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rurgie, cclui dont clle nurnit aimc inscrtre le noni s'etant deja associc a la
liste d'opposition. Encore line fois, clle a rcussi a fairc clire la totalite de
sea mcmbrcs, mais c'est replies sur cux-memes ct avec des dissensions en
leurscin que les « paysans » l'ont emport6. A1'intericur meme des families,
les conflits s'acccntuent : tel ouvrier d'usine a rompu violcmmcnt avec son
bcau-pcrc, proprietairc de rune des plus grosses ct des plus modcrncs
exploitations de G.F., dont il a refuse de suhir pcrsonnellcment la tyrannic
toute paysanue sur une main-d'icuvrc faiuilialc docile. Ca ct la des rivalitcs
ct des didcrends apparaisscnt ct des « demissions » qui en discnt long sur
la dcstabilisation aetuellc de la societe locale grand-faillaise. Si une nouvcllo
cohesion sc dessine, elle ac eonstruira ccrtaincmcnt avec les agriculteurs
restauts mais, sans doute, plus aulour d'eux.
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Aradeii ou lc « Jardin du paradis »
La tcrre et les homines

daiis un village chaldeeu du iiord de l'lrak

Aradcn, village de la vallce du Sapna1 — a 160 km au nord de Mossoul
(Ninivc), a 50 km environ au sud du lac de Van et a 18 km a l'ouest d'Araa-
diya —estsituc a 1140 m d'allitude, surleversant suddu mont Chamatinc,
au cocur d'un massif montagneux dont les sommets attcigncnt 3 000 m,
face au mont Gara ou sc trouvaicnt jadis lc palais d'ete du roi Faycal II et
la station estivalc de Sarsink (Fig. 1).

La scule route goudronnee de la region part de Mossoul ; elle a ete
construitc par les Anglais apres la Premiere Guerre mondiale pour des
raisons strategiqucs. De Mossoul jusqu'a Dchok, elle traverse des plaines
entrecoupces de collincs, j>uis penetrc dans une region de structure alpine.
Elle franeliit plusieurs chaincs de montagnes et des vallees etroilcs, passant
par la foret de Galliya de Cage (en chaldcen, Vallee des pins). Laroute mene
ainsi jusqu'au mont Gara ; rile franeliit lc col de Swarelouka ct dcbouclie
surla large vallce du Sapna, dont elle longe le versant sud, jusqu'a Sarsink.
Puis, obliquant vers lc nord en passant par Bibede ct Soulaf, clle se termine
a Amadiya, ancienne fortcressc tur«pic construitc sur un plateau abrupt et
diflicile d'acces. A la hauteur d'Incchk, un cmbranchement, goudxonne
dans les annecs 50, la relic a Araden.

Lc climat d'Araden, aux saisons bicn contrastces, oflfre en hivcr des
temperatures allant de 0° a — 15° Cct en ete de 25° a 30° C. La neige, qui
tombe vers Noel ct persistc pendant trois mois, peut attciiidrc jusqu'a deux
metres d'epaisscur. Dans cctte region, la plus arrosce de l'lrak, les pluies
sont rarcment insullisantes ou trop tardives ; ellcs tombent en automne ct
au prinlemps, de la fin septcmbrc a la fin mai. On y trouve diverses essences
d'arbrcs : chenes, coniferes, pcupliers, hetres, platanes...

1. En nsayro-chnldccn, « pnttcs de lion ». La vallee du Sapna s'etend entrc les monts Gara au
sud et Chamatine au nord ; elle s'ouvrc a l'csl d'Amadiya ; le Sapna traverse Zakho et se jette
dans le Tigre a I'ichckhabour, gros village assyro-ciialddcn.
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0 vlllago assyro chaldeen

A village assyro-chaldean tl ku*

B village kurda

—— loule goudronnee

L'ORGANISATION SOCIALE D'ARADEN

Aiq>aravant rallache a la province de Mossoul, Aradcn, dcpuis la
nouvelle organisation administrative de l'lrak, fait partie du dcpartcmcnt
(mouhafrtdha) dc Dehok ct relevc du chef-lieu (qadha") d'Amadiya.

Scs habitants (environ 3 000) vivcnt dans des maisons en pierrcs dc
taille, sccllees par du pise ou dc la chaux cuitc dans des fours chauflcs au
hois de chene. La charpente du toit est faite de poutrcs en pcuplicr ct dc
chevrons en bois longs d'un metre environ, 6troitciuent scrres les tins contrc
les autrcs. On les rccouvre de branchages presses — une rangee dc pierrcs
legeres et plates pent parfois rcmplacer les branchages —, puis d'unc couche
de terrc d'environ 15 cm d'cpaisscur, bicn aplatie et tassec par un rouleau
en picrre (mouiulmtrta) (Fig. 2). Un x en hois est fixe a chaque bout du
rouleau. Les deux extremites inferieures dc cct instrument — au moyen'
duqucl on actinium lc rouleau pour rendre le toit clanche — sont arrondies
ct courbees vers 1'intericur. En hiver la neigc qui s'accumule sur les toits
plats est degagee a 1'aide d'un balai en bois (maroulha), large de 40 a
50 cm. L'ctc on dort sur les tcrrasses, on y fait scchcr les recoltcs, on y
construit parfois une cabanc (qouprana) faite de poutrcs entrclacccs de
brancbaKes.
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montanU en bois

rouleau de pierre

Fig. 2. Moundourla

Les maisons component le plus souvent un rez-de-chaussee de deux
pieces et un balcon; lorsqu'eUes ont un ctage, le rez-de-chaussee est
reserve, par precaution contrc les vols, aux animaux et a la nourriture.
EIlcs sont disposers de telle sorte qu'on peut passer d'unc terrasse al'autre,
cc qui s'cxplique par la neccssite maintcs fois eprouvee dc sc defendre
collcctivement en cas dedanger.

La fanu'Ilc, base dc la structure socialc d'Araden, est en general de type
patriarcal. Les organisations publiques, ausens moderne du tcrme, n'exis-
tant pas, clle est gardienne de toutes les valeurs. Les faimUes les plus
aisces sont ccUcs qui sont nombreuses, et dont tous les membres travaillent
a constitucr richesse ct prestige croissants pour le groupc. Tant que les
parents sont vivants, les enfants ne peuvent disposer dc leur heritage ; ils
nc possedent que leurs objets personnels. L'homme lc plus age en ligne
directc dcticnt l'autorite et distribue le travail. II n'y a pas dc separation
cutrc les hommes et les femmes. Les rapports intrafamiliaux sont essen-
ticllemcnt hicrarchiques : la femme obcit al'homme, l'enfant a ses parents
et tous respectent le plus age, considerc comme le reprcscntant de la
sagessc. Ccttc structure familiale se refiete dans lc milieu social ou Ton
rctrouve les memes valeurs.

Araden est compose principalement de trois groupes dont deux sont en
opposition constante. Le troisieme joue le role d'arbitre, s'alliant tantot a
1un, tantot a l'autre, en totalite ou en partie, ou restant neutre, selon les
intcrcts du moment.

^ L'unc des deux families en perpetucl conflit s'appelle Qacha (en chal
deen, pretre) ;clle a en effel fourni au village plusieurs pretres. La deuxieme,
la famiUc Sana (« ingenicux », « celui qui crcc et invente »), tire son noni
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d'un ancctre qui fahriquait des cruchcs dc ccramiquc. C'cst la famille Rais
qui jouc le role d'arhitre (un dc scs mcinbrcs fut un moment rais, c'cst-a-
dire maire du village, sous la domination ottomane).

Ces trois groupes so partagent aujourd'hui toutcs les activitcs existant
au village, sans division du travail cntrc eux. La notoriclc s'acquicrt par
la eonjonclion de trois faolcurs : les qualiles pcrsonnclles, 1'aisanec mate-
riellc et les services rendus au village. Aradcn apparait en quelquc sortc
commc one democratic rurale : les problemes sociaux et uconomiqucs y sont
traites entrc coneiloyens, ehaeun se scntant conccrne ct participant cflcc-
tivement aux decisions qui engagent sa vie et eclle dc la collectivile.

Chaquc annee le maire est elu par 1'cnscmblc des homines. On choisit
en principc tin individu relaliveiuent aise, ayant une forte pcrsonnalite,
<|• 1i puissc recevoir les botes ct rendre des services a la communaute. Le
maire n'est pas foroenmnl l'homme lc plus influent du village, il doit sur-
tout assurer les relations do eelui-ci avec l'administration. II n'est pas
remuncre par I'Etat, mais eba<|ue villageois lui doit trois journees de travail
par an ; ct s'il sc rend an ebef-lieu pour 1'un dc scs administrcs, celui-ci ou
I'un de ses parents lui est rcdcvable d'unc journec supplcmcnlairc dc
travail.

Une grande insecurile regno dans la region du fait de la presence de
Kurdes scmi-nomades. Aussi les villageois assurcnt-ils collcctivcmcnt lcur
defense en organisant des lours dc garde, dans le village memc, commc
dans Ics champs. Une gendarmerie a etc installcc a Aradcn au cours de
I'ete 1975, mais son activitc restc plutdt symbolique.

L'IDENTITE DES AsSYRO-ClIALDEENS

Lc peuple assyro-e.buldccn qui avait crce dans l'Aiitiquite les prcsli-
gicuses civilisations d'Assyrie et dc Babyloue, a survecu malgrc sa conver
sion, des lc premier sicclc dc notre ere, a la religion chreticnue dont la
morale paeifiquc, appliqucc a la letlre, 1'a rendu vulnerable aux attaqucs
d'aulrcs groupes locaux nc connaissaut que le langage de la force.

Aujourd'hui e'est uuiquenmut lcur religion, lc calholieisnm, qui difl'c-
reucie les Chaldccns des Assyriens, nestoriens, car sur Ics plans cthniquo et
liuguistiquc (ils parlciit le chaldeen), les uns ct les autres constituent un
scul el m('me groupc.

Aradeu (contraction par l'usagc populairc d'un terme qui signific jardiu
d'eden) est un village cnlieremenl cliahlcen.

L'identite des Assyro-Chaldeens s'est conservee grace a lcur languc, a
lour religion et si leur isolonmnt gcogrnplnque. Lc chaldeen — qu'on appclle
aussi 1'arameen, rassyrieu on l'assyro-chaldecn — sc transcrit a l'aidc d'un
alphabet dc 22 leltres qui lui est propre2. Lc patrimoine culturcl assyro-

2. D'nprcs Ernest Kriinn, ret nlpliidirl n 6t6 ndnjit/; ]»nr tons Ins pr.uplcs rndditerrandens ct est
dcvpiiu lYcritiire uuivcrpclle du genre Imiunin (pf. llisloire gfnSrale et syslime compare" des langues
stmitiqucs, Paris, C.nliiiiuui-I.eVy, 1928, 8" M. : 73 et 115).

UN VILLAGE CUALDEEN DU NORD DE l'iRAK. 101

chaldeen est trcs riche dans de nombreux domaines : literature ct linguis-
lique (dictionnaires ct grammaires), philosophic, theologie, politique ct
histoirc, economic, sciences (medeciue, astronomic, mathematiques...).
Ouvrages ct manuscrits se comptent par dizaincs de milliers dans Ics
bibliothequcs tant nationales qu'etrangeres. L'assyro-chaldecn a eu une
grande influence sur les langucs de toute la region, en particulicr sur
I'hebrcu ct l'arabe.

Cct heritage culture] nourrit Ja memoire collective de tout un peuple :
l'epopec de Gilgamcsh3 ct les provcrbes d'Alu'qar4, connus de tous en depit
des Iourdcs vicissitudes subics depuis pres de vingt-six siecles, temoignent
dc la vivacite et dc la continuite dc la pensee assyro-chaldeenne. Les Assyro-
Chaldccns avaicnt deja des ccoles dans toutcs les villcs et tous les villages
du pays, lorsqu'en 1921 fut crce I'Etat irakien. Par son decrct du 16 avril
1972, lc Couseil de la revolution irakienne recommit exprcsscment Ieurs
droits culturcls et linguistiqucs, mais jusqu'a present ce decret n'a pas ete
applique.

On sait I'importancc dc la religion dans les pays du Moycn-Oricnt et
1'influence qu'elle excrce dans la vie socialc ct politique : elle est un factcur
dcdiflereneiation, presquc au memc titre que la langue. Fait essenticl done,
ct qui les distingue des Kurdes et des Arabes musulmans, les Assyro-
Chaldecns sont chretiens : ils sc referent aux memes textcs et aux mimes
sources que Ieurs coreligionnaircs dc tout le Proche-Orient (leur langue
liturgique ctant l'assyro-chaldecn). Beaucoup d'entre eux, d'ahord chris
tianises, ont ete contraiuts a se couvcrtir a l'lslam lors de la conquete
arabc. Une fois islamises, ils ont ete arabises. On trouve encore daus les
egliscs et les cimcticrcs assyro-chaldcens des lombeaux d'ancelres de
grandes families du pays qui sc discnt aujourd'hui arabes et musulmanes.

L'identite du peuple assyro-chaldeen se maintient dans ses coutumes
et scs traditions : la vie familiale ct communautairc est mixte —alors que
la segregation des sexes existe tant chcz Ics Arabes que chcz les Kurdes ;
lc costume Iui-meme est typique : dans le nord de l'lrak, les vetements
riches encouleurs rappcllent ceux dc l'antiquilc assyro-babyloniennc.

Aujourd'hui les Assyro-Chaldeens sont majoritaires dans la plaine qui
s'ctend cntre Mossoul et Arbil a 1'cst, Mossoul, Alqoche et Dchok au nord.
Dans lc massif montagncux dclimite par Alqoche, Dchok, Amadiya au
nord, et Zakho au nord-ouest, ils represcntent pros dc 50 % dc la popula
tion, sinon davantagc. Ils sont egalcment majoritaires dans toute la vallce
du Sapna, oil Ieurs villages sc succedent sans interruption. En face dc
Piclmkhabour, a l'oucst du Tigre, en Syric, il y a aussi des villages assyro-
chaldeens. Dans toute cctte region on nc trouve aucun village arabe, mais
des villages dont les habitants sont tous soit Assyro-Chaldeens et chretiens,
soit Kurdes et musulmans, chaquc groupc ethnique gardant sa langue, scs

3. Hr>o* legrndaire bnhylonien.
4. Sngc ct ccrivnin nssyrien qui vecut au vilr sicclc avant J.-C.
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1'organisation familiale. Aucun chef nc pouvant s'approprier les bicns des
aulres, il n'y a pas de concentration des tcrres cntrc les mains dc quclqucs-
uns, eontrairement a CO qui se passe chcz les Kurdes dc la region oil, en
ruison du syslcnm tribal, un chef pcut posseder plusieurs villages.

En partant d'Aradcn, on distingue trois ccrclcs concciilriqucs d'utili-
salion des tcrres (Fig. 3).

Les tcrres irrigates

Les tcrres irriguecs entourcnt le village. Leur surface est plus impor
tant^ au sud qu'au nord. Les parccllcs, petitcs ct moyennes, sont utilisccs
au priuteiups pour le paturagc, mais une fois I'herbe fauchec, ellcs scrvent
aux cultures d'ole. Voritables jardius (gkenane), tomal.es, ponuncs de
terrc, haricots, eoneombres, navels, bettcraves comestibles, poivrons,
polirons, aubergines, radis, choux, oignons ct tabac y abondent. Les
parccllcs les plus moridionalcs sont plautccs en mais et surtout en millet,
dont les liges sont utilisccs pour nourrir les animaux, construiro en hiver
des au vents de toute sorlc et preserver de la pluic ct de la neige les meulcs
de fourrage. En soinme, on produit sur ces tcrres tout ce dont on a besoin
pour l'auloconHomiuation familiale. Ces dcrniercs aunccs on a commence
a y culliver ties poiumcs golden pom la vente, avec des resullals Ires
satisfaisants. Ferlilisees a l'engrais animal, les tcrres irriguecs ne connaisscnl
pas la jaehere ct donnenl parfois deux recolt.es aiuiiicllcs.

Les jardins sont hordes d'arbres fruitiers : pommicrs, poiricrs, (iguicrs,
abrieoliers, pruniers, peohers, grenadiers, vignc grimpant sur des arbrcs,
muriers et noycrs. ISt pouriant il est defendu de planter des noycrs : la
Jegende vent en efl'el que eelui qui en planle mcurl le jour oil le Ironc
de I'arbrc est. devenu aussi fort que son con. De fail, a 1'oiubrc d'un noycr
atlulle, le sol se sterilise, eo qui porle prejudice a la fois au jardin dc son
proprielairc el aux jardius miloycns ; on dit egalement que l'ombre d'un
noyer est malsaiuo pour Plmminc. C'est la sans doute l'origine de I'intcr-
dielion. Quand j'ai demaude a des cullivaleurs s'ils avaient dans leur vie
planle un noyer, Ions m'onl rcpondu par la negative : ce sont les ccurouils,
disent-ils, qui eaobonl les noix dans la terre en provision pour l'hivcr, mais
eomme a cause tie la neige ils nc les relrouveul plus, au printemps les fruils
gcrment et doviennonl des noycrs. Les paysans les arrachcnl s'ils poussent
sur des lerres oullivecs.

Enfin, le long des ruisscaux el des canaux, dans les tcrres humides,
ou trouve des peupliers dont les trones elauees animciit le paysago. lis sont
ulilises pour les besoins doiuestiques ou vendus pour sc procurer un pc,u
d'argent.

Les terres irriguees, qui out etc enrcgistrecs par les aulorites ollomancs
ct dont les proprie.lairos possedent les Uopos (tilres dc propriete privec),
sont regies par un droit eouluniicr Ires ininutieux. Les proprietaircs sont
divises en deux categories, les malddre ct les rangdle, division sans doute
introduile j>ar I'adininisl ration ollomanc en vim dc faeililcr la levee dc
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Pimpot sur les rccoltes. Malddra (plur. malddre) signifie « celui qui a des
bicns, qui possede ». Rangdla (plur. rangdle) desigue dans Pusagc courant
« celui qui ne possede pas » ; les malddre sont plus nombreux que les
rangdle.

Malddre ct rangdle avaient, au temps des Ottomans, des devoirs mais
point dc droits. Les premiers devaient payer lc tribut en nature sur lours
recolles, logcr ct nourrir les fonctionnaires de I'Etat, surtout les forces
armccs et les gendarmes. Le comportcment dc ces derniers etait tenement
tyrannique que beaucoup preferaient vendre leurs tcrres a un prix dcrisoire
pour cchapper a rinjustice. Aujourd'hui encore, les malddre doivent
hebcrgerIcs fonctionnaires de I'Etat irakien, esscntiellcmcnt les gendarmes.
Memc s'ils se comportent mieux que les Ottomans, ils sont tres critiques,
a juste titrc, par la population. Les rangdle, qui posscdaient peu de tcrres,
etaicnt dispenses des obligations de tribut et d'hebergement, mais ils
claient astrcints a des corvecs, alors que les malddre ne l'ctaient pas. Cctte
tradition s'est maintcnue jusqu'a nos jours. .

Les terres irriguecs sont divisecs en 32 ware (sing. udra). Les malddrt
en possedent 22, y compris celui de 1'Eglise d'Aradea, ct les rangale 10.
Le wdra n'a rien a voir avec lc donum (0,25 ha) actuellcmcnt utilise en Irak
comme mesurc de surface ; il correspond a la capacite journaliere d'irriga-
tion d'un ydya (plur. ydye, « quanlitc d'eau », « debit de l'cau ») et couvrc
plusieurs hectares. '

La distribution de l'cau sur les terres irriguees est rcglcmenlee chaque
annee de juin a scplcmbre, commc suit. Jusqu'au debut du mois de juin,
chaquc cullivalcur dispose d'autant d'eau qu'il lc desire pour irrigucr ses
tcrres. Mais des que le debit des sources commence a diminuer, vers la fin
du printemps, les paysans sc mettent d'aecord avec le maire du village en
vue d'unc rcglemcntation, afin d'eviter disputes et injustices. En general
les caux disponibles sont divisees en 3 ydye. Autremenl dit, scront irrrigucs
chaque jour 3 udre, qui recevront chacun un ydya. Les annccs oil les
cullivaleurs ne font pas dc riz, ils out le droit d'utiliscr leur part d'eau
pendant 24 heurcs ; sinon, ils ne pcuvent en disposer que du lever au
eoueher du soleil. Durant la unit toutcs les eaux du village sont dirigees
vers les champs collectifs de riz (cf. infra, p. 17).

La veillc dc la mise en place des tours d'eau, le gziraya (gardc-cham-
petrc) — au service de la municipalile, paye par les paysans partie en
nature, partie en cspeccs — monlc vers 20 heurcs sur les terrasscs oii tout
lc village se trouve rasscmble puisqu'en etc on dort a la belle etoile, ct
crie : « Malddre, rangdle, a partir de demain au lever du soleil les eaux
scront reglemcntees, ct les families Untel et Untel commenceront le tour ».
Chaquc cycle dure de 10 a 12 jours quand on nc fait pas de riz, de 14 a
16 jours quand on en fait. Le tour d'irrigation (napta) dure une journce ;
ce sont toujours les malddre. qui commcnccnt.

En plus du tour commun, cinq families du groupc Rais — les Patto,
les Maroguc, les Mikho, les Samano et les Ilouma Nona — rccoivent un
ydya tous les samedis, le ydya dc chabiha {ydya du sainedi). Une source,
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rganisation familiale. Aueun chef nc pouvant s'approprier Ics bicns des
tres, il n'y a pas dc concentration des tcrres entrc Ics mains dc quclqucs-
s, contrairement a ec qui se passe chcz les Kurdes dc la region ou, en
son du systcmc tribal, un ebef pcut posseder plusieurs villages.
I'm partant d'Araden, on distingue trois ccrcles concentriqucs d'utili-

ion des terres (Fig. 3).

s terres irriguecs

Les terres irriguecs entourent le village. Lcur surface est plus impor-
ilc au sud qu'au nord. Les parccllcs, pctitcs ct iuoycimcs, sont utilisccs
printemps pour le palurage, mais une fois l'lierbe fauchec, cllcs scrvent

x cultures d'eie. Vorilables jardius (gkenane), tomates, pommes de
re, haricots, concombrcs, navels, bctteraves comestibles, poivrons,
(irons, aubergines, radis, choux, oignons ct tabac y abondent. Les
rcelles les plus moridionnles sont plaiilecs en mais ct surtout en millet,
nt les tiges sont ulilisces pour nourrir les animaux, conslruirc en hiver
s auvcnls dc tonic sorle et preserver dc la pluic et do la neige les mculcs
fourrage. En soinmo, on produit sur ces terres tout ce dont on a besoin
ur Pautocousomiualiuu familiale. Ces derniercs annecs on a commence
y cultiver des pommes golden pour la vente, avec des resullals tres
lisfaisants. Ferlilisees a 1'engrais animal, les terres irriguecs nc connaissent
is la jaeherc ct donnenl purloin deux reeollcs anuuelles.

Les jardius sont hordes d'arbrcs fruitiers : pommicrs, poiriers, liguicrs,
iricolicrs, pruuiers, peeliers, grenadiers, vignc grimpant sur des arbrcs,
uriers ct noycrs. Et. |>ourlanl il est defendu de planter des noycrs : la
mndc vcut en cITet que celui qui en planle incurl lc jour oil lc Ironc
: l'arbre est dcvcnii aussi fort que son eon. De fail, a 1'oiiibre d'un noyer
lultc, le sol sc sterilise, ce qui porlc prejudice a la fois au jardin dc son
oprielairc ct aux jardius initoyens ; on dit egalemcnt que I'ombre d'un
iver est malsaine pour riiomiue. C'est la sans doulc l'origine dc l'intcr-
elion. Quand j'ai demaude a des cullivaleurs s'ils avaient dans leur vie
ante \\\\ noyer, tons lu'onl repondu par la negative : ce sont les eoureuils,
sent-ils, qui eaehcnl les noix dans la terrc en provision pour l'hiver, mais
mime a cause dc la neige ils nc les relrouveut plus, au printemps les fruits
•rment ct devieiumnl des noycrs. Les paysans Ics arrachcnl s'ils poussent
ir des terres cullivces.

Enfin, lc long des ruisseaux el des canaux, dans les tcrres humides,
1trouve des peuplicrs dont les Iroiies elances animent le paysage. lis sont
Lilises pour les besoins donmstiques ou vendus pour sc procurer un pcu
argent.

Les terres irriguees, qui out ete enregistrees par les aulorites otloinanes
dont Ics proprietaires possedent les Itapos (litres dc propricte privec),

ml regies par un droit coiilumier Ires minulieux. Les proprietaircs sont
ivises en deux categories, les malddre el les rangdle, division sans doute
ilroduile par I'ndmilustration oltoinanc en vue de faeiliter la levee dc
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1'impot sur Ics rccoltcs. Malddra (plur. malddre) signifie « celui qui a des
bicns, qui possede ». Rangdla (plur. rangdle) dcsigne dans l'usage courant
« celui qui nc possede pas » ; les malddre sont plus nombreux que les
rangdle.

Malddre et rangdle avaient, au temps des Ottomans, des devoirs mais
point dc droits. Les premiers devaient payer le tribut en nature sur Ieurs
rccoltcs, logcr et nourrir les fonctionnaires de PEtat, surtout les force?
ormecs ct les gendarmes. Le comportcment de ces dormers etait tenement
lyrannique que bcaueoup preferaient vendre Ieurs terres a un prix dcrisoire
pour cchapper a l'injusticc. Aujourd'hui encore, les malddre. doivent
hebcrger Ics fonctionnaires de I'Etat irakien, essenlicllemcnt les gendarmes.
Memc s'ils sc comporlcnt mieux que les Ottomans, ils sont tres critiques,
a juste titre, par la population. Les rangdle, qui possedaient pcu dc tcrres,
ctaicnt dispenses des obligations de tribut ct d'hebcrgement, mais ils
ctaicnt astreints a des corvces, alors que les malddre ne 1'etaient pas. Cette
tradition s'est maintenue jusqu'a nos jours.

Les tcrres irriguecs sont divisecs en 32 ware (sing. wdra). Les malddre
en possedent 22, y compris celui dc l'Eglise d'Araden, ct les rangale 10.
Lc wdra n'a rien a voir avec lc donum (0,25 ha) actucllcment utilise en Irak
conunc incsurc de surface ; il correspond a la capacite journaliere d'irriga-
tion d'un ytfya (plur. ydye, « quantite d'eau », « debit dc Peau ») ct couvre
plusieurs hectares.

La distribution de l'cau sur les terres irriguees est rcglementee chaque
annee de juin a scptembrc, comme suit. Jusqu'au debut du mois de juin,
chaque cultivatcur dispose d'autant d'eau qu'il lc desire pour irriguer scs
tcrres. Mais des que le debit des sources commence a diminuer, vers la fin
du printemps, les paysans sc mettent d'accord avec le maire du village en
vue d'unc reglcinentation, afin d'eviter disputes ct injustices. En general
Ics eaux disponiblcs sont divisces en 3 ydye. Autrement dit, seront irrrigucs
chaque jour 3 ware, qui recevront chacun un yarn. Les annees ou les
cullivaleurs nc font pas dc riz, ils ont lc droit d'utiliscr leur part d'eau
pendant 24 heurcs ; sinon, ils nc pcuvent en disposer que du lever au
couchcr du soleil. Durant la unit toutes les eaux du village sont dirigees
vers Ics champs collectifs de riz (cf. infra, p. 17).

La vcillc dc la misc en place des tours d'eau, le gziraya (gardc-oham-
pelrc) — au service dc la municipalile, paye par les paysans partie en
nature, partie en cspeces — monte vers 20 heures sur les terrasses ou tout
le village se trouve rassemble puisqu'en etc on dort a la belle etoile, et
eric : « Malddre, rangdle, a partir dc demain au lever du soleil les eaux
seront rcglemcntccs, ct les families Untel ct Untel commenceront lc tour ».
Chaquc cycle dure dc 10 a 12 jours quand on ne fait pas de riz, de 14 a
16 jours quand on en fait. Lc tour d'irrigation (napta) dure une journee ;
ce sont toujours les malddre qui commencont.

En plus du tour commun, cinq families du groupc Rais — les Patto,
los Marogue, les Mikho, les Samano et les llouma Nona — recoivent un
ydya tons les samedis, le ydya dc chabtha {ydya du sainedi). Une source,
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Vina dc Dahle (Source des Orlies), niluec sur un terrain lcur appartcnant,
!st a l'origino de ee privilege. Sou debit est tel en effet qu'une fois irrigucs
cs champs sur lcsquels elle jaillit, un certain volume d'eau rcstc dispo-
lible. Elle vicnt alors grossir le roscau general de distribution, au benefice
le tous. Le ydya de clmbtha correspond done a une compensation accordee
par les cullivaleurs a ces proprielaires.

Les terres privees non irrigates

Les tcrres irriguees sont immodiatcment entourecs par des tcrres sur
lesquellcs on cullivo des eereales, et qui s'etendent jusqu'aux limitcs des
villages voisins, sur un rayon d'environ 3 km au nord, 6 km a Test et a
I'ouest, ct de 10 kmau sud, ou elles jouxtcnt Ics terres collectives du village.

Sur ces tcrres fcrtilen, lc hie ct Porgc occupent la premiere place.
Vicnncnt ensuite les leutilles, les pois chiches, etc. En principc ces cultures
nc sont pas irriguees, sauf parfois au printemps, quand les pluics sont
insuflisantcs ct si le terrain n'est pas trop accidentc ou les sources trop
cloignces.

Plus facile a culliver puisqu'on pout aiscment y passer la charrue, la
plaine est reservee aux eereales, notammcut au riz qui, lui, est irrigue. Sur
les pontes des collines pous.se la vigne a qui la neige ct la pluic sufliscnt
largement; elle protege de l'erosion. On docele la toute une organisation
rationnelle de 1'espace. Le raisin d'aillcurs pourrait elrc une source impor
tant de richesse pour les habitants de la region s'il etait commercialise.
Pommicrs, poiriers, liguiers, amandicrs voisincnt avec les vigncs sur Ics
collines ; on cultive aussi en abundance pastequcs ct melons sur cos tcrres.

Quant aux arbrcs nauvages, ehenes ct platancs surtout, ils sont utilises
pour les besoins donieBtiqucs, notamment commc combustible. Les ehenes
domincnt. Au printemps, quand lours fcuillos aont bicn developpccs ct
encore vertes, ils sont ebranches, leur fcuillage servant a la nourriture
hivernale des moutons el des clmvrcs.

Divisecs en parcelles d'unc superficic allant dc 1 a 20 bdhane environ
(un bdhana equivaut a la surface dc terrc labourcc dans une journcc par
une pairc de lueufs), ces terres sont cllcs aussi privees. Un proprietaire peut
posseder plusieurs parcelles separccs les unes des antres. Cultivees en
general un an sur deux, elles servent de paturage cxtensif une fois la recoltc
ramasscc, et s'ouvrcnl alors au troupeau commun. Elles appartiennent en
grande majorilc aux malddre.

Les terres privees peuvent etrc louecs. Le proprietaire qui lone des
terres non irriguecs recoil un dixicmc de la rccolte ; la sentence ct Ics tra-
vaux, ainsi que les outils sont founds par lc metayer. Les terres irriguecs
sont soumises au memo regime en ce qui eoncernc la semence, les outils et
les travaux, mais le proprietaire conserve la moitie dc la rccolte.

On pent cgalcnmiit hypothequcr ces tcrres, scion le regime du rahina
ou celui du michekhanii. Dans lc eas du rahina, lc creancier pent soit charger
quelqu'un de culliver la terre hypothequce, soit la culliver lui-meme, ou
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encore la laisscr a son proprietaire qui alors la cultive. Dans tous Ics cas,
lc creancier ne fournit ni travail, ni outils, ni semence, et retient 50 % de
la rccolte. Si la terrc hypothequce est soumise au regime dit du micliekhana,
le proprietaire a lc droit dc garder sa terre et de la travailler lui-meme, mais
il doit la moitie dc la rccolte a son creancier. II faut rcmarquer que seules
les tcrres irriguees et les vignobles font l'objet d'hypothequcs : lc creancier
est en cflct assure, quoi qu'il arrive, d'en tirer un benefice puisque les
vignes, memc negligees, portent des raisins, que les terres irriguees donnent
a tout lc moins dc Pherbe ou des fruits. Ainsi le preteur cst-il toujours
gagnant. Par aillcurs, quoi qu'il arrive il recevra la moitie dela recolte, quel
que Boil lc montaut du pret qui peut pafaitement porter sur une tres petite
sonunc.

Ce regime d'hypotheque cntraine maints abus. Les pretcurs sont des
villageois qui out pu cpargncr; il n'cxistc pas de pretcurs professionals.
Jadis on pouvait memc prendre une hypotheque sur les rccoltes, mais le
procedc etait tres mal vu. 11 arrive aussi qu'un pret soit conscnti sans
hypotheque ni intcrct.

Les terres collectives du village

Vicnncnt ensuite les tcrres collectives, appelees bazeke, qui s'etendent
sur une superficic d'environ 80 km2 au sud du village, jusqu'au Sapna,
frontierc uaturclle cntre Aradcn et les villages voisins. On y trouve des
paturages permancnts et des tcrres cultivees qui portent des eereales,
surtout du hie ct de 1'orgc ; une fois les rccoltcs enlevecs, elles servent de
paturages. Les villageois ont a egalite le droit d'y cultiver cc qu'ils desirent,
mais ne peuvent so les approprier. Seule exception, les parcelles sur les
quellcs on cultive de la vigne, quellcs qu'en soient les dimensions et aussi
longtemps qu'cllcs gardent cette affectation. C'est la un droit coutumier
qui s'explique par les liens particuliers qui unissent l'homme a sa vigne :
celle-ci cxigc des soins multiples, vit longtemps ct se transmet d'une gene
ration a l'autre, chargee d'unc valeur non sculemcnt matericlle mais aussi
scntimentale. Cependant, depuis les annees 50, constatant une tendance
excessive a s'approprier les terres par le biais de ce droit, les villageois ont
inlerdit do planter de nouvcllcs surfaces en vignes. Scul est autorise le
rcnouvellemcnt des cops dc 1'ancicn vignoble.

Entrc 1955 et 1958 les villageois avaient tente a plusieurs reprises de
sc partager les terres collectives, mais sans succes, faute dc parvenir a se
mcttre d'accord sur Ics parts a attribuer aux trois grands groupes du
village. A la memc cpoque, on leur avait propose de les vendre, ce qu'ils
avaient refuse.

Si un ctranger cultive une pareelle sur les terres collectives, il doit ceder
un dixicme de sa recoltc a des representants du village, gencralement des
gens pauvrcs, symbolisant lc caractere communautaire de ces terres : au
moment des recoltcs, ceux-ci prelevcnt la dime sur les aires et se
la partagent.
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Les terres collectives sont mises en jacherc {baiyara ou bour) biennale
»u tricnnalc ; parfois limine le cycle est plus long. Pour toute fertilisation,
es paysans se contentent do parqucr Ieurs troupcaux pendant une ou deux
mils sur les parccllcs a culliver ; procede bicn prccaire, dont nc beneficient
I'aillcurs <pi'uii petit nombre d'entre elles.

On le voit, sur ces trois categories dc terrc, lc village se livre a une
lolyeulture de subsistence qui lc met a Pabri des aleas d'unc economic dc
uarche fondee sur la specialisation regionalc par type tie culture.

Les ACTIVITIES AU VILLAGE

Lc calcndricr des travaux suit lc rythmc des quatro saisons. Au prin-
lemps, poriodc de la plus grande activile, tout le monde travaille. Les
liommcs commc les fenuims, el Ics enfanls des qu'ils lc peuvent, sement lc
Me de printemps, sarolenl el taillcnt Ics vignes, ncttoient et reparcut les
oanaux, cultivent les jardius. Us fauchent ct font sccher l'lmrbc qui, l'hivcr,
iiuand la nature sera eouverle de neige ct ensommeillec, servira a nourrir
les animaux.

C'cst aussi au mois de mai que commence la culture du riz. Chaquc
annee, sans qu'il soil. Icnu coinple dc lours proprielaircs rcspcclifs, des
Icries conl igues soul eboisies par les villageois et regroupecs en vue d'y
culliver collectivenmnI. le riz. Des groupes de 4 ou 5 families vont travaillcr
en common 4 ou 5 ware, auxquels correspondent des parts d'eau ; I'enscmblc
den rizieres est appolo ihiloclui. C'esl la penuric d'eau qui oblige a la culture
collective du riz. Pour ne pas la gaspiller, on va irrigucr les jardins pendant
la journee, puis, du coueber du soleil jusqu'a Paube, l'cau sera dirigce vers
les rizieres.

Lc dalocha est en general legerement en pente, dc sorte quo les eaux
s'eeoulcnt d'un bout a l'autre sans dimcullc. Les malddre s'ollribucnt
loujours les parcelles les plus elevees, laissanl aux rangdle lesparties basses.
Ils considerenl toute inversion dans eclte repartition commc une olTciisc,
meme s'il lcur arrive d'avoir dans leur lot des tcrres rocaillcuscs ; ils
s'estiment siiperieurs aux rangdU et, a ee litre, tiennent a conscrvcr une
sorle. do preeminence en toute chose, lis cultivent les trois quarts du
dalocha. L'Eglise d'Araden, bien qu'elle possede un wdra, n'a pas de part
dans les rizieres. Sans doute paree qu'elle ne peut participer aux travaux.
En revane.be les gens du village qui no possedent pas dc terres irriguees sc
voient altribuer des parcelles dans la partie inferieure du dalocha.

Lc Iravail necessaire. il I'cntretien des canaux, h la preparation des
rizieres ct a rensomeimemont est proporlionuol a la surface cullivoc. Par
exemplc, dans un gruupe do quatre families, cello qui possede la moitie
d'un wdra doit fournir deux fois plus dc travail ct de semence que eclle qui
n'a qu'un quart de wdra, etc. La rccolte sera partagoc dans les memos
proportions cntrc les families. Le rizest seme ct non planle dans les rizieres,
labourees par des bumfs. Les canaux, d'une dizainc de kilometres, qui
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amenent Ics eaux jusqu'aux rizieres sont chaque annee crcuses ou repares
par les paysans.

En general deux ou trois individus sont charges par les villageois dc
vcillcr au bon fonctionncment de la distribution de 1'eau ; ils doivent cgale-
mciit survcillcr Ics canaux et les rizieres, et denoncer les vols d'eau qui se
seraicnt produits pendant la nuit. Ils sont payes en nature par les paysans
ct recoivent environ un dixiemc de la recolte globale, dircctcmcnt sur les
aires de battagc.

Une fois le riz moissonne, fin septembre, la distribution de l'eau rcde-
vicnt librc et les parccllcs retournent a Ieurs proprietaires respectifs. Elles
sont ensemencecs en ble a l'automne dc la meme annee ; les rendements y
sont bona, dc 1'ordre de 35 a 40 q/ha. No tons que la pratique dc la culture
collective du riz se retrouve dans tous les villages assyro-chaldecns de la
region.

Lc printemps est aussi la saison de la peche dans le Sapna. A cette
cpoque egalcment, on cultive les legumes dans les jardins, on plante le
tabac qui demande beaucoup de soins, mais dont les paysans ne tirent pas
grand profit car sa venteest monopolisce par I'Etat depuis 1939 : il doit
etrc portc a Dehok ou il lcur est paye ii un prix tres has. En fait lespaysans
le vendent bien plus chcr a des contrebandicrs qui viennent le prendre a
domicile. Pendant les annces dc scchcrcsse, onseme duble de printemps sur
les terres irriguecs, avec d'exccllcnts rendements.

En etc les families moissonnent a la faucillc ; la rccolte est transporter
a dos d'homme ou d'animal sur Ics aires dc battage (bidra). La, elle est
soit piclincc par des bocufs attaches de front et muscles qui tounmnt sur
Pairc, soit ccrasce par un cyliudre en bois, hcrissc de fcrs en forme de hachc,
attache a un mat au centre dc Paire et tire par un bceuf, un anc ou un
mulct. Ensuite les battcurs, amies de fourches en bois, lancent et rclancent
les cpis pour que le vent en emporte les glumes. La paillc et le grain sont
alors cntreposcs danslesmaisons. Legrainest moulu au fur et a mesure des
besoins fantiliaux dansPun des deux moulius a cau du village.

En aoiit ou au debut du mois de septembre, les raisins sont mtlrs, ils
faut vile les cucillir, sinon ils pourriraient sur place puisqu'il n'ont que
tres pcu dc debouches commcrciaux. Quclques membres de la famille, ou
souvent toute la famUlc, vont s'installer quinze a vingt jours dans le
vignoblc pour vendangcr. Une partie des raisins est transformed en sirop
pour les besoins fomiliaux, l'autre sert a fabriquer de l'eau-de-vie, l'arafc,
egalcment monopolise par I'Etat. II faut une autorisation pour lc distiller,
mais les paysans en produiscnt en fraude pour la consommation ct la vente.
Ou boit pcu de vin ct on en fait pcu. Les raisins de table, e'est-a-dire la
plus grande partie dc la rccolte, sont seches et constituent, avec les noix,
Ics figucs seches, les amandes ct les grenades, les fruits d'hiver. On fabrique

si dc Varak a nartir dc raisins sees.aussi

Des lc milieu dc septembre on recoltc le riz, lc tabac et les autres pro
duits, si bicn qu'ii la fin d'octobrc tout est emmagasine pour Phiver ct lc
printemps. C'cst egalcment en automnc que les cultivateurs sement le ble ct
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orgc, laIKin rant avec des outils simples et pcu eflicaccs : la charrue baby-
mieiuic, tirec par une pairo do bumfs le plus souvent, ou bicn par des ancs
u des millets, est Pinslrument principal des travaux. A la memo saison
Is font provision de bois pour Phiver. Vers 1958 le gouvcrncment, en vue
[e preserver la foret, avail inlerdil les coupes, surtout de ehenes. Cctte
iiesure etait neecssaire, innis pour etrc obscrv6c, elle aurait du prevoir un
oiitbustiblc de rciuplaccitmul, ee qui n'a pas etc le cas. Les villageois
oulinuent done a eouper le bois dont ils onl besoin. Comment en effet obcir
une reglemenlation qui no tienl pas contpte des ncccssiles de l'cxistcnce ?

L'hiver enfin, qui commence des la mi-decembre, est une pcriodc dc
epos. Tr6s souVCnt la neige toiube pour Noel, et l'activito du village sc
imilc a quelques menus travaux : doiumr a manger et ii boire aux animaux,
herehcr <lu bois quaml e.'esl possible, parfois chasser lc rcnard.

II faut insisler sur I'iniporlanec soeiale du travail eolloclif dans tous
BS domaines : construction el entrelicn des canaux ct des tcrrasscs des
liaisons, labours, moissons et autres aetivitcs. L'entraidc est gcneralc ct lc
endemeut s'en trouve augmente dans riulerct dc toute la collectivitc.
'our ehaque journec do travail fournie chez un voisin, l'cquivalcnt en
emps doit etre rendu. II est aussi d'usage ii Aradcn — ct d'aillcurs dans
ous les villages assyro-clialdoeiis dc la region — d'organiser des equipes dc
lix, quinzc ou vingt volontaires qui, avec leurs animaux ct Ieurs outils,
xecutent pour lc coinple des veuves ct ties nccessilcux le labour ou la
noisson d'un cliaiup, l'enlretien ou la vendango d'un vignoble, l'approvi-
ionncment en bois. Cost le zebbdra. Le bciicficiairc nourrit ccux qui
ravaillcnt pour lui.

II faut egalcment mentioiuier la presence a Aradcn dc trois petits
ummercants qui vcndent un pen de tout, d'un forgeron, d'un marechal-
errant et dc deux oordonniers. Par ailleurs, les paysans tisscnt, filcnt ct
ahriqucul a pen prcs tout ce qui lcur est neecssaire.

Les animaux sont reparlis pour lc paturagc en deux troupeaux collec-
ifs : ovins ct caprins d'un cole, bovins, fines ct mulcts dc l'autre. Tous les
laturages sont commons, a l'exccption des tcrres irriguecs. Les troupeaux
ont gardes par des bergers payes partie en cspcccs, partie en nature.

Si les cullivaleurs pouvaicnl ecouler leurs produits agricolcs, en par-
ieulier les fruits et les legumes, sur les marches des grandes villes irakienncs,
Is deviendraient riches ; mais pour le moment il n'y a aucun moyen dc
ransport ni dc stockago, et les produits pourrisscnt sur place. Si bien que,
lecourages, les paysans, au lieu d'augmenter la production la negligent.

Consequence dc cctle stagnation economique, les jcunes descrtcut Ics
•illages pour la ville. Souvent analphabct.es, sans formation profcssionnellc,
Is chcrchent ii s'embaucher commc manoeuvres ou commc scrveurs dans
es cafes, les restaurants et les hotels pour un solairc de misere. Et encore,
jeux-ci peuvcnl-ils s'estimer hcureux, car la plupart vagaboudent, travail-
ant un jour sur dix. Souvent deeus, ils rctournent alors au village natal,
dais la ville a suseitc chcz eux des besoins qu'ils nc peuvent satisfairc. Ni
villageois ni citadins, ils font la navctte, ctcrnels niceontciits, eortc dc
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reserve rcvolutionnairc pretc a suivre celui qui les entramcrait. Cette
desertion, ce dcsinlerct des jcunes sont a 1'origine de Pabandon des trois
quarts des tcrres cultivates ct du mauvais etat des vignes.

Dans im pays naturellcment riche, on aboutit a une situation para
doxal : 1'importalion pour des ccntaines de millions de livres sterling de
produits ahmentaircs. La population irakienne sc trouve privee des profits
legitimes qui devraient lui revenir, les benefices de ces importations allant
a 1etrangcr. La balance commcrciale restc terriblement deficitaire ct
sculcs les rcdcvanccs pctroliercs sauvent l'cconomie nationale de la faillite
En 1975 par excmplc, l'lrak a importc 29 % de scs deurecs ahmentaircs,
pour une somme dc 302 952 560 dinars irakiens (1 DI = 17 F), soit plus de
5milliards dc F. La valeur de ses exportation, petrole exclu, etait pour la
memc n.moc dc 37 595 000 DP.Ces chiffres se passent de toutcommentaire.

Au terme dc cctte etude, on peut insister sur trois points. Araden
jouissait avant la guerre dc structures sociales et economiqucs equilibrees
Durant la guerre, lc village a etc" bombarde a plusieurs reprises par 1'avia-
tion gouvcrncmentalc ; des Kurdes, enroles par I'Etat a la suite de leur
revoke a Pantonine 1961, Pont pille et brule. Plusieurs habitants ont ete
tues, Ics autres ont fui vers des villages assyro-ehaldecns de la region de
Mossoul ou vers les villes, en particular Bagdad. Apres la treve de
mars 1970, conclue cntrc le gouvemement et Mullah Mustapha El Barzani
quclquc quatrc vingt families sont revenues a Araden. Les retours se sont
accelores depuis la liquidation militaire dc la revoke kurde en mai 1975.

Cependant revenir s'avere diflicile car les villageois ont perdu tous leurs
bicns. Ii leur faut done trouver les moyens financiers necessaircs pour
s cquiper, reconstruire leurs maisons ct tenir jusqu'aux premieres recoltes ;
or un bumf dc trait coute environ 2 700 F, et a Bagdad le salairc mensuel
d un ouvricr or.ginairc d'Araden est de 300 a 500 F, somme qui doit faire
vivrc une famine de 8 a 10 personncs en moyenne. L'Etat n'accorde aux
smistres ni indemnites ni prets. Certaines families, malgre leur desir,
n aurout done jamais la possibility dc rctourncr a Araden. Cette situation
est la memc dans plusieurs centaines de villages du Nord. Et endehors du
soul prejudice humain, il est regrettable que le pays et ses habitants ne
tircnl pas profit d'unc region qui pourrait etre encore, comme elle le fut
autrefois, Pun des grenicrs dc l'lrak.

En dcuxiemc lieu, on a pu constatcr au cours dc cette etude 1'etat
d abandon dans lcquel se trouvent ces campagnes dont lc gouvcrncment se
dcsmtcrcssc. Les mouvements dc revoke ysont systematiquement reprimes.
Alors que les paysans s'acquittent dc loutes leurs obligations, ils n'ont
aucun droit; ce sont eux pourtant qui nourrisscnt les villes et constituent

5. France-Pays arabfs, Paris, mnrs 1977, 66 : 46.
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a base do Pcconomie nnlimialc. Tout cola expliquc lcur indifference, sinott ij
our hoslilite cnvers les gouverneiimnts qui se succcdcnt a la tcte du pays*
i)n realitc, ils conlribimnt souvent ii leur liquidation, non pas tant par Jog
evokes que par leur manque tie. participation politique. Sans aucun doute,
:n Irak, seul un regime preuant appui sur les paysans ct cherchant a
i'attirer leur favour serait fort et stable. ''1

Sur le plan eeonoiniquo eiilin, le pays ne peut progrcsscr qu'cn tenant
;ompte des possibililes et des rcssources locales. A cet egard il est important
le rappeler que la riobesse priucipale do l'lrak n'est pas lc pctrolc, comme
m le laisse entendre souvent, mais Pagriculliirc. Le pctrolc est une rcssource
jtii tarira d'iei vingt ii Irente ans, alors que l'agriculturc est une rcssourot
liirable, qui des l'epoque do Babylone et des royaumes d'Assyrie a fait U
prosperitc ct la rcnoniinee du pays. "I

NOTES ET COMMENTAIRES

Le corpus d'architecture

rurale franchise
(suite)

Aprcs la publication des volumes Savoie, Dauphine et Corse1, Jean Cui-
senier et ses collaboratcurs nous prSsenlent cette ann6e, dans le cadre du
vaste projet dont nous avions rappcI6 l'historique, trois autres volumes :
Alsace, Franche-Comle, Lyonnais2. Nous avions dit aussi qu'apr6s deux
arlicles de J. Cuisenier —articles de presentation qui seront reproduils dans
les quclque vingt volumes pr6vus —chaque tome comporte deux parlies :
une introduction rcsumant les caracteres historiques, geographiqucs, cthno-
logiqucs de l'habitat de la region etudiee, puis une s6rie de inonographies
concues, elles aussi, sur un plan cornmun a toutes (cf. sommaires simplifies
p. 114).

Les deux auteurs du volume Alsace expliquent leurdemarche ct soulignent
lc poids de l'hisloire de cetteregion dans une section qu'ils intitulent« Avant-
propos ». «Si la m6lhode employee demcure esscntiellement structural |?|, la
demarche historique n'en perd pas pour autant ses droits... », et il faut
t cherchcr a comprendrc la niaison a partir de systemes coh6rents englobant
la totalite de la vie humaine... »Ccla les conduit —citant M. Heidegger —
a «Clucidcr »ce qu'est « un management preexistant a toute technique de

1. Eludes rurales, janv.-mars 1979, 73 : 125-135.
2. Maric-NoSl Denis ctMnric-Claude GnosHENS, Alsace, inVArchitecture ruralefrancaise. Corpus

des genres, des types et des variantes, coll. diriRee par Jean Ciiisenicr, Paris,Musce national desarts et
traditions popuIaircs-IJcrpcr-Lcvrault, 1978, 291 p., bibl. (pp. 82-83), lexique roraan (p. 78), glos-

MHiro gcrmanique (p. 79), Icxiquc germaniquc technique (pp. 80-81), index typologique (pp. 73-77),
index des monographies (p. 291) (ouvrage public avec le concours du CNKS et de Tlnstitut Qualitc
Alsace) [cet ouvrage sera eit6 Alsace].

Claude Royeh. Franche-Comte", idem, 1977, 217 p., bibl. (p. 66), glossaire (pp. 64-65), index
typologique (pp. 61-63). index des monographies (p. 217), cartes, pi., fig. (ouvrage public avec le
concours du CNKS et de TEtablissement public regional deFrancbc-Comte) [cet ouvrage sera cite
Franche-Comti],

Claude Royeh, Lyonnais, idem, 1979, 232 p., bibl. (p. 66), glossaire (pp. 64-65), index typologique
(pp. 61-63), index des monographies (p. 232) [cet ouvrage sera cite Lyonnais].


