
La tetserrét des Ayttawari Seslem : 
un parler proche du berbère ii septentrional ', 

chez les Touaregs de 1'Azawagh (Niger:) 

IJn fait social et linguistique exceptionnel 

K 'un des traits originaiix de la culture des Touaregs Ayttawari Seslem de 
1'A;lawagii est d'avoir conservé un parler spécifique noinrïié tetserrét par 

ses locuteurs et shi?zsai.t en touareg (tenzcrjeq). La tetsewét se rapproche 
d:ivantage des parlers berbères « septentrionaux )) que des parlers touaregs. 
Dans l'état actuel de nos recherches, ce parler présente sur les plans morpho- 
syntaxique et lexical des similitudes significatives avec le zenaga de Maiiritanie, 
tl'iine pxt ,  et avec les parlers berbères du Maroc d'autre part. 

En l'absence cle relevés linguistiques de la tetserrét dans le passé, niais 
aiissi de recherclies approfondies parmi ses locuteurs, ce fait exceptionnel 
est jusqu'h présent passé inaperqu chez les spécialistes dii monde berbère. 
L'existence d'un parler spécifiqiie aux Ayttawari Seslem a été néanmoins 
signalée depuis la période coloniale, en l'occurrence par l'administrateur 
I:. Nicolas (1940 : 189). Ce dernier cite la (( chi-llsnrr )) ' en même teinps qiie 
ln ( tcrqdalt OLI tihetit » des Igdalan comme étant des idiomes propres aux 
commiin;iutéç dlInesleman ((( religieux )) dont font partie les Attawari 
Seslem). 

Par la suite, la tetserrét a été parfois assitnilée aiix parlers dits K mixtes » 

berbéro-songhay2 auxquels se rattachent la tagclnlt des pasteurs-nomades 
Igclalan et 1;i trwnliinq des Isawaghail sedentaires de la région d'In Gall, S'il est 
vrai que la tetserrét a un certain nonlbre de termes en commiin avec ces 

1.  À 1;i xiite de F. Nicoliis, les differents aiiteurs anienés à signaler le piirler specificliie des 
A!rt~:i\\~iiri Seslerii le niornent s b i ~ ~ s n ~  (différentes ortliograpliies), y compris dans les testes les 
plu> rtcents (voir p;ir eseinple B. Hama. 1967 : 100, cbi11-snr, E. Bernus, 1980 : 72, sl~ii? sa,; 
L. bougcliiclie. 1997 : 44. sbitisnr. GIi. Alowjely et al., 1998 : 363, sbi~?sari.). Or. ce piirler est 
;ippelt exçliisi~~einent shirisar't ;iïec un « t l) final en ten~nj~rq.  

2, Voir par esenil>le A. Marty. 1975 : 16-17 : ,< L'étude des langues mixtes Socigl~ay- 
T . ~  . ni,ij,icl . '. p;irlkes encore de nos jours dans la région - celles des tribus nomades cle 1'Azawngh : 
1gcl;iliiii. -ltt .-lliScri.i. Daliiisaliaq. Kel Eglilal Niiigger mais avant tout In Tas;iw:iq. celle des 
Is;i\viight.n 1i;ibitaiits ;ictuels d'In Gall et Teggida-n-teseint, suggCre au linguiste P. F. hcrois 
clii'oii ;iiir:iit lii cles vestiges linguistiques d'un iniuiige Songhayl'ouareg très ancien (...) » 

(so~iligiii. p;ir ~ o L I ~ ) .  

i\liiil~:~ire cle I'>Lriqiic dii Nord, tonle =MX, 2000-2001, CNRS ÉDI'I'IONS 



parlers di1 soiigliay septeiitrioiial, elle se clistingiie de toiitc évidctlce radie-ale- 
ment de cet tsiisemble linguistique. De niêinc. la tetwrrei n'est p;is 11011 plus 
iiiie sitnple wriantt. locale du touares comine il cela :I égalcnicnt pu être dit 
auparavant ' 

En cffet, les différentes variantes de la langue touarègiie sotir aisérrient 
identifiées cornine telles par tour Toiiareg. Aii-delà des différçticcs liees ails 
clivers ensembles regioiiaiix, conilne la Ic~fni-t  parlée d;ttis l'Aïr, oit la toti~*nq 
en iisage cllez les Kel Adagli, ces liariailtes sont toujours tlénomniécs p;ir le 
géneriqiie ternqjeq. réalisé eiicore telllnhnq oii tenzasl7aq. 'l'cl ii'cst pas le cas 
poiir la testerr.6t qui est clairenlent diff6rericiée de  I'etlsciiiblc linguistique 
touareg désiçtié clans ce parler par le terme tellznri~desl~i. I'ar estcnsion, les 
Toiiaregs, en tant que coniiniinauté partageant 12 même I;ingue, sont nommés 
id Onbn 11 tc17znrlldesl?t. soit I'iquivalei-it de 1';1~->pellatioti Kel Teniajcq ou 
;( ceiix de la langue touarègiie ». Bien que les emprunts à la tcvnnjeq soient 
noinbreiis el1 tcl.serréti, il n'existe aucune intercompri.hension entre ces 
deus parlers. Par contre, la pareilté entre la tetsol-r+ét et les p;irlers bcrhères 
septentrionaux est souveiit soulignée par ses locuteiirs, en particulier par 
ceiis qui ont voyagé dans les pays du Magl-ireb. À coté des personnes qui ont 
eu l'occasion de d'échatiger avec des locuteurs berbères du hlaroc et dc 
constater ainsi une certaine interconiprehensiori, c'est géiiéraleilient auprès 
des :iiicieiis isbr!ll~nr' que l'on trouve ln iriajorité des ténioignnçes. En voici 
un ese~iiple : 

<( Mon cousin habitait  à l'époque près  cle Tripoli. chez ~ i i i t .  f:iiiiille lif>).erii-ie 
1>ous laquelle il travaillait. Li-bas, i'ai e n t e n d u  le  chcf dc lamillc clirc h ses 
enfants : c% O17ielct c71.c1lr.cn !Aller jouer ! .. J c  Iiii ai fait s ;~voir  que j'nvais con ipr i s  
ce qu'il  venait d c  dise. 11 m'a dit : « Ah bo11. tu coniprciitls ce qiie je \,iens tle 
d i r e  ? Donc, tu es t  uri nnrn.zigl.~ ! ,). Eii sl?ilzsnr-t, oii dit cs ; i c tc i~ ien t  coniinc- qca : 
oi;lele/ cl.ni-cn. 

ljn milieu ,ly-tt;~.ivari, lcs contacts avec les herbéropliniies lib~,ens 1-icn- 
tient Ctayer leur hypothèse concernant I'oriçine énnioloçicliie cles appella- 
tioiis tet-.sei*rét / slnilz-snl-t. Car, l'idée selon laquelle celles-ci sigilifieiit (( celle 
tle la Sirt », d'après l'aiicieiiiie province de Sirt en Tripolitaine, est très 
répaildue. Aux yeux des intéressés, cette provenance semble cl'aiitant pliis 
probable qii'elle concorde avec I'liistoire des origines qui filit venir les 
Ayttawari; comme beaucoup d'aiitrcs tribus touarkgiies, cle I'actucllc Lihye. Si 
ces dernières se réclainent le plus souvent du I7ezzan? les AjTtawari situent 
parfois lerir région d'origine plus au iiord, vers 1Vadd;iii ". 

3 .  Voir par csciiiple E. Bei-nus. 1980 : '2 : c\ D'aiirres Tou:iregs p:irlr~ir tles 1:iiigiies qiii nc 
snilt q ~ i c  des xiriatioiis dialectales du touareg : shiil ,$tri. iles Aït .i\v;iri, I(~/t~sogl~li,/t tlts Kel 
Eghl;il Ennigcr ci11 siid cfc 1'Az:in~;igli .'. 

i .  (:es ciiipninrs semblent aiijourd'liiii pliis frcqiiciits qii'aiitrcfois. en r>:iriic~ilicr ch(:-/ Ics 
locutciirs qui ne inaîtrisent dkji pliis parfaiteiiient la t ~ t s ~ i . i ~ ; t .  

5. Singulier asbn~lri?ti. pliiricl i.~Lbtl7?ai.. Berberisation clii nioc frnnc;iis c.l~ciilrrc/~i' ct 
désignant 5 I'origiiic les Toiiaregs pkirtis des le déhiit des ;iniit.cs soixinte-clis eii Lih!-r- i l n  
rechcrclie d'uii travail, avant de s'e11p:iger dans In ri-sistance armkc. 

O. Selon T. Lenricki (1983 : 5 1). IVaddaii form:iir ii I'Cpoqtie ini-diC~.:ile I:i ri'gioii i i i tC- 
riçure de  l'ancienne pro\,incc de Sirt (OLI Surt) : Le 3nbni.n o~,ic>itt~i/ vt sc~)tz17ti~ior~nl r/r117s le 

J I n f ~ t  il fojrc~i? &-lgc,- 1 TII~'-.YII~:T~~?c~P. 



LA TETYERRET DES A17TXWAN SESLEhl 

Une u langue originelle ,b aux origines énigmatiques 

Suivant les récits liistoriques transmis par voie orale mais aussi écrite-, 
l'itiiiérairc empi-unté par les ancetres des Ayttawari depuis le viiie jusqu'au 
xvrrr sikcle est tracé comme suit. Habitants de la Libye, les AJ-ttawari, se disant 
dkjà iniisulmans à l'époque du premier siècle de l'hégire. seraient entrés en 
conflit avec les ilrabes qui avaient concluis le pays. Ils auraient loilgtenips 
régné aux cotés des Gobirawa et constriiit la pret-iîic're nioscluéc d'A~aclc:z 
sous le nom d1Ibarkorayan ou Ilbalkorayan '. Ensemble avec d'autres tribus 
\feniles s'installer par la siiite, a savoir les Itesen, les 1llis:iwen et les Imislii- 
kiya~i, les ancêtres cles Ayttawari aiiraient fait construire le premier palais cle 
l'a11ze~zoknl2 Tanshanian, sitiié à deux kni aii nord cle l'aiicicli niur cle la ville 
d'4g;idez. l'iris, les Itesen auraient acquis aiiprès des 1barkor;iyan et des Gobi- 
rawa moyennant 1 000 dinars un emplacelnent permettant à I ' ( ~ I I I ~ I z o ~ ( ~ I  (le 
loger à l'intkrieiir des enceintes de la ville. Vers le début du ?\TF silclc, des 
conflits opposèrent les Ibarkorayan et les Gobirawa à l'ai~ieriokal et ses allies 
et aboutirent ail départ de ces deux groupes. Les Ibarkoriiyari se scraienr 
dirigés vers les bordiires oiiest de l'Aïr, dans la région cle Tematedra1.t où ils 
auraient vécu assez longtemps, avant de migrer encore plus au nord-ouest 
vers la région d'In Tecluq, à iine soixantaine de l m  au nord de l'acturlle ville 
de Tass;lra. Oe iiombreiises sources historiques désignent les Ayttaw;lri 
comme les foi-idateurs et/ou les dirigeants de cet important centre spiritiic:l. 
situé aux abords d'iine route caravanière allant cle l'oiiest saliarien jusqii'en 
Égypte '. 

Dans ce  contexte historique qiii fait figurer les ancêtres des A!-ttawari 
par~ni  les preiiiiers migrants berbères dans l'Aïr, la tetsel.rbt est préseritcie 
coinnie (( langue originelle )) ayant longtemps précédc non seulcmeiit la 
tenzajerl, mais toutes les aiitres langues qui esistent à l'heiire actiielle ( ~ i i  

zone noniade sahélienne. Aiix yeux des Ayttawari, les mots partiigcci avec 
ces parlers confirmeraient cette liypotlièse. En toiiareg de  1'Ad:igh. par 
esemple, on dit uscifar pour désigner le remède. alors qu'en tetsel.r.ét, on 
dit asljafar. En tngdalt, c'est-à-dire le parler des 1gdal;in. considi-ré coinme 
Lirie autre langue première de la zone siid-ouest d e  l'Aïr ' O ,  les gens 
nomment ui-i coussin talla, comme en tetserrét. Et n~êii-ie les Arabes de  la 

7. Li pièce iiiajeure de cette histoire est le rni.ibb al-Tc1~1~c1i.i dont D. IIaiiinni a publi2 (les 
r6surnls clans son oiivrage. Le Slrltoiint lo~ra~.eg (le l'Aï/' (1989). hl;ilIieureiisriiierit. ce  trri.ih'lj. 
clclnt il existe cleux versions. est aujourd'liui perclii des archives des Ineslelua~i de I'Az:i\\ ;\gh. 

8. Les options convergent en gknéral siir I'étynolugie de cetrr appell;itioii tres prob;it)le- 
nient d'origine soiigli:iy septentrional. car Eioi.q. koiqv signifie '< lioiume blanc b, d;lris cette 
iaiigiie (Ci. Aiojniy. 1975 : D. Hiilnani, 1989). 

9. Voir :ILI siijel- tl'lii ïediiq I'oiivrage de F. Paris. E. Bernus. P. Cressier (rd-.). 1999. 
10. Sigii;ilons qiic, selon L). Hamilni (1989 : 76), les igdalxn sitiient i-enleinent leur origine 

à .< oudden. près de La h,lecque ),. I.es 1gcl;ilan figirc, d'aprks cle nonil~reiises tr:iclitioris or.ilrs. 
pnrini les preiiiiers Berbères instiillés ;iii siid du S;ili;ir;i. Dans c c  conteslr.  H;iw;icl (cuiiiniiiiiic;i- 
tiori personnelle) a formule l'intéressante hypotlièsc selon 1:iquelle le iioiii 1gcl:il;in ne 
dCai~11er;iit pas ;i I'origine une tnbii. inais iinc fonction : \-cn:iiit de  In r:icine berbkre CrllL. t.liii 
sign~fie cntre :iiitrrs fornier écr:in )), les igrl:ilan ticndr.iienL leiir nom du  kiit qii'ils coriatitu:iicilt 
une coniniuiiaiiti- herh&re x frontière 1). installée aiis cotés de pop~ilntioris noires el li>rrii:inr aiiisi 
écran entre l'Afrique Noire et la Bcrbkrie. 



'Tamesria iitiliseiit des mots tetsel.rC;t, par eseiiiple pour désigner le bwuf : 
17 i i ~/e.ch l l .  

Ilri autre fiiit ti'ilioigne selon les Ayttacvari de la prcsciice ancienne de 
leiir langue d;ins la région. Eii effet, le terine gobel- signifie le « siid )) en 
fefsc~l*r.éi : les Gobira\.i?a auraient par conséqiient été les (( gens du siid )) pour 
ces aliciens Hcrbères venus clii nord. 

Vient ensuite le parler des Kcl Eglilal n Eiinigser. une tribu Inesleniaii de 
l'Az;iuragli dont la 1;ingiie n~aternellc est actueilenieiit encore iin parler très 
proche de la tetsei-1-kt i-iomniC lenlesghelnlt. Or, I'liistoire or;ile relate que 
1-ette tribu a eté alicie~inetllctit doniiiiée pal- les Ayttam;rri. (:on~riie leiir nom 
l'indicliie, les Kel Eghlal 1-1 Ennigger aiir-;iietit formé iine tribu Kel Eghlal (( sous 
la protection )) d'une autre tribii pliis puissante qu'elle ; E1:i117ig,yer+ étant le 
llolll verbal de  la racine I W K ,  signifiant cc être sous la protection de / se 
déverser ci:itis (v:illée, etc.) / S':I~OSSCT / s'appuyer contre )) ". A l'origine, ils 
;iui-;iietit parlé la la~igiie de leiirs protecteiirs. les Ayttawat-i. 

Articul6es ails diffkrentes rencontres avec les berbi.roplioiies du Nord, 
niais ;lussi aux lecttires des testes arabes classiques sur le niolide berbère 
:lncien l i ,  toiis ces indices, ces traces linguistiques de la tetset.r.dt dans les 
parlers aiissi variés, sc cristallisent aujourd'hiii parfois claiis I'ol>itiioti selon 
laquelle la tc.t.cct.iqél lie scrait rien de rnoins que la première laligue par1i.e clails 
toute I'Afriqiie septentrionale et saliarieririe ! De ce point de nie.  les 
.2yttawari Seslem nc sont pas étonnés de constatcr cles si~liilitudes entre la 
!etserr-t;t, les parlers berbkrcs clu Maghreb et les parlers toiiarcgs. Ce n'est 
évideinn.ient pas le bien-fondé de telles assertions qui nous occiipe ici - 1,ien 
que l'itlée d'une preuve vivante dii proto-berbère fasse rêver. C'est pliitôt 
l'idée ~iianifeste d'une unité linpuistic~iie origirielle de la Herberie qu'il hiit 
~~ouligiier. Sans oublier que suite I iine inarginalisatioii plurielle de la langue 
berbère depuis l'époque phénicierii-ie, la ri-alité d'un Maghreb linguistique- 
illent liomogènc reinonte probablemeiit à la fi11 du deiixieriie niillétl;~ire ". 

l>;ins la perspective dotitiée par les intéressés eus-ti~C-liies, l'existence 
d'un p:irler qiii préseilte une proximité lingiiistique réelle avec les parlers 
berbi-res (( septeiitrionaiix )) ne peut donc être analysée qu'en ternies de 
.( kinglie résidiielle ., Si l'on n'adinet pas ce poiiit de mie, i l  ne poumi s'agir 
que d'un pliénomèile de migration plus ou moiiis récciit ''. Or, plusieurs 

1 1.  Ce ternie est p:irticulierciiient inrkrcssaiii. ç:ir il fait p;irtie clcs eiiipriints clc I;i hcrssn- 
i r i j~n niaiirit:inienrie ;ILI ze.n:ig:i oii il clési~t-ie pliis préciséinent un 6 bw~if  clrcssb poiir le port:ige ,. 
(F. Nicol:is. 1953 : 155). Or. les hrabrs de Li T;iniesiin dii Niger soiii en p:irtic origin;iircs tle la 
\l;iiirit:~nie. 

12.  I.csiclue touareg-fr~nq;iis tlc Gli. hloj;ily. K.-G. P ~ i s s c ,  C;h. >lolinnicd. 1998 : 2.1 t .  

1.3. N'oiiblioi~s pas que les hytt;in:iri fornielit une trihii cle 1ertri.s dont heaiicoup possc- 
derit d:iiis 1c~ir.s l~il,liotlii.cliies pri1.i.c~ Irs oiix.r;igeç cl;issiques. tl'lhn H:i\vcl:il ii Ibn Iili;ilcliii~. et 
<ont très :iii fxit tle I'liistoirc 36nér;ile dcs Rcrb2i.c~. I.'un des s:ivants cliie nous ;il-ons iiitcrrogi- ii 
propos dc I:i Ic,t.s~~.r.c;t peiisc p;ir ;iilleiirs identil'ier ce  p;rrler ;ivec I;i I;ingiie particiiliPre 1x11-léc 
;iiiircti)is tl;ins la \.illtX tle Sirr. sign:iléc p:ir :il-R:il;ri : C'étiiit une ville (...) clorit les li:il->itnrits 
p;irlairiit. ii en croire :il-H;il;ri. sq iinc espcce cle j:irpon qui nSét;iit ni nr;ibe. ni pcrs;in. i i i  berl3èrc. 
i i i  coptc >%. (cite cl'npr6s T. 1.eniclii. op. cit.. P. 53-5 i .  

1 - 1 .  \!air à ce siijet S. CI1:ikc.r. 199i:i. 
15. C'est I'liypotli~sc de 1. Droilin (19H-t) ii ~ w o p o s d e  1;i tc~~irr,~gl?clolt. Voir le Ixef 

~,oniiiieiit:iire cie soli p:ipici ti;ins 1':iiinerc cle cet ;irricle. 



L% TETSERRÉT DES AYTrA\VARi SESLEM 

données ne parlent pas en faveur de cette hypotl-ièse. Tout d'aborcl. la tratii- 
tion orale ne retient aiiciin souvenir d'une arrivée « soiid;iine )) des Xyttawxri, 
coniiiîc- une population étrangére parlant iine autre langue que Ic touareg. 
Noiis avons IT~ ,  ail contraire. que les tr;iditions historiques attehtent la 
prksencc des Aj-ctawari dans 1'Azawagh depuis plus de trois ou quatre siCclcs. 
et cl;ins l'Aïr elle remonte avant l'installation du premier ;imenokal à Agaciez. 
M:iis il y a aussi un indice antliroponymique qui tétiloigne de la présence 
ancienne de ce parler '? Il s'agit du nom du père de Mukhammad Attafrij, 
premier a117e11okal des Imajeghan Iwallemmedan cle la confédération de 1 ; ~  
Tdgaraygarajit, nointné Mt(khc(ir~17zad z m z  anînz~viesb. Ces derniers I-ivaieiit 
A cette époque encore dans les environs d'ln Teduq, au tournant di1 s\l irC 

sikcle Or, ce nom signifie très exactement Mukhamn~ad llnllztljagD, 
n~~zcruldeslî Ctant I'éqiiivalent d'nnznjngh en tetseri"kt ! 

À en croire l'histoire orale, les Ayttawari forniaient à l'époqiie la tribu diri- 
ge:tntc d'In Tediiq, avant la forniation de la confédération de la Tagara-riyg;iraj.t 
dnns I'Asawagh. Celle-ci allait se caractériser par une organisation politiqiie 
originale, à partir d'un consensus établi entre des tribus giierrières Iiiiejeghan 
originaires cle I'Oiiest et les tribus guerrières et miisulnianes des Ibarkoraytil 
(voir i~vr-a). Le nom du père de  Miikhamtnad Attafrij confirme ici singuliP- 
renîent cette version de l'histoire, celle d'iin guerrier Aiiiajagh venu sceller 
une alliance politique auprès d'un chef des Ayttawari. Ce dernier aurait 
tout naturellement inarqué l'origine de cet étranger, lié la chefferie des 
I\vellemiiieden, dans sa langue maternelle, la tetsei-r-ét. 

Cette Elcon de nommer iine personne importante est, du reste. encore 
en vigiieur chez les Touaregs de 1'Azawagh d'aujourd'hiii. Le noni 
Mukhaninîacl étant très frbqiient on distingue généralement 'les personnes 
ainsi préi1ominées en ajoiitant le noln de leur père : Mukliamad, fils d ' l  Jntel '-. 
Sauf pour les personnages très connus, investis d'une responsabilité 
p;irticiilikre, à qui on préfère attribiier un nom de circonstance. C'est le cas 
de l'iiiiarn actuel, Miikliammad wan Khamed Almonin. chef du IIC Groiipe- 
nient Nonlade, et de fe i i  Mul<hanlad wan Nklorer, fils du dernier nrrzelzoknl 
Iwellenieden. Poiir les distinguer, on appelle le premier Mltkhnrrz~lzad u1~7rz 
elilizarz, Mukhaniri~ad l'imam, et le second M~lkl?airzrrcl r7ctll A1~1njnl7, 
Mukhamnlad I'aniajagh, soit l'éqiiivalent exact en te~rzqjeq di1 surnoin 
iittribué jadis en tetseri4ét au père d'Attafrij. 

LJn autre fait qiii va dans le sens d'une présence ancienne de la 
tetsel.rét en zone sal-iaro-sahélienne est d'ordre lingiiistiqiie. I.es coinparai- 
sons de Ir1 morpho-syntaxe et du lexique de la tetserrkt avec d'aiitres dialectes 
berbcres ne perinettetit aucune identification de ce parler avec l'un oii I'autrc 
dialectes berbères ne permettent aucune identification de ce parler arec I'iin 
ou l'iiiitre de ces ensembles lingiiistiques. Autreillent dit, il ne semble pas 
simplement s'agir d'iin parler (( importé )) qui aurait subi seiilement l'influence 
de la lerlîqjeq au fil du temps. Pour l'instant, l'étude a révélé une certaine 

16. On n';i 1x1s relevé de toponymes qui soienr d'évidence d'origine le/sei.r.i.t. ni c!;~ns 
I'.\z;iw;tgli ni daris l'Aïr. Ilne ktiide systkinatique dans ce doiiiaine ne sera p:is clépoiirviic d'intFi-Gt. 

1:. P:irnu les Tou;iregs de l ' b i w a g i ~ .  le terme ccotrir.  * celtii de )). remplacr celui tl'ng, Y fils 
cl? 2,. eiiiplo!.b :iilleurs ckins le monde tou:ireg. Pour iiile feiiinic. on dit Tnnrn~rr/rrir/ tri.11 .llr/iirlr~.r~r : 

litltelle. celle d'L!ntcl '.. nu lieu de Tnti7nrldroiit cc3elet. tirnizdcitiz. '. tlnrtelie. tille cl'l;ntel ),. 



pareiité avec le zcilaga et les parlers marocains. Qu;iiit aii touareg, la 
~'c.t.sc~~.r.c?t senible ;ivoir pliis d'affinités avec la terrznsheq de I'oiiest clii'avec les 
1,arlers de I'Azawagh ou de I',kr (tel~lqjeq) 18. Aiitrement dit, ciaiis l'état actiiel 
(.le nos r-eclierches liiiguistiqiies, l'origine de la tetscr-1-kt - si l'on peiit piirler 
en c-es termes - seiilble se sitiier plutôt \:ers le sud-oiiest du pays berbère, soit 
la direction opposée qii'indiqueiit les différentes traditions et Iiyyotlièscs des 
Ayttawari eiix-inêmes. Mais cette parenté avec les parlers de I'oiiest, signifie- 
1-elle forcément qiie les locuteiirs soient eux aussi cti fin de comptc origi- 
ilaires cle ces contrées ? 

i\ défaiit de pouvoir répotidrc à cette question, i-ious en sommes 
restreints à souligner certains détails. D'abord, il existe i.galemerit un centre 
i.irbain historique célèbre ctu no111 de Waddari daiis l'actuelle Mm-itai~ie 19. 

Ensiiite, J. Drouin signale iin groiipe niaraboutique dii noin d'A).t Atwari dnns 
le h4o~~en Atlas au Maroc (1984 : 510). Mais, 1-1. T. Norris (1975 : 119) filit 
c5galcttierit reinarquer que le nom Awari ou Awaray est connu clans 1'oi.iest 
saharien ; celui d'Iwaray apparaîtrait dans les généalogies des Kurit:i et des 
'rajakant de Mauritanie (anciens tSerbères arabises). Mais il kiut rilettre des 
ri-serves, car en trtscr'r-6t les Ayttawari se noiilmeiit non pas il)'t Aii3ni.i in;\is 
Drig Tn~clai-i. Dag étant un synonyme di1 terme pan-berbcrc Ayt utilisé dans 
c.t3aiitres sroilpes toiiaregs conilne les Dag Gliali de l'Ahaggar (S. Cliaker, 
1994 : 2173). Cette appellation signifie clonc les « enfants de T:iwari )), et c'est 

ailleiirs la principale raison poiir Iaquelle nous écrivons ce nom dc trihii 
,I\yttan:ari et non pas Ajrt Awari. 

ElSiii. le ternie consacré par les Ayrltaw;tri Sesleln au mot (( feiu~iics ) aii 

j3liiriel est is~zqe'n,  soit la forme fi.iniiiine de I'aiiciciîne appellaiion des 
J3ert)kr-es Saiihâja de I'oiiest saharieti ; à I'i~i\~erse, la Iangiie berbère de Ril;iiiri- 
tatiic 11oi11111c les feiiiii~es te7zeslyme~i7t, pl. te~~essbinlcli. teriiie que C. 'l'aine- 
cZlieik11 (1 998) rapproche à juste titre de la forme touari-gue de trii7esle11~t, 
IittCraleinent fcmtne miisulmaiie )). La forme telsel-rét, 5 savoir te1résbll~;177t, 
c11 est par ailleiirs encore pliis proche. 

Cettç difficile question des origines reilvoie en fait à iitie autre questioii 
fondainentale qiie la [etser-13 pose plus que toiit aiitre parler aux spécialistes 
l>erbérisants. Qu'en est-il, devant lc postiilat de l'unicité de la langiie berbère, 
ile la classification des différents parlers et dialectes ? (:on~tne le soulisnc 
!i. Chakc-r (1995b), inalgré les iionlbreuses variatioi~s rkgionales, qui sont 
parfois itnyort;intes rtii sein d'titi mêine dialccte, aucuii argiimetlt liiigiiistiqiic 

1 S. Qiie Ic lecteur noiis p:irdonne ces ;iffirniations sans dénionstration liiiguistiqiie. (:elIr- 
<.i d e \ m  i~éccssaireiiit.iit niobilis6 iinc quarititi. coilsidérable dc mntéri:iiix liiigiiistiq~ic> qui 
cSi'p;issc Ics limites de cet ;irticle. 1);iiis In présente publicntioii. iioiis souli:iitons :ivant tout kiire 
!;ortir ce  parler de  I':inon!.iii:it et e n  présenter les docinées socioling~iistiq'izs les plris rcii~:ircl~i:i- 
I11c.s. Polir iinc premikre ;ipprocl~c coiiip:ir:itive voir A .  Khanlecl Att;i!-oiib. 2007. 

19. Polir Ir iiionicrit. noiis n'aroiis enteildu qu'un seul i11forni:tte~ir inrlicliirir poiir lei. 
,\!.tt:in-;iri non pas iiiie simple migration nord-siicl. iu:iis iin i1ini.r:iire p,iss;irit p:ir I'oiirsl clu 
:i:ili:irn. Selon ccttc personnc. les hytt:inrari seraient d'ahord veiilis cil I<g!yte ct en l.ib!.c. puis 
:irirnient longé toiis Ics p;iys dii nord de I'Afrique jiisclu'i I'actiicl hl;iroc. Ils seraieiit t.ii>tiiic 
cScscciitlus vers la h1aurit;inie. :\vant de reprendre le clieniiii vers l'ouest i tr;i~-ers le Mali. iiicl~i'ii 
:irri~,er tinaleiiicnt daiis I'Aïr. Cettc \-ersion renvoie ii 1;i prol,l~ni:itiqiic tles rnigr;irioiis 
,. tuii;irkgiics )b qui tie scnihle pas avoir siii\.i Lin siinpie ;isc nord-sud, eiiipriinté p:ir ,% \.agiies ., 
:;iicccssires. 
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lie petit :ictuellemetit reniettre en ciiiisc- le postiilat de  I'iinicitt. du berhert:. 
int.iile si cela ne correspond pas à une réalité sociolinguistiqiie. 

qs  Les divergences sont presqut. toujours superficie!les et ne perrilcttent pas 
c1'ét;iblir iiiic clistiilction tr;irichée entre les ilialectes : la plupart des critkres tle 
clifférenci;ition - qu'ils soient phoilulogiqiies ou grni~ii~i;iticaiis- se distribiient 
cl? ni:iiiièlre entrecroiset. à tr:ivers les ctialectes. La classificnlion (linguistiqiie) cles 
cli;ilec.tes berbères est cle ce l i t  i i r i  vkritable casse-tête pour les berbi.risnnts ~:t 

les tentatives les plus r6ceiltes, qui font ;ipy>el i des grilles cle paramètres tris 
sophistitliiCc-S. aboutisseilt pratiquement a lin simple classeiiit.nt géogra- 
phiqiie. b1 (p.  2 992). 

Pour I'idcritificatioii sociolingiiistiqiie de la tetserrél, oil doit se 
cotitenter de Iü coilsiderer corrime un parler berbère i~idEpend;itit, distiii~:t 
cles clifferents ensenlbles linguistiques inajeiirs. Eiisuite, l'on pourra, peut- 
êtrr, im:iginer qiic la tetsei.1.6t permettra de jeter 1111 polit entre les p:irlers 
« septeritriotîacis )), les parlers périphériques (Libye. Mauritanie ...) et les 
p;irlers louaregs. rehitnnt aiilsi I'idCe selon laquelle ccs dcux dcriiiers reprb- 
sentcraient les SC'LIIS ensenihles qui jiistifieraient, comme l'avance avec beau- 
coiil' cle rksen~es S. (:lialter (1995b : 2 292). (( qu'oii puisse 6~entuellenieni: )) 

(...) les coiisiclérer comme des systknies autoi~onies. et donc comme des 
(( lniigues particulieres :). 

I>ans la siiite de cet article, noiis nous psoposoils de rapporter 1111 certain 
nombre dc faits suciolinguistiques relatifs à la tetset-rét qui sur ce p1;in est 
retnarcluable I pliis d'iin titre. Nous cerilerotis dans ut1 premier temps plilis 
prkcisémcnt I;i comrnunaiitk linguistiqiie traditionnelle et actuellct cle ce 
parler par~iîi les Touaregs de 1'Azawagh. Dans un secoiid tetiips, nous espo- 
serons les ctiffkrciites repr6seiitations que se font les lecteurs cle la tetse~+ii?t. 
Eilfiii., iious exaininesons les inoda1itt.s de transinission de ce parler, :ifin cie 
poilvoir mieus rcpontlre 2 la qiiestioii de soli étoilnailt niaintien dans 1111 
inilieu dotiiiiié par la tcnzcjey. L'er~scnible de ces aspects 11ous  fournir;^, (111 

retour, alitant cl'tléments de réflexion précieux pour In çoli~préhensiori ,:te 
l'liistoire et de  la culture des Ayttawari Seslem en garticiiiier, et cles Inesleriian 
de 1' Az'dwagli en général. 

Locuteurs traditioiiriels et état actuel de la tetser-rét 

1.2 telse~.i@t est rccoiiniie pour ctre la « langue )) (rrzcai) 'O spkcifiqiie cles 
A:-ttawari Sc-sleiil, tribu (fntiabit) dont le territoire d'attache se sitiie actuelle- 
ri-iecit entre Abalal;, Akouboiiiioii et S1iadw:iiika au siid de 1;i rtrgion cle 
1'Azawagli. Les Xyttau7:iri Sesleiil forineiit ki tribu d'oii est issue la chefferie 
qui admiriistre l'ensemble des AjTtawari regroupes depuis I'époqiie cv1oi~i:ile 
iiu seiil du Sc Grocipe Noniiide. Celiii-ci conipte quatre autres tribus. ?I savoir 
les Aytta\sr:iri n Aclgliagii, les Ireziiian. les iderfaii et les Bl<aiiawan. 

Parmi les Aj-ttaw;lri, du nioins depuis plusieiirs générations, seuls ceiis 
qui lotit partie cle la tnclr~~shit des Ayttawriri n Adgliagh. les Iderfan et les 
1k:in;iu~an. l'arini les Ayttawari. dii moins depiiis plusieurs gén6r:itions. setils 

70 ,  S;tt~f inclic:~tio~l conrr;iii.e. les teriiles entre p;irt.ntliéses sont cri te~i icl jry cliii iioris :i 

scrvi cle 1;insiir cl'ei.icliit.tc. 



ceiis qiii font partie de la tausbit des Aytt;iwari Sesle~n parlent la tctsei-1.61 ". 
riutsefois, les groiipes d'artisaris et d'anciens groiipes sel-viles qiii étaient rattii- 
<liés ailx Aytt;iwari Sesleni iiiaîtrisaient également la testsei-rSt. 

Les locuteiirs traditionriels de la tescrr-ét ne se limitent cepenclant pas 
ziiix ineriibres de cette trrz~shit et à leiirs dépendants immédiats. La posskcle 
cgalernent tout individu dont seulemeiit la m?re appartient i la patriligncc 
(n~-urti  litt. « dos ))) des Ayttawari Seslem. Autrement dit, la commii~iauté 
linguistiq~ie s'étend à toutes les personnes issues d'une alliance matrimoniale 
coiicliie entre iine fetntiie des Ayttawari Seslem et un liomri~e d'une aiitre 
tatllsbit. Or, dans la pratique, ces alliances entre tribus sont fréquentes, cle 
sorte qu'on peut parfois entendre que (( beaucoup de ceux qui parlent la s l ~ i ~ i -  
snrt ne sont même pas des Ayttawari )>. 

Cette extension est la principale raison poiir laquelie il est extrêmetuent 
clifficile d'estiriier le ~iotnbre actuel des locuteiirs. Faute d'iin recensement 
complet de ces derniers, il noiis est impossible, à I'heiire actuelle, d'avancer 
iin chiffre précis et fiable. Neaniiioins, il est certain qu'il s'agit depuis très 
longteinps d'iiti très petit îlot linguistique ne dépassant eri aiicun cas les deux 
rnille locuteurs. À cela, il faiit ajouter qu'aujourd'liui, il ne s'agit souvent clrie 
cle lociiteiirs (( tliéoriques )>. D'après les témoignages et observations, I'exer- 
cice de ce parler était encore très vivant dans la génération des personnes 
nées cluratlt le preiiiier tiers du ne siècle. La majorité de leiirs descendants, 
par contre, ne possècle de ce parler qii'une mémoire passive. On coiill->rend 
parfaitement les propos des vieillards, niais on n'est pliis capable cle 
coriverser soi-même eii tctseri-ét. 

Les borileversernents profonds qu'a siibi la société toiiarègue depuis la 
colonisation ont eu évidemment des répercussions néfastes sur les possihi- 
lit& d'escrçer ce parler. L'atomisation des faniilles et la sédeiitarisation 
poiissée des Afltawari Sesleni ont fragilisé, sinon brisé les cliaînes de traiis- 
mission de la t~tsei-ret. Par conséquent, la survie de ce parler est à court terme 
cxtrênienient ~iienacée. Parmi les anciens dépendants d'origine set-vile ou les 
artisans, les lociiteiirs ont déjà presque totalemelit dispai-us. Les campements 
et familles dans lescliiels 1;i tese1.1.ét fait encore figiire de (( langiie niaternelle )) 

et langiie de commiinication ail qiiotidien se comptent siir les doigts cl'iine 
main. 

Mais paradoxalement, tout le monde s'accorde à dire qiie (( la tesei.l.ét ne 
disparaîtra janiais tant qu'il y aura cles Ayttawari Seslem sur cette terre )). ll'oii 
leiir vient cette certitude et qui sont pliis précisément les ,\>.ttawari Scslem ? 

IJne K langue mémoire H 

Noiis avons déjà mentionné rapidement l'ititiéraire des Ayttaw:iri/ 
Iharkorayan, depiiis la Libye jusqu'à In Teduq en passant par l'Aïr et la ville 
d'Agadez. i>ans le cadre de cet article, nous n'allons pas tenter cle reconstituer 
 lus avant les clifferentes traclitioils historiques qui relatent ces migrations. Les 

21. II fniit  soiiligner à cet cndroit qiic les Toii;ircgs de I'Az;iwngIi se reyrCscntent In tribii 
ci,iiiiiie i i r i  groupe de dcscend:ince p:iiriiinbnire. 
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1 > 
données disponibles à ce sujet sont du rcstc encore largenient instiffisantes 
Ce qui nous inil->oste ici est la forte conscience identitaire des Ayttawari 
Sesleni qiii se pensent conimc une tribu-élite p;irce qii'elle (( possède ilrie 
origine )) ( e h  ol~ssel). Au-clelh des traditions historiqiies. ce  statut de ilobles!ie 
tire également s;i Ikgitiinité d'iine origine sharifienne (isl~ér.ifrr~zj des 
A~~tt:twari Seslein qui se disent issus de Fatima. la fille du Prophète. p:ir l'inter- 
mi-diaire cie son fils Husseiri. L'originalité de cette constnictioii généalogiqiie 
résicle dans le fait qu'elle ne se liinite pas ?i la filiation paternelle, mais inclut 
également iine origine niythiqiie par les femmes. En effet, les :Q.ttawa.ri 
Seslenl fie mettent pas seulement l'accent sur Fatimri. ni:iis aiissi sur lei-ir 
origine maternelle, soit une fille de nobles guerriers noniniés Kisra. Avant 
nous, A. Marty avait déjà recueilli un récit concernant la doiible filiation origi- 
nelle clrs Ayttawriri : 

Les Aït hwari sont issus des priiens KasKiteil (?) 2 l'Est cle Li Mecquct ; 
par les honlnies ils sont Isherifien )) (cité d'après E. Hernus, 1993 : 196). 

L'une cles versions que nous ;i\ons collect6es vciit que Mi. le çendre tlii 
Prophète, ait eut pitié des filles de Kisra, présenté ici comtne le nom d'un roi 
défait. 11 aurait ordonné de ne pas inaltraiter ses filles prises et1 butin (le 
guerre. car elles seraient nobles, et aurait fait épouser I'iine d'elles par son fils 
1l;issaii (et non pas Iiussein dans cette \rersioiij. Cette doiible fi1i;ttion reflète 
bien I'identit6 religieuse et giierrière des Ayttiiwari Sesleni. Si 1ç caractère reli- 
gieiix prencl évidemnient sa source dans l'origine sharifienne, c'est l'origine 
maternelle qui est invoqiiée pour expliquer la grmdeur (etekeb~rr.) et les 
qiialitks giierrikres de cette tribu. 

Yous savons grâce aiix historiens que les Kisrn ont été des Perses 
vaincus par les Hyziintiiis ct qui auraient fuit d'aborcl en Égypte, piiis dans les 
ri-gions dii Tcliad. Mais cctte identité n'est app;iretiiment pas connue cies 
Ayttawari qui, seulement, ne les assimilent pas B des arabes. Malgre leurs ancê- 
tres arabes paternels, les Ayttawari ne rrvendicliieilt nullement iine identité 
iirabe. Hicn au contraire, ils appriraissent - initialeinent déin 3 travers leur 
r;ittacliement aux I(isr;i - comine leurs opposants. 

La fierté des Ajttawari Selsleni con~nic tribii-élite, qiii ne voit donc 
aiicuiie contracliction entre leiirs identitks berbère et sliririfieniie, se réfère 
kgalement a la nature du pouvoir politique aiiquel ils particir>eraierit depiiis 
toujours. En tant que prenliers migrants berbères qui auraient régné ails côtes 
clcs populatioiis liaussauphones dans l'Aïr, puis colilnie fondateurs d'In 
Tecluq, les AyttauTari revendicliient une organisation politiqiie sous la fornie 
d'un im;iiiiat (tclerlzrru(j1a) déjh ;ivaiit la fortnation de 1;i coilfédération de la 
T;tg:ira!garayt. Par la suite, I'ini:imat s'est 1.11 articuler au pouvoir tenipore1 et 
giierrier de l'amciioliai des Iwellemmeden. Cette rkorganisatioii clu politique 
a clonné naissance à iin systèiiie politique origiiial qiii coniprenait deus  clitsfs 
de confétleration, 5 savoir I'iniani (elil?z~r~)zj et I'rrll~et~okcll i w i ~  ettebel (litt. 

chef du taniboiir de commai~deri~ent ))), respectivenlent en charge des 

2 2 .  Polir iiric syntli2sc rlcs donnkcs liistoriclues concttnxint les A!.tt;i\\.;iri et Ics Ibiirkora! a11. 
clonnécs provc11:int cssentielleiiient clc iri:it~ri;iiis tle seconde i i i a i~ i .  \,oit' I'article cl'E. Bcrniis. 
1999. '< In  Tecliiq cl:iiis I:i tr;iclitiori luiiiirè~ur 1.. Nous renirrcioils 1':iiiteur d'iivvir mis à nctre 
clisposition ce teste ;iv;iilt s;i public;itioii. 
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affaires internes et cxternes des tribus. Le preriiier était élii parmi pliisieurs 
tribus Inesleiiiaii. en I'occiirrence les Ayttawari Selslem et les Kel Eglilal dont 
1;i fraction clcs I>aglirnen~ia, tandis que le second était toujoiirs clioisi parmi 
!;cl Nail et clésigné p;ir I'imani après concertatiotl avec ses coiiseillers au sein 
cl'iin Co~iseil nommé nsngnzL1nl* uwiz Iniznt. Sans rentrer dans le siijet 
coniplexe de la fortnation politiqiie de la Tagaraygarayt, il est intéressant de 
rernirrqiier que ces deux types d'organisation semblent faire écho à d'autres 
s!-stèines politiques historiques des berbères. En effet. si le titre d'iniaiii '.', le 
premier i.l>isode de I'iiiiainat et les modalités de rectlitenieiit de l'iinarn sur 
critères d'excellence indépendaniineilt d'uiie affiliation tribale particiilière ne 
sont pas sans rappeler les concel->tioiis que se faisaient les Berbères ibâdites 
de la clicfferie, le second modèle renvoie à l'organisation bicépliale - clief 
religieiix déléguant une partie di1 poiivoir à un chef guerrier - des Almora- 
1 ides. Sans oublier le principe récurrent de la pliiralité des poiivoirs chez les 
7'ou;ircgs (Clautlot-Hanrad, 1993 ; Honte et Claudot-Hawad, 1998). 

i\ travers ces rapides commentaires relatifs au passé - et qui ne se 
1 eirlcnt tii définitifs ni exhaustifs - nous ailnerions surtout souligner qiie dans 
1;i coi-iscicnce historique des A) ttawari Seslem, leurs ancêtres ont joué dès les 
clrigiiics des rôles politiques et religieiix de premier plan. Ainsi, l'image que 
se font cl'eux-mêmes les AjTt;i\vari Seslem est celle d'une tribii-élite, likritiére 
d 'un  passé prestigieux et qui a toiijours su. malgré la pkrbgrii-iation cles événe- 
ments, présct-ver une positioti dominailte à travers les siècles. Dans ce 
contcxte se dessine l'idée selon laquelle la tetselal"ét est vécue par les 
Xyttawari Sesleni comme une (c langue des ancêtres )), Berbères nobles, giier- 
siers et niusiilmans, dont la mémoire est cultivée par I'esercice de ce parler. 
1-;I tt.ise~.rét fait figure de pilier ceiitral dans la cotistniction de l'identité 
sociale, religieiise et politiqiie de cette tribu-élite : préserver cette langiie 
revieiit I prése~-ver le rang statutaire élevé des Ayttawari Sesletii ". 

ITne <( langue sacrée D de nobles Berbères musulmans 

1.111 aiitre facteur qui a sans aiicun doute contribué à maintenir ce parler 
est 1'iis:ige qiie les locuteurs font de la tetscr-rét dans le domaine de la religion. 
En effet. les Ayttawari Seslein sotit réputés pour la qiialité de leiir enseigiie- 
nient religieiix. Cet enseignement est poiir iine grande part dispensé ail 
tiioyen cle traductions codifiées des textes ar;~bes classiques, aiissi bien reli- 
gieiis cluc profailes. On coinpte parmi ces textes le C:oran, la Rîsala, les 
haditlis, les traites de granimaire, la poésie arabe ai-ité-islamiqiie. S'ajoutent h 
ce corpus cle créatioiis littéraires, comme des poésies d'éloges o u  un 
coiidcilse de la graiiîmaire arabe, composés par des savants locaux eti arabe 
et tracliiits par d'niitres spécialistes Ineslemati. Ces traductions ne se font pas 
ai1 cas par cas, iiiais sont codifiées par des savants connus et traiisrnises or;ilc- 

23. Cr titre ne sc rksiinie ici eii aiicun cas à celui qui dirige I:i pricre. ni;iis est au co11tr;iire 
:il,.:int tout u11 1ili.c poliiiqiie. 

It. L'cscrcice de la teisei.i.ét coninie stmtégie politique a bté par aillcurs clairenient 
sigiiifié 1 I'cthiiologiie. Lorsqiie S. \V-;ilenton;itz avait cnmrnencé ses enquêtcs siir ce parler. 
p;tr:illi-lrriiciit h ses seclieschc~ siIr I'histoirî. l'un de ses informateurs des A!.ttaw;iri Seslcm Iiii 
dit : c. Tii virns (le rentrer d:ins notre politiqiie. la fctscrï.ét et I'histoirc ! )*. 
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nient de génération en génération, y conipris à un certain nonibre de frii~inrcs. 
Le grand érudit Maha Abdiiralinian fiit l'un des tradiicteiirs les pliis connus. 

Ces traductions existent aussi bien en  tetserrét qu'en te))~r/jeq, mais Les 
tradiictions en tetser-rét sont de moins en nioins maîtrisées, car de nos joiirs 
les disciples se font rares et  les vieux maîtres s'éteignent un à un.  Sclon les 
savants Ayttawari Seslein, ce sont eux-mêmes qui ont cudifib et tr:insniis iine 
partie des traductions en tenînjeq pour enseigner la religion aiix Toiiaregs qiii 
ne parlent pas la tetsen-ét. En dehors de leur grand intérêt sociolinguistiqiic, 
ces trziditions orales sont aiijourcl'liui iine mine de renseignements sur le plan 
lrxical, car elles contiennent nonibre de termes anciens, oiibliés clii 1:iiig3pe 
quotidien qiii s'appaiivrit de jour en joiir. 

À cet usage religieux de la tetserrét font kcho des représentatioris et 
conipostements spécifiques par rapport à ce parler. Tout d'abord. il ne 
convielit pas d'avancer des propos malsérints oii, pire, de s'injiirier en 
tetserréf. Selon les Ayttawari Sesleni, ce parler serait ainsi exempt de tout i~iot  
grossier, de  sorte qiie ses lociiteurs - parfaitelnent bilingiies - passent i la 
temqjeq pour se laisser aller ail franc parler. Cependant, et conforinémeiit I 
l'idée de langiie originelle », il n'en aiirait pas toujours été :linsi, car alr;int 
d'être en concurrence avec le touareg, tout se disait en  tetser.~-ét. 

Sur le même registre, aucun homnie ii'userait de ce parler pour coui-tiser 
iiiie fetii~iie durant iine visite galante nocturne. Pour ces activites, dotit on sait 
combien les jeux dii langage sont importants, le soupirant s'adresserait s:i 
belle exclusivcnicnt en te~?znjeq. « Jusqu'ici, Iblis ne parle pas tetset.r.ét )), dit- 
on. Cette expression est très révblatrice quant 5 la sacralisation de la langiie 
cles Ayttawari Seslem ouverte à Dieu et liermétiqiie à Iblis, le 'l'ent:~tt.ur. Ixs 
intéressés explicluent de la niême facon le fait que la tetserrkt ne s'écrit pas 
l'aide de I'alpliabet tijïitngl? dont la crbation est justement attribiike à (les 
héros paëns et grands séducteurs comme Amérolqis oii A1igiirr:in. Pour le 
moment, notre recherche de tels nianuscrits n'a pas abouti, ce qui ne signifie 
pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils n'aient pas existé. Rappelons à cet endroit 
que l'usage de l'écriture arabe pour transcrire le berbère est iine vieille tr;idi- 
tion partout dans le monde berbère et encore attestée de nos joiirs, notain- 
nient chez les Chleulis du Maroc (S. Chaker, 1996). L'origin;ilité qii'il f.iiiit 

souligner est qiie l'opposition entre une langrie impie et  une langue s:ic:rée 
s'opère ici non pas classiquement entre l'arabe et le berbère ni:iis entre dciis 
parlers berbères touaregs. 

Cctte sacralisation de la langiie des Ayttawiiri Sesleni est telle qiie ne pas 
1;i parler est considéré comme iin pCché. u Celui qui ne parle pas 1:i tc~lse~,r.&t 
alors qii'il devrait par ses origines la parler, devra en justitier le Jour clu Jiige- 
ment dernier » s'il n'est pas directement eiivoj-é en  Enfer ! Nous allons i,oir 
dans la suite de cet article que d'autres facteurs qiie i:i religion contribiietit 
egalement ail grand respect observé a l'égard de ce parler. Mais cointiiencons 
par situer pliis prbcisémeiit encore ses locuteurs. 

Une langue qui parle ... des origines 

En tant qiie langue des anciens ibarkorayaii, beaucoiip penserit par 
coiiséqiient que la tetsen-ét fiit aiissi parlée par les differentes tribus qui s'en 
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rkcl;iment, en l'occurrence les Kel Ealilal. Seulement. ils l'auraient par la suite 
oiiblicc n. Poiir cl'aiitres, le fait qiie la tetsel-1-ét ne soit pas la Iangiie spéci- 

fique des Kel Eghal iiiontre, au cotîtraire, qu'ils ii'oii( en fin de compte pas la 
iiiêtiic origine qiie les i\ytta\vari Sesletii et corrobore les traditions liistoriqiies 
qiii Ics font ~~e i i i r  de I'Oiiest, not:initîierit du pays tiiaure ". 

Poiir saisir cette qiiestion des origines, posée par l'intermédiaire de la 
l:irigiie, dans toiite sa profoiideiir, il biit sa~oir  qiie l'eiîsetiiblc Kel Eglilal est 
loin d'être un eiiseinble hotnogène. En effet, les Kel Eghlal se coinposcnt 
d'utîc iiiiiltitude de tribiis (Alawjcly, 1975) et de fractions qiii se rattachent 
aux ltel Eghlal inais se désiglient par des iîoins propres coninie les Dagl-1- 
1iieiin;i. les Iinell;ilaii, les Kel Agala etc. La seule tozi%?it qui se nornnie I<el 
E~lilal tout court '" est celle clont fait partie 1;i faliiille de la cliefferie qui a 
four~ii la plupart des itna~îis depiiis la période précoloniale jusqu'h nos jours. 
Or, cette fraction est par le biais des alliances matsimoniales étroitenient liée 
aux Aj-tta\vari Seslem. La pratique du mariage avec l'ensemble des cousirîs 
p;irallèles et croisés matri et patrilatbraiix proches a pour résiilt:~t une parenté 
parkiitemeilt cogiiatiqiie : (( Les Kel E ~ l i l a l  et les Aytt;iwari Scslem sont 
!ii6lnrigés comme I'eaii et le lait )) ou « coriiiiie la boue et la paille », dit-on ; 

celiii qiii veut les séparer a iiirérî-t 2 bien aigiiiser son couteau )) remarquait 
déjà ai1 sisc siècle Riidal a s  fiatami, l'amenokril des Iwellciîiinedati. L'im;ige 
de patriligrîages distincts est par conséquent davaiitagc le résultat cl'une 
1i:ctiire sélective et idéoloaiquc des gétiéalogies en référence aux chaînons 
eucliisiveinent masciilins, Iroise d'une (( patrilitiéarisatiori n (I postcr-iori des 
liens de parent6 cogiiatiqiies, qii'elle lie correspond a des groiipes définis par 
le principe d'iiriifiliatioii '-. Ainsi, les différentes tnzial?il6n qui se rattacl-ieiît 
aiix ibarkoraj~aii se présentent coinme des braiîches CC frères )) issiies d'un 
ancêtre coii-itiiiin, il savoir Afalawas d'In Teduq. Les deux tribus n'apparais- 
sent par ailleurs soiis leurs deiis appellations distinctes, Kel Eghlal et 
Ajttawari Seslerri, qu'à partir de cette période d'ln Teduq (SV sii-cle). Corntne 
le fit remarquer I'uii de 110s interlociiteiirs, le norii lerlzqjeq d'iin des ancêtres 
des Aj~ttawari Seslein, Via Ysmiidaii, révèlerait qiie les Ayttawari cohabitent 
arec des Kcl Tenlnjeq dès cettc kpoqiie. 

Sur le pinri de la chefferie. cette idéologie donne à première vile 
l'impressioii que les Kel Eglilal d6tietîneiit traclitioi~nellenierit le pouvoir de 
I'ima~ii;it, piiiscliie au riioiiis les cinq derniers imams appartieiinetit au (( dos )) 

( , : ï r - [ i i*z i )  des Kel Eghlal '! Seulenieilt, selon les Ayttawari Scslelii, ce pouvoir 
ne leur revient que parce qu'ils sont leiirs « fils )), oii plus esacteinent leurs 

15. 'Irnc \-ersioii historique ét;iblit iiiie p:ireiité entre les Kel Eg1i:il et A\vl:id Mii1i~niiii:icl 
AI-Xglil;ili cle Tiiilborictou-W:il:ita (1I.T. Norris, 19-5 : 119). Voir aiissi les cleiis tc7iYX.l) clcs Kel 
Eglilnl ~>iiùliés 1x1s E. Hcrilus (1999). 

2 6  R~cctiinieiii. le besoiii cle se clistiilgucr des aiitres Kel Eglil;il s'cst fait rcsscntir ;ILI 

poiiit c1';iboutir ii 1';ippclnrion cc Kcl Eglilnl ceiirr;il ', (cn francais) ! 
2'. \'air à ce sujet les :iri;ilyses de P. Bonte (199-i) de !;i p:ircnti. ;ir:ihc et les interprét;i- 

tioris tl'H. Cl;iiitlot-Han.;id rt cle P. Bonie clu c:ir:ictère idéo!ogique clii principc d'iiiiificnrion chez 
1c.s Tou:iregs (1986. Ie,l,ls c.t Io i ler lcv l ) .  

78 .  hiilsi, oii ;i J'LI clire p:irfois clue I'ini;im fiit choisi p:irmi les Kcl Eghl;il (voir par 
eseiiil'le E. Bciiiiis. 1993 : 6.5). 1.e p:iss;i#e tlc 1:i foncrion cle 1'itiisni:it en i.oie ;igïi:iticliir est di1 
rilsrr [III kiit récent. étroiterilent lié ii I'6br;inlriiieiit cle 1:i stnictiire politiqiie conf6clt.riilc p:ir 1;i 

coloiiisn tion. 
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(( neveux )), car la plupart d'entre eiix sont de mères Ayttawari Sesletii. Ce 
point de mie niritriliiléaire ne se réfère cependant pas à une transmission cle 
I'iniainat par voie héréditaire, piiisqiie nous avons wi que l'iman1 est p;ir prin- 
çipe élii panni les grands savants jugés les plus aptes à assuii~er cette fonction. 
Il exprime pltitôt I'icl6e que seul un honime Kel Eghlal qiii a aiissi des p;irerits 
Ayttawari Seslenl peut avoir l'étoffe nécessaire pour être imam : u Li véritable 
enipreinte ne se voit qiie dans l'argile mouillée ». 

Ile iiianicre générale, cette iciée renvoie au fort prestige (.V~-II.!~~ZL~) et à 
l'honneur (ell.?~ri.nzn) qiii entourent la tribu des Ayttawari Sesleiil, dont 
(( l'histoire et l'origine sont depuis toujoiirs conniies de tous )), contraircnlc-nt 
a-lis Kel Eghlal qui se coinposent d'iine miiltitude de fractioils et dont seiile- 
nient celles qui présel-itent des liens avec les Ayttawari Seslem joiiissent vrai- 
nient d'iin rang statutaire élevé. C'est pour cette raison, dit-011, qiie . tout 
celiii qui a un lien de parenté avec les Ayttawari Sesleni le met toujours en 
avant )). Ce lien de parenté nommé nrr-rr, qiii signifie littéraleinent (( veine / 
nerf )), peut s'établir ii1différemment par l'intermédiaire di1 père et de la mlSre 
et cie leurs ascenclants respectifs et souligne ainsi le caractère indifférencie de 
I:i parenté qui gonime la distinction socialement ilon nioins présente entre 
I\;elI:ghl;iI et A~ttawari Sesleni. L'anecdote siiivaiite illiistre le rapport cle force 
exist:int entre ces deiis groupes qui jouent constamment de la confiision qui 
s'i11st;iure en raison de la jiixtaposition d'un principe de filiation patrilinéaire 
qiii se~iible en apparence dessiner les cotitours des deiix tribus et d'un prin- 
cipe cl'affiliation cogiiatiqiie 3 la tnu~shit qui met l'accent sur I'alliatlce nia tri- 
n1oni;tle dont est issu I'individii : 

Un jour de fête de mariage à l'issue de laqiielle la mariée :illait rejoindre 
It. caiiipeii~ei~t de son mari, 1111 groupe d'lioninies regardait passer devant eux 
les jeunes filles accompagnant la mariée hors de son campement. Parmi elles 
se troiivaient cleux demi-soeurs utérines, leur mère étant la sœiir de l'imarn 
(Kel Eghlal). Le père cle A. est issu de la cliefferie des Ayttawiiri Seslen~'~, 
tandis qiie celiii de B. est le fils d'un précédent inlani Kel Eghlal. À la \.lie des 
deux swiirs, I'iin des homlles demanda : « Laquelle des deux rend faible 
l'autre :' )). (( C'est A. parce qu'elle est forte parmi les Aptawari et forte pa.rriii 
les Kel Eglilal D. Puis, un aiitre répliqua : (( Les deux se valent, car leiirs ancê- 
tres, c'est la niême chose )). 

Les alliances n~atriinoniales entre Kel Eghlal et Ayttawari Seslem pari-ici- 
pent evidenimeiit d'une stratégie grâce à laquelle les premiers bénéficient du 
prestige des seconds, qui eiix, beaucoiil-, moins nombreux qiie les Kel Egl-ilal, 
pai-vierinent ainsi à étendre leiir sphère ci'iiifluence politique et rbciproqiie- 
ment. Siir Ie plan de la parente, cette stratégie, qiii repose siir la reconi~ais- 
sance des liens par le biais des médiations inasculines et féiilinines, se traduit 
p;ir la notion d'ezz~ruigl qui signifie littéralemeilt (( le fiiit d'être clier. 
influent )) et désigne iin individu qiii peut se réclamer de plusieurs tnz~sl>iié~z 
ii la fois : (( Si tu as plusieurs izorzi)an chez les Ayttawari Seslein et les Kel 
Eghlal, les 1)aghnienna ou les Iniellalan.. . , tout le monde va te suivre et le 
clîef, c'est celui que les gens suivent ». 

29. II s';lgit ici clil \.rirr Groiipe Norn;ide issu dc 1';incienne cliefferie des A!,tt:iw;iri Se:ilciii 
;i I'epocllie coloiii:ilc. 



Cependant, nialgré cette ;tffiliation cognatique 21 la tnulshit, celle-ci ne se 
rc-prcscnte pas moiils d'abord comme un groupe de clescendance patrili- 
ncairc. I),ltis cette perspective - et on peut peliscr que I'icleologic p2trili- 
néaire coriforme à I'islatn n'est pas si ancienne que les iiltéressés Ic laissent 
entendre '" -, la stratégie d'ou\-el-turc, par I'i~itermediaire clu n~ariagc. n'est 
p:is sans risqiie pour les Ayttawari Seskel qui semblent être ciai-ant;ige 
« do~lnciirs )) que « preneurs )) de femliles : les etitànts de telles unions 
(< nlistes )) sont avant tout des Kel Eghlal. Or, c'est précisbrilenr 2 cc ni\.cau 
qu'inten-ient l'exercice de leur parler spécifiqiie, la tetsei.r.éi. 

iLltne langue de respect envers les parents 

Au sein de leurs campenients 31. qui sont des unités de résidence patri- 
locales, les Aj.tt;iwari Seslem apprennent sirniilt;~nénient la tc.tse~+i.ét coiiline 
languc de comn~unicatioii « entre soi )), et la tenînjcq conime laligue de 
conii~~iii i icatio~~ avec les (( autres n. Nous allons voir qiie les aiitrcs )), ne sont 
pas simplenlent les personnes issues d'un aiitre « dos ), que celui des A!.tt;twnri 
Seslctii, mais, et1 raison du caractère fortement cogïiatique de la parenté, il  
s'agit précisénient de tous ceux qui ne connaissent pas la tc,tser.r.@t. À l'inverse 
un incli\.iclii maîtrisant ce parler est en fiil de conipte considéré coriîme un 
<( enf;tnt )) des Ayttawari Seslei~i. 

Si on accueille des personnes chez soi qui ne la maîtrisent pas, tous SC 

niettent i parler Ze~nqjeq en leur présence. De mêlne, si des A~~tt,iwari Sesleni 
se trouvent en visite clans un campement e autre P, ils parleront tci~zqjcq entre 
CLIX et avec leiirs Iiôtes si ces derniers ne sont pas locuteurs de la tPt.wr.r.ét. 
1Sans ce cas, c'est seiilement lorsqu'ils se retroiiveroiît « clitre eux n. p:tr 
exeiiiple, Ic soir au moment de dormir, qu'ils coriverseroilt en tetsei+r.é/. 

Mais il jr a des sitiiations dans lesquelles l'on parlc corirammcnt les deux 
langues 5 la fois. Si un l~omrne Kcl Eglilal est marié avec iine fcriime des 
Ajrtt;iwari Seslem, celle-ci apprendra à scs c~îfants à parler cn tetse~~r-ét, tandis 
qiie leur pkre s'adressera à eiix en lenîajeq, même s'il est lui aussi cle mere 
Al-tt;tw;iri Sesletn et qu'il nlaîtrise donc également la tetser.i.c't In1 crseiilcnt, si 
Irr mère cst de père Kel Eghlal elle parlcra 2 ses erifants en l c i l ~ q j e q  (rnêiiic. si 
elle est de tilère Ayttalvari Seslctil), tandis que leur père coiumuniqiiei-;i avec 
eux en telsor-rat. Dans le cas de couples (c mixtes )), la règle de transriiission tics 
deux I;itigiies est en fait celle qui veut que chaciin, honime et femnie, trans- 
nitttrc i~ sa progéilitiire la langue de son père respectif. ;,'enfaiit, qiiant il lui, 
doit iiiîpérn~ivenieiit respecter aussi bien ses parents maternels que ~_sateri-iels 
Ainsi, 11 toiit parent Ayitawari Sesleln qui s'aclresse à lui cil tetscr.i-cl, il i:st 
obligé de répondre et1 tese~.l.&t, tcindis qu'il parlera tenznjecl il ses parents Kcl 
Eghlal 

30. Rappelons qiie le Tarikh al-Tanwi rkvtle qiie Ics A!,itnw;iri 1b:irkor:ly;in n'6t:iieili 1x1s 
d :iccorcl ;ivec i';icloption clii inotle de succession p:itrilinénirc pour I':iiiienok:il:it d'Ag;iclez (in 
i3, H;i~i~~ii;ini. 1089). 

j l .  I 'ql~nrl~~rnin~l sg .lghiirqr71z. Ln gr:inde inajorité cles ?'ou;irc~s (Ir I',~.r.:in.:igli ;i 
~iijourtl ' l~iii  ;il,:indoriilé le niodc de vie i1om;ide. Ils rksiclct~t p:ir cons6qucilt iion p l ~ i  cl;ins (les 
c;iiiil~c~iic~itsaau sens strict du tcriiir, mais dans des vil1;iges fixes oii I'on petit croii\.er :ilissi hien 
des ni:iisons en terre hnitiie (banco) des Iiuttcs en p;iille que des tcnccs c.n pcniis. 



Le principc qui guicle le ch0L.i de la langue f ~ i t  partie d'un ense~nble (.le 
représentations qui font de 1;i tetsel-l-kt une <( langue de respect )) (nrilnl 12 

rc~zr~~crr., 11 sr1~1~11znr~) cil référence aux ancetres. Adresser la parole (in 
tell~njeq a un ;tînt? Ayttawari Seslem" est ressenti conîrne un grave nîanqiie- 
nlent :iii respect (ibrr T Z  f~lka~*akrig~t). Parler en tellrrrjeq sonne dans ces cas 
coiiimc des paroles viil#aires. Et ceux qiii ont ose cet ;iffront se sont n is  par 
la siiite re11ii.s - et1 letscl+l.ét, s'entend - cornine N fils de teinajeq )) (oks tr 
t~c~/~~arr~clesl)/) ou ont essuyb cles répliques comme 4 celle-li, je la inaîtrise 
mielis que toi n ! Cette regle de respect est absolue si l'on se trouve dans 1.111 

catnpetilent des A!;tt;iw;iri Sesleni. La seule exception ci cette règle est kiite 5 
1'occ;ision cle l'enseignement religiciix qui perniet à un Ayttaniari Sesleni ilc 
prononcer cles niots lernnjeq dans le caclre des tradiictions et coninientaires 
cles textes arabes. 

Ce souci clu respect envers les parents est allé trks loi11 chez Lin homrnt. 
qui avait I'haI>itiide de chatlger de langue suivalit sa position gi-ographiqiie. 
Des qu'il se trouvait à distance ég;ile entre Lin campement Aj.ttawasi et il11 

c:uiîpenleiit Kel Eahlal. il cessait de parler la langue clii c;inipement d'oii il 
\:enait poiir ;tdopter celle vers leqiiel il se dirigeait. Cette anecdote iiloni:re 
qu'il ne s'agit pas sciilement de respecter ses parents Ayttawari. qui soiit da.iis 
bien cles cas des parents maternels, mais qii'il corivieiît ctgalenictit de 
p r t s e ~ ~ ~ e r  uii priiicipe d'équiti. entre les deiix tribus. Il coii~~ient. eii effet, de 
ne pas marquer iine siipériorité des lins par rapport aiix aiitres, ni des E;el 
Eshlal en p;irlant cxclusivernent la te~rzcrjeq, ni celle des Ayttawari en affic11;int 
iine pr6fCreiîce exclusive poiir la telser.rét. Ce principe cl'éqirité s'exprime 
pnrfiiitenietît clans les situations oii prévaut le bilingiiisme, c'est-a-dire d;ins les 
fiinlilles issues cle couples i( mixtes )) et en particiilier dans la comiiiunication 
entre parents et enfants. En ce qui concerne le couple, la situation seiiible 
nioins trancliée. Si les deus partenaires maîtrisent tous les cleiix. les deus 
ki~igiies, ils peuvent se parler en bilingue, chacun se référant à la langue de ses 
p;iterrîels. Mais. en géliéral, ils adoptent 1ü langue qui dornine ci;ins le lieu de 
residencc. 1)aiis le cas oii l'lin des époiix ne maîtrise plis la 1t.tser.l-kt, c'cst 
évicleninien~ le terrzqjecl qui l'impose. 

'l'o~itefois, le principe du respect des parents aînés par le clioix dt: la 
langue concerne avant tout la tetservl-ét. En effet, si l'iisage cle la tctse~.t.ét est 
obligntoire frice des lîarcnts Ayttawaii Scslem, quel qiie soit le degré cle 
pareilté, l'in\~erse (I'iisage de la terïznjeq face à cles parents Kel Eghlal) n'est 
p;is systématiqiiemeiit e x i ~ é .  F:ice h un aîné Kel Egl1l:il avec qiii 1111 i\).ttan7nri 
Seslcm est aussi hie11 apparenté par 1'iiitcrmédi:iire des Ayttawari qiie cles Kel 
E:ghlal, ce sont (( les liens qui les iinissent * qiii 1'empoi.tent. Autrement dit, s'ils 
sont plus proches parents dii côté aytta\v;iri cliie d u  côté kel eglilal. Iri 
persontic peut tïès bien adresser la parole I son parent lie1 eghlal en fetse~:i.kt. 
M:iis, clans 1:i r6;ilite. s'il s'agit d'un aîné, c'est pliitot ce clcrilier qiii indiqiiera 
ce choix. Dc nianikre gknérale, les Kel Eghlal qiii ont des prirents ayttnwari. 
c:lu'ils soient proches ou lointüiiis. aiment t:icliiiner les petits enfants des 
,\ytt;iwari Seslem en testant leiir connaissance de la tetsel-rét. C'est II en Eiit 

32.  Nolis ~ : I S ~ O I ~ S  ici des hytt;iwari St'sleni et des Kel Eglikll d'iiti point clc \.lie p:itrili- 
11é;iirr. toiit ri1 sç r;ippelant cllie beliiicoiip d'iildit-idiis sont les deiis 3 1;i fois. 



iine f a~o i i  de marquer le fait qiie, bien qii'étant Kel Eghlal, on a des liens a17ec 
les Ajrttawari. Enfin. entre personnes de inême génér~tion, parler tetserr6t 
peiit aiissi être l'occasion de plaisanteries, afin de souligner yréciséiuent ces 
liens, et ce de préférence devant des coiisins qui, eiix, n'en ont pas. Et, nous 
allons voir qu'en définitive, ce sont ces liens plus ou moins procl-ies avec les 
Aj1tt;iwat-i Seslem qui siiffisent déjà poiir être iin locuteiir, dii n~oiiis un locu- 
teiir eii piiissance de la tetser.1-ét. 

lyne laiigue de l'affection transmise par le lait des femmes 

Notre présentation des modalités de transniission de la lailgiie a tlejà 
niontré le r6le important des femmes dans ce processus, même ou surtout en  
sitii;ition de résidence patrilocale à dominante ten~njeq. Un ensemble d',i ' litres 
représcntatioiis confirment ce rôle, notaminent l'idée selon laquelle la 
Iciserrét est transniise par l'intermédiaire du lait des femmes. (( Toiit celui qui 
:i bu du lait :iyttawari est censé connaître tetsewét », peiit-on entendre 
fréquemment sur le terrain. Dans un premier temps, cette expression fait bien 
siir allusion à l'allaitement maternel. Les intéressés interrogés sur sa significa- 
tion évoqiient surtout les sorivenirs d'une inère qui leur parlait tetscr?.&t 
durant leiir petite enfance. Reaucoiip de Kel Eglilal, qui ont grandi dans le 
c:impenient de leiir père, ont vécu cette langiie comnie iine langiie de I'affcc- 
tien (ese~~z~~.zellri) de la part de leurs parents maternels avec lesquels on entsc- 
tient de manière générale des liens fatiîiliers et détendus c h e ~  les Touaregs. 
1.e cas le pliis illustre d'un de  ces enfants issus d'une alliance Kel E$hl:il- 
Ayttawari Seslem et bercé par la tetserrét dans son enfance est l'imam Asahu, 
fils de Khamed Attalier. Nornmé initiatlement Miikhanimad, Asahu est en fait 
iin petit nom tetsel-rét qui signifie (( chose bonne ». Rien qu'il s'agisse cl'uiie 
très liaute personnalité, le noni Asaliu est  retenu par les généalogies 
officielles. 

Mais la transtnission de la langue par le lait maternel lie se linlite pas aiix 
siriiations d'allaitetnents effectifs, ni aux contacts directs avec les parents 
locuteurs de la tetselv-ét. En effet, l'expression c boire du lait ayttiiwari P est ici 
égaleinent synonyme de posséder iin clznr cllez les Aytcawat-i Seslem : (( Celiii 
qiii a iine veine/nerf chez les Ayttiiwari parle Tetsel-1-ét n. Même si une 
ptsrsonne ne parle pas la langue, elle est censée en avoir une certaine cony->ré- 
heiision innée ou une prédisposition à la maîtriser a partir du moment oii elle 
;I des liens de parenté, aussi lointains soient-ils, avec les Aytt;iw;tri Seslein. 011 
raconte a ce sujet de noiilbreuses anecdotes concernant des personnes qiii 
orit capté le sens d'une coilversation en tctscwét sans l'avoir jamais apprise. 
(( 'Tu ne con~l->rends pas les mots, tu ne coilnais rien de la langue, m;iis tu mis 
de quoi ils parlent n. Ce genre de situation n'étotine personne, mais serait au 
contraire une preuve que la letseri.ét fait partie integrante de l'identité 
Aytt;i\vari. celle qu'on a dans le sang (ezizr) et qiii circule par l'interniédiaii-e 
clii lait des femmes. Dans le sens inverse, cette idée d'une transmissioli 
consiibstantielle de la langue est parfois évoquée par les personnes qui 
pc'nsent qu'il n'est pas cert;iin que les artisans et csclaves cles Ayttawari 
Seslei11 étaient locuteurs de la tetsel-rét. Ou alors, s'ils la ~~arlriictit, c'Ct;iit pour 
mettre en avant leiir appartenance à cette tribu à laquelle ils n'étaient pas ou 
qiie rarement intégrés par les liens di1 mariage. 



Sans rentrer ici cl:ins le détail des représentations aiitoiir des subst:itices 
du corps ", il fiiiit souligner que les 'rou;tregs pensent l'origine clii 1;iit niaterriel 
à partir d'une transformation du sang. Selon les représentations des Inesleman 
de l'Azawagh, le sang est à son tour iine substarice provenant ii la fois de la 
transform;itioii de la noiirritiirc intégrée (coiiipos:inte cliiaiititative clu s:~np) et 
de la fusion de deux senierices, m:isciiline et féminine. au monlent cie Iri  
conception (coinposante qiialitative). Ce clernier processus donne naissance 
aii sang dit des (( traits de resseiiiblaiice )) (ezrzi r z  ~ J L I ~ ~ c ~ I z )  qui véhiciilent: cles 
traits identit;iires aussi bien maternels que paterr-iels. Le sang et le Iait sont par 
coriséqueiit des substances bisexliées. Dans cette logique tlii corps, on 
coniprelid que meme celiii qui n'a qu'un loititaiii parent ayttawari chi côté de 
son père est lui ;lussi censé c( avoir bu du lai[ ayttaurari )>. 

On peiit toirtefois Eiire un certain rapprochetnet~t avec cles seprésent:\- 
tions plus esclusi~~eniet~t  féniiiiiiies du lait comme vecteur d'lin idé;il coinlîiu- 
nautaire. Eii effet, le vécii de la tetselï.t;t conlllle iirie langue de I'aî'f'cctiori, 
transmise par le lait des femmes et associée, y;11-ticiiiièrenie11t sius parents 
niaternels auxqiieIs oii cloit iin respect absolu par l'intert-iiédiaire de l'exercice 
cle ce parler, appelé h être perp6tué ii janiais, n'est pas s;ins rappeler le 
concept fond;ii-iient;il di1 H lait d'ébawel )) d:ins le nionde toiiareg (II. Claiidot- 
Hawad et M. Hawacl, 1993). La iu~tapliort: clii lait désigne dans ce cas ties 
biens indivisibles et inaliénables possi-dés et trrinsmis escliisiveiiient en voie 
iitérine. Chez les Touareps 3 (( filiation matrilinkaire ., ces biens :issureni la 
pérennité de la lignée et jouissent - coninle le lait en géneral - d'un statut 
sacralisb qiii se traduit. entre autres, par le fait qu'ils ne doivent jamais être 
dilapidés. 

Chez les Inesleman, certaines représeiitations et pr;itiqiies autoiir di1 lait 
de femme \ r o ~ ~ t  également clans le sens d'iiii idéal cornmiinautaire assuré grict. 
ii cette substance vitale. Il s'agit notrininient d'uii allaitement non ri-iatersiel, 
pratiqué ail nionient cle la naissailce par iine femme rernarcluable (tcr~~rnsscr- 
~,hyat) dans l'objectif de transmettre I 'l~o~ineiir de cette nourrice symboliq~ie. 
Or, d'après la 1bgisl:itioii iniisiilrnane. ces allaitements créent de nombreiis 
lieils de parentt. par le Iait. Ensuite, dcs mises au sein lucliques des erkants par 
des parentes oii voisines instaurent égilernent des liens de prosinlit<, au 
pr oint qu'o11 clésigne par exer-i-iple une personne peii géilérciise envers les 
siens cornille iitie personne qui (( matique cle lait 1) (river. I- il^ ~tkI.7, litt. (( i l  ii'y a 
pas de Iait en  lui ))). Ces considérations, sans doiite trop rapicies. ajouterit à 
l'idée de langue d'iine corrimiinauté spécifique, transn-iisc par le lait ni;iteriiel. 
tolite une diniension intimenielit libe à la place origin:ilt: qu'attribue la société 
tou;irègue à 1:i femme en général. 

Au terrnc cle cet article, nous espérons avoir montré les princip;iux 
facteurs qiii ont conjointement contribué au ninintien de la tetset-r6f. Relevant 
5 la fois de I'liistoire. du politique, de la religion. de 1;i parenté et clil symbo- 
lique. ce parler s'inscrit au cmi r  des cliffkrents enjeux autour de l'identité des 
Ayttawari Sesletil. Et finalelnerit. 011 coiiiprend l->ourqiioi les iiitéressés 
penserit, m:ilgré l'éviclente nlenace qui pèse aujourd'liiii sur ce parler, que (( la 
tctse~,~'él ne disparaîtra jaiiiais tant qu'il 7 aura dcs Ajqtawari sur cette terre D. 

---- - --. 
33. Voir à ce sujet S. \Rilento\\,itz. d p ( 7 1 ' ~ l î h ~ .  



Eii effet. I'itlentitG clc cette tribu est si intimement niêlée à sa langue qu'avoiier 
l'ctstiiictioii de  celle-ci revient 5 reconnaître que l'liistoire aura finaleiiietlt 
raison d e  cette élite qui jusciu'h peu seiiiblait promise a une vie éternelle. 

Annexe 

D:iiis uii bref article (1984) consacré h la te~~?csgbelnlt.  qiii est iiiie 
vilriarite de  la tctscr.r-~t parlée par les Kel Eglilal ii Encgger (voir srdprn), 
T .  Droin est la première à avoir attiré I'attetitioii siir la prcseilce d'unités lexi- 
c:iles existant dans les parlers berbères « septentrionaux ». L'auteur n'cnvi- 
sage pas poiir aiitatit la possibilité d'identifier la tenzcsgbelnlt comme iin 
p;irler berbère autonoine, mais l'analyse plus ou nioins explicitement coiiii-iie 
une variante cie la terlzczjecj de  I'Azawngh désignée par le terine tntilelle~nr~zet : 

(c La trrri8ellen?ii~et (langiie des Iwellemniedeii) est un des principaux parlers 
touarcgs c l u  Niger avec la tcrjrai't dii massif cle l'Aïr, au nord-est. Dans I'eiisenible 
nigérien. le tou:ireg ou tcrr?lcrjcïq est une des ciiiq langues n;itionales. En raisori 
du iionibrc cle ses lociiteurs. de son étymologie et de son renvoi sociologique à 
la chefferie. In ttr~i~ellenl~~zet c>st lepnrle~. de rC:fe'rerice dails toute la ~.c;gio~?, les 
nl/t~.es pai.le~:c pai.nisse~?t ~iiniqrrés d e  pn1~tic~~lnt.is17?cs liés d'abord ii des 
gr.o~rpes et secorirlnii.eriielzt nrrs ~~?gioi?s oir Buolzrent ces gl*orl/)es. C'est le cas 
ile la tar~~cscghlalt désignée comme le parler des Kel Eghlal qiii sont cie très bons 
1ociiteiirs cle la tali~ellcii?i)~et. Ceiix-ci se diseiit étroitemciit apl->arent&saux Ayt 
Awari (. ..) et proclics de leur parler spécifiqiie la tcrsbiizshai-t. Mais on ne 
possède actiielle~iletit auciin relevé linguistiqiie systéiiiatique qui pern1ettr;iit 
d'établir I'apparcntement t~~i~~ese~qI~Icrlt-tnsI~i~~shn~~t. L'inti-i-êt du r:ipproclie- 
mcnt de ces deux parlers résitle dans le fait qii'on rclhre eii tnn~cse~ql,lalt des 
unités lexicales iticonnues OLI inutilisées au Sahel alors qii'clles existent dans 
cet-t:iins parlers berbères septentrionaux ; certaines t~iditions, dc plus, feraient 
venir les Kcl Eglilal du nord-est de Tonibouctou et peiit-être clu Maroc. C'est 
dans le sud niaroc:iiri qii'oii relève le noni du groupe maraboutique des Ayt 
Awari qui, clans 1;i première iiioitié du me siècle, a fait alliance avec cles groupes 
iiiar;ihuiitiques giicrriers tlu Moyen-Atlas )) (1984 : 5 10 ; mis en ilalique par 
11011s). 

j. [)roiiin se  base dans cet  article sur cles donnkes lexicales relevées dans 
iiri  groulx qui se  définit comme une cominiii-iaiité d'anciens serviteurs 
(cklnil) des Inesleiiiaii Kel Eghlal. Coiîtrairement à leurs (( anciens maîtres )), la 
langue miiternelle de  ces élclnn serait la (( t e ~ ~ ~ c s e g h l a l t  dite cc langue des Kel 
Ephlal ., tandis que  la tc1zrlelle111i77ct serait apprise en  seconde langue. I)e pliis, 
pi'ccise I'aiiteur, la t n r ~ ~ e I l e ~ ~ ~ 7 ~ ~ c . t  des éklczn scrait considérGe comme une 
« i ~ ~ z i ~ c l l t > ~ ~ z r ~ ~ c t  marginale )) (« t n r t ~ e l l c ~ ~ ? ~ n e t  2 ») par rapport 5 la t~zzilellenz~)zet 

classique (cc tcrzr~clle~~z~~zc.t 1 »). Quant à la tan1esegl~lnlt, (( il seii-ible cepen- 
clr~tît clut. pour les Kel Eglilal eux-mêmes, l'écart entre le tnzocl len~n~cf  et  la 
tn117esegJ~lnlt soit iiioins graiid que pour leurs ék ln~z ,  et qii'il s'agit seulenient 
dc. quelques ~>articiilarismes )) (p. 509). À partir de  ces données sociolingiiisti- 
qiies. l'auteiir prol3ose une approclîe comparative e t  niet en parallèle 
quarante-qiiatre tlotns e n  inwe l le t~z~~ze t  1 avec leurs éc1iii.cralents en  taulc~l- 
le,r~l~)zet 2 et e n  I e ~ ~ ~ e s e g J ~ l n l f .  Cette approcl-ie perinet d e  consvdtçr des 
(( 77ari;itiotls phonétiques sans changenient d e  séries lexicales )) poiir vingt- 
dciis  ternics, :linsi que des « glissements séniantiqiies )) (deux exemples). 
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Pour cint1 substantifs, J. I)l-ciin a pu établir des apparentements avec dlaiitrc:s 
parlers berberes. taticlis quc les autres noms (quinze) qui présentent des 
(( cchai-igc'rnctits cle series lexicales * pour la te~rrestcghk~lt sont qualifies (( sans 
iipp;ircntement connu 9. 4ti terme cle cet :inalyse, l'auteur souligne que I'iine 
cles originalires de cc parler résicte apparemment dans « le mystère d'une 
p;ii-tie cle son vocabulaire )) (p. 518). 

L'articlc qiic iious venons de riientionner a le mérite de soiiligner qiie la 
teinesc.gl~lnlt présente un rapport lexical certain avec les parlers berbères 
<( sel>tentrioïi;l~ix -, niais n'est pas exempt de certaines faib1esse.s 
iiléthoclo1ogiqut.s. En effet, l'aiiteur ne précise pas ce qu'elle entend par 
« p;irlcr cle réference n et par (( particularismes )) d'un point cle vue lirigiii:j- 
tique. de sorte qiic 1:i questioti (le l'appartenance dialectale de la tenzeseghlnlt 
n'est pas puske. 1,'auteur seriible en effet sous-etiteridre qu'il s'agit d'iine 
variailte chi toiiarçg (;il1 meme titre que la tnz~~elle/7~1?zet 2), alors que les 
clonnées lexicales présentt.es sont loin de le confirmer 3'. Quant à 1'appréci;i- 
tien dc l 'kar t  eiitre ce parler et la tnu~elle~îznzet, les données que nous avons 
reciieillies siir le terrain lie corroborent pas la vision énoncée par les interlo- 
ciiteurs Kel 1Jghlal auxquels se refèreJ. Drouin. À vrai dire, et rnalgri- l'btyrno- 
logic du terme, la te~tresegl?l~zlt n'est jamais corisidérée comme la (( langue des 
Kel Eg1il;il )> par les Kel Eghlal ei ix-mhes,  inais excliisivement corniiie le 
parler cles Kel Eglilal II Etiegger aux que!^ semblent appartenir le groupe 
ai1pri.s diiquelJ. Droiiiii a effectiie ses enqiiêtes ''. Plus précisément. ce parler 
est clualifié de variante tle la tetser-rét cles Ayttawari Seslem. 

Campe tenu des \*ersions socio-historiques relatées par la tradition orale:, 
011 ne peiit que constater :iveç étoilnement que le groupe étudié par J. Droubn 
se défi~iit comme une coiiimiiilauté d'ailciens esclaves des Kel Eghlal. 
Certains parini les Kel Eglilal parlent la tetsewét pour des raisotls qiie noiis 
avons prccisées claiis cet article, niais ils la nomrilent dans ce cas comme telliz 
et tio~i pas par le terme tel~~sst<~hlnlt.  Quelle que soit cependant l'apparte- 
nance soci;ile cles locuteurs, il iious ü toujoiirs été afiirnié qu'il s'agit d'uni- 

1:inpe )) très différente clu touareg. 

Enfin. 1;i tiiCthodologie adoptée par J. Drouin, afin d'établir l'apparsntc- 
tiient au foncls coinrn~iri berbère de quatre ternies choisis parmi les quinze 
esemples classés sans apl3arentement connu » (y. 517-518), seriible inilpro- 
priée. En effet, l'aiiteur prend colilnie point cle départ de sa comparaison non 
1x1s les termes berbères niais leurs équivxlents en fra~qais ! Ainsi. ces quatre 
tiiots paraissent absents du foncls commun, alors cju'ils peuvent tous être aisé- 
melit r;ipprocliés d'unités lexicales prkserites dans d'aiitres parlers berberes. 

34. I1:ir aille~irs. d:!ris qiielle niesure. Li distinction entre une tawellemet 1 et  iine tawel- 
lenict 2. eritrc i i i i  piirler des %t ninitre3 et lin parler des (< esclaves n est-elle pertinente, ne serait- 
ce  clur d'iiii point clt= \ iir linguistique ? 

35.  ,I L)i.oin nc sriiible piis t'tre elle-iiiriiic sûre cle l'identicb de ses interlocuteurs et dit de  
cc groupe en introil~iction cle son etiiclt' : 3 II s'agit apparemment des Kel Eghlal n Ennigrr, 
clklxnd:inth clirecrs des Kel N:in et  recensés daris le IIIe groupe. e t  non des I<el Eglilal constitu;iiit 
~ i n e  ~:r;incle p;rrtie dii II' groiipc. (les groiipes sont rles entités administr;itives) (p. 507. soiilignti 
p;ir noiis). II est en efl'ttt siirprcn:iizt de constiiter qu'il se réckime Ptre les (< esclaves cles Kel 
Eplil;il , . Outre Ieiir cibpciitl:incc :tclriiiiiistr;itive di1 Groupe des Inlajephan T<el N:iii. iioiis avons 
111 qiie I:i tr;iclition or;ile ïeiit tlil 'il~ :tient t t é  doniiri6s politiquement d:ins un passé 1oirit;iin noii 
p;is p:ir lrs 1m;ije~li:in. ni p:ir les 1riesleni;in Kel Eglilal. m;iis par les Ajrta~v:lri Sesleni. 



~ieiileinent, ils revêtent ilon piis un sens équivalent mais appartiennent ail 
inêi-iie clîanlp séinantiqiie. 

1. I>rouin propose les quatre termes suivants : (( awdusl~/I~~dosDetz - 
I)oeiif )), (( taf~rllet/teji~liîz - cruf )), (( eshelÉ/scî?qi~z - femme )) et  « qfwr~r?/ 
c?ddcîzet - être humain )). Conline nous l'avons vu, le mot G I Z I Y ~ ~ L ~  est attestc 
(:II zenaga o ù  il désigne plus particulièrement un « bcruf dressé ail portage )) 

c.F. Nicolas, 1953 : 155). Le mot tnfi~let  (cc œiif ») doit être rapproché dcs 
i:ernles berbères d'origine latine désignant le poulet, la poiile ou le poussin : 
/f~ftrllls71 - (( coq, poulet )) ; vifiilliist - « poiile » en  tamazig111 (M. Taïfi, 1992 : 
114) : fullrrs, ifirlltrse~z, t f~~l lz i s t ,  tifLlllt~sin - poussin, petit poiilet, en  ouargli 
(1. Delheure, 1987 : 77). Le terme ésldi, se rattache à la racine pan-berbère SI,. 
êonirne e n  t q j a r t ,  le mot taslit signifie la (( fiancée )) dans Ic parler de  
Ghadarilès (G.A. d e  Calassanti-Motylinski, 1904 : 121), tanclis qiie dans les 
parlers du Mzab, d e  Ouargla (J. Delheiire, 1984 : 187 ; 187 : 295), isli, lisIi/ 
désignent le jeune « marié )) / la jeune (( mariée )) jusqu'à la fin des cérémonies 
de mariage. Dans c e  cas précis, c e  mot ne pose donc pas de  problème d';ippa- 
rentement au fonds commun berbère, mais laisse interrogateiir en raison cle 
sa forme inasculine au singiilier. Pour finir, le mot ufngaîz se retrouve e n  
kabyle, tcqalz, o ù  il désigne égalernent la « personne liiimaine )) (source : 
Internet, traduction berbère de  la Déclaration universelle clcs Droits d e  
I'Hornme). 
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