on r@qle q(Wnrale, nlus soucieux rue . les 

querriers du resnect des lois islamirues...) Cu'A l 'terduc d'un pcivoir 

rersonnel. En effet, malgrr la fixation nlus ou mwins hr6ditaire do 
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de l1exrxice dlu crmaiacimnt drins cerrtajines families (aussi. bien 

inaraloutii'ues rue rmerritres) le nouvoir -rolitiauep traditionnel en 

Miliaci maure est trujc-urs rpstC, fragile. ~Mie dans Ins ruatre dirats. 

dont nous -wons Nvc W la fcrmatinn dan. notrce introluction historwiue 

(-rarza,, fralcvl, Tlant, Adrar) , ii n'est jamiis narveani A constituer 

autre chose cnue des (,huches de ces arrareils Sp~c iaiisfs (aziminis

tration, justice, ann~e, yolice ... ) eiui accanrncment ia g6.nAse de 

tcus les 6tats. 

on rri~rrait se daniander, pr~cisftent, si le rvids du "tribalisme" 

d'aujcurd 'lii n'est pas, rnarazoxalanent, un praluit de la faiblesse 

des institutions trilhales rw6-coloniales d;ans la mosare otl la 

suI~rcrs inn de tc'utes ces institutions n'est pas narvenue A faire 

disnaraltre les trilvus. 

Rarppelons, ant d 'entm1x cete interrogation, clue la solidarit6 

tribhale, entreterue rar l1 action tconic'ue de crflits incessc-nts, 

(le damer ext~xrkur rersete on le sait un piuissant- facteur 

d 'unit(-,.) constitup-it unpe vCritahle assuranice ,n-cialo nu] tiforne. 

(accirlent,, que-rre,, maladin, vioillessp). Yl rw-A-ta~it drnc, outre 

son rispect Q raphim'e at sentin-tntal, une signification kcrnmique 

tr~s rrcise rcuIr tous les rh~res doe ia trlibu Cette rewarriue 

s' Imnsait rxf-aiabiannt. A trvt drvlnrro-nnt sur lai nature id~oon

crirpue du tribhalianc. Carw ii s'aqit aussi d'une id(~oloqie rqui invoque.. 

le Coran ot le Hadith crne fnemts ultimre.. 

Nrus wiis danm-dirns i)1'instant si in.fragilit6,des instituticris 

tribales, -aussi,bizarre rme cela ruisse n;oxaltro A rcmGiore vue, 

n' ftait mas your cneic er- chose dans la survie du tribaliwe ; le 
caracthre diffus, ins-aisissable, mcnntal cu id~olamiue en scme du. 

rb~nainen jmuant ccrp une szortc. de protectikn naturelle, nuarxd bien 

rifte sos bases nnt(-xieles auraient disnaru. 

C est rwit-4tre un aspect de ia ou.estion, mais ii nrous smibie ici 
enaore n6cessaire de revenir 1'histoire Mor tenter d ' clairer la 

diakcctim'e rng rui animi la a-oci~tr xuaure ri 'nujcurdhaii dcmin(- P.r 
un capitalisme dif-forme rnui se qc-rt du tril-alismie tcut en (Stant servi 
par lui. 



56 

u~nt 

tirmn, ri.4ufun i-c don slidnriti ; il sorviit aussi A assurnr ia 

rerxruction de raprrts do(- Or-eixam-e et d 'cMression (ceile des 

Plus fa.HJ.es T.Nr los -plus frrts, dtes Trira'xuts rar les querriers, 

des esclaves et des trilbut'.ires nar lea iwltres ... ). Le stratE~ge 

tId(o-lrqiiue de in colnnisaticn fr,-nraisc en ?auritanic, Cormcr-ni, 

llaait fort bien cmcrris. 

F~h rigalit6 le cadre trib-al rvaure n (tnait mra la crlonisa

I-ur tiror bxi rmn des contradict-ions d 'une sitrof it 

maure, en prole 'l la f in du &i~cle derrder A e,'innambra-bles conflits, 

ii rr45coise une., rn-iitiriue "'arrivosemt" P 1'6 T,-rd des "o-=rin-is" 

Omn-rabouts, triuairoes .. ), drnThl&.: d unp- action militirxe destin~e
 

Sbriser ia r-'sistance d.o( cm~x clai s'c-prnsent I ia "p-4n~tration"'
 

L'orrianisation trihale(:, et rartiauii, rnezt ia cb-efferie 

tribale (A\hned1 OuLd(. W) Sai h 1959) ; scront f ortment mises A. 

contribution dains cc rnr-ssus. Tis cesseront pr-ressvetnent d'itre 

une oxnression autnnane dles collkctivit~s reaures rwur revtir de plus 

en p-lus le carace-ro. (1'rutil d 'imtervientinn ot -:e-ry-iruLation de 

1 'adbmTistration colonia].e laZ socirtc hxlnuine. Le ccirnnrment 

d(so-mis nctrcy6' Ades chefs -X lal14emrnt "fjjYlifir-s" (le txnne 

est de Hlanir l !auritaniv 1975), c ost A diro mnt\3ticulier 

rrw~res en esp-;.s, s,-xvira deo cadre Cc coilecte de:s igts, de 

recrutEnont des auxilinirps armoms des troups coloniales (gcLm) , de 

cmntingents d' (l~ves..m-ur les coles, etc... 

L.A saintetC, oilc'-m~hm n' chnirrAra TmPs cc d6trurnanent 

i'autcrisation de fair ds rrubtes, des truri(-es de Ziara -iui 

assuralent le plus clair dlu rcvenu rles qrnru5s rnara3Ixts, servira 

dor~ravant i reca~nn.-mr urn saintotr( sirrmn ccrnlice, d~u Troins bienveiliante 

A 1 'lqpxrl (lu cc-Tnlsate-ur. Teiles .P'-'t,A.notre avis, r~uelrhuos-urxas des 

ccnsid(ratio.nszc-iue 1"(-n pwe a'vancer rcur essayer de coner le 

tribalicme cion6tariS6 et ,seudo-caritaliste d!'aujcurd 'hui dont los 

manifestatirnz multirlos, unaniimnenr1t mais no'n troins 

unwlment -rtiru!5es (Cavritismrie nc'roetime, r&li-ani.-i, recrutenents 

,plkth-riur. at in-jtstifi-vS ) tnus les niveaux doe V amaroiil 

administratil. .. ) qrZvont st-rie Fuinert non pas le dirveloronnent, ninis 

http:fa.HJ.es
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meme la simple mise sur pied d'une administration dot6e d.'.un minimum
 

de fiabilitg et d'efficacitg.
 

Quel sera l'avenir de ce phgnomne ? A en juger par la faiblesse
 

des rtsultats obtenus en vingt ans par le gouvenement do
 

MOKHTAR OULD DADDAH qui a toujours proclam6 une volontg officielle
 

d'en finir avec le syst~me tribal, il est permis de penser que le
 

tribalisme nest pas pros de disparaltri'.
 

Ni la d~cision do laisser s''teindre la chefferie traditionnelle
 

en ne ronplagant pas les chefs qui viennent A disparaltre, ni le
 

,*Templacement des noms des r6gions administratives (A connotation
 

tribale ou ethnique) par des num~ros (lare r6gion, 2Rme-rigion etc...)
 

ne sont.parvenus A effacer une r~alitg que certains des hommes du coup
 

d'gtat du 10 juillet, dans le souci de se d~marquer du r~gime-de
 

MOKHTAR OULD DADDAH prgtendent tout bonnement restaurer (of..notamment
 

les premiers discours do MOUSTAPHA OULD MOW1AED SALEK).
 

Qn pout cependant avancer que ce phgnomtne diffus et.'insaisissable
 

du tribalisme, d~jA partiellement d~truit par les progr-as do l'6conomie
 

marchande aura, tout comme l'ensemble des higrarchies-et des valeurs
 

dela socigtO traditionnelle, de plus en plus de mal ' se maintenir
 

face aux exigences d'une soci6tg oq la richesse rnesurge en argent
 

s'affirme tous les jours davantage comme au une de'toutes les valeurs.
 

2. STRATIFICATION SOCIALE MAURE
 

L'organisation.en tribus se double au sein de la soci~t6 maure
 

d7une hi~rarchie entre des groupes presentant des caract~ristiques tr~s
 

proches de celles par lesquelles on d~finit gn'ralement..es castes,
 

notamment lVendogamie et la spgcialisatior'professionnelo.Tout maure,
 

en effet, appartient do par sa naissance A l'une des groupes. suivants *? 

guerrier, marabout, tributaire, artisan, griot, hartani (esclave lib~rg), 

abd (esclave). 

Quels sont les fondements de cette r~partition? Quci est son degrg
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de rigiditr. ? S'acit-il d 'un v6.ritable syst~me de castes ? Ces 

questions ne rev'tent nas seulament un int~rt thcrigae. LIur 

-capl~te 6lucidation permettrait aussi de anmrendre yxxuuoi, dans 

la socift6 maure d'aujcurd'hui, mrme s~dentaris~e, urbanise, 

hureaucratis(-e, l'anrreinte des sp6cialisations rr6dement 

ftm(xses reste si f,-rte. 

Voyrns tout 0. 'a-lzrd les diff6rents groupes ccnstitutifs de la 

socifti maure, nous essaierons ensuite de foturnir uelques 65l&ments 

de rponse aux questions cui viennent d' tre rns~es. 

A. LS ( m ,P!=S 

Issus ryxr la plupart des diff6rentes vagues de peuplement arabe 

qui ont atteint le S-bara rccidental A yartir de la fin du 13e 

si-cle les guerriers (arab, hassmn) rer6sentent le qrcupe 

politiquement drnmiant de la soci6tr! maure, deruis la fin de la 

querre de ChMrr Pebe (1674). taun(ricu ment -oi imrortants (ils ne 

repr.sentaient nas plus de 15 %des maures de Mauritanie selon une 

enute SFDFS dr. 1964 citre par F. do Chassey), ils devaient A 

1'exercice direct at frequent de la violence leur situation 

d 'h6grmanie. 

Ils ne d~daignaient pas, .) l'occasion, et prar entretenir la 

crainte au'ils inspirent aux autres couches -le la socimt maure, de 

rxUsscx la brutalit6 juscmu 'ux limites de la terreur . xraitions 

smmmires, nutilat.ons, tortures, venaient parfois ra peler aux 

r~calcitrants le sens rie la hifrarchie (I. Hama 191.4). 

Les cuerriers ncuvaient de l sorte s'assurer des rentes 

permanentes en collectent des rplevances sur lears trihutaires 

et leurs clients (rerhard 191n, J. Durant 1947, Pubin.ire 1949). 

La violence (et surtout la rapidit6... ) tenaient aussi une place 

centrale dans l'activit&' fordamentale, A mi-chemin entre le 

sport et l'entrepris e ccmerciale (Aubini6re 1947) que constituait 

+ (uerrier: sin.:hassani; pl. : hassan 
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pour les muerriers la razzia. Pans cette vie darn-ereuse dont DiEgqo 

Brosset (1935) a admirahlanent d~crit les servitudes et l'rwe 

qrarlear, il faut distinupr le petit brigpir. sns foi ni loi 

(le hseysini) du chevalier au cgrand coeur capable de risquer sa vie 

pour des raisons do devoir cu d' hcnnrr. 

Dans les deux cas, 1' exercice Im M-iat de la violence, aussi bien 

pur le hassni de base que rrmr l'Fnir, reste cependant le nroyen 

fcrdanental de se procurer (de mani~re r~quli~re ci r.pisodique) les 

biens ncessaires A leur subsistance. 

Avec la colonisation, la situation de ce qrcupe a connu une 

Nolution tr~s rapide. 

La mox olisation de l'adminstraticn de la violence par le pouvoir 

lolonial, en t!trcissant danqeureusement ce que Hervcuet (1975) 

arm-lle "1' e pace de 1 'aventure", pcrrte, en effet, une entrave decisive 

Al 'action des .uerriers pui, A la diff~renoe des mn-ahouts, ne 

disposa ent en gngxal que de trZ.s peu de ressources prrres (Dubi6 1953). 

Lour situation aurait m~ne -u devenir catastrophique si 1'administration 

franqaise n'avait rmas d~cid(, pour des raisons politiques, de prendre 

en consid(.ration les droits fAdaux qu' ils exerqaient sur lear 

tri:litalres. De nxmhreux arbitraaes nermirent ainsi, jusue vers les 

arm6es 40 (la rrincirale redevaince sur la terre dans le sad cuest 

mauritanien, le h-akh, est rachet6e aux guerriers par l1'ainistration 

en 193.q, les droits sur les Tiraruen sont rachet~s em 1944...) le 

rachat en bloc et en rrincine d finitif des redevances do nanbreux 

d6rendants (il fallut r-arfois, rour des fanilles d'lLeveurs, se 

s~parer d'un coup de la rrritiM do lour h'tail !). 

Ces rachats, on lf7,itirnant le rarnxrt de fcrce ant&-colonial, ont 

contriht?! A asseoir sur de ncuvelles hases l'h-qncmie querriLre, Far 

aillurs nleinenent reconnue A travers l'officialisation de 
instituti o: ftikale.. i 
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M4alrr( los ant,9rTesIP rwuvllep situation dont les &lWnionts 

les plus rxrrhes de; l'acninistration coloni-ile tircront do 

(les querriers coaine auxilic-Ares millitaires, les marutsrofits 

cawwr:e inter-rEtcs n-u agents doe rr'nsreiqnkiient. .. ) les querriers, rneu 

pr~pr\nar leor ny-tedoev:ie (-tax formnes doe concurr nes prcifiqes, 

devront se rftsLOdro ) voir les maraly~uts (nui m~cme rrfois des tribu-

tatros...) plus fqmiliaris.'s avec les ?'-tyls et le cawuierce,, ler 

ravir rogressivmnt unp I-onno part de leur ancienne nrimaut6. 

Do- nos jo.irs et A nieb ues notahies excpntions Txs Di n~part 

des cn nercv.nts et des 1-nrnes d1'affaires doe o7uo-I,-e enverqure, en 

milieu maure, sont ders rrL--outs. Ft les queriers soiihlent avoir trou

v(6 une forine-de contiuuitA6 avec leurs anciennes activit~s en 

s 'orientant do-( r .ffrence vers les -professions militaires (1a majorit& 

des officiers Eruperieurs maures est d'cwrigine querri--re ... ) qui dui 

cannerest(-, m&*, chns Los socir:t~s irgaustrielles, stint sc.uvent d(Acrites 

des castes (enIrraie, forte tendance ?1 1' auto-reorcxuctiofl, etc...) 

PanS les cv-.x=Knes oil lai r~r(scnce- do. J.'Aministration centrale est, 

toujcurs et 4risryrtirue et sureficielle, le rxAIvoir de quelques 

qrarras familles qucrri~ res salnble avoir consexr, une part de sa 

viqueur, nntiment mnT'.i les famillos ?(irales dui Taqant et dui Trarza. 

si le contenu materiel de 1' ar~kirtenanceNcus dirons -,fx= finir r',ue 

cqurriere a cons id~lrab1lment chancT,6 son rrfltOflu psWloirme 

cm m~rtmmt-flel1 a bien r(~sist6 : le sons die la hirarchie, le m~pris 

des autres qrrupes juri6s inf(,rieurs, le reu d'enthc,.siasie -xules 

trivaux manuels et rayyuctifs... attestent de la viva--cit(- des sch~rts
 

rencontre dIailleurs la m~iie resistance dans
mentaux traditionnels. on 

los milieux maqrabxutiqiies. 

B. UN~NIW T(xJ'S 

Si 1'o)n vrulait shmlifier A l I xtr~ne on diriit ruo, dans la. hi~xarchio 

(nrabit p1 .tolba,stociale traclitionnelle ric la -crcifttimauro., les rnarA-ruts 


ou zawi p1l. zawaya) viennent ar6s 1los uerriers. Plohi1lment nri5
 

par ces dernicxrs canr des 8tres cruAvrds ot fourhes, les marabo~uts
 

halssaient los riuerriers pcr leur bnutalits, leur iqnorance et leur
 

rn~ris des rcrles Ic 1'Islam ; la o~ir-t?; et la science (Stant,les
 



61 

valeurs sunrtes de l'univers rmirabmitirues. 

Pnr del cette sch(iatis-tion on rx-rait Nrrnier la fagon 

nuancxe dont le querrier trxruzi (du Trmrza) Sidi Meila dfinit 

maralouts et guerriers r,-r rarort ,Aoux-mnes et les uns par raprirts 

aux autres. "ILvrai ma hrri (le noble chevalier) dit-il, est un
 

hcmie d'frnneur et de religion.
 

"Le vrai z.wi (rmarabout) est tin hmm de religion et d'frnneur.
 

"%e simple hassmi (querrier) est un harr.d'honneur sans religion.
 

"Le simple mrabit est un hemie de religion sans honneuro
 

"Le hseysini (dliminutif ,"e hassani) est un hame. sans religion ni honneur".
 

"Le aybit (diinutif le mrabit) est un hame sans religion ni honneur".
 

05chair. El iMkhtar nuld Pah 1969 T. 31-32). Cetto s6rie de d-finitions,
 

A la fois nar snn rrdre (les guerriers viennent en lero..) et rar sa
 

symtrie, traduit assez f.6lerent le caxact rc bic(r hale de la 

soci6tC, maure, oil, aprs les querriexs, et uelouefois avant eux, les 

marabouts tiennent un r?51! (Urimeant. Plus nmcmleux (Uls repr.sentaient 

en 1964 selon l'ennute d~jA cit.-e de la SMES, 36 %des maures de 

Mauritanie) ils e-taient mieux pr rarts cue les querriers A r6sister 

aux effets de l'occunation coloniale. 

La b-se de leur pruvoir, en effet, ne se trouvait pas dans l'exercice 

de la violence, elle rerosait plut6t sur leur poids cnynimue et 

idolcgicue an sein de la sociftC maure. 

a) L'Element Matriel 

Les tribus maraboutiues ftatent Tropriftaires de la .uasi totalits 

des points d'eau (dos ruits), des terrains de culture, des oasis, des 

trupecaux, des esclaveso.. Ils d~tenaient aussi un moncrole de fait 

des activit6s caravani?.res et crmerciales. C'est parmi les grandes 

familles marabnutiques, en rarticulier les familles des princirnuX 

dirigeants des confr~ries religieuses nue ce sont accumules, et cela 

bien avant la, colonisation (Stewart 1973), les rm mires fortunes mures,. 
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dsjA (rmiuks, c: phrorm.ne ne
Pour toutes les raisons rue nous a ,ns 

Oubir 1953).
fera me. s' texilre 	ncc l'insauratiofl de la raIix coloniale 

iui s' Inrr~ait ains.
L'accumulation mrv-b)utiCue des richesses 

est trA.s itroitment liee A la fonction reliqieuse de la classe clri

discipl's y contribuaientcale. Non seulenent les dons multiples ds 

le faorn drcisive, mais aussi la nature
(et y contrilhuent emcore) 

telanid (disciples).entre le marabrut et sesrrticuliire des ranrts 
sur la possessionsont rlus exclusivment forrWsCeux-ci en effet, no 

d'une rC-,ression imeiatedirecte crme lans 	1"esclavaqe, cu la mnace 

dans ia relation trilutaire avec les guerriers,et terrestre cmnme 
sur des forces obscures dont

mais 6qalmnent et rrur beaucrup la neur 

sont rerut-s cawminder le dclenchcmentoles marabouts 

(1'ex.ression est utiliseCes "administrateurs d l'invisible" 

1917 rrur cualifier l'ordre ecclesiasticoup dans la 
rar Marc Ploch 

socit6 fdodale m&i-ale erorAemnc) -ouvwient ainsi se passer d'avoir 

l'ocil sur des drnerdants iires qtrant et entretemant leurs biens 5 

une (chelle et avoc un z?.le rue ne n-uvait rnrmettre la relation 

raxler de l'autre canrosanteconduit ?Iservile. Cette remarue nous 

essemtielle du rnuvoir mxahouticue, sa dimension religieuse. 

b) Tk essort Id6nolqioue 

ost, on le sait, A 1W %musulmane, mais toutLa soci6f.t maure 
~mne faon par cette

le mnrde n'est nras concernS au mim degr6C et de la 


ce qui'
artenance A i'Islm.V Evcfuant A la fin du si-cle derniex 


(le pays maure) et ce
restait de la l&islation imsul ine mu Shitnit 

qui avait disrpu, 	Ahna Ben Al min (1911) Ccrivait dans son Wasit. 

"Ie talion a dis-oru chez les maralnuts mais le Tleut-re '6hez .@hx'e~t 

le reste ils suivent 1'orthdoxie.rare. Ceenaant rrur 

"Quant aux querriers et la niuprt des tributaires ils ne 
. 

craignent pas de ccmmuttre des parjures. Ils n'observent aucune des 

chez eux neTarticipe ras j 1l'hftttager-rescriptions d 'Allah ! la fne 
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et ils ne respectent pas le bien des ornhelins" (p. 532). 

Ce pronos rui Zhxane d'un marcalnut et oui m6rite A ce titre 

cuelques rserves n'en indirue TNs mims une v~rit essontieUe en.milieu 

maure : l'crthroxie reliqieuse et les rnuvoirs qu'elle conf~re sont 

affaire de maratruts. 

Ta srAcialisation maralouticue dans les affaires religleuses 

se marque par le monopole uasi eozlusif ue les. Zawava entretiennent 

sur les instruments de rroduction et de renrrduction de la saintet6 

l'enseignoment et les confreries. 

i. L'Enseignment Trarlitionnel 

L'enseignement traditionnel en arabe ne concerne pratiuement en 

effet .ue le milieu maraboutiue. La scolaritk des esclaves et des 

tributaires se limitait en g6n.ral A la r~citation de la Fatiha 

(la snurate initiale Au Coran). 

C(Melcues familles querri.res de haut rang faisaient donner A leurs 

enfants une Mducation plus xcussve mais rui n'ailait qu~re au del 

de la m(mrrisation d'une rertie nlus ri moins &terimuedu Livre Saint. 

"Ouant aux Maralruts, &.critAh~md Ben 1dwin, cn n'en rencontre 

aucun hrmme ou feme rui ne sache lire et Acriro. Et A surmoser rue 

da"ts riuelque trimu il en aille autrcnent, il s'agit d'un Frh(.ncmtne rare 

cui ne concerne pas plus de 1 % des ZTaya"r (po 517) 

En ralit., chez les marabouts eux-im7rs, mrilgrC une r~elle qfntrallla

tion do 1' instruction -le bIse, d' immrctantes in~galitf.s subsistent "entre 

hcmes et fomes (ILxiche 1952), entre tribus, -ntre r4.ions... 

tes comlitions trs difficiles dans lesquelles se d6roulaient 

l'enseim-mnent (Ahmd Pen Alcmin 1911, Peyri~s 1935), nrofondmfent mnarqui 

Far cette raret, dont ncus avns plusieurs re-trises not(. les effets 

A tcus les niveaux de l'orranisaticn srciale maure (outillage, 

nuirment scolaire, rrise en ch3rqe du sstn-e, rfmungration des 

enseic-nts, mi-tY&oes, rroqrmmes, d6Iouchs ...), en ont fait l'aranaqe 



C-soterinue ot firqe, d 'une mirritr-de clercs, Le recengwent des 

biblioth&ques et Ck-.s ocuvres wm-uitaniennes rnntre la place e~ixbitarite 

qu 'occur'ent. daris cet enseirnaneint los r,,loses th&olcryico-juridiques et 

littera-ires pa-r raprcrt aux 6-crits A.vocation techni. me cu, rratiiue 

(massignon 19P9, Mokhbtar ruld H,-nidoun et PrIan Hewrr~wski 1975). a 

simnple rnan de 1 alnrhaih-tisation, leos r~sultats qiohaux de 1 'ensei-

qnenent tradJiticnnelAsont quuciqe p:cu decevants :le recensEmuent natioml. 

de 1977 donne surx un taux qloha2l d'alphalbktisation de 17 %F 15 % 

d'alphah-tis~s en airaI-P. u en arake :tf"n~i~( ~ P~ut~&. 97 

rkes chiffres 1cranent diff~arents fcurnis par une 6thde do 

l'UNESmY- (1978) ir'diciuent rrue 10,3 9%de la rcrulation mauritanienne 

sont alphahN-tise~s c-m arabe. Ces chiffres concernent, ii est vrai, 

la totaitC, de la Mmritanie, incluc-nt dn= les .qmilations n&c

africaines, nettonent rins tfmch~es r\-r 1 enseic-ment traditionnel 

en -aralbe-crue les maures, r,-irrrni lesot,,iels nous a-vnns note- c-,ue smlis les 

noaa1uts ?ftaient. rC-ellemoxnt concernds. A 1' here actuelle, 1enseiqne

ment trafttionne.1 dont. Devri~s nota--it WTIj le d~clin en 1937, frcurnit 

ufl contirnent Pnfl flliTcable - 'enseicrnants, de minqistrats et d' ~loves 

aux ft,-4bAissenrts secony-aires rauritzniens. Ce. Piencm~e ci 5' est 

fterxdu, rxirticulircnent rcur les enseirgi-nts, deruis la mise en 

application. do !a r~forne de 1972 ter-6-int ' une arabisation plus 

pouss~e dans l'enseignarnent (I.P.N. 19713) n'a ~as crue des awantacjes., 

sans parler de la baisse q~ni rale 3u niveati ne 1 enseigqnonent c-,u'i1] 

entr~ine (T' a2:l~~1 r- tripsitionr7 n:~~c 1de o 

('n dnrit moter (7u I s' accrmpaqrie du transfrt, dans 1' en.seiqnanenil-' 

rublic, des tires du svst,-ne traflitionnal (rivthcxes et contenues 

schoJxstiques ... ) 1M A la rero-duction du rxruvoir des hcmrs de caste 

5/ Effectif tota-l des cn .im-t dui for H=u,:.tal en 1976-77 = 16308 
stir cc tot-al on crnntaidt 70.9 monitceurs (-.t inonitrices du ccareI 
(1,.s qualifications les nlus faibles. 
Suir c(. total il v a 262 rnonitcurs 'r.rb (contre 101 de franqk&s) 
et 133 rr~niteurs du cadre (contre 1.7q ; n frainvaisf 
Fn 1977 ...70 1,, situation 6tait 1la. suivpnte tla-.ns le fomb1aentil 
Total cles erisci-wmants : 1765 
Trital dos mcnitcurs ot moniteirs du cadr-o 790 
Monitcurs :.~rb321 ido francais: r 
Monitcmrs ,u cadi(?re d'rlab,c : 135 dole franc ais : 180 
(Minist6r k.o 1'rF'ucation 1977, 197R) . 
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maraboutitue. CeLa dit, lense iqnement n'est ras l'instnrment id1olo
ciqte unique du rcwvcir mara-boutioue, il y a aussi et surtat la saintet6 
dont le imvement confr riqu . constitue la manifestation la plus massive 
et souvent la plus lcrative. 

ii. Les Confriries 

AssociC A la saintetr in-ividuelle et rxs/ ainsi dire inorganis6e, 
le ph&ramrne confr~rique, trAs rCTamu eans le nrrle musulman, a jou6 
dans la formation et 1' volution de la sociftd maure un r61e de prai er 
plan. 

Si l'on voulait Otre exhaustif, il faudrait interroger cette notion 
de saintet6,. examiner de nris dans quelles corditions elle advient, ccmnt 
elle se manifeste et cwrxe.nt elle arit, ccroment elle se transmet, etc... 
sans entrer Oans le d.tai! de toutes ces questions qui rel~vent dans leurs 
inlications ultimecs d 'une thorie qiloale des rhrncmnes magicues et 

religieux, ncus nous contenterons rour (,clarer le rble de la classe 
maraloutique dans la socift( maure de queJ cars -ba~vs indications. Ii y a 
d'abord la peur de la mort et du chatiment dans l'au-dell, la question 
fondamentale du salut de l'Ame en. g.nCral rians laquelle le Saint intervient 
ccue intercesseur, avocat et quide, aurO.s des autorit.s divines. D'o 
l'int&rt, par exemnle, de se faire enterrer aunr~s d'un saint rour qu'il 
intercede en votre faveur durant les interrnatoires qu'on ne rmut 
manquer de subir aussit5t que 1'me a auitt( sc envelo-,e terrestre. 

Ii y a aussi le poids d'un d(Sterminise unversel et grnral rtqnant 
sar une nature Que la conscience 'rxrulaire maure a a1,nmment reupl(e 
de tcutes sortes d'jtres, (cliables, q7nies, djins, vamriires, etc... 
Laforquc 1932) dont tout le morde subit, en bion ou en mal, la prsence 
silencieuse. 

ITa Saint, le marabout, Ie qurisseur sont rr~cis~ient installs dans 
la gestinn de cet univers de l'cmbre. Une qestion du reste, qui, dans 
un monde aux ressources plus qu' incertaines, ranrxrte, les seuls revenus 
littgralement miraculeux, ruisque les seuls dot?.s de la facultA de 
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clertei.t .cxi-! i y a -s-yDrobl(Wesde s'accroitre en rkriode C.2 . 

sociauxs,I ,it ms qut on reccurt au maracout..,6conomiques, 

II faut cened.ant se garder d 'A-tre tron unilat6ral dans 1' anrciation 

de ce Th6nci-ne maraboutique ct confr~rique et sai1igner qu' il ne 

fonctionne pas uniquawnmt dans le sens d'une ronction orir-xre rer le 

maitre sur les biens ou le travail des discinles. Le mmabout At son tor 

dolt 8tre carable de secourir ses telamiL,d'accueillir g6nfteusanent 

des h6tes de nasiqe, do dcrner aux quntnveurs, ainsi qu'I ses rores 

maitres, cuar. il en a, Contrairmnent 3 la repr.sentation que s'en 

faisait l'administr tion coleniale nrfte A voir -ertcut des r~seaux de 

conspiration Z la solde d'une volont6 lointaine et obscure (Coppolani 

et oemnt 1902), 3es confr6ries, au-del-q de lcur arrarcil initiatique 

et mystique, constituent une manifestation pxeticulire do l1'exloita

tion (et aussi de la snlidaritr) cad r? gnent dns la coci(tg tradition

nlle maure. Si les ,aryes ramifications du mruvam.rent confr.riqe 

(Qadiria, Tijania...) n'ont rihs cure d'existence orqanise.e en pays 

maure, certaines de -urs cxcroissances n1us ou mins r6centes samblent 

au contraire avoir ccenscrv une nprt de leur viqueur : le Tijanimie 

"onze grains" des disciTles de Harahulhah, la Hafidia tijanite de 

Menne Abbe Ould PIbhmcd muld Tolha et Cheikh Brab-m Niass (de 

Kaolack au Sgn6.,al), la curieuse petite secte des ghm-df fomlm. au 

diit du 19e si.cle rar le boussati Cheikh E1 M*htar Culd Taleb A4m-r 

r.uld Nouh etc... Notns enfin 1'existence de deux retites ccmmunaut~s 

agricoles fondes sur le devoument au chef religieux, celle des 

A.bel Pdde A Boumdeid, et celle cr6e au d.but du sigcle A Aqoueinit, 

nrrn loin de N r'ar Cheikh Trurad Ould Abbas, 7e.tit-.fils de Cheikh-)a, 

Mohamed Fadel (Yohmied Lenmin Ould H-umrni 1959). Teus ces crcupEnents 

sont d'ailleurs nriquanent mrrinaux au sein de la soc~itts maure, et 

le -restige de certamns chicukh (yuriel de Cheikh) "inorcnis s" 

confrrisEnent rorlcant, mais r rut-s mxur leurs -,ruvoirs miraculeux, 

come Yacoub Ould Cheikh Sidia dans la rrTion de Poutilimit, smble 

Atre beaut-aru.1.atif (voir en particulier la -xatiaue du Nadher qui 

consiste A rrcmettre un don au Cheikh, tr .s snuvent sans l'avoir jamais 

vu, si tel. ru tel ('A6rmnert se nrcduisait... Tels sont, dans leurs 

qrandes !iqnes, ce qu.' n s nt O-'"4ttre les e ssentiels qu'il 
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Laut. avoir en vue lorsu' cm onamine la place et ls r?~e des inaxabl.ts, 

dans ia .9sci~t(-raure (qIhix~ et rl Iaujoulrd Ihui. Prmas avons rmt le rx-ids 

6ccrirniaue et id(61 MTiclun doe ce rrrrn, 6trcitenent Ui6 Ajia place 

rrivil~cgi 6e riu' il rocouper dans les instibtitions scolaires rt relicqieuses 

de 1'une des rires,-.ncift(s de Tncsteurs qul nit. su entretenir et 

d~velonrnr unec culture Ccritr:. d 'cnveraure. 

Nous avons r~vrxmu6 lcfs corritions reillkures d'artation nul
 

mux cierriers, face :I 1'occwunati'n,
s'offraient A4lui T-qr ra-.rm:rt 

coleniale drmnt les strt;-,ies no s(-- rivaient rmas d' aillcurs, d 'user 

des rivalitfs et des dissensions cqui onnosairnt cos d=x qrounes '-cur 

micvx asspoir lcur rrr hMnonie (7. Amw.13 1(906). 11 ncums f nut 

ajcuter rour finir c'ue, mal'irA 1' (-volution lentmrent arrceavec ia 

colcnisation, 1'~affaihiissanent de. lenseimenent. traditionnel. et de 

1' inf luenco- des cconfrrics, lor- nouoir marahbnutique, fcrtarnent 

rerrsentC-, dims le rruvoir r!IF-tat (do Chassey., 19'78,. a rrontr,6 lem ys-

Wae conjoint des crurrriers. c'tdes rnnrabr.mts du scmet de la hiftarchie 

t-raditionnelle A ceiui de in higra-rchie *tatique actuelle) 5rdxe elre 

uric larrie place clans les structures do ia socift6 mniurc. 

C. Les (rrmes J~vin~s 

DLos querriers ot los Tmrahm~~ts forment cnc le scrnet. de la 

surhifrarchip sociale maure oZD ils r:c-rint 'et, ecent enore. 

des crru1nes dminr-s un ncuvoix nrlit1-ico-religieux fcilt sur tinp 

sogcialisatirn hr3itakre. (')ul sont ces qrmunes. danin(?s et cr-rment 

a) Los Trilutaixeps 

T16sidus de rnrula.tions antftieures affaiblies ou d~truites par les 

nacu~reirrvaLdons successivos, cn '-~nticlior arahes ; rellcat de: tri1bis 

ruissartes et vassalis~s A 1 issue de cruexres niahareases,, les triliataires 

occupent dons 1' (chrolle socinie maure urrn m-sition intermisdiaire entre 

in rblesse et 1'sciavarlro. Scus ce nulificatif itus rmqrcumons en 

fait idi les 616nents disrnarates ciue soule leur va.ssalit(- Fc-xme-t 

de rarTocher. 
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i. Les Tributaires morrnent dits 

Ce sont coux cui -aient triut. Peu rnhreux (pas plus de 5 %de 

porulation maure qlobale solon l'enqufte SM.Frde 1964), les aznaqa 

ru ashab (c'est ainsi 'u'on los a rcl1e en hassania) relevaient quasi 

cxclusivemnet de l'autrritg des guerriers. 

Sp6cialiscls en qTn6ral dams l'entretien et la carde des troupeaux, 

les azae, taillables et corv6ables ' volonts, payalient A leurs 

suzerains une multitude de rrdevances (rhrana, hcxma, maouna, bakh..) 
entrant en rrincie dars le cadre de contrats de solidarit6 et de 

nrotection. 

Le querrier rouvait Pinsi faire ar-el A ses serfs rxur payer 

ses dettes, les mettre A Contrihutin cuan il. achetait un cheval, mariait 

un de ses enfants, etc... Dans les rAriodes oi) le lait est ahondant 

(hivernage) il leur ewnvyait frrvument ses filles on remsion pour 

les faire gaver... 

Le ze aqi (sq. de aznaqa) ftait qnTraleMent entretera dans le 

resrect du maitre au moyen de corrections et d'exactions repktles et 

fr&quentes. 

Certaines tribus maralhutiiues entretenaient avec une rrtie de 

leurs d6perrants des ram-krts do dcmination aimoques moyennant 

quelques acrcr.Tments texminologiques, le zemnaui s'a. r)elera ici, 

telmidi (i.e. discirle), T' rhrama sera anrel&e cTdh... 

Ncus avons Mjc Nvocur les effets de la colorisation sur le puvoir 

des quezriers et des marabruts et rarlf du rachat rar l'administration 

(cu sous son !atronaqe) dos roxievdacs des trilumtires dont certaines 

so n qrxciaient encore zu Taqant e:n 1951 (a-m elfda = ann6e du rachat). 

Nous devrns cermlrdant snuligner que, malgr une Nvolution allant 

indniablement dans le sens d'eun atttnuation des ranrts de dcl n-wnce 

traditirnmels, sous leurs fornmes les plus riqides et ls rlus brutales, 

les tributaires n' m dncuront Tas moins smus la coue morale (et auel
quefois matrmielle) de leurs anciens patrons. 



69 

Cette ramarque, cmne on r'eut encce le constater aujourd'hui 

chez les Dnraguen, vaut rarticulirenent =xur les milieux maraboutiques. 

ii. L.s Imraauen 

Ce grouie, dont nous avons d~jA vo=u: l'originalit6 au sein de la 

socift.6 maure, c1 il est le seul A vivre quasi exclusivanent du prcduit 

de la p~che, est en fait constitu dans sa grande majoritO de tributaires 

et d'anciens esclaves. Tznartis en petits grrmpes le lomg de la c6te6/
atlantique- , les Thbraquen devaient payer jusqu'en 1944 A leur 

suzexaims (querriers surtout) une muantit6 de redevances particuliare

ment disprportionn(!e rar rantmrt A leurs maigres revexus : Tijikrit 

(taxe ersonnelle). Darract Abel Amar ruld .Iouchareb (le hnubzu des Abel 

Amar uld Bouchareb) T2-:adert (tac-e sur le prcduit de la psche) 

Dkb1ul lebhar (droit d'entrer en mre... ) ghrtaLgelhzs (droit de boire 

au ruits) Inije (autre taxe personnelle), Lebset SeWdoum (l'habit de 

Seddcoum), etc... (T..) s 1946, Lotte 1937). 

Si le rachat auyrmAs des guerriers de ces redevances a, sinon fait 
disparaitre, du moins attnur-de faqon tri.s sensible l'exploitation 

querritre sur les r-cheurs TIraguen, l'exploitation marabcutiue, 
fondge sur le rcids des croyances mico-religieuses, samble so 

maintenir (FXo relletier 1975).
 

Celle des sociftfs de ng-che, qui achitent aux Irnraguen une .part 

de leurs rwcduits tout en exercant une pression de plus en plus 

dangeureuse sur le peupleriemt rin dont ils tirent leurs ressources, 

se ifnintient aussi, 

iii. Lks :.riots 

Dans la cat~gcrie des qrrupes dperd.nts, il faut citer celui, 

num6riquement trt.s rrarrinal des criot~s (avec l:s artisans dont ils sont 

heaucoun moins n-mlreux ils ne constituent r-is plus de 2 % de la 

poulation minure glohale.) Traditionnellement attach(.3s aux grandies 

_/ 	 Un recensEment d 1939 cit6. par Thomas donne un chiffre :totza., 
d'Thmraquen de 306. Ils ne sont ras plus de 5Y) ' 60) Aujour -nui. 

http:attach(.3s
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families querriAres, les qriots (gc'.n6aloistes, rc.tes, quitaristes, 

chanteurs, chansormiers ...) tentent aujcurd'hui, face A la debacle
 

de la soci6(t6 Imure de strvivre d' u e activit du srectable mi-tradi

tionnelle (ils animent les qrandes snir(:es de mariaqe...) mi-capitaliste 
(organisation de soirees nmsic les pavanteso-- M. Cuignard 1975). 

iv. Les Artisans 

Les arti,.ma auosi, dcnt l'origine dEmeure incertaine, 6taient 

traditionnellaent attach s A des f.milles cu A des groupes tribaux 

mara cuticaos ou -perriers. 

Eh 6chaMne do leur rrotecticn et de leur soutien matriel, les 
Prtisans leur devrient des rrestations en rarrort avec leur sprciali
sation (tcavail de0,3 T-.:., du Inis roar les hatrnes..., du cuir pour 

les farmes cui !-Pnt aus:; coiffeuces...) et dont la r4ungration 
ftait plus ou moins rie ureusanent fixe par la tradition. 

Ccme nous lavons d6j-i noth, 'essentiel de 1'activit4 artisanale 

en milieu maure (Stait coriacr,: A la confection des objets utiles 
(habitat, levaqe, transn.xrt...) A la vie ncrnide° 

Deruis la cclonisaitinn leurs liens se sont heauccup affaiblis avec 

leurs anciens oazerpins, et ils ont, rarmi les -,rcmiers, pris le 
chemin de la ville a. leu- Trz.-duction s' est risolument orientre vers 
l'artisanat de "le ' ir,ls6 nar la demande administrative et 

europ6enne. 

La nlupart .oce=x ci vivent on ville aujcurd'hui sont donc quasi 

exclu ,vane-znt d;-bij, ftiers, tirant de leur travail des revenus 
e2r':.1los (de nuelques centaines d'ouquiya nar mois A 

nlusie-rs milliers°..) 

CertLdne Lt..'its cee-.ant, crime la confection de fourneeak 

A.charhnn c : celoP r :,!ssc.lent rcuvnir donner lieu A une 
orcaanisztfi.; C."tv. ' z2.ufac-,urie'. 

http:arti,.ma
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v. Un GrourAe r rgina. : Les Nemadi 

Ce petit qrcure de chasseurs de i'Ak1i et du Djouf, au-delA de 
Tichitt et Oualata, fenctionne malgr(, l'mrigine, semble-t-il, hrt m

clite de ses manbres, came une sorte de caste. M(Trisss et m~me 

quelquefois haIs mr les autrae mpures(ils ont une solide r&utation 

de voleurs de btail, qui, de sucrIt, renseignaient les rezzou...) 

Les Nnadi, autoritairenent fix6 rar l1administration au ccurs de 

ces trois dexrires annes en raison de 1' tat de guerre, sont prati

qument ,rvie de disparition.(Marty 1930, Carbon 1917, Laforgue
 

1926, Brosset 1932, Gabus 1952). 

b) Esclaves et WXatine 

Autrunent plus im-orcantes au -oint de vue (conanique sont les 

cat?5qories des esclaves et des htgne -!ui re-r..sentaint en 1964,.

13 et 26 %de la socift6 maure globale selon l'eulnu?6te de la SEDES 
cit~e par F.do Chassey (1977). Pergers, ruisaticrs, aoriculteurs, 
travailleurs les plus actifs d'une socifte!gui m6prise le travail,
 

les esclaves en sent aussi le groupe le plus mal loti. Carment se pr@

sente l'esclavqe maure et canmnt a-t-il Cvolu- ? 

L'esclavage maure est vraisanblablEment aussi ancien que la'socit6
 
elle-mne.
 

Bon hmnbre d'irUices en effet laissent penser cu'une partie au 
moins des esclaves mirs des vieilles cites sahariennes sont un r~sidu 
du unlenent ant rieur A la vnue des arabes et des 'er!res (les 

chrcniqueurs et q6mcranbes Araves du moyen Aqe n'accordent qulre de place 
au ccnrr r .e des esclaves le long des roates du Sahnxa Occidentald, ; 

dans toute l'histoire du rAys ma ure on n'a pas comnaissance de marches aux 
esclaves ( la cat6iorie la nlus ancienne d'esclaves porte un nam 

berhcre : %Hnma-. 



'72
 

A ces premiers 6l(ments asservis dans la foul~e des rruvements de 

conqufte berM-x re, ruis arabe, sent sans cezse venu s'ajmcter de 

nowuveaux captifs, achet~s u enlev(s au nrnfe srudalnien (les rarts 

6-taient enore frquents dans les -manes 1930...) 

Vivant 1ans l'erisr-mble dans des conditions difficiles, les esclaves 

6taient sminis, dans la socift6 traditionnelle maire, A des traitements 

d'une duret, cui confinait mrfois au s-adisne (rxivations, bastonnades, 

tortures rmle . Fonacci 1946, Alamin 1911). 

Srxmise en principe Aides r-qles isiamiques tr-s strictes (et que 

Tratiturmeant r.crsnne n'aplinu...) la condition ssv.ile variait 

selon la cat'i crie (le sort des nanna et des tilad d'arri ation plus 

ancienne ftit meilleur que cehui des tarbivyna 0cV'FquiLition r~cente..,)i 

selcn les mitres, la conjonmure -corrniqt.e (icr e-''ves 6taient 

parmi les ,-rnitiresvictimes dw arnL tc mla.ent p ricAdiru7,uent"'rtincs 

le morde maure, il s'en vc .aitaussi d avtaqe Fu c:,urs de ces 

catastrorhe-so Marty 1927). Au -nrt de vue juridicle, ].a condition 
-
servile se caractr.rise T= la ndace la plus cc.rnnAl.A 1'rgard 

du maitre qul rut vondre s-n esc!ave, cqui 7eut prerre en con-cubinage 

et sans fcrmalit, ses filles, 7ai en esk- le seul h6ritier lgal. 

Sous l'effet de tcnz les factonars que ncus avons analys~s au cers 

des paqes pr&1ntes, cette situaticr a cenernxant beauccup ivlu6. 

Il y a ;u d'ahnzd la coloisation qui a TrcclamC officiellemnt 

l'&alit4 de tous devarit la loi. mais plus ciuc par son action directe 

(les "villages de liboxt6" cui de'aient scrvir A encadrer les esclaves 

en fuite se sont vite transform6s, selon les te~mes manes des in-xignes 

en villages "d'esclave du ccmnmAndant". Denise Pcuche 1950), ce sfint ses 

retc&-bes inrirectes cui ont contriJma A changer le stab-it des esclaves 
(Fondacci 14) 

L'occurtion de la rive droite du SAnal m.tir de 1902 a acc6l.(rr; 

le mcuvo'ent v-rs le sud et la sndentari.saticn des c].avwc Iams ces qro 

b _.urqs .....i-&...... ue sont devenus lez adcuah (i.e. villages, sg : 

adaai). Ces ras.-:b1~entz, cc ma ceux .i -So o *nt.itu6s autcur .Ldes 
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postes admnistratif sp lownm's raai52s essentiellement d 'arciens 

d(Teridants, ont ccanst~tuis en evix-mftes des moyens de d6fenses pour 

lea esciaves e-n fluite cqui (Scha~aient, ainsi au t~te A tfte avec la 

nmltres isol~s de la camrar~ne qu.i les rerdait Ai vuln~rables. 

vcrs leg villagqes d agricultaurs# lea villes,Iae iweient I emcd 

cu rni.:e litraiqer (les convoye~urs manures de h~tail et lea bochers 

au Mali, au S4bncpl et jusrMI'en M~e d' IVoire sont an-touit des ma" 

*tait.done d6JA tar7emnt amorc6 cguarx la s6cheresse de cette dernpre 

dcermie est vemce lui dom~er lea dimnrsions que lVon sait. 

La disparitton, aujaxrd 'lii en boime vole, de 1' esciavage maiie,, 

rvuxr des raisons esscfttefletrent. mat~rielles (dfbacles de 1' &evage 

ras fin aax rblftes de ajetlonen pamrticulier) ne met cererdant 

at de dg'endmuice. 

Dans la mvict6 traditorvielle. om effet, none les arcians 

esciaves deJc!ns hammes libres, lee Mrnr ~ gardalent en cgtInal 

lawrs ci-devant, maltres des relations de "clienth1e" Iipiquftavec 

sciivent de rxanbreuses rrestations. ouI, caune r~ous 1avons noth 

plusiciirs reprises, des rarorts de mft-Ayage lcregue le hartani 

bwaaifle cbins l,&jricultare. 

Le n-oirls de ce m6tayam~ s'atrmiit naturelenent au coams des 

nMA~ises ann~es et. devient nr'itm ntenabic lorscuec, cmmun ce fut 

le cas atu cours de ces derni~res ann~es, I arcien ;xorig~taire cesse 

d'Ienvoyer de, tamps en tanr urp. rwm (caravan) , rour venir tout 

bhnrment a' instAller A enielqtues ccrtaines de nvtres de2RzMf 

sea t rxtenrw~ ler directmnent, sur le roduit de kvurhratim 

travail de cquoi sukvmir A ses besoiris.
 

Le. mrx~iunm* t defdtmsation mcistdr~e des raw-AeS cli slewt 

wrsau dftut des wmfnes 70 rercse donc dains un contexte niuveau 

les rarrcrts tie d&,Yemrdane et dle nrori(tA de la terre. 

veraCotraints rer la disparitlon cle leur chepT*el A se tourner 

le travail acricole tvu lenueY. is ent. A la fois rfm d' int~~rft et, 

d'iit *4e p les maures. airutnt Ie 1jrus &roitssur une terre qui 
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arnartient en rxincipe - la tribu, tentent de reettre en cause ici et 

1A (voir pr example les terres de CIM.jAr Gadel dans la r( qion de Macta 

Lahjar) les situations acnuises dont jcuissaient leurs hqratine en 

essavant sinon de restaurer leur entiAre scuveraineti sur les terres 

contest~es, du moins do tirer le maximum de profit d'une situation 

obi. les Triducteurs directs restent confines 1apns un statut de m6tayers. 

Cette situation, on s'en daute, est qcnrratrice de conflits et de 

tensions qui interviemnent rxir une part clans le dxpeuplement des 

c-mr~ines -1es har.tfl. et esclaves en .articulier ne fuiont pas 

seulefent une situation de mitre, ils abandonnent aussi des ra.fcrts 

sociaux. S&Aentaris.s cerendant deruis rlus lonrtmns que leurs anciens 

maitr ,, vis A vis desquels ils ont arris A devenir ind6nenants, les 
esc]aves et hxatine dont la fusion est !ratinuanent totale en de nn-. 

breux adouaba (Ch m-.hon, sans datel r6sistent partout o) le raprort de 

force le leur parmnet et refusent -10. c&kr une terre dont ils se 

considArent, npr leur travail, carrme les seuls vritables rronriftaires. 

Avec la disparition do leur W-tail les rrMids s6dentaris6s se
 

voient ainsi de plus en plus contraints de rononcer au trawail de la
 

main d 'oeuvre servile sur l'acitvit" do laruelle rerosait la presque
 

totalit6 du mode dp. odactir.n mAure.
 

En fait la dfbacle Ie ces dix derni .res annwes, intervenant elle

m~me dans le cndre dOes rdifications l4ues -ar la colonisation, senble 

avoir mis on place tous les 6lnents n~cessaires A une extinction 

d-fintive de 1' osclavare maure. 

Ii y a d-.JA lonqtenps que la eueillette de qarr. qui mbilisait de 

rnbrcux esclavs ne joue rlus u'un r '-lc mar-irnl dans la vie Aconnique 

du monde rura°l. Le b'hztil lui aussi, dcnt l'entretien mrlilisait une part 

imrnrtante dc la main d'oeuvre servile maure, a ft6 lar7anent drccim( par 

la scheresse. i', 1-lioration des ryvons do trensrort (voir nt,_rmnt le 

r6le de la rrtUte Kiffa-Nuakchott...), la sC entarisation et 1'extension 

raide des vilIs ont cr6 des conditions de rorv!Dpaent 

qui rampent r6solent avec i' isolenent irdispemsable au maintien des 

liens d ' oppression ')rditionnels. 
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L'insinwation prcressive du salariat dans les cmrrmees, li e elle 

aussi A la disnarition ou A l'affaiblisAment des moyens de r(rungration
 

traditionnels (bftail), ou bien emxre au transfert des aninaux entre
 

les mains d'entrereneurs en bVtail utiliant une main d' oeuvre paye en
 

esTlces (voir la baisse vertigineuse des nrix des animaux au d6iut des
 

ann6es 7n : une vache laitiore se verdait jusqu'A 150O frs CFA au
 

Trarza...), tcus ces facteurs ont contribu. A affaiblir de ani re
 

d6cisive les relations de d'pemdance et d'esclawge telles qu'elles
 

existaient en milieu maure, il y a A peine une vingtaine d' annes.
 

Mieux encore, la colonisation, la s6cheresse et la querre du Sahara,
 

en acc(1ftrant le mouvenent vers le sud et la sdentarisation des
 

populations contribuent A ranre d.finitiviennt 1' quilihre interne de
 

la soci t maure fornd. sur 1'h~g~monie aussi bien dM.aphique qu'cono

mique et rnlitique des 6leveurs ncrmades (surtout maralbuts et guerriers
 

araYo-berbres) str les agriculteurs s~dentaires (surtout noirs).
 

D6sormais, parmi les maures, les sdentaires seront plus namhreux
 

cue les remades, les agriculteurs plus rmbreux que les 6levears, les
 

haratine plus nanbreux nue les h.e' 

7_/ 	Ii y a longteprs cue les maures eux-inmes et quo les observateurs
 
de la snciftr maure (Dubi6 1953, Lieutenant Julien 1947) ont not .
 
l' &tiolanentet le decln d.rmgraphioue des bei ece blanche
 
au fur et A mesure de leur fixation dans la zone souwanienne mmuie.
 
Tmoin l'ex~riession "acall min ahrar Id-Aahzalmhou" (plus rare que 
les maures hlanrs des Id-arhzaiHru') tr~i -u--est rffluite prattiue

mont A.ses haratine par suite de sa fixation dans la Chanama A l'issue 
d'une querre qui l'a cros( aux Tagounant A 1'4pocue de l'11r ;nar 
('xild El Mokhtar (cMhut 19e siE.cle). Au mynent de simer l.a paix et 
de d~limiter les territoirs ces derniers ont 6t6 mieux conseill6s 
"Choisissez, leur recrrm-ada laur sage, la terre dont la maladie 
est la faim et dont 1',nnim-7l est le chical". C'est A dire les r6qicns 
dfsertiques du rnrd. L-i tradition ropulaire, qui n'a pTas pear de 
l'emaqtxaticn, affirm-c!rTu' cette &5orue,Icrsqu'un fils de bonne 
famille Id Aahzablm rissait les you yru annonq~nt sa venue au 
nrde 6taient reercut s de 1r-eche en prche d1q,'is Chbariyyn
(A 18 kn de Prrr) juscue dans le Tiris sit sur plus de 10X'r km I 
Pnjourd'bui il n'y a plus crue deux fmille5 d,, Mures "blanws" 
Tarmi les Id-Phzainhi : les P.1el Fnahx.ui fifs chez les Idcarli 
les Ahel Ahme-I ruJid El Mokhtar, qravitant dan la mouvance des
 
Ahel Cheikh Sidia de Tutilimit.

http:Fnahx.ui
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Conclusion sur la b-i-rarchie sociale maurpe 

Avec 1 (vocation des esclaves r'r':". :.vn.et des . 

terme de 1'exmen rapide r~le nous avons entrepris des classes ou castes 

de la soci(t(!maure. 

Mais s' arit-il v6xitabhlnent de castes ? Quels sont les effets de 

1' volution en ccurs sur la hi~rarchie sociale maure ? 

Nous le disions dans 1'introduction de ce charitre do notre exrose,
 

la r~ponse A ces riuestions no rel-ve ras seulemnt du souci acadni.que
 

de justifier mthotxdinuEcent une classification, elle r xmt aussi
 

d'Cclairer, au sein de la sociftr' maure, le destin actuel et futur
 

des grcupes pr(,c6dewnt 6rnmr(.es, de jauger leur degrr de rigiditY.
 

ou de smuplesse dans 1 'idantation A m monde en plein Youleversnemnt...
 

Los traditicns des lettr.s m-iures, d'accord en cela avec de
 

nanbreuses renrt sentatiens du monde antinue et mc-dival indo-euro.en
 

(voir les travaux de M. DLOCH, Dumvzil, Duhv etc. o)donnent A la
 

r6prtition oriqinaire des fcnctions au sein de la socir.tr-maure, une
 

fi ration ternaire. C'est, dit-on, le dirimreant almoravide Abou Bakr
 

Fen rlwar, mort en 1087 au Taqant, nui aurait sur son lit de mort,
 

d~cid6 de rrp-atir ses disciples en trois qrcupes : les vgueriers
 

chargi.s de proreler l'Islan par les armes et de d.ferOre les r.qions
 

connuises , les maralyuts charj s de 1 'enseinanent ot do la justice ;
 

les triJutaires charT s de 1' ontretien des deux nr-3c.dents.
 

Tencrhreuses raisons incitent cerendant A voir dans cette 

retrsentation tornaire une justification idcoloiue A nosteriori 

ayant cours surtmut rk=ni les marabouts, et destinie rratirmient A leur 

seule consm-,witirn. Nrus avns vu, en effet, rue les querriers, 

musalimns nlus quo tildes, n'ont cure. do d.fenIre !a religion de Mohamed. 

Ie chiffre d('risoire des trikutaires (tout au plus 5%des maures), 

sun,-oses m:Penir a-ux v-soirus de trute la socirWt, incite lui aussi au 
scepticisre. 11 v a enfin l'cnission des crriots, des artisans, des 
L'.'A" et esclavez reDr6sentant plus de la moiti6 de la p-opulation 

Mure. 

http:socir.tr
http:indo-euro.en
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Neus swwmes loin de la rpintie et de Di cohC.rence avec lesquels 

les "Dhar=a-Shistra" prsentent les structures irdiennes d'ordres 

(Varna) et de castes (Zati) dent certains autears (C. Hams 1969, 

1977) ont voulu ranrtochpr la W.Ararchie sociale maure, 

- Mtn sculement ces termes (orrLre, caste) n'ont m-s d'6cruivalent 

en hassar.ia (le dialecte rnure), mais le foriment m6taphysique et 

cosmolo-!ue ir.lenuel, ils reposent (une classe correspondante 1 la 

mani~re 4latonicienne, Aiune fonction et rlun orcrane : la bouche, les 

rieds, .la cuisse, le bras...) font &.Ta ent d~faut dans la socift6 

maure. 

Nbus n'avons ici, en particulicr, aucune trace de cette tchelle 

de puretA autour de lanuelle s'ordonne le systme indlien des castes 

et dont le degr, zero est constituS nar les intcuchables, les hcrs 

castes. 

Ii n'y a rme nas une hicrarchisation ricqoureuse au sein de la 

socift4. maure entre les divers grcurpes : si les querriers et les 

maral-outs occurent le sirret de la hierarchic scciale et si les 

esclaves y tiennent le ranm le rlus has, aucune indication - notre 

connaissance, no renmet de situcr hitarchicuanent lep uns par ra .A 
aux autres los triLhitaires, les artisans, les griots' les '. 

Nulle part clans la socirt? inzpre, on n trcuve non plus ces inte"

dits alimentaires eui accaTnr .nent la division irnjienne des castes. 

Enfin, aucun qroupe de la soci.t6 maure no s.ble avoi jcui en 

totalitC etexclusivit d l1'activitf u.ui lui est on rrine rAsepv-e. 

Sans narler des tribus en mme tempns nir;idouti.ues et cuerrires 

(Kunt, A-hel Sidi Mahnoud...), en connait de mnmbreux exEmples do que 

cnui se 'z-araotisent" -t deviemnen des tiab (des repentis), de "tDhUs 

maraboutiques qui s'ament r m.ener les ruerres J.es riUs haineuses 

et les plus imrplacahlcs (a. w i contre Ida Belbacen, Ideidiba contre 

0alad Ebieri au milieu et ' la fin ii 19e sibcle.) 

http:hassar.ia
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Le travail des trihutaires (Azmnga) oui consiste princiralement 

A s'occuner du btail (tait en fait exerc6, scus des formes et A des 

der& divsrr .-t.totalit6 des maures. !a musicue catme telle ne 

relve en r~alit6 nas de la seule ccmnp6tence des qriots et l'on connait 

des exmpnles d'artisans aui sont devenus d 'excellents guerriers (cas 

des 0ulad Rq-ueiq cui forment la garde pr6torienne des rirs du Trarza)... 

Dans aucun de ces qrcurxes de la socift6 maure l'endogamnie n'est 

rigcureusement observ e mfme si la circulation des Cmcuses resecte. 

par ailleurs des imnrvatifs hifrarchiques relativEmemt riqoureux. C'est 

ainsi nue la classe maraboutique cdera tr~s difficilement ses femmes 

en mariacre A des non-arahuts (la question se rose rcur les seuls 

guerriers, les autres 6tant d'mbl6e exclus), et en prerndra, A l'occa

sion, dans tous les autres qrouyves. Si on ryxwait emplcor l'analogie 

des qroupos sanuins on -N-lexait d'un "receveur univexsel", 1A o-1 

les esclaves, -ui no reuvent cuEre nrendre 6nruse cue dans leur 

aroupe alors ou'ils sont suscerntihles d'en donner ) tcus les autres, 

seraient qualifigs d "donneurs universels". 

Les queriers pnurront donner des 6nuaises aux seuls marahcuts 

et en nrerrlre mrtout aill.urs. Les tributaires rxaarront Anuser des 

farmes de tous les autres -roupes I .1'exclusion des querriers et des 

marahuts, et ils en fcurniront raraent A des haawes autres que 

ceux de ces deux derni~res cat&gories, etc... 

Dars un tel syseme, on le voit, la circulation des faunes 

refl~te moins l'existence d'une crcmamie de caste cue le souci de 
.nroserver une ha~ircahie fonM~c sur une pseudo-srycialisation 

rrofessionnelle. 

Ikous avons montr6, tcut au long de nos dvelojpc nents sur la 

structure %ocialemaure et ses fondcinents materiels, la corrnsion de 

1'ensEmble do ce syst re rax la colonisation et 1'invasion de l'P cTcmie 

marcharrde (affa blissmnt et mn6tarisation des rxcuvoirs traditionnels, 

d clin de 1'ensei7nanent -r(r-eolonial, montarisation et inflation de 

la dote...), rnr la s.cheresse des ainn&es 70 et la querre du Sahara 
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(rauss~e vers le sud, s~dentarisatior et exoie rural rrssif.) Nous 
avons voulu, neur finir, nuancer 1' ide d'une trm qrande rigiditr de 
la hi-rarchie sociale maure et mntrer qu'elle rccdle aussi des 
contradictions et des qermes d'Aolution suscentibles de faciliter i 
son adartation a, :)ontexte nouveau oti les riures doivent voluer depuis 
O.u'ils ont ft cclonis~s et ou'ils se s&dentarisent. 

Si le cadre social rue nous avens sarmairment esqcuissr, survit
 
intact (a et i dans les cam anes, il mcart doLcement dans les
 
villes o certains notables maures se Plaignent rmfme d'une inversion
 
des r6les : les drndants r-ui hier travaillaient r-cur eux, poussses
 
rar la missre du rrnde rural, s' effcrcent .aujcurd 'hui, dans les villes,
 
de vivre quad ils le peuvent. A leurs crocbets...
 

On devra cependant trujours revenir A cette hi~rarchie sociale 
traditionnelle, mur expliquer la stratification sociale capitaliste et 
urbain d'aujurl'hui et le nrocessus de foration des ncivelles classes 
qui l'.mcmaerne. Thus avons mti A ce ropos le passae conjoint des 
ruerriers et des marabnuts du sarmet de la hi6rarchie traditionnelle 
, celui de la structure nodexne. Ii faut ajcutpr cue les anciens 
escles et Nrattine sc sont vus massivanent releuds dans 
les fonctions subalternes de cette m~ie structure (rnnoevres, ouriers... 
emiloy6s de maison). De faqon plus -;rriseenccre, on rourrait, suivre 
les traces des sprcialisations tradlitinnelles dans les cfoix profes-o 

sionnels des irlividus au sein des il6ts capitalistes cu'il y a dans 
la socift6 maure d'aujurd'hu4. On trcuverait paut-ftre ainsi des. 
raisons A 1' inflation hureaucratie (li r-rrwtion du hxIdet de l'Etat 
allowu au fcnctionnieent P r--ulirewment oscillY entre 100 et 80%. Ould 
Cheikh 1979) et cmmrqrante dans une soc.ift6 qui ne valorisait guore le 
travail manuel et ri, de surcrolt, ignorait rratiquement toute forme 
d' ivestissment cu de pr~is ion lon. terme. Sauf A consid rer les 
habitants eux-mmes et l'ensenbl- de leur mode de vie crmme un obstacle 
au d'velnr-nent ("axux colonies, disait Albert Namui, tout serait parfait 
s'il n'y avait m.s les indinnes"), et si l'n veut dire par .develcr.rnent, 
le dcvelorrenent di capitaUne., i]. ressort de tnut notre 'nxos que la 
formatinn srciale mraure, mrtcut ! elle r~siste A 1'emnire exclusif des 
ranrorts marcbhnds, n'offre que la rrsistance oue le capitalisme veut 
bien dCscormais s'offrir A lui-"fme.., 



80 

CMTT~LSIXM rM..TY 

La formation et la mise on place du peuplanent maure de la
 

Mauritanie tel .u'on .cuvait 1'observer il y a A mine quelclues
 

diza.ines d'annAes s'est cfterue sur une rArinde lcrue et scuvent
 

trns agit~e. Pour en rester A 1'essentiel, nous avons 6vocu6
 

successivement la presence au nolithique, clans l1'.uest saharien
 

d'un peuplenent nc.-roi'1e, dc"nt les relicats vassalis~s fournissent
 

peut-5tre aux preuires vaques rI'occupants berheres leurs raniers
 

esclaves. Ucus ncus stames ensuite ftenrus sur le r~le de ces
 

inmi'rr'ts berb6res qui, par le biais notxrment du wxvinet almoravide, 

ont contribuO A instaurer difinitivanent 1'Islam dans les cnntrCes 

rui nous pr&ccurent. Nous avons succintement ahordf, leurs der~lds 

avec les ar-is Beni Hassan dent les AlMments avanc~s atteiqnent 

le Tiris vers la fin du 14e si(cle. Evomuant 4 ce propos le tiariphe 

(zrtiel...) des querriers hassan, A l'issue de la querre de Charr
 

BE!be oui les a rnrosL; A une coalition berM-re conrduite rar l'ImIam
 

Nacer Fdin, nrus avons souliqn(, 1' 6erqence en leur sein de ces
 

rouvoirs proto-4.tatiques mue sent les Nirats (,A l'exception toute
fois de celui de Taqant). Mais l'essentiel de notre e s historique, 

eu &qard A la pr rccupation centrale de ce travail qui doit concourir
 

A 6lairer une action de dvolonent 6conmigue, await trait A
 

1' impact du crmtrrce transatlanticue et A la colonisation. Leurs
 

effets dissolvant sur l'ensm-ble des structures 6concmiques et
 

sociales du rrnie maure ont At6 fortment rnulign s.
 

Dans le dcmaine (conmiue 1' examen des prcductions, en particul.ier 

des ressources liees au h.4tail, base du mde de vie ncmade, aussi bien 

que de la consarmation et de la circulation/distribution a largnemnt 

fait aparaltre la dftrioration prrqressive et gr6ralis~e du nrde 

do production traditionnel irr~ndiablement livr6 A lia drmination de 

1 '6conmie marchanrle. 

Les structures sc-.iales o.nt rratiuement Trvtout suivi le nmne destin. 

La s(Scheresso de ces Iernicres num(es, A laquelle s'est ajcut6ee la 

ruerre du Sahara, est venue donner A cette dgra1ation les dimensions 

d'une vritable debacle. 
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la totalit6 dui ml~e de vie des rulations insures, articul(-autoiur 

du nanadisw. pastora1, sIen trruve radicalmient, affectt e. La s M-entari

sation et 1'I exnke rural massifs -ui ont tuch la sociWt, maure dc-.-Lis 

les ann~es 70 mo siqnifient T-as salenent chanent de lieu aoi mrdifi

cation dui rrrt Ai1'es-race, ils se traduisent, en fait pr tn 1houleversaimen 

crnlet caussi bien des forms de nrco1uction et de travail,, cue de 

l'alkmnntation et de l'hyg?sne, de 1'habitat cii des 6chances 

&irvenue dans le cadre tconanicme et institutionel. 16=65~ par la 

colonisation, la catastrmrhe cilimatiue de cette lerni~re d~cennie 

ach?~Ve de briser 1 'ensenble des &mili±'res internes stir les',uels 

reriosait la sociWt maure. TIraditionnelkiiient fcnr~e sur tine h&rr&ionie 

tant, dfm-Trainhirue qu1C,conaicue et rolitiiue des rnastetirs nanades 

6narahcuts et '-urriers ara1-c-hbarms) , la hi~rarchif.e sociale insure volt 

s' affiner le poids (rcur le nnnent surtout dC~mwraphi ue et, 6conacie) 

des'arricultairs s~dentafres, cmrns~s rwincinaleinent d1'anciens esciaves 
noirs. 

Ncxis itions recils, dans cot, expos&, de faire apparaltre ce, qui, 

au sein de la socie.t6, nmure, rrxvait rem,senter, aui rxint de vue 

arganisationnel nui instititionnel.un obstacle ,u dAweloFpeinent. Ncus 

fl~Js sam-es attaches A rrontrer la cohi~sion et !a rela~tive fonctionnalit~, au 

roint de wue la production, Am syst(-sr-- s--~~nkn --tuIr r( .1Injal. 

Nous avons aussi t~cie de faire 11-,rattr ses contr--dicArmfs et ses

't--rs, nrcus eff'iYrqant deo mettrOe en luw'J*r- r.,P rul, -L--r rTir'Crt A ses 

-uti 'Ittt 1: sien, 1'c frchUt enrorxes normeso r-t ":-ms le car 

r~iliser ses -.ef=.qxiccs nxlMr.7lcxn. '\"-us aivions cl;-irment conscience, ce 

faisant, dO -- t-trr le flan~c -) Ce cuiin ~ as~~~ ~isnu 

tenions .1 Fpjrqnuusnent, distincruer le -. r1v fl&nt4Is lc7Ue1 

rers6v~rait la soci'~tr inure, livr'r- si 11, -cut 'j1r- lrE) 

dii aus~v~mncnt aIctuel., caract 'ris ur s x~tiialtif 'aplt 

dc. l1Cconanie -.ussi hien u--L ~c/~ at rnt ia resronsabilitr

rrirci-Nile est ?' chercher non '-int, cr-7rmns -. s, dic~C'e ars 

http:socie.t6
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mais du c6t du capitalism urmchand] ci s'est dot6-, deruis la fin 

du 18e., de mryens de contr61er le destin de ces rnasteurs saharieq. 
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