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CHRONOS 

Revue d' Hisloire de l'Universite de Balamand 
Numero 35, 20 17, ISSN 16087526 

UN DOCUMENT REFORMATEUR DES USAGES FAMILIAUX 
DE LA COMMUNAUTE GRECQUE ORTHODOXE 

DE BEYROUTH EN 1873 

M AG DA NAMMOUR1 

Dans les fonds anciens de la Bibliotheque Orientale de Beyrouth, nous avons 
retrouve un exemplaire d'une lettre pastorale publiee en 1873 par Ghoufra ' il 
(Gabriel) Chatila, I'archeveque grec orthodoxe de cette ville. Intitulee 
[slah al- 'awayd Ii-fa 'ifat al-roum al-orthodoksiyin fi Bayrout (Reforme des 
coutumes de la communaute grecque orthodoxe de Beyrouth), cette circulaire 
vise it informer les membres de la communaute orthodoxe beyrouthine de la 
reforme des usages familiaux et sociaux telle que nouvellement statuee par 
I ' archeveche. 

Nous ne connaissions pas I'existence de ce document de 1873. Seules 
des versions tardives, mais qui ne sont pas parfaitement identiques, ont 
ete publiees et n'y font aucunement reference. La premiere est rectigee par 
I'eveque Malatius de Lattaquie, et diffusee une dizaine d'annee plus tard 
par I'archidiacre Gerassimos Messarra dans la revue al-Hadiyyaf (Messarra 
1887 : 283-284, 293-295, 300-302). Elle porte Ie meme titre, mais simplifi<i 
en [slah al- 'awayd (Reforme des coulumes), et il y est en plus precise que les 
52 clauses qu'elle comprend furent soigneusement examinees puis arretees 
par les deux organismes principaux de la communaute grecque orthodoxe de 
Beyrouth : Ie conseil de I 'archeveche (Jam 'iyaf al-mutrakhanat) et la societe 
de bienfaisance (Jam 'iya! al-khairiyat). La seconde version sort en 1899 dans 
la revue al-Manar sous Ie titre Al-manchour al-ba!riarqi~ s'agissant d'une 
encyc1ique patriarcale promulguee par Ie meme Matalius, devenu entre
temps patriarche d' Antioche et de tout l'Orient (Malatius 1899: 243-246). 
Notons que les deux versions en question sont quasiment identiques it la 

I Universite Saint-Joseph, Beyrouth. 
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lettre pastorale de 1873, a cela pres que ces demieres comprennent quelques 
clauses suppIementaires, qui se rapportent notamment a la celebration de 
certaines Tetes comme celie de sainte Barbe, de certaines festivites relatives 
au retour de pelerins ou autres (Messarra 1887 : 293-295, 300-302 ; Malatius 
1899 : 243 -246). 

Ajoutons entin que I'encyclique patriarcale de 1899 fut aussi traduite 
en fran<;:ais par Ie pere Henri Lammens qui I'a publiee en 1900 dans Cosmos 
COlholicos (Lammens 1900: 270-274). Etant donne que les trois textes ont 
beaucoup de points en commun, on peut penser que Ie document original 
sorti a Beyrouth en 1873 a servi de base a tout Ie patriarca!. Quoi qu'il en 
fut, nous interessant dans ce travail specifiquement aux usages familiaux tels 
que les fian<;:ailles, Ie mariage, les naissances, etc. , et a I'eclairage nouveau 
qu 'un tel document est susceptible d'apporter a I'etude de I'evolution interne 
d'une societe, les ajouts de 1877 et 1899 qui concernent des manifestations 
collectives n 'ont pas vraiment un impact direct sur Ie sujet dont nous comptons 
presenter dans cet article une traduction largement annotee. 

Le document en question est d'autant plus precieux que les recits des 
chroniqueurs et des voyageurs n'offrent habituellement qu'une description 
fragmentaire axee essentiellement sur les manifestations communautaires 
collectives, negligeant les aspects internes tout comme la dimension sociale, 
economique ou religieuse que representent certaines circonstances de la 
vie courante sur lesquels nous eclaire justement notre archive. Traitant des 
coutumes familiales dans Ie but de les reguler et de les institutionnaliser pour 
une meilleure education morale et une gestion pastorale et administrative de la 
communaute grecque orthodoxe par son Eglise, cette archive nous renseigne 
aussi sur la place exacte de I'eveche dans la vie communautaire de I'epoque 
et sur I 'evolution de ce role au cours de la deuxieme moitie du X1Xeme siecle, 
dans Ie cadre des reforrnes imperiales : les lanzimals. 

Avant de passer a la traduction annotee du document, presentons 
d'abord sa structure generale, son auteur et Ie contexte historique du milieu 
social concerne. 
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Le document 

La lettre pastorale de l'eveque Ghoufra'i l Chatila est un petit fascicule 
de huit pages editees it Beyrouth en 1873 par I'imprimerie al- 'Oumoumiya. 
Cette lettre comprend un preambule, apparemment redige par un editorialiste 
qui pourrait etre Ie secretaire de I' eveque ou son greffier, ou encore par un 
bienfaiteur qui aurait publie Ie document it ses frais, et ou sont explicitees 
les raisons socio-economiques et aussi morales qui ont pousse I'eveque it 
envisager de reformer les us et coutumes de la communaute. 

Vient ensuite la lettre pastorale proprement dite qui expose les differentes 
coutumes concernees par cette reforme, allant de celles qui accompagnent les 
grandes circonstances telles que les fianl'ailles, Ie mariage, les felicitations, 
la naissance et les deces, jusqu' aux moindres conduites lors des visites aux 
moments des fetes, du deuil ou aupres des malades. Pour toute circonstance, 
Ie document preconise les usages it suivre, reglementant ainsi les aspects 
pratiques de la vie familiale et sociale. 

En conclusion de cet ecrit, I' eveque rappelle I'objectif de la lettre 
pastorale et recomrnande it ses ouailles de la mettre en pratique. 

Son auteur 

L'eveque Ghoufra'il, de son vrai Jurji (Georges), naquit it Damas en 
1825. Tresjeune, il apprend du pretre YoussifMihannah aI-Haddad la lecture 
et I'ecriture de I'arabe, ainsi que les bases de la langue grecque. Tel etait Ie 
cadre general de I'instruction des enfants et Ie niveau requis it cette epoque, 
qu ' il atteint avant I 'age de neuf ans et comrnenl'a it copier des livres (Anonyme 
(l) 1900 : 928-933 ; Anonyme 1901 : 16). 

A I'age de 10 ans, Jurji rentre it l' Ecole patriarcale de Damas pour un 
an, en vue perfectionner la langue grecque. II apprend ensuite l'art de tisser la 
soie damasquine. A 14 ans, il est initie aux affaires commerciales familiales 
par son pere, qui decede toutefois six mois plus tard, lui laissant Ie soin 
de subvenir aux besoins de ses freres en bas age. Jurji veille sur sa famille 
jusqu' it ce que son frere Fadlallah atteint I'age de travailler'. II Ie forme alors 
it son tour it la gestion des affaires commerciales de la famille it Damas, 

2 Cet age etait entre 12 et 14 ans selon les families (Davie 1993). 
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32 MAGDA NAMMOUR 

qu ' il lui confie par la suite pour entreprendre un pelerinage et un voyage 
d'affaire d'abord iI Jerusalem, puis a Izmir et iI Constantinople. Jurji passe six 
mois iI Constantinople pour Ie benefice de son commerce, mais c'est Iii que 
s'eveille peu iI peu sa vocation religieuse, aupres du patriarche Hierothee3

, 

qui a besoin d'un assistant connaissant et l'arabe et Ie grec et qui Ie nomme 
katib (secretaire). Le 9 mars 1850, Jurji prend I'habit religieux sous Ie nom de 
Ghoufra'il, puis se rend iI Damas avec Ie patriarche pour etre consacre diacre 
et confirme dans sa fonction de katib charge des affaires patriarcales. 

Durant cette peri ode, iI son initiative, une ecole est fondee it Damas 
pour Ie c1erge et de futurs instituteurs capables d'enseigner l'arabe et Ie grec. 
Celle-ci comprend aussi une ecole de musique religieuse. Le 25 decembre 
1860, Ghoufra'il est eleve au rang d'archimandrite par Ie patriarche Hierothee, 
qui Ie nomme au surplus responsable du ountoch (presbytere) antiochien iI 
Moscou, un poste qu'il va occuper pendant neuf ans jusqu'iI son election au 
siege de Beyrouth en 1869. 

Le 27 septembre de cette annee, Ghoufra'il est elu eveque du siege de 
Beyrouth et du Mont Liban. II prend possession de son eveche en octobre 1870. 
Des son arrivee de Moscou, il entame une vaste politique de redressement, 
commen,ant par regler la dette des monasteres de l'eveche de ses propres 
deniers, tout en renovant leurs proprietes foncieres et leurs edifices. n recrute 
des religieux, construit de nouveaux sites et distribue aux eglises de Beyrouth 
et du Mont-Liban des articles et des vetements liturgiques achetes lors de son 
sejour en Russie. n dote egalement la ville d'une ecole clericale, ouvre des 
ecoles communautaires dans les villes et les villages, assure un h6pital public 
dectie iI saint Georges, fonde plusieurs associations de bienfaisance pour gerer 
ces nouvelles institutions (Davie 1993) et reglemente les waqfs (donations 
pieuses) par des lois strictes. Ghoufra'il Chatila est reconnu pour sa piete et tout 
autant pour son sens de l'administration et la legislation, servant l'archeveche 
de 8eyrouth et du Mont Liban pendant plus d'une trentaine d'annees et 
obtenant des decorations ottomanes et russes (Anonyme (I) 1900: 928-933 ; 
Anonyme 190 I : 16). II est bien I' homme de son temps, celui des tanzimats, ces 
reformes ottomanes mises en place par la Sublime Porte iI partir de 1839 pour 
moderniser I 'Empire (SHAW S. J. et E. K. 1976-77, vol. 2 ; Davison 2002). Sous 
ce regard, Ie document de 1873 emis par I'archeveque de Beyrouth et du Mont 
Liban represente bien plus qu 'une lettre pastorale d'un eveque iI ces ouailles. 

1 A cette peri ode, Ie patriarche d' Antioche residait tres souvent a Constantinople. 
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Le document dans son contexte historique 

Notre document s' inscrit en elfet dans un contexte de changements 
profonds qui touchentlacommunaute orthodoxe et tout Ie monde qui I'entoure. 
Au dela de son aspect religieux, ce document nous renseigne sur l'evolution 
de la place de I'eveche dans la vie communautaire, par la mise en place de 
toute une organisation administrative nlglementant les prerogatives du clerge 
et des notables grecs orthodoxes dans la chaine administrative imperiale. Il 
faut rappeler ici qu'en tant que sujets non-musulmans de l'Empire ottoman, 
les membres de la communaute orthodoxe possectaient une juridiction propre 
dans Ie cadre du systeme de la mil/at ottomane (Shaw 1976-77). 

En vertu d 'anciens privileges accordes par Mohammad 11 , Ie patriarche 
byzantin de Constantinople est considere com me Ie porte-parole des chretiens 
de l'Empire. Mis a part son role spirituel, il est considere comme leur chef 
tempore I : les autorites clericales ont la competence exclusive pour nlsoudre 
toutes questions relatives a un membre de la communaute en ce qui concerne, 
hormis Ie culte et la discipline clericale, I' instruction et l'assistance publique, 
Ie mariage incluant la dot (trakhona), Ie don nuptial (meher) , la pension 
alimentaire entre conjoints (nafaka) et Ie divorce (feskhinikiah) (Young 1905, 
tome II : 1-2). 

Ces privileges , qui etaient coutumiers, se renforcent en 
s'institutionnalisant au XIx' m, siecle. Face aux difficultes constantes de 
l'Empire it controler ses frontieres durant ce siecle et it conserver I' allegeance 
des populations disparates des provinces, la Sublime Porte decrete les 
Tanzimats : une serie de reformes touchant les institutions administratives, 
militaires et juridiques. Afin de limiter les ingerences etrangeres, ces 
reformes se fixent pour objectif de controler les territoires et leur population 
pour mieux planifier Ie developpement (Shaw 1976-77). Pour atteindre 
leur objectif, les reformateurs ottomans aspirent a renforcer les decisions 
centrales de I'administration secondees par les pouvoirs intermediaires 
traditionnels locaux. Pour les « gens du Livre », une participation civile it 
la gestion des communautes et une administration ecrite sont ordonnees. 
Cette volonte exprimee dans Ie Hatt-i-Charif de Giilhane de 1839, est 
confirmee par Ie Halt de 1856 qui propose it chaque millat de former 
une commission composee de religieux et de lalcs pour discuter de ses 
privileges et immunites, mais surtout pour elaborer des statuts propres qui 
seraient approuves par la Sublime Porte. Aux anciens privileges accordes, 
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Ie Hall ajoute des amendements et se prononce sur les dispositifs portant sur 
I' administration interieure de la communaute. 

Conformement it I'esprit du Hall de 1856, la constitution armenienne 
est agreee par la Sublime Porte en 1862. La meme annee, Ies regie men IS 

du patriarcat cecumenique sont confirmes et un peu plus lard ceux des 
patriarcats grecs orthodoxes de Jerusalem et d' Alexandrie. Quant au 
patriarcat d' Anlioche, sa constitution ne VOil Ie jour qu ' it la fin du siecle, 
en 1898. Toutefois, il semble que Ie nouvel usage est adopte dans les villes 
syriennes et dans leurs provinces a partir des annees 1860. Beyrouth suit les 
autres vi lies de (,Empire. La coutume orale est transcrite : Ie droit coutumier 
devient ecrit apres avoir ete oral. Le plus ancien registre organisant 1a 
communaute beyrouthine date de celte epoque (Davie 1993 : 124-125). Ainsi 
les fianyailles sonl enregistrees, Ie plus ancien registre les concernant date de 
1870. Elles seront dotees de deux lois: la premiere en 1879 relative a la duree 
des fianyailles et la seconde en 1881 relative aux indemnites it regler en cas 
de rupture. En 1882 Ghoufra'il Chatila leur consacre des registres speciaux. 
C'est dans ce contexte qu 'est redige !slah al- 'awayd li-ta 'ifat al-roum al
orthodoksiy infi Bayrout. Ce document n 'est pas Ie seul. En 1887, I'eveque de 
Lattakieh Malatios reprend ces memes prescriptions. Cependant, il apporte 
certaines modifications relatives aux cadeaux offerts et, en 1899, elles feront 
I'objet d' une encyclique patriarcale (Nammour 1989: 31-32 et 4-5 .). Sorti 
en 1873 , Ie [slah al- 'awayd li-ta'ifat al-Roum al-Ortodoksiyin fi Bayrout 
pourrait etre considere comme I'original des lettres pastorales du patriarcat, 
et, plus tard, les pn:mices memes du statut personnel du patriarcat d' Antioche 
sous les Ottomans, puis it la Republique Iibanaise qui lui a fait suite. 

Independamment des reformes imperiales et de leur impact au plan 
clerical , la situation locale favorise aussi cette institutionnalisation. Partout 
sur Ie territoire patriarcal, suite it la re lance du commerce, a I'exode rural 
et it I' augmentation consequente des populations urbaines, les villes se 
develop pent, principalement celles du littoral (Fawaz \983). II est devenu 
urgent de conlr61er leur croissance, en premier lieu celie de Beyrouth qui 
connait une conjoncture tres favorable et qui se developpe de maniere bien 
plus importante que toutes les autres et bien avant elles : plusieurs evenements 
politiques et economiques ont declenche la premiere explosion urbaine de 
Beyrouth (Davie 200 I). Celte explosion est deja visible des la fin des annees 
1840. La ville sort de sa muraille et les premiers faubourgs se formen!. De 
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1860 a 1876, la ville s'etend aussi bien a I'est qu'a I'ouest. Les premiers 
faubourgs se densifient et s'etendent. La ville ancienne est reamenagee 
et la peripherie grandit davantage par I'incorporation d'espaces urbains 
recemment crees. L'accroissement de la superficie de la ville est accompagne 
d ' une croissance demographique et d'une mobilite geographique resultant de 
I ' exode des habitants du Mont-Liban et dcs viBes de I ' interieur dli it la situation 
economique et aux crises politiques qui sevissent dans la region depuis Ie 
debut du siecle. A partir de 1860, encouragees par la presence des missions 
etrangeres surtout anglaises et americaines, les families chretiennes fuyant 
les massacres perpetres au Chouf et dans la region de Hasbaya et de Rachaya 
s'installent juste Ii la peripherie du quartier de Moussaitbeh jouxtant Zoqaq
el-Blat. La guerre de 1860 et son extension Ii Damas draine vers Beyrouth 
un nombre tres important de refugies, chretiens de tous les rites, qui s'y 
implantent definitivement. Le choix des quartiers, tant pour les beyrouthins 
que pour les emigres se fait en fonction d'une serie de consideration telles 
Ie niveau social, la proximite de la ville ou les avantages du site et parmi 
lesquelles il faut cependant souligner une forte tendance au regroupement 
familial. II n'empeche que certaines familles ont probablement dil etre 
separees, certaines de ces membres etant restees au village d' ou Ie souci de 
I'eveque Ghoufrail, comme nous Ie verrons. 

Le developpementeconomique de Beyrouth commence entre 187 1 et 1886 
suite a la n;,forme monetaire ottomane de 1844. La monnaie circule librement et 
I 'ensemble du pays beneficie de I'institution de I'etalon or. La construction de la 
voie ferree qui relie Ie Hauran a Damas (1874) puis Damas a Beyrouth, Homs, 
Hama et son prolongement favorise I'essor economique de la ville. L'essor de la 
bourgeoisie orthodoxe prend racine entre 1825 et 1862. En elfet, Mohammad Ali 
fait de Beyrouth Ie port principal de la cote et Ie centre administratif et politique 
de la Syrie. Beyrouth connait un prodigieux developpement economique stimule 
aussi par I 'arri vee des marchands europeens et I'etablissement des consulats. La 
communaute orthodoxe va etre la premiere a profiter. Servant d' intermediaire 
a I'expansion europeenne, cette communaute va se constituer en une veritable 
bourgeoisie financiere, trouvant trios vite a placer ses ressources dans un autre 
secteur en pleine croissance: I'industrie de la soie (Salameh Kamel 1998: 
34-36, Davie 1997, c1996: 32 a 48). 

La communaute, auparavant repliee sur elle-meme en raison de son 
nombre reduit et de sa concentration dans la ville intra muros, se !rouve 
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aujourd ' hui eparpi llee en grand nombre dans les differents quartiers 
anciens et nouveaux de la cite et formee de differentes categories sociales, 
aux origines et traditions disparates, certaines s' etant meme trouvees tres 
eloignees des usages admis ayant ete influences par des apports allogenes 
a la vi lle el a c~ntre courant des us et coutumes de la ville (Davie 1987 et 
1999). On comprend des lors pourquoi I'eveque a voulu reagir rapidement a 
cette situation, pour reglementer les coutumes de la communaute devenues 
heteroclites et ouvertes a des exees ct des derives, en vue de sa bonne gestion 
dans Ie cadre du systeme de la mitlat otto mane. 

Ainsi commence la publication de la lettre pastorale de I'eveque 
orthodoxe, ecrite evidemment en arabe mais dont nous presentons ici une 
traduction en franvais , qui n'est evidemment pas entierement litterale mais 
par c~ntre accompagnee de notes explicatives nombreuses et detaillees pour 
faciliter la comprehension des habitudes et des faits mentionnes, de leur 
ancrage dans la realite sociale et surtout dans les mceurs et la mentalite de 
I'epoque. 

Introduction 

Etant donne les coutumes en vigueur lors des mariages et du deuil sont 
inconvenantes aux droits de I'etre humain , qu 'elles nuisent considerablement 
a la situation socia Ie, la morale et Ie mode de vie, elles sont par consequent 
opposees a I' esprit de notre religion chretienne. 

La plupart des causes du retard de nombreuses personnes a demander 
Ie saint sacrement du mariage au moment opportun' decoulent en effet d'une 
jalousie ignominieuse' , Ie jeune homme jugeant avilissant de ne pas pouvoir 
offrir, de par sa position sociale, des cadeaux et des presents de meme valeur 

~ Selon Ie Droit canon (Nomils al-sarif), Jajeune fille est consideree comme nubile it I'age de douze ans 
et Ie jeune homme it quatorze ans (Sadeq 1992 : 414). 
1 Cette jalousie ignoble dont parle Ie document donnait naissance a une imitation aveug\e du prochain. 
Cette demiere etait sujette it matiere dans les differents articles de presse de 1a fin du XIXeme siecie. Ces 
articles deplora ient cette situation, n!clamant I'instruction de la femme aftn qu'elJe puisse combattre 
les habitudes nefastes qui prevalent dans 1a societe telles que I'imitation, Ie gaspillage, Ie maquillage, 
Ie decollete, I'ivrognerie, Ie tabagisme, Ie jeu, l'egoi"sme, la medi sance. Voir, a titre d'exemples, Baz 
1902 : 19 ; AI-Boustan yl870 : 612 ; Kousbany-Kourany1896 : 11-12 ; Ahad 'aac;ia' 1885 : 16- 17 ; AI
Munnaj id 1968: 18-1 9 
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que ceux de ses concitoyens' . Les mreurs font qu ' il se trouve alors face it deux 
situations: so it depenser au-dessus de ses moyens, soit attendre 1 'amelioration 
de sa situation financiere. De lit nait la difficulte, certaines personnes preferant 
retarder leur mariage plutot que de devoiler leur condition. Meme les riches 
suivent cet usage, bien qu ' il so it, il n'y a pas de secret it l'affirmer, tres nefaste 
a la sexualite du couple. L' esprit rationnel tout comme la loi divine rejette 
cela entierement. Les medecins ne l'admettent absolument pas'. 

11 en est de meme lors des cteces, pendant lesquels les hurlements, les 
lamentations et de tout ce qui s'en suit ne sont pas dignes d'individus qui 
pretendent etre civilises. Pleurer calmement et sobrement n'est pas reprouve. 
Meme notre Seigneur, gloire it lui , a pleure Lazare el s'esl apiloye sur Ie sort 
de Jerusalem. La nature humaine est dotee de sentiments tels que l'amour et 
la tendresse ; face au cteces, il est normal de s'attrister. Mais la raison n'admet 
ni les manifestations exuberantes de tristesse ni Ie port excess if du noir ni 
de se detourner de l'Eglise divine. Il serait preferable de profiter de cette 
triste circonstance pour apprendre la bonne conduite, pour approfondir sa 
foi en Dieu et sa devotion. Et d 'accompagner Ie ctefunt par la priere et la 
misericorde. 11 est plus sage de con soler son affliction par l'esperance selon 
la Parole de Dieu et de mediler sur Ie fait que nous suivons to us cette meme 
voie et qu ' il est dans notre possibilite d'arriver surement en Paradis si nous 
sommes munis des principes ordonnes par Dieu. 

Comme les usages precites sont Ie resultat d' us et coutumes, cette lettre 
concise a ete rectigee afin de preciser ce qui convient d 'accomplir dans de telles 
circonstances. Dans sa sage sse et son zele, notre bienheureux archeveque, Ie 
tres vertueux Ghoufra'il a trouve opportun de faire publier cette lettre pour 
la communiquer a tous les fideles de la communaute orthodoxe. Ceci fut fait 
conformement a son desir. Elle comporte ce qui suit: 

6 Le developpement de Beyrouth n'est pas aile sans inegalites soc iales. Rappelons que les produits 
industriels europeens ont concurrence I' industrie textile et ruine progressivement les manufactures 
locales . La production de la soie ne suffisant pas alors a combler Ie deficit de la balance commerciale 
(Labaki 1984), les occidentaux se replient sur Ie numeraire et exportent des produits en or, en argent et 
de la monnaie turque ancienne. II en a resuite une grave hemorragie monetaire (Chevall ier 1982 : 185-
186). C'est sans compter l'exode rural que la vi lle n'arrivait plus a assimi ler. 
7 Notons que certains medecins prechaient a ceUe periode en faveur de la chastete ou du manage tres 
jeune, afin d'eviter la propagation des maladies veneriennes (Gemayel 1918 : 9-11). 
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Des jian,ailles 

Les fianyailles' sont dressees en trois classes : la premiere est de deux 
mille piastres, la seconde est de mille piastres et entin la troisieme est de cinq 
cent piastres et en-dey!L 

Les arrhes' sont constituees d' une bague et d' une ceinture en fonclion 
de la categorie preetablie 'o La signature du contrat de fianyailles doit eIre 

8 Les I€~g islateurs deflnissent les fian~ailles comme elant une promesse pour un futur mariage, landis 
que pour Ie Namous al-chari/les fiam;ailles sont assimil ees au mariage e l se concreti sent par Ie baiser 
entre les fiances et les arrhes. Quand Ghoufra'il Chatila parle de fianyai lles, il entend 1a presentation 
des cadeaux offerts en tanl que gage: les arrhes offertes par Ie fiance. Toule l'euchologie des fianyailles 
toume autour de cette offrande, du resle la celebration de I'office commence bien par Ie motyoll 'arbclIl 

(c'est-a.-dire presenter Ie 'ollrboun = presenter les arrhes) (Sadeq 1992 : p. 451 ; Kitab moukhtasar al
' itkhoulougia 1989: 191). 
9 Les arrhes, repn!Sen lees par les cadeaux, sont un gage, un lien materie l qui garanti! Ie contrat eerit 
et assure sa mise en application (Nammour 1996 : 15). Soucieux de la situation socio-economique qu i 
pouvait prevaler, l'eveque Chatila lie la valeur des arrhes a la classe sociale de ses ouailles. II lim ite 
leur contre-valeur aftn de mettre fin it certains abus. Une decision analogue avait deja etc prise en 1576 
au sujet du maher (Ie douaire) des filles (Papadoupolos 1984 : 734). 
10 Dans nos Iravaux (Nammour 1989) nous avons note que les etoffes, les bijoux et les pieces de 
monnaies elaien! les principaux presents que recevait une jeune beyrouthine orthodoxe a l'occasion de 
scs fian~ailles . Pour constituer ces arrhes, Ie fiance avail pl usieurs possibili tes. II peut certes offrir soit 
uniquement des bijoux, soit des pieces de monnaie, soi t des objets utiles a la vie de tous les jours, aussi 
bien des manadils (voile, bandeau) el des mouchoirs, que des boites it couture el des boites a musique. 
Toutefois, opler pour un seul cadeau ne semble pas avoir ete I'habitude. Dans la plupart des cas, les 
fiances offraient un mandil ou une boite a couiure avec des bijoux. Une etude quantitative des cadeaux 
offerts en lant qu ' arrhes et inscrits dans les daftar al-khitbat (les regislres de fiam;ailles) de l'eveehe 
grec orthodoxe revele que, parmi les presents offerts, la bague jouit d'une consideration partieuliere 
: el le constitue 1'essen tiel des arrhes. Rares sont les jeunes fiUes qu i n'ont pas re~u une bague Ie jour 
de leurs fi anrra ill es. Cette place de choix reservee a la bague est due au symbole qu'el\e represente . 
Par contre, les ceintures sont rarement offertes parmi les arrhes : 6 a 9% des fiances ant effectivement 
offert des ceintures au cours des annees 1870- 1874. Au-dela de celte date, les ceintures ne sont plus 
offertes, quo ique recommandees par Ghoufra'il Chatila. Offrir une ceinture correspondrai t aussi a une 
sign ification symbolique. La ceinture est une piece importante dans Ie costume de I'epoque. Elle sert 
a relever et a retenir un vetement trap long afin de faciliter la marche. Porte chez les peuples anciens 
et aussi bien par les hommes que par les femmes, la ceinture symbolise Ie travail et la vigilance. OfTrir 
une ceinture it sa fiancee, Ie jour des fianya illes, serait-il une reconnaissance du role de la femme au 
sein de la famille? Symboliserai t·elle Ie lien qui unit l' homme et la femme a vie ? Representerai t-elle 
la « ceinture de chastete ») ? De telles connotations ne doivent pas eire familieres chez les Beyrouthins. 
Le choix de la ceinture serait plutol une habitude russe, retenue par l'eveque de Beyrouth lors de son 
sejour a Moscou. Si de tel les interprt!tations ont une connotation locale, l'eveque Malatius de Lattaquie 
auraitlui-aussi recommande dans ses prescriptions en 1887, d 'offrir une ceinture comme arrhes au lieu 
des mal1adils et des mouchoirs qui, eux , ant une symboJique plus ancree dans les mreurs orientales 
(Nammour 1996 : 13-44 et 26-29). 
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celebree a I 'eglise, Ie contrat sera consigne dans les registres de I 'eveche", 
en presence du fiance , du pere de la fiancee ou d' un parent la representant", 
ainsi qu 'en presence de deux temoins de sa parente" et de celie du cure, son 
pere spirituel14• 

II Dans Ie rite byzantin , I'euchologie du mariage est constituee par une doub le ceremonie : celle des 
fiam;:a illes et celie du couronnement, c'cshl-dire Ie mariage proprement dit. Consaen!cs par un rite 
religieux, les fi anc;a illes sont assimilees au mariage et en ont la meme sol idite, les memes prescriptions 
et empechements regissant ces deux contrats. Le premier acte de fianc;aill es est inserit dans les 
registres de l'eveche Ie 9 novembre 1870 (calendrier j ulien). De pratique probablement orale avant 
1870, les fianc;a illes dev iennent un aete officiel ecrit apres cettc date. Entre 1870 et 1933, 980 contrats 
de fianc;ai lles sont inscrits dans les registres (Nammour 1989). La procedure ecrite est d'ailleurs non 
seulement tardive mais aussi de courte duree. Nous n 'avons aucune trace de registres plus anciens 
a I'evcehe et la premiere trace ecrite visant a organiser ou a reorganiscr cette pratique est Ie present 
document. Cette tentative de I' eveque Ghoufra 'i l est suivie d'une seconde en 1882 qui met cettc fois en 
place une administration ecrite relative aux differents serv ices de 1'etat civ il tenu par la communaute et 
consacrc aux fiancai lles des registres speciaux (Nammour 200 I : 70-98). 
12 Les actes de fianc;ailles notes dans les registres montrent que la signature du contral de fianc;ai lles 
est effee(uee par voie directe ou par procuration. Mais la procedure est differente se lon qu'il s'agisse 
du jeune homme ou de la jeune fi Ue. Le mandataire est deil!gue aupn!s de I'eveche par procuration 
emise de la part du fiance, alors qu'elle n'est jamais emise de la part de la jeune fill e mais par son 
perc et, en cas de deces de ce demier, par son frere. Dans la plupart des cas, le j eunc homme conclul 
et signe son contrat de fian¥ai lles, alOTS que la presence de la jeune fi Ue est rare, la signature dudit 
contrat se faisant sunout par procuration. Ce qui est a l' image de la mentalite de I'epoque au la femme 
est consideree dans cette societe comme mineure. Celibataire ou mari ee, la fami ll e a l'obl igation 
d'assumer la rcsponsabilite du comportement des filles (Nammour 1989 : 34-39). 
)] Alors que Ie document de 1873 ex ige la presence de deux temoins appartenant a la fami lle de la 
fiancee, la prat ique en cours est restee differente. Le nombre de temoins varie entre un et cinq. Citons 
a titre d'exemple I'acte de fialll;:ai lies signe Ie 10 fevner 1884 ou Ie seul temoin present aux fiancailles 
est un cure. Par ailleurs, les eontrats ne mentionnent pas Ie lien de parente qui ex iste entre les fiances 
et leurs temoins comme c'est Ie cas pour les mandataires : un seul acte (du 9 j uj llet 1878) mentionne 
la presence de la mere de la fiancee parmi les temoins. Notons encore que trois temoins sont signales 
a des fian¥ail1es conclues Ie 7 juillet 1875 portant Ie meme nom de fami lle que Ie jeunc homme et 
non celu i de la jeune fi lle comme Ie reclame notre document. II est par eontre utile de signaler un 
exemple anterieur (d'avant 1873), celui du contrat du 25 mars 1872 qui temoigne d'aucun lien entre 
les deux fiances et leurs quatre temoins. Ces temoins sont- ils des parents, des am is au tout simpJement 
du personnel de l'eveche appele pour la juste cause? Est-ce ce genre de pratiques que I 'eveque voulait 
justement reformer ? 
14 La presence du pere spirituel de la jeune flUe est revelee dans 80% des contrats de fiancai lles, contre 
un seu l cas pour Ie jeune homme jusqu'en 1882. Comme mentionne dans les actes, Je pere sp irituel a 
pour mission « d'ecouter Ie consentement de la fiancee» et, dans des cas rares, celui dujeune homme. 
Si les fianc;ai lles par procuration refletent la structure sociale et la mentalite de l'epoque, la presence 
du pere spirituel est susceptible de nous renseigner sur les transformations subies, car il est clair que 
la societe est en mutation et la situation de la fi lle aussi. Les Beyrouthines asp irent a un pretendant de 
leur choix, aspiration qui ne coneorde pas toujours avec la conception des parents, soueieux de reglcr 
I' avenir de cellcs-ci camme il s I'entendent. Afi n d'eviter d'eventuels problemes resultant des points 
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La duree des fian,ailles ne doit pas depasser I'annee. Cependant, s' il y 
a un empechement de force majeure, elle peut s'etendre jusqu 'a deux ans" . 
Si, aDieu ne plaise, une des deux parties demande la rupture des fianpilles 
sans raisons legales", Ie responsable de celie rupture est taxe du double de la 
somme inscrite dans Ie contrat enregistre17 

Les receptions officielles entre les parents des fiances ne sont pas 
autorisees et les offrandes lors des visites entre les deux parties doivent etre 
simples, comprenant uniquement du sirop, une seule sorte de confiserie et Ie 
cafe, sans rien de plus" . 

de vue difTerents entre les jeunes fllles et leurs parents, I'un des pretres de l'eveche a pour mission 
de s 'enquerir des intentions exactes de 1a fiancee et, en cas de conAit, d'empecher Ie mariage. La 
presence des temoins de la part de la fiancee, comme Ie demande I' eveque, el celie de son confesseur 
sont importantes, car elles apportent Ie paids necessaire au cote consensuel des fian~ailles (Nammour 
200 I : 34-62). 
15 Fixer 1a durec des fianyailles Ii une annee n 'est pas seulement une volante ecchbs ia le, mais semble 
correspondre aussi au souhait de la population en favorisant certaines ex igences sociales. De 
nombreuses fianlYa illes dont temoignent les registres som en effet rompues au cours de la premiere 
annce, en rai son apparemment de la transformation encourue durant Ie siecle des m(1!urs locales, 
suite par exemple a I'instruction des filles, au contact avec l'Occ idem, a I'emigration ... Empecher des 
fian~ai l les trop longues semble etre un moyen de garantir leur about issement, puisque l'ajoumement 
du mariage de plusieurs annees etait Ie plus souvent cause de rupture. En cas d'emigration, fi xer 1a 
duree des fianlYailles elait un moyen de garantir Ie retour du fiance pour la celebration du mariage, 
l'eveche se portant garant de l'aboUli ssement des fiam;ailles signes sous ses auspices. Car I'eveche 
etait tcnu de poursui vre ceux qui s'esqui vaient, leur rappeJant leur engagement ou, Ie cas echeam, 
permettre la rupture et autoriser Ie mariage avec un autre. Sans oublier que les fian lYai ll es courtes 
etaient une securite surtout pour la famille de la jeune fille. Face aux changements de la mental iub et 
du vecu dans la cite, les parents eta ient heureux de marier leurs filles au plus vi le considerant qu'elles 
I'ont ains i «casees )) (Nammour 1989 : 34w62). 
16 Dans la conception Byzantine, Ie rite du mariage est constitue d 'une double cen!monie: celie des 
fian <;ailJes et ce lie du mariage. Consacrees par un rite religieux, les fian~ailles ont la meme valeur que 
Ie mariage. Par consequent, elles sont indissolubles et ne peuvent etre rompues que pour les memes 
raisons qui annulent Ie mariagc, a savoir : la non possession de J'age requis, la conversion d'un des 
fiances a une aUlre reli gion , Ie changement de situation d'un des fiances, l'ajoumement du mariage de 
plus de quatre ans, I'entree dans les ordres de J'un des fiances ... (Sadeq 1992: 45l w 454). 
17 Sur It:: terrain, la situation elait cependam differeme. Alors que dans les annees 1872-1 873, les 
differents contractants fixaient l' indemnite en fonetion de la valeur des arrhes, a partir de 1874, 
I' indemnite est moins souvent fixee en fonction des arrhes, mais remplacee par une somme d'argenl 
a verser, une amende, eelle-ei s'elevant, dans la majorite des cas a 500 piastres (Nammour 2001 
70-98). 
18 D'apres Massoud Daher ( 1985 : 162) el An is Freiha (1957 : 158 et 162), ee que I'on offrait aux 
holes variait selon les circonstances : fian lYailies ou mariage. A Beyrouth, on offrait de la limonade, 
des gateaux, du cognac et une confiserie, tandi s qu 'a Ras elwMetn par exemple, lors des fianc;ailles, Ie 
cafe est presente en premier, puis Ie naql constitue de raisins sees, de pignons, de noix , d 'amandes, des 
dragees aux poids chi ches et parfois du miel brut. Cette of'frande a ensuite evolue pour com prendre, 
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Le fiance ne do it pas s'enliser dans des depenses excessives pour 
I'achat de meubles et d'effets luxueux si cela lui cause de la gene. On ne 
peut pas nier que ce genre de comportement tendant a imiter autrui mene a la 
ruine". Les parents de la fiancee doivent attirer son attention sur ce sujet car 
les depenses superflues sont dues a un esprit de jalousie et a I'amour d' une 
vaine glorification. Si cet argent est investi dans Ie travail du fiance au lieu 
d'etre depense pour I'achat effets luxueux, cela lui assurerait des benefices 
favorisant sa reussite et l'amelioration de sa condition sociale. 

Du mariage 

A la date fixee pour les noces20, Ie fiance offrira un bijou dont la valeur 

equivaut a celie des arrhes presente aux fian9ailles. 
II est plus sage que Ie trousseau" de la mariee ne com porte pas beaucoup 

d'habits, vu que les vetements dudit trousseau sont appeles a changer de forme 
et de tail Ie, en moins d'un an et qu ' il faudra soit les adapter aux nouveaux 
besoins soit en confectionner d 'autres. II est preferable aussi que ces demiers 
soient confectionnes avec les tissus en soie de notre pays2'. Avec Ie reste de la 

comme en Occident, des gateaux fabriques en ville, soit dans Ie cas de Beyrouth les sucreries appelees 
beqlawa ou mchabak et des salaisons. 
19 S'il est vrai que des orthodoxes se soot enrichies durant ceUe periode florissanle de l'histoire de 
Beyrouth, il reste que eela ne fut pas Ie cas de toute la communaute qui a pati du poids financier 
des nouvelles ex igences de la vie dans cette cite, comme en attestent des temoignages contemporains 
(Anonyme 1906 : 161-165 ; Razouk 1906 : 97-99). C'est ce que rejette aussi I'eveque Ghoufra'il. 
20 Les noces sont les festivites en I'honneur de la celebration du mariage. Scion Lahd Khaler (1985 , vol 
I : 266-267), la duree des noces depend de la situation socio-economique des maries. Celles des emirs 
et des cheikhs durent entre trente et quarantejours durant lesquels les rejouissances et les festins ont lieu 
dans la maison du marie et celi e de la mariee. Les oaces des riches bourgeois ressemblent a ceUes des 
emirs. Pour Ie reste de la population, les fest ivites a I'occasion du mariage durent une a deux semaines. 
21 Comme la jeune fille n'heritait pas en princ ipe ses parents, son trousseau etait la seule charge a la 
fortune patemelle. Ce li en entre heritage et trousseau est stipule dans Ie Namous al-charif, en ccs tennes 
: « Le devoir du pere est de consacrer Ie quart de sa fortune au trousseau de scs filles. Les trois quarts 
restants sont la part de ses fils . Toutefois, il n'y a pas d' inconvenient a ce que les filles rc~oivent une 
part plus importante de la fortune patemeJle, si cela est Ie desir du pere ». Du reste, dans les actes de 
moukhalassat eI de moukharajat (quittance du retrait successoral et reconnaissance ou aveu), la jeune 
fi lle declare « qu'elle n'a pas droit a I'heritage car eUe a re~u son trousseau de son pere») (Adada 
1997 : 17-18, 37 ; Salam-Khalidi 1978 : 50-54 ; Blaybil 1935 : 250-251 ; Sadeq 1992 : 456). 
n Vu les changements dans les traditions et dans les mentalites, il est clair ici que I'eveque desire limiter 
les depenscs excessives. Le changement dans la maniere de se vetir est atteste par les voyageurs de 
passage a Beyrouth : « Les modes europeennes font malheureusement taus les jours des progres et d'ici 
a peu de temps les gracieux vetements des Syriennes ne se verront que dans les vi llages eloignes de la 

Chronos n Q 35 -2017 



42 M AGDA NAMMOU f{ 

somme niservee au trousseau, que soient achetes des bijoux23 dont la valeur 
est sure ou selon la volonte et les desirs de ses parents" . 

II est strictement interdit aux parents des maries de faire les preparatifs 
pour les noces dans la semaine qui precede Ie mariage, ainsi que Ie jour meme 
du mariage. Sont invites uniquement la famille et ceux qui desirent assister it 
la ceremonie religieuse25 . II est souhaitable qu'elle soit celebree dans I'eglise 
la plus proche2

" 

Le marie, ses invites et trois femmes vont emmener la mariee [it la 
ceremonie du mariagej2'. Apres la ceremonie, ils retoumeront chez eux en 

c6te » constate Louis Lortct (1884). De meme, A. Krimsky (in Daher 1985), un voyageur russe residant 
a Beyrouth durant les annees 1896-1897, rapporte qu'it I 'exception des vieux, les habitants de Beyrouth 
s' habillent a \'occidentale. Ce changement de costume est d'autant plus facilite par la presence sur Ie 
marche local et a des prix competitifs de parfums et de tissus etrangers, surtout de provenance franyaise, 
et notamment du peet-a.-porter de fabrication etrangere. Protecteur de la tradition, 1 'eveque Chatila 
s'cleve conlre ceUe situation et rec lame de preference Ie port du costume oriental (Nammour 1996 : 33). 
13 Les bijoux otferts refU:tent Ie mode de vie des Beyrouthins. Lorsque la fortune leur sourit, ils 
habillent leur femme de eachemire et la eouvrent de b ijoux qu'i ls reprennent en cas de revers de 
fortune. Fianyailles et mariage sont pour e ux une occas ion d'ctaler leur riehesse et un moyen de 
thesauriser, pui sque ces bijoux otferts pourront etre repris pour financer n' importe quel projet 
(Nammour 1996 : 29). 
24 Du demier quart du XIXeme siecle au debut XXeme, Ie cmit du trousseau variait entre 6 000 et 30 000 
piastres ottomanes. Entre 1877 et 1897, il est essentielJement compose de numeraire. Cette habit\lde 
change entre 1898 et 1920, Ie trousseau comptant du numeraire, des bijoux, des ereances, des terrains 
et des vetements (Adada 1997: 61 -63). 
H D'apres Ani s Freiha (1957 : 152-154) et Lahd Khater (1985 : 27 1-277), fianyailles et mariages sont 
des occasions de reconciliation entre les membres de la fami lle et avec Ie voisinage aussi. Dans les 
villages, Ie dirnanche, une sernaine avant Ie mariage, les temoins faisaient Ie tour du bourg invitant. taus 
Ie monde sans di stinction : grands et petits, riches et pauvres, amis et ennemis, car mariage et fianyailles 
sont des occasions de ietes ct de rejouissances auxquelles participe tout Ie vi llage . En vi lle, c'etait tout 
Ie quartier et peut etre loute 1a ville qui ctaient eoneemes. Des Ie premier jour de la semaine, Ie soir, les 
invites se regroupaient par quartiers et par ruelles et se rendaient en chantant ala mai son du futur marie. 
Puis l'assistance passait a la danse. Ces fcstivites se repeten! taus les soirs. Le lendemain en matinee, 
chacun se rendait a son travai l, laissant aupres du futur marie ses amis les plus intimes dont Ie role etai! 
de prcpurcr ce que I'on nllni t servi r Ie soi r nux invites. 
26 La Cen!monie du mariage a lieu sous I'cgide d 'un pretre dans la ma ison meme du fiance au a I'eglise, 
selon Ie dcsir des famili es. Cettc habitude orientale a semble etrange a certains voyageurs. Ainsi Ie 
savan t russe A. Krimsky qui constate que depuis I'epoque byzantine, l'orthodoxie russe refuse q ue Ie 
mariage soit celebre ailleurs qu'a l'eglise; cependant, il semble que cette coutume ne soit pas repandue 
chez tous les orthodoxes car, a Beyrouth, Ie mariage est celebre a 1a maison. Cctte coutume toujours en 
cours remonte, semble-t-il, it une tradition fort ancienne (Daher 1985 : 160-162). 
27 Le voyageur A. Krimsky ne donne pas de plus amples details concernant Ie mariage beyrouthin : 
celui-ci est ce lebre chez les parents de la mariee; y assisle une foul e nombreuse d 'environ trois cents 
personnes ; apres la ceremonie les parents accompagnent la marice a la mai son du marie (Daher 
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compagnie de la mariee, cette demiere etant accompagnee de trois femmes 
de sa parente aussi. lis passeront cette soiree dans lajoie et I'allegresse sans 
ceremonie officielle28 . II n 'est pas necessaire de lancer, Ie second jour des 
noces, I' invitation dite « al-sabahiyyat» (matinales)," Si Ie marie veut inviter 
parents et amis it une soiree pour festoyer en I'honneur de son mariage, il a 
toute latitude de s' executer, que cela ait lieu trois ou quatre semaines apres Ie 
mariage. Dans ce cas, les maries pouITont mieux profiler de la fete et paftager 
leur joie avec leur entourage, bien plus que Ie jour du mariage et Ie lendemain 
malin. 

1985 : 159- 163). Le jour du mariage, en soiree, les am is de I'epoux forment Ie cortege nuptial . Sc ion 
Michel Feghali (1935 :77-82) et A. Krimsky, hommes et femmes, et grands et petits forment ce 
cortege, alors que pour Bechara Chemali (1909 et 1915-1916) c'est un groupe choisi, compose 
de I'e lite de la jeunesse. Sa mission est de preparer un cortege d'honneur a la future mariee et de 
la proteger en chemin. A sa tete, Ie cortege a un homme d'un certain age, un homme du metier, 
connaissant toute et iquette et fonnali te et charge de parler au nom de \' epoux, et une femme du meme 
talen t et chargee de proteger la fiancee. Ainsi constituee, musique en tete, jouanl qui du violon qu i de 
la flute et brandissant encore un fusil, la troupe se dirige en pompe, chantant et poussant des zalarits 
(youyous) vers la maison de la fiancee. Arrivee it une certaine distance de la demeure de lajeune fille , 
I'equipe s'annonce en declamant de sa plus haute voix un chant appele trawyd. Les parents et am is 
de la future sortent a sa rencontre et lu i repondent par un chant analogue. Un long dialogue chanh! 
s'engage ainsi de part et d 'autre, entrecoupe par les melopees aigues des femmes, les aU/las. Les 
coups de feu se metent aux chants de rete et achevent d 'exciter I'enthous iasme (Chemali 1909 : 41 ; 
Chernali 1915- 191 6: 921 -922). 
18 Michel Feghali (1935: 77-82) et Bichara Chemali decrivent Ie parcours du cortege nuptial ainsi : 
apres la ceremonie du mariage, Ie cortege nuptial emprunte un parcours different de celui de l'all ee car, 
dans leur convict ion, si la mariee repend Ie meme chemin cela est une cause de repudiation. Le Chemin 
du retour est aussi marque par certaines pauses ou ont lieu des manifestations chantees. Les habitants 
qu i resident tout Ie long du trajet vont a la rencontre du cortege ponant des plateaux de naq/ et du sirap. 
II fa it deja bien tard quand arrive Ie cortege nuptial. On sort a la rencontre de I 'epouse avec des lam pes 
et des torches. On dirait une procession de lumiere au milieu de la nuit. De tout cote, on n'entend que 
des chants et des zalarits croises de mille coups de feu et de cris de bienvenue. Arri ve aux alentours de 
la maison de l'cpoux, Ie cortege annonce son arrivee par un chant, la belle-mere accueille sa be lle-fiUe 
au seu il de la maison et lui presente de I' encens. Plusieurs rites se dcroulent avant que I'cpouse ne soit 
conduite a sa place d'honneur. Le repas est servi, avec Yin el arac k a profusion. Le chant accompagne 
It: rt:pa~, avt:c UII rt:pt:rtuirt: vari6. Apn:s It: manger el Ie boire, commence Ja danse. EJle se prolonge 
tard dans la nuit ; il fai t deja jour quand les convives se retirent. Les fetes nuptiales peuvent durer plus 
de quinzejours. Pendant ce temps, la piece ou se passe la rete reste ouverte, I' hospitalite est largement 
offerte a tous les visiteurs. Outre les reunions de fantaisie, les Tetes nuptiales comportent cinq veillees 
obligatoires ; la reunion de la mcsse nuptiale, la visite de I'epoux a ses beaux-parents et la visi te de 
ceux-ci a lui, la veillee du parrain et de la marraine (Chemali 1915-1916 : 927-941). 
29 Decrivant les habitudes relatives aux fes tivites du mariage, Lahd Khater (1985: 296) relate que Ie 
lundi, lendemain du mariage, les parents de la mariee rendent visite aux. epoux et qu' ils amenent avec 
eux. des cadeaux parmi lesquels on trouve une poule farc ie appelee « poule de la belle-mere », au repas 
de Jaquelle sont conviees toutes les personnes presentes : cette visite est appelee « Sabahiyyat ». 
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Des/elicitations 

Les felicitations du mariage s'etendent sur trois semaines. Au-delli, ni 
les felicitations des femmes, ni celles des hommes ne pourront etre acceptees, 
ni des reproches emis. Les femmes presentent leurs felicitations en apres
midi. On ne proposera qU'llne sorte de fafli (confiserie) et du cafe. 

Juste apres Ie mariageJQ
, il est interdit a quiconque, meme aux freres 

et srellrs, d 'inviter chez lui les maries. S'il devient necessaire a la mariee de 
rendre visite a une des families , on offre uniquement du sirop et une seule 
sorte de confiserie, rien de plus. 

II faut que la mariee se presente voilee a I'eglise et que sa tenue soit 
decente, sans bijoux ni omement, de meme pour toutes les autres femmes. 
Son maintien doit etre pareil a celui de toute autre femme pn!sente au culte. 
La mariee ne do it pas chercher it attirer les regards31

• 

De la naissance 

Lors d 'une naissance, on fait appel uniquement it la mere, a la sreur ou 
aux personnes aptes it les remplacer" . 

}O D'apres Lahd Khater, dans certains villages, les festins en I'honneur des nouveaux maries s'etendent 
sur plusiems sernaines voife des rnois selon la position sociale du marie. Une ambiance d'al1egresse 
regne lars de ces repas. Selon certames habitudes, Ie premier festill est donne par les temoins du 
sacrement du mariage «ichbine ai-sir ». D'autres festins soot donm~s par les temoins d'honneur 
« ichbine al-charaf» en \ ' honneur des maries. Suivent ensuite les invitations de la fami lle et des amis 
(Khater 1985 : 297-298) 
11 D'apres Lahd Khater (1985 : 297), la premiere sortie de la mariee est pour la celebration de la messe 
et suit un rituel bien precis. 11 rapporte que Ie premier dimanche apres Ie mariage, la mariee Qu ine sa 
maison pour la premiere fois, pour aller a I'eglise celebrer la messe. Un cortege joyeux I'accompagne 
lars de ceUe premiere sort ie. Cette premiere sortie de la mariee est regie par tout un cen!ffionial. De 
bonne hcure, les temoins des maries convoq uent les hommes ct les femmes a la maison des nouveaux 
maries pour les accompagner a I'eglise. Le pere et la mere de la mariee font eux aussi, de bonne heure, 
Ie tour du village pour in viter ccux qu ' ils desirent avoir parmi cux au petit dcjcuncr aprcs la celebration 
de la messe en compagnie des maries . Quand tous les convies arrivent a la maison des nouveaux maries, 
les femmes se chargenl d'habi ller et de maquiller la mariee et I'accompagnenl a I' eglise. Le marie les 
su it avec un convoi d ' hommes. Apres la messe, tout Ie monde se rend chez les parents de la mariee 
partager Ie petit dejeuner. 
.12 D'apres Lahd Khater (1 985, vol I : 312), pour l' accouchement, la maman de la fille concernee, sa 
belle-mere, les voisines et amles se rendent aupres d'elle, et font appel a la sage-femme qui amene la 
chaise d 'accouchement et Ie materiel utile. Toutes entourent la future maman, en la distrayant et en 
aidant la sage-femme dans sa besogne. Si I' accouchement s'avere difficile, elles amenent des reliques 
de saints, fon t des vreux et prescrivent a I'accouchee des reccttes heritees de leurs grand-meres. 
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II est strictement interdit aux personnes venant la feliciter de se tenir 
dans Ie meme lieu que I' accouchee pour premunir sa sante et celie de son 
bebe. Combien d'incidents sont arrives a cause de cette promiscuite. 

A I' occasion d ' une naissance, la periode des felicitations est de quinze 
jours seulement33

. Les femmes se presentent a la maison de l'accouchee 
uniquement en apres-midi . Il n 'est pas recommande d'of'frir du moughlP4, 
ni de dresser une table de sucreries en l'honneur de l'accouchee" ou de to ute 
autre personne concemee. On of'frira uniquement une confiserie36

• 

Des souhaits de bonne fite" 

Vu l'eloignement de certaines habitations38 et Ie nombre insuffisant de 
jours feries, on ne tiendra pas rigueur a une personne de n'avoir pas rendu les 
vceux de bonnes fetes a sa famille39 

3J A l'annonce de la naissance d' un gar90n, certains parents et amis du couple tirent des coups de feu 
pour exprimer leur joie. lis chantent pour la circonstance et allument des feux de joie, a la tom bee de la 
nuil. Ces habitudes concernent surtout chez les « nobles )) et les riches ou les couples pour lesquels la 
naissance d'un gar90n s' est faite longtemps attendre (Khater 1985, vol I : 313). 
34 Le moughli eSI une douceur, fabriquee avec du riz en poudre et reserve a I'accouchee. La surface 
du plat est couverte d' amandes, de pignons et de noix. On offre aussi du moughli aux invites. Parfois 
meme, on envoie de grands plats aux voisins et amis. A I'occasion d' une naissance, certains offrent du 
moughli pendant quarante jours (Khater 1985 : 389). 
3, O'apres Chemali (1910: 736), a I'occasion d'une naissance, on prepare aussi une sorte de pati sserie 
dite maacoroun, composee d' une pate a base de fleur de farine, de sucre et du beurre, puis decoupee 
en petites comes roulees sur un tamis et frite avec du beurre. n arrive que I'on offre aussi un repas de 
famille pour honorer la naissance de I' enfant et Ie salut de la mere. Mais generalement, celui-ci est 
donne Ie jour du bapteme. 
36 A cette occasion, on offre a ses hotes du sirop, du naql, du moughli. On distribue aux enfants des 
dragees, du raisin sec, des poids chiches, du ble bouilli au des fruits (Khater 1985 : 313). 
37 La vie sociale etait rythmee suivant les fe tes re ligieuses. Selon les usages, chaque famille 
s'approprie la tete d'un saint patron, une coutume transrnise de pere en fils. Lejour de la rete du sa int 
patron, la personne qui porte son patronyme fait un festin pour la circonstance auquel est con vie, 
apres la rnesse, Ie pretre, la farnille et les amis. Cette personne remet une obole au pretre qui, a son 
tour, celebre la messe a son intention et prie pour I'arne des morts de la famille (Freiha 1957 : 259-
261 ; Khater 1985 : 85-86). 
38 Massoud Oaher( 1985 : 122), se referant a la revueAwraq Loubnaniyat, rapporte que les deplaeernents 
a cette epoque etaient bien difficiles et dangereux. Pour aller veiller dans les faubourgs de la vill e, a Ras 
el-Nabeh au Moussaitbeh par exemple, les Beyrouthins allaient en groupe, annes de poignards et autres 
annes legeres et tout en chantant. D'oll Ie souei de notre eveque. 
39 Soucis de I'eveque Chatila de faire regner la bonne hannonie entre ses ouailles. II semble que les 
visites pour souhaiter la bonne rete occasionnaient plus de la gene que du plaisir, comme en temoigne 
l'art icle publie dans AI-Mahabba (Anonyme (2) 1900). 
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De fa visite des mafades 

II est interdit de penetrer dans la chambre d'un malade, sauf it ses parents 
les plus proches, afin de s'informer de sa sante. lis se retireront aussit6!"o 

Ceux qui viennent s'enquerir de la sante d 'un malade ne doivent pas 
s'attarder au pres de lui41 • lis doivent se retirer juste apres avoir demande de 
ses nouvelles, sans attendre les rafraichissements, I'aquih!e, les cigarettes et 
Ie cafe d ' usage. 

Quant aux femmes, il leur est interdit de rendre visite aux malades, 
sauf eelles qui lui sont tres proches. lei encore, aucun breuvage ne leur sera 
presente. 

De fa mort 

Des que Ie deces a lieu42
, Ie mort est prepare eomme de eoutume43

, il est 
pose dans une ehambre sur son lit ou sur un matelas prepare it eet effet"4. Une 

40 Au XIXeme siecle, Beyrouth a conn u plusieurs epidemies. Certaines n'etaient pas mortelles telle la 
fievre dengue ou la fievre rouge dont les premiers signes datent de 1862 et continue jusqu'en 1888; 
d 'autres furent mortelles comme la fievre typhoi"de (8run 1889 : 697· 700, Boyer 1897 : 1-16). Soucieux 
de la sante de ses ouailles l'eveque Ghoufra'i l recommande I'isolation des malades. 
41 La visite des malades est consicteree comme une obl igation majeure. En se rendallt aux chevets du 
malade, les gens apportent des cadeaux uti les a sa situation. La visite est generalement longue. eUe a 
pour but de diverti r Ie malade. Si Ie patient est gravement malade, les visiteurs assisten! la famille dans 
les soi ns necessaires (Khater 1985 ; 399). 
42 Avant 1870, Ie c1erge utilisail le naqOllS (simandre) tant en ville qu 'en montagne. Quand la c loche fut 
inlroduite, son usage a profile aussi aux ceremonies de deces. A ce sujel, Chemali (1909 ; 38) rapportc, 
sans que \'on sache si cela concemait toutes les communautes chretiennes, que des qu ' un deces 
etait constate, des cri s s'elevaient et eta ient rapidement relayes par Ie son du glas appele « tintement 
de tristesse ». La sonorile particuliere de la cloche notifiait Ie groupe de la disparition d ' un de scs 
membres. Le rythme, la sonorite et les gammes sont susceptibles d 'annoncer I'agon ie, Ie deccs, la fin 
de I'enterrement au encore I'identite du dcfunt. Houda Kassatly (2002: 7·8) nous apprend en plus que 
les annonces du deces qui elaienl transmises oralement sont devenues ecrites des Ie debut du XIXemc 
siecte. Ainsi s'es! repandu [' usage du faire·part, une circulaire appelee nashrat en arabe. 
43 Si un civi l orthodoxe decede, il est immediatement dishabille, son corps est lave puis revetu d 'un 
habit neufou enveloppe d ' un linceul (en lin au en coton blanc). Ainsi Ie mort est pose dans Ie cercueil , 
les mains sur la poitrine, une sur I'autre en forme de croix. Sur sa main est pose I' icone du Se igneur 
au de notre Dame, deux candelabres avec des cierges allumes sont poses autour du cercueil (Kitab 
moukhtasar al-ifkhoulougia 1989 : 191). 
44 Dcs qu ' un deces est annonce, tout Ie groupe accourt a 1a maison du defun t pour presenter ses services: 
aider a I' exposition du corps, consoler les parents du defunt.. . Lc corps est vile habille ct etendu, Ie 
visage toume vers I'Ori eO(, sur une sorte de lit funebre appele martabet, place au mili eu de la pi ece et 
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croix" est posee sur sa poitrine, deux chandeliers et un encensoir'6 it sa tete et 
it ses pieds. Immectiatemenr" Ie cure recite la priere des morts« AI-niyahat »48 
puis Ie cantique « Toubahoum »49 avec beaucoup de piete, de recueillement 
et en trois temps comme cela est explicite, chaque partie etant marquee d 'un 
temps d 'arret. 

II est strictement interdit de faire appel aux pieureuses50 queUe que so it 

compose de planchcs sunnontees d 'un matelas recouvert d 'un drap blanc. Un voi le de soie, dit sayet, 
couvre tout Ie cadavre. Les jeunes gens sont habilles de noir, les vieux de blanc. Les fteurs oment Ie 
martabet et des parfums sont repandus a profusion. On brule aussi beaucoup d'encens pour purifier I 'air 
et chasser les mauvais anges. Ce comportemem est sans dOUie Ie meme dans les bourgs et les centres 
urbains (Chemali 1909 ; 38 ; Kassatly 2002 ; 7). 
45 Dans les legendes orientales, la croix est Ie pont ou l'echelle sur laqueUe les ames montent vers Ie 
Createur. En elle se joignent Ie ciel et la terre. Elle est Ie symbole de l' inlermediaire, du mediateur, 
de celui qui est par nature rassemblement permanent de I'univers ... La tradition chretienne a 
prodigieusement enrichi Ie symbol isme de la croix, elle devient symbole du salul. La croix symbol ise 
Ie Crucifie, Ie Christ, Ie Sauveur, Ie Verbe, la seconde personne de la Trinitc. Elle est plus qu'une figure 
de Usus-Christ, cJle s' identifie a son histoire, voire a sa personoe (Davy 1974 c1973; 142). 
46 Les cierges et I'encens oot une valeur symbolique. Employes aux funcra illes des fide les et dans 
Ie culte des sain ts, les cierges et, en general, les lampes allumees sont destines a montrer l'honneur 
qu'on leur rend et a consoler leurs proches en rappelant que cette Hamme est Ie symbole de la clarte 
etemelle du ciel. Ces deux symboles ont pOUf mission de donner I' idee de la joie et d'evei ller la pensee 
de I' illumination qui trace la voie de l'ame montant de la terre au ciel, tandis que I'encens est charge 
d'elever la priere vers Ie ciel. Encens et parfum sont consideres comme des marques de respect et 
d'honneur envers Ie defunt (Cabral 1914 ; Leclercq 1910; Fehrenbach 1922 ; Grison 1974 : 262). 
·n Par souci d'hygiene et pour des considerations de salubrite, Ghoufra ' il Chatila recommande que la 
mise en terre se fasse Ie plus rapidement possible. Mais Ie plus souvent, la famille accaparee par les 
preparat ifs necessaires a I'organ isation de la ceremonie remet la mise en terre au jour suivant Ie deces ; 
« thani yaoum al-wafat » (Kassatly 2004 : II) 
48 Priere aux morts connue sous Ie nom de « Trissagion » (Kitab moukhtasar al- ifkhoulougia 1989 : 
191-198). 
49 Une autre prh!re que Ie pretre recite apres Ie Trissagion et qui commence par (( Toubahum ... )) (Kitab 
moukhtasar al-itkhoulougia 1989: 198-207). 
50 Chaque village a ses chantres et ses chan teuses. Leur remuneration constitue la depense la plus 
importante des ceremonies de rete ou du deui !. Dans les obseques solennelles, on a general ement 
recours aux bedouins et bedouines, ils excellent en eet art. La pleureuse organi se sa petite troupe; 
elle se place en face du marraber, tient de la main gauche une bougie allumee, de la droite un grand 
mouchoir noir qu 'eHe agite sans cesse. Toutes les femmes font de meme et se mettent a loumer en 
rond dans la piece autour du cadavre. La pleureuse commence sa litanie, et toutes de lui repondre. Aux 
pauses, les parents du dHunt chantent des complainles. Aux chants se melent les pleurs et les cri s. Les 
pleureuses ont pour objectif de louer les merites du defunt, ses prouesses, de monlrer I'ampleur de la 
perte subie par sa disparition et de vanter sa famille et ses a"ieux. II faut cependant savoir que, dans 
les villes et notamment a Beyrouth, les pleureuses sont rarement presentes dans Ie cortege funeraire , 
ce role est reserve aux eleves des ecoles. L'enterrement d' une personnalilc culturelle, politique, 
socJale a u religieuse est inconcevable sans la presence d'orphelins ou d 'orphelines eieves dans des 
institutions dirigecs par des associations de bienfaisance. Revetus de blanc et portant dans leurs mains 

Chr01lOS 1L Q 3S - 2017 



48 MAGDA N AMMOUR 

la position sociale du dUunt" ou les sentiments qui Ie lient a sa famille et a 
son entourage. 

Les femmes qui sont tres proches du defunt et celles a qui on a confie la 
tache de Ie veiller peuvent pleurer di scretement, sans gemissements et eclats 
de voix audibles a I'exterieur". Qu'elles sortent de la chambre et qu 'elles 
aillent ou sont rassemblees les femmes de la parente et les connaissances pour 
leur presenter les condoleances et les consoler. 

II en est de meme pour les hommes, proches du defunt ou charges de Ie 
veiller'3. 

Les parents et amis qui desirent entrer dans la chambre mortuaire, ont 
loute la liberte de Ie fa ire. Qu' il s Ie fassent avec beaucoup de respect, qu'ils 
soient hommes ou femmes". 

des couronnes de Heurs ou des bougies, ces enfants sont charges de defi ler en chantant des panegyriques 
« marathi », « d'emouvantes oraisons funebres » et en reeilant des elegies. Charges de defi ler dans Ie 
cortege, ils vont parfois au domic ile du disparu. Reun is devan t la porte de la chambre mortuaire ou 
autour du ccreuei l, ils chantem des elegies dans lesquelles ils enumerent les qual ileS du dUunt (Chemal i 
1909 : 40-41 ; Kassatly 2004 : 22 ; Khater 1985 : 4 15). 
Sl Dans Ie mande rural, si Ie defunt est un cheikh ou un militaire, on procede a une cen!monie grandiose 
appelt!c « qalm a/-kltai/ », equipement des chevaux. O n fai t venir Ie cheval du dCfunt, ainsi qu'un 
certain nombre de chevaux que I'on selle et couvre de nair. Les armes sont adroitement fixees a la 
se lle: lance, fus il, epee, et hachette. Deux forts gaillards tiennent Ie cheval par la bride; les chanteurs 
marchent en lele en equipement de guerre. les armes a I'envers. Ceux qui portent une epee nue, un 
drapcau rouge raye de noir ouvrent la marche. La procession parcourt toute la localite en chamant les 
eloges glorieux et les hauts faits d'arrnes du defunt. Les coups de fusH relentissent de tout cotes, et plus 
Ie dcfunt est considere par les siens, plus les coups sont nombreux. Apres la procession des chevaux 
vient la promenade du cercueil dans tout Ie village, dans Ie meme ordre. Mais les chants changent ; tout 
a I'heure c'etait des cris de guerre, mainlenant, c'est Ie chant du deuil et de la tristessc. A part (( qalm 
a/~khail)) d 'autres manifestations onl lieu lors d'un tel enlerrement comme les jeux de g laives et de 
boucliers (bil saif waf lirs, al-aaradat et rasm af-awsima/) (Chemai i 1909 : 41-42 ; Khater 1985 : 420-
422). A Beyrouth, la consideration polit ique et sociale du defunt se caracterise par Ie service d 'ordre 
charge d 'encadrer Ie cortege funerai re ainsi que Ie nambre d 'associations de bienfaisance presentes 
dans ledit cortege (Kassatly 2004 : 22-26). 
}l Les femmes forment une couranne autour du defunt. El les resten! la, nuit et jour, se remplayant 
de temps en temps. La garde du cadavre leur est confiee . Lorsque les pleurellses se taisen! pour se 
reposer au pour preparer une nouve lle elegie a u nadeb en arabe, les parentes du defunt et leurs amies 
commencent a se lamenler et a enlonner des vers propres pour la circonstance, des tanwihat, qui ne sont 
pas mains emouvant que les eh~g i es (Chemal i 1909 : 38, 40 ; Khater 1985 : 415). 
n Les hommes sont generalement plus reserves dans leur douleur (Chemal i 1909 : 40). 
Sol Selon Bechara Chemali ( 1909 : 40), dans certaines localites, comme Ie Metn, en arrivant a la maison 
du defunt, les hommes entrent pour saluer Ie defunt. Les femmes leur laissent la place libre. lis se 
mettenl en face du martabet, un mouchoir a Ia mai n et commencent a prononcer Ie la'did, c'est-a dire 
I 'enumeration des quali les du ctefunt et leurs regrets. Chacun prononce ainsi une phrase a la louange du 
defunt au un mot de regret. Apres cela, ils vont presenter leurs condoleances aux parents. 
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Lors de la levee du corps", les adieux se font dans Ie calme par des 
pleurs depourvus de cris, de lamentations et d'epanchement de la part des 
femmes , et des hommes aussi'6 

II n' est pas permis de mettre en terre Ie mort ou la morte pare de bijoux 
ou d'objets precieux", mais qu'ils soient revetus d 'un habit decent blanc et 
tout simple. 

SS Le cortege funeraire est la partie du ceremonial de l'enterrement la plus spectaculaire. Le Mfum, 
porte par ses pairs, accompagne par ses parents affliges et eplores, suivi par une foule en deuil , traverse 
pour la derniere fo is la ville. Con voyer Ie defunt est alors considere comme un devoir incontoumable 
auquel nul ne songe a se souslraire. Les occupations individuelles ou les conditions materielles ne 
peuvent, au cours de ce dix-neuvieme siecie finissant, remettre en cause la participati on a ce ritue!. 
Lc cortege funebre se compose de trois parties. A I'avant la sainte croix, les eveques, les pretres, les 
associations de bienfaisance, les eleves des ecoles, les eleves des ecoles ch~ricales (pour les hommes 
d'eglise), les choristes et les pleureuses (cas tres rare). Dans la zone centrale du cortege, se trouvent les 
ca leches : une transportant les couronnes de Heurs et une autre la depouille. Enlin, a I'arriere du cortege, 
sc trouvent les parents, les officie ls : notables, hommes de leures et la foule anonyme. Selon les cas, 
ils sont precedes, suivis ou encadres par Ie serv ice d'ordre. Ceue composition varie d'un lieu a I'autre. 
Sechara Chemali fait une autre description, sans doute relative au monde rural. Le cortege funebre se 
compose ainsi : c1erge en tt~te puis la foule, les parents, vient ensuite Ie cercueil porte au-dessus des tetes, 
les bras etendus et sur Ie bout des doigts, les femmes fennent la marche en sui vant de loin Ie cortege. 
Les chants religieux remplacent generalement les pleurs et les lamentations. Parfois il est impossible 
de contenir cette foule en effervescence: Ie cercueil est emporte comme en triomphe dans Ie village 
et autour de l'eglise et pendant tout Ie trajet on ne cesse de lui imprimer un mouvement osci Jlatoire a 
droite et a gauche, comme pour rappeler Ie mouvement du berceau et montrer la consideration que I'on 
fait au Mfunt (Kassatly 2004 : 10 et 19 - 21, Chemali 1909 : 43). 
~6 Sechara Chemali (1909: 41-43) depeint l'enterrement ainsi, sans toutefois signifier a quelle region 
s'appl ique sa description: « Le moment de l'enterrement arrive, les parents viennent faire leur demier 
adieu au ctefunt. Les femmes crient, chacun des assistants dit son petit mot de regret, on jeue un demier 
cri au defunt, les femmes lui font leurs demicres recommandations pour ceux qu'ell es ont perdus. 
Les chanteurs et chanteuses redoublent d'ardeur et de vacanne. Puis Ie calme se fait, les parents sont 
ecartes et Ie cadavre enve\oppe dans un linceul et depose dans Ie cercuei l. A la levee du corps, les 
manifestations de douleur reprennent de plus belle: les femmes crient a tue-tete, battent des mains, 
agitent les mouchoirs. Quant aux hommes, ils font bien davantage et plus en grand. Le groupe est 
fonne; Ie coryphee tient une epee nue dans la main droite et ouvre la marche, tous les autres portent 
des bougies allumees. A la porte de la maison mortuaire, ils font entendre un cri d'appel nomme 
« tehourob» en lien ave<,; k chanl qu' ils vonl debiter. A ce signal, les femmes quillenl la place, aussilOt 
les chanteurs se mettent a toumer trois fo is autour du cadavre. Puis dans Ie meme ordre, il s font Ie 
tour de la maison mortuaire et des principales places du village. Pendant ce temps Ie ehanteur ne cesse 
d' agiter son epee. Selon la coutume en cours, la pointe de I' epee doit etre dirigee vers Ie sol et son 
tranchant toume vers la poi trine du chanteur. La fanfare accompagne generalement ces chants de leurs 
notes tristes et retentissantes. 
57 Ceue recommandation de Monseigneur Chati la qui stipule que Ie defunt oe soit pas mis en terre 
avec des bijoux est aussi un soud de la population. Quand un mort porte un bijou au a sur lui une 
anne de valeur, eet objet precieux est enleve en secret avant la mise en terre et rendu a ses parents 
(Khater 1985 : 41 3). 
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Que Ie cercueil soit de bois simple" . II a de confectionne trois grands 
et trois petits cordons", classes en trois categories: la premiere etant de cent 
piastres, la seconde de cinquante et la troisieme de vingt-cinq. Les parents 
du defunt demanderont II I'eglise Ie cordon qui correspond II leur desir et 
payeront ce qui leur est dil au responsable. Le cordon accompagnera Ie 
cercueil jusqu ' au tombeau. Ce que Ie responsable aura collecte sera inscrit 
dans Ie registre de bienfa isance pour les necessiteux pour Ie repos de I'ame 
des defunts 

Le port du cercueil60 est laisse au chuix des persunnes yui Ie suuhaitent. 
II ne doit eire porte ni sur la paume des mains ni sur les epaUleS61

, mais 
simplement et dignement'''. 

S8 Dans I'encyclique patriarcale mentionnee dans notre introduction, il est clairement mentionne : Ie 
cercueil dait etre simple et sans ornament (Malatius 1899 : 245). 
S~ Le nombre d'associat ions de bienfaisance pn~sentes lOTS des funerailles marque l' importance sociale 
du defllnt : plus Ie defunt et sa famille occupent une place privih:giee et marquante au sein de 1a societe 
plus cette demiere fait appeJ it un nombre considerable d 'associations. Si leur participation au cortege 
const itue une de leur principale source de revenus, leur presence marque el vient rehausser Ie prestige 
de la fami lle en question et prouve qu'elle sait honorer ses morts et fa ire ses adieux a I'un des siens 
avec les egards et Ie respect qui lui sont dus. Ces associations defilent en grande pompe, chargees de 
couronnes, de cocardes et insigne de deuil et du drap funera ire « bisat el-rahma») a l'embU:me de 
chacune d'entre elles . Plus tard, ces assoc iations porteront Ie portrait du di spam entoure de couronnes 
de fleurs ou un coussin sur lequel sont epinglees les decorations du disparu (Kassatly 2004 : 22-23). 
110 Le port du defunt est considere comme une tache louable relevant du « sens de I'honneur n. 
Nombreux sont les candidats qui se portent volontaires pour participer au transport du cercuei l. Au
de la de la demonstration premiere d'af"fection envers Ie disparu, I' insislance des hommes a prendre part 
au lransport du defunt et meme a ri val iser entre eux pour ce fa ire, est I'expression de leur allegeance 
envers Ie groupe fami lial du defunl. Cependant, Ie choix des personnes chargees du port du cercueii 
Tf:pond a un certain nombre de regles fixees par I 'usage coutumier et propagees par I'habitude (Kassatly 
2004 : 18-1 9). 
61 D'apres Lahd Khater (1985: 425-426), Ie port du ccrcueil est execute de deux manieres: il est 
porte SOil sur les epaules soit sur 1a paume des ma ins avec les bras tendus au-dessus de la tete. Les 
personnes agees, hommes ou femmes, et les persoones ordinaires soot ponees sur les epaules, tandis 
que Ie cercuei l des di gnitaires, des notables et des jeunes qui se sont distingues et que I'on desire 
honorer sont portees sur les paumes des mains. 
62 S'il est d'usage que les hommes soulevent Ie cercuei l au-dessus de leurs epaules el Ie posent a plat 
sur la paume de leurs mains « 'ala el-akko/», on deroge parfois it ceUe habitude lars de I'enterrement 
d' un patriarche au d'un eveque, dom Ie corps revetu de ses habits sacerdotaux est parfois installe sur 
un siege (Kassatly 2004 : 19). 
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Au moment de la levee du corps, ne restent it la maison que les femmes 
de la famille immediate en compagnie des cousines du premier degre" . 

Que la commemoration du deces les troisieme et neuvieme jours soit 
tres simple, depourvue categoriquement de lamentations et de hurlements64 

Que les plateaux de ble bouilli soient simples·' et qu ' ils soient directement 
envoyes a I'eglise avec les hosties « qourban» et les bougies. 

Apres Ie neuvieme jour, il n'est plus pennis aux femmes d'aller it la 
maison du defunt sauf celles qui lui sont tres proches66

• 

Du deuil" 

Il est strictement interdit aux hommes de la famille proche·' du defunt 
de porter Ie deuil, meme si Ie disparu leur est tres cher. Ils portent simplement 

63 Lahd Khater (1985 : 428) nous apprend que, dans certaines regions, les femmes accompagnem Ie 
defunt jusqu'a I'eglise el tres raremenl jusqu'au cimetiere. Dans les villes, les femmes font leur demier 
ad ieu au dUunt a la porte, aux fenetres et sur les balcons de leur maison en gemissant et en agitant leur 
mouchoir. 
64 D' apres Lahd Khater (1985 : 436-437), selon la confession, la commemorat ion du mon est celebree 
Ie troisierne jour apn!s Ie d~ces, apres une semaine et apres un an. Certains ceJe~brent Ie neuvierne jour 
apres Ie cteces, Ie douzieme jour, les trenle jours, Ie quarantieme. Cette commemoration a lieu avec la 
fami ll e, Jes amis et les voisins. Lors de celte commemoration, les faire-part sont de nouveau envoyes. 
Les con vies se rassemblent pour prier pour Ie repos de son arne, rendent visite au caveau et pleurent Ie 
Mfunt. lis se lamentent, executent des jeux d'cpee, paradent avec Ie sabre, debitent des elegies et des 
oraisons funebres et prennent ensemble Ie repas. 
6~ Dans l' Antiquitc, la population locale avait I' habitude de preparer un festin it ceux qui assistaient aux 
funerailles ou a. la commemoration du defunt que I'on appe lait « niyahat n, qui signifie repos. Avec la 
christianisation de la region , les «niyahal» sont celebrees Ie premier dimanche apres les funerai lles 
et consistent cn un plat compose de ble boui ll i, auquel sont melanges des raisins sees, des grains de 
grenades, des noix, des amandes, des pignons, des dragees et des morceaux de sucre. Ces plats sont 
envoyes a I'eglise pour etre benis par Ie pretre et distribues a I'assistance au sortir de I'eglise (Khater 
1985 : 434 -435 ; Chemali 1909 : 53). 
66 Dans certaines regions, la famille du defum passe plusieurs jaurs sans s'occuper de cuisine se 
comentant de ce que les femmes du village leur apportent. Dans de telles circonstances les visites sont 
nombreuses, les visiteurs venant tenir compagnie et consoler la familie (Khater 1985 : 436). 
67 Le deuil consiste a. porter des vetements nairs et it abandonner tout signe de rejouissance. Le deuil est 
applique aux parents du defunt et a toutes leurs connaissances (Khater 1985: 437-438). 
68 Lahd Khater ( 1985 : 438) pretend qu'au Liban, Ie port du deuil conceme deux categories de personnes 
selon Ie degrc de parente ou de leur relation avec Ie defunt : les obliges et les autres, les prem iers etam 
representes par la famille proche. La seconde categorie comprend les voisins, les amis et connaissances 
et les habitants du village ou du quarticr dans certaines viiles, et les habitants du district si Ie defunt est 
un gouverneur ou un chef. 
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une issabal (turban) ou une kraichl!69 noire sur Ie tarbouche70 durant six mois 
pour un jeune, durant trois mois pour une personne d'iige mur et, s'il s'agit 
d'un vieillard, jusqu'a quarante jours. Si Ie defunt leur est cher, les hommes 
de la famille eloigm,e poseront Ie turban (ou la kraiche) noir sur Ie tarbouche 
jusqu'a quarantejours, trentejours ou neufjours. Cependant, c'est selon leur 
volonte : ils ne sont pas obliges de Ie faire. 

II ne faut pas du tout s'abstenir de se raser, car les repercussions d' un 
tel acte sont negatives sur l'hygiene, surtout pendant l'ete, ce qui n' est pas un 
secret. Que to us ceux qui ont des relations avec Ie defunt, ses parents et les 
connaissances se rasent la barbe, comme ils Ie font habituellement et meme si 
c' est Ie second jour apres Ie deces " . 

II est defendu aux femmes des confectionner des vetements de deuil, 
toutefois elles se coifferont d 'un mandil [voile, bandeau] noir pour la meme 
duree lixee ci-dessus pour les hommes. 

Dans certains cas, il est permis aux veuves, aux lilies et aux meres de 
confectionner un seul habit de deuil pour sortir, et cela pour une duree de six 
mois seulement72 

Tous ceux et celles qui portent Ie deuil depuis une date plus ancienne 
que celles citee ci-dessus, qu ' ils otent leurs vetements de deuil. 

b9 Apparemment un voi le. 
70 Des que Ie deces a li eu, la famille proche du defunl s'habille tout de noir. Les hommes teignent en 
nair leur tarbouche, leur turban et leur ceinture. Certains d'cntre eux couvrent leur tarbouche d'lIn voile 
noir, negligent leurs cheveux et leur barbe et abandonnent tout ce qui exprime I'elt~gance et la grace. 
Les femmes ceignent Ie front d'un bandeau nair sous leur mandil flottant et abandonnent tous bijoux, 
accessoires ou fard (Khater 1985 : 438-439). 
71 Au cas ou Ie defunt est un membre de la famille tres proche, les hommes restent pendant tres 
longtemps, atteignant meme les quarante jours, sans se raser ni changer leurs vetements sauf si un de 
leurs am is ou voisins les supplienl de Ie faire (Khater 1985 : 439). 
72 Les meres et les sceurs du defunt peuvent dans certains cas et en signe de tristesse, passer un temps 
considerable, allan t meme jusqu'a quarante jaurs, sans se laver Je visage ni changer leurs vetements. 
Alors, les amies et les voisines se reunissent et les supplient d'enlever ces vetements pour les laver. A 
force d'insistances, les endeui llees finissent par ceder (Khater 1985 : 438). 
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Les femmes ne doivent pas s'abstenir d'aller a I'eglise pour leurs 
obligations religieuses sous pretexte qu 'elles sont en deuiF3 car cela est 
contraire a la volonte de Dieu tout puissant. 

En conclusion 

Compte tenu de ce que renferme cette lettre comme objectifs visant a 
reformer les comportements en cours vers Ie meilleur, il parait evident a toute 
personne qui I' a consideree attentivement que I'objectifde sa redaction et de 
sa publication est Ie zele porte envers tout ce qui convient a la communaute 
par rapport a la maniere d 'etre, a la situation economique et a la bonne 
reputation, ainsi qu'a ce qui concerne I'ethique et la religion elle-meme. La 
situation etant ainsi, et qu'il est du devoir de la communaute de renoncer a 
tout ce qui porte prejudice a son honneur, et d'autre part vu que de par nature 
la communaute aime la reforme surtout dans les questions qui ne sont pas 
bienseantes sous tous leurs aspects, nous avons la ferme conviction que face 
ace zele tout Ie monde agira en fonction des recommandations de cette lettre. 
Si tous les fils de la communaute considerent attentivement cette lettre et se 
conforment a ses prescriptions, celle-ci se porte garante d'abolir les habitudes 
desuetes et d'agir selon I'humanite et la religion . II n 'est pas secret que no us 
avons en cela grand interet, en abolissant tout ce qui n'est pas bienseant dans 
notre comportement. L'homrne sage fai t son possible pour echappcr it tout ce 
qui lui porte prejudice. 

Que Ie Seigneur accorde a nous tous Ie succes de bien agir en toute 
chose selon les exigences des hommes et de la religion que nous pratiquons. 

Cela plait aDieu I'eternel. 

Mai 2015 

13 Lahd Khater nous apprend que selon I 'habitude du deuil dit obligatoire, surtout si Ie defunt est cher 
et en pleine jeunesse, on teint en noir aussi les rideaux et les couvertures des sieges du foyer. Les 
femmes s'empcchent de nettoyer les maisons et de les decorer a I'occasion des fetes et du changement 
des saisons. Les endeuilles ne prennent pas part aux rejouissances memc lors des tetes religieuses . lis 
ne participent pas a la messe lors des grandes tetes ni aux processions. La visite aux malades et aux 
attristes est la seule acti vite tolen!e (Khater 1985 : 438). 
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