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Réflexion sur l'identité des guerriers représentés
dans les gravures rupestres de l'Adrar des Iforas et de l'Aïr

Christian Dupuy*

Riassunto

il numero delle incisioni che raffi-
gurano guerrieri rilevato fino ad og-
gi nei massicci dell'Adrar des Iforas
e dell'Air si avvicina al migliaio.
L'analisi del contesto di realizzazio-
ûê, degli abbigliamenti, degli orna-
menti, delle acconciature e delle ar-
ili, associato allo studio di alcune
sovrapposizioni, permette di ricono-
scere due fasi distinte di questa ar-
te rupestre del Sahara meridionale.
La fase più antica si riferisce a
un'economia pastorale fondata sul-
l'allevamento dei bovini, e si colloca
in un'epoca in cui il metallo è cono-
sciuto nel sud del Sahara e di con-
seguenza viene preferita la lancia
all'arco e alle armi ricurve. IJna po-
polazione che possiede carri e ca-
valli occupa in questo periodo il
Sahara centrale e intrattiene rela-
zioni con questi allevatori di bovini
tradizionalmente dediti alle incisio-
ni rupestri nell'Aïr e nell'Adrar des
Iforas. La pratica del nomadismo
pastorale da parte di questi ultimi
fornisce una spiegazione alla vasta
diffusione geografica delle loro ope-
re rupestri. T?a le diverse ipotesi
prese in considerazione, l 'assimila-
zione dei personaggi rappresentati
agli antenati dei Peul (o per lo me-
no a una parte di essi) è quella che
si accorda meglio con le conosc ertze
archeologiche, paleoecologiche e et-
nologiche attuali. La fase successi-
va non presenta legame tematico e,
a giudicare dalle differenti rappre-
sentazioni rupestri, segna I'arrivo
nel sud del Sahara, a partire dal V
secolo d.C., di una società aristocra-
tica di allevatori di cavalli e di dro-
medari, origin aria del nord del
Sahara, dalla quale discendono i
T\-r.areg.

Summary

Approximately one thousand en-
grauings of warriors haue so fo,
beeru recorded in the Adrar des
Iforas and the Aïr regions. By
analysing the context in which they
were created, their clothes, acces-
sories, head gear arud weapons, and
by studying the superpositions oc-
curring in some engrauirtgs, it is
possible to detect the emergerlce of
two distinct stages of roch art in the
southern Sahara. The oldest stage
is linked to a pastoral economy

founded on cattle-rearing, ctt a time
uthen metal was knoutn irt the
southern SahcLra, and the use of the
spear was preferred to the older tra-
ditioru of the bout and bent objects.
People in possession of chariots and
horses were occupying the central
Saharan regions at that t ime, and
there were contacts artd exchartges
with the cattle-rearing people of the
Atr and Adrar des lforas. The fact
that the latter were pastoral no-
mads giues arL explanatian of the
utidespread distribution of their
rocl<, engrauings. Amorugst the d,if-

ferent hypotheses considered, the as-
similat ion of the people represented
to the ancestors of the Peuls (or at
least to some of them) ls the orLe
u;hich best seems to concur with
current archaeological, paleo-eco-
logical and ethnological knousledge.
The following stage has no themati-
cal connectiort, and uses the raclz
support differently. It marhs the set-
tlement in the southern Sahara,

from the sth Century A.D., of a,n
aristocratic society of ho.rs.e and.
dromedary reclrers originating

from the northern Sahara, and

from whom the Tttaregs descend.

Résumé

Le nombre des représentations gra-
vées de guerriers relevées à ce jour
dans les massifs de I 'Adrar des lfo-
ras et de I'Aïr approche le millier.
L'analyse de leur contexte de réali-
sation, de leurs vêtements, pâ-
rures, coiffures et armes alliée à
l'étude des superpositions appa-
raissant sur certaines gravures,
permettent la reconnaissance de
deux phases distinctes dans cet art
rupestre du Sahara méridional. La
phase la plus ancienne participe
d'une économie pastorale fondée
sur l 'élevage des bovins à une
époque où le métal est connu dans
le sud du Sahara et le port de la
lance préféré à ceux plus anciens
de l'arc et d'objets coudés. IJne po-
pulation possédant des chars et des
chevaux occupe alors le Sahara
central et entretient des relations
avec ces éleveurs de bovins à tradi-
tion de gravure rupestre de l'Aïr et
de l 'Adrar des Iforas. La pratique
du nomadisme pastoral de la part
de ces derniers fournit une explica-
tion à la vaste répartition géogra-
phique de leurs æuvres rupestres.
Parmi les diverses hypothèses en-
visagées, l 'assimilat ion des person-
nages représentés aux ancêtres des
Peuls (ou tout du moins à un cer-
tain nombre d'entre eux) est celle
qui s'accorde le mieux avec les
connaissances archéologiques, pa-
léoécologiques et ethnologiques ac-
tuelles . La phase qui lui succède,
sans l iaison thématique et selon
des dispositifs rupestres différents,
marque la mise en place dans le
sud du Sahara, à partir du Ve
siècle ap. J.-C.,  d'une société ar isto-
cratique d'éleveurs de chevaux et
de dromadaires, originaire du Sa-
hara du Nord, dont d.escendent les
Touaregs.
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Introduction
Les silhouettes de personnages aux corps et aux têtes vus de face, que
l'on retrouve gravées sur les rochers de plein air en bordure de vallées
des massifs sud-sahariens de lAdrar des Iforas et de l'Aïr, se comptent
par centaines. Un sur trois de ces personnages est armé soit d'une lance
soit de plusieurs javelots. Les relevés systématiques que nous avons ef-
fectués au cours des années 1980 sur trois stations du sud de l'Aïr re-
groupant au total près d'un millier de gravures rupestres, puis dans six
vallées successives du versant nord-occidental de I'Adrar des Iforas en
comprenant plus de huit mille (Fig. 1), rélèvent deux contextes de réali-
sations distincts pour ces guerriers ou divinités guerrières. D'une ma-
nière générale, les porteurs de lance s'intègrent dans des ensembles
animaliers que l'on ne peut confondre avec ceux associés aux porteurs
de javelots. De plus, aux endroits où ces deux familles de représenta-
tions se trouvent réunies, il est fréquent que des gravures de l'horizon
figuratif des porbeurs de javelots recouvrent celles de I'autre horizon
montrant des porteurs de lance. I-iordre inverse de recouvrement ne
s'obserye en aucun lieu. La comparaison de nos données avec celles
connues des secteurs voisins permet d'étendre ces constats à l'ensemble
des massifs. La question de savoir quelle(s) interprétation(s) en terme
d'histoire du peuplement il convient de donner à ces faits récurrents
avérés sur un territoire sensiblement égal à 1,5 fois celui de la France,
est posée.

Le contexte de réalisation des porteurs de lance
Les gravures réunies autour des porteurs de lance se comptent par cen-
taines ou par dizaines et plus rarement sur les doigts d'une main. La
plupart se situent en hauteur par rapport au niveau des vallées, aux
sommets d'éperons rocheux constitués de granites, de granitoïdes ou de
roches sédimentaires métamorphisées ou non. Il arrive que I'espace cir-
conscrit à certaines parois gravées soit si restreint que ceux qui s'y ex-
primèrent ne purent qu'être seuls. Les traits offrent des aspects variés.
Les plus nombreux sont piquetés. Quelques uns sont incisés et polis.
Dans ces deux cas, leurs largeurs et profondeurs sont régulières et rare-
ment supérieures au centirnètre. Les autres tracés sont discontinus et
plus superficiels. Les patines des gravures sont généralement plus
claires que celles des roches supports; les tons les plus foncés s'observant
sur les surfaces les plus exposées aux cycles de ruissellement-insolation.

Les animaux réunis autour des porteurs de lance figurent isolés sur
des parois ou rassemblés dans des compositions. Léventail des sujets
traités ainsi que leur proportion respective varient peu d'une station à
une autre. Sur les sites où plus de cent gravures furent réalisées, une
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FiS 1. Situation géographique de
l'Adrar des Iforas et de l'Aïr, appen-
dices méridionaux du massif de
l'Ahag gaî avec position et altitude
des plus hauts sommets. Les zones
encadrées sont celles ayant fait l'objet
de prospections systématiques dans
le domaine de l'art rupestre: A: mis-
sions C. Dupuy 1986 et 1990. B: mis-
sions G. Calegari 1983 , I9B7 et 1990.
C: missions H. Lhote 1971 et 1972. D:
missions J.-P. Roset de 1970 à 1985.
.E: missions C. Dupuy 1983 et 1984.
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représentation sur deux en moyenne est un bovin, une sur quatre une
autruche, une sur huit une girafe, la fréquence d'apparition des autres
animaux, toute espèce confondue, n'étant que de 1/8. Ce dernier en-
semble comprend des chèvres, des chevaux, des chiens, des éléphants,
des rhinocéros, des singes à queue, des gazelles et (ou) des cobes, des
antilopes oryx et addax, des mouflons et des marabouts (Fig. 2).
Quelques lions, hyènes, porcins, tortues, serpents, ibis ainsi qu'un éland,
un koudou et un hippotrague font aussi partie du cortège; toutefois ces
animaux, à la différence de ceux qui précèdent, n'ont pas été retrouvés
jusqu'ici associés sur des parois communes à des porteurs de lance. Plus
de 7O7o des gravures dans cette situation représentent des bovins, des
autruches et des girafes. Malgré leur forte proportion au sein des as-
semblages, aucune composition animalière n'est identique à aucune
autre. Ajoutons qu'il existe au nord-ouest de lAdrar des Iforas quelques
représentations d'êtres composites à tête de girafe et corps d'autruche
ou à corps de girafe et tête de bovin.

De ces premières observations on peut retenir que les auteurs des
gravures-de porteurs de lance ne représentaient pas toutes les espèces
de la faune sauvage qu'il leur était donné d'observer. Parmi le bestiaire
sélectionné, les bovins, les autruches et les girafes jouaient des rôles
éminents si I'on en juge par la place prédominante qu'ils occupent sur
les rochers.

Les compositions animalières ne cherchent pas à rendre compte de
situations réelles (FiS. 3). Des espèces antagonistes dans Ia nature se
trouvent parfois réunies sans inquiétude décelable: des lions aux côtés
de bovins, des hyènes aux côtés de girafes... Le rapport des tailles est
rarement respecté. Des corps sont inclinés, parfois renversés et vus en
transparence à travers d'autres corps. Les attitudes apparaissent géné-
ralement figées en raison des nombreuses stylisations auxquelles fu-

FiS. 2. Animaux associés sur des pa-
rois communes à des porteurs de lan-
ce. 7, 3, 5, 6, 7: Adarmolen. 2: Asenka-
fa. 4, B, 10: Issamadanen. 9: Indjo-
raouen. 11: Eknaouen. 12: Mammanet
(d'après H. Lhote, 1979: L62). 13: Iso-
kenouali. 14: Aouderer (d'après H.
Lhote, 1987: 175). Échelle dô réduc-
tion commune à toutes les figures, à
l'exception de la fig. 11 deux fois plus
reduite que les autres.
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rent soumises les représentations: ne sont transcrites ni les perspectives
au niveau des organes appariés, ni les attitudes propres à chaque es-
pèce. Une quinzaine de droites et de courbes enlacées suffisait générale-
ment aux graveurs à rendre compte sur les rochers des silhouettes de
leurs sujets. Quelques réalisations se singularisent par un traitement
plus élaboré des membres qui ne sont représentés ni rigides ni fili-
formes, mais dont les segmentations anatomiques tout comme les épais-
seurs sont correctement transcrites. On ne peut toutefois qualifier ces
réalisations de "naturalistes" car les perspectives ne sont pas rendues:
la continuité et l'elancement des tracés en partie haute des membres
entrainent des représentations en plan indifférencié. Or, pour qu'une
illusion du relief soit créée à ce niveau, il faut que les tracés des
membres de second plan s'arrêtent à I'endroit où, conformément à la
réalité, ceux de premier plan les masquent.

Les bovins en relation avec les porteurs de lance sont des taureaux
ou des individus de sexe indéterminé (Fig. 4). Aucune des vaches repré-
sentées n'a été retrouvée jusqu'à présent associée sur une paroi commu-
ne à un porteur de lance. Il s'agit dans tous les cas de bovins sans bosse
de la variété des "taurins". Des corps cloisonnés traduisent I'existence
de robes bigarrées. Les cornes étaient de formes variées: courtes et
épaisses à courbure avant ou en arc de cercle, longues à simple courbu-
re en arc de cercle parfois fermées en anneau, longues à double courbu-
re en lyre. Quelques individus sont curieusement dotés de trois cornes.
Les rares chèvres représentées appartiennent à la famille des races
mambrines à chanfrein bombé, cornes courtes à simple courbure, robe
bigarrée et jambes longues (Fig. 2). Les chevaux, également figurés en
nombre restreint, apparaissent à I'arrêt, têtes plus basses que les gar-
rots, crinières épaisses, lignes des ventres convexes, dos rectilignes,
postérieurs parfois demi-fléchis, queues touffues et non rebondies. Leur
allure n'est pas sans évoquer celle du cheval domestique de race barbe
(Fig. 2 et 5). Dix d'entre eux sont attelés par paire à des chars à timon
simple et roues à rayons conduits par des personnages du style des por-
teurs de lance. Notons au passage que les chevaux, contrairement aux
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FiS.3. Exemples de compositions anr-
malières de l'époque des porteurs de
lance. 1: Tinfinagh. 2: fssamadanen.
3: Adarmolen . 4, 5; Isokenouali. Echel-
le de réduction deux fois plus impor-
tante pour les fig. l, 4 et 5 que pour
les fig. 2 et 3.



Adrar des lforas

f y\- l/

\ws\n/
\ / (-'----1------'/
\-----,-''

taurins et aux chèvres mambrines, sont très vulnérables aux piqûres
des mouches tsé-tsé des régions tropicales humides, agents de trans-
mission de trypanosomiases. Les silhouettes longilignes de quelques
chiens tranchent avec celles d'apparence plus robustes d'autres indivi-
dus. Il est toutefois difficile d'af{irmer l'existence de deux races canines
distinctes eut égard aux nombreux effets de stylisation auxquels furent
soumises les représentations. La poitrine descendue, les jambes longues
et Ia queue en cor de chasse attachée haut des individus du style levret-
té sont des caractères typiques des lévriers (Fig. 2).

Si quelques chèvres, chevaux et chiens se retrouvent gravés sur les
rochers aux côtés de nombreux bovins et de porteurs de lance, aucun
mouton, par contre, n'a été découvert à ce jour dans ce contexte. I-iab-
sence de cet animal peut s'expliquer de diverses manières. Ou bien le
mouton était élevé et sa représentation interdite pour des motifs qui,
aujourd'hui, nous échappent. Ou bien il ne fut jamais élevé pour des
raisons culturelles ou à cause d'un biotope par trop défavorable à son
élevage. Les observations faites par J. Boutrais (1988: 134) auprès de
groupes peuls nomades arrivés récemment en Centrafrique avec leurs
bovins, chèvres et moutons, tous issus de régions sèches plus septen-
trionales, méritent à cet égard d'être considérées. Dès la première sai-
son des pluies, les moutons, à la différence des bovins et des chèvres,
ont souffert d'un parasitisme interne, de diarrhées et d'infections aux
pattes qui ont été fatals à nombre d'entre eu". À ces pertes dues au cli-
mat froid et humide se sont ajoutées celles, également importantes,
dues aux carnivores tels que panthères et civettes dont les agneaux
constituent des proies faciles dans les hautes herbes caractéristiques
des paysages soudaniens. La décimation rapide du cheptel ovin sous
l'effet de ces facteurs conjugués, a conduit les Peuls nomades à aban-
donner l'élevage du mouton. Il devient alors intéressant de noter que
parmi les espèces de la faune sauvage représentées dans lâdrar des
Iforas et dans I'Aïr aux côtés des porteurs de lance, figurent quelques
rhinocéros et cobes ainsi qu'un éland et un koudou. Ces espèces vivent
actuellement dans les milieux de savane arborée. A l'époque de leur
réalisation, une faune soudanienne trouvait donc encore à satisfaire,
dans lAïr et dans I'Adrar des Iforas, ses besoins en eau et en nourri-
ture. Une savane arborée et des mares pérennes se maintenaient donc
forcément dans les vallées où le sort des moutons en libre pâture, si éle-
vage de cette nature il y eut, ne devait être guère plus enviable que ce-
lui reservé aujourd'hui à leurs congénères dans le hautes herbes de
Centrafrique.

FiS. 4. Porteurs de lance en relation
avec des bovins. 1: Ekestechelat. 2:Is-
samadanen. 3: Adarmolen. 4: Iwelen
(d'après F. Paris, 1994: 108). 5: Tagueï
(d'après J.-P. Roset, 1993: 440). 6:
Tassos (d'après J.-P. Roset, 1993:
436). Echelle de réduction commune à
toutes les figures.

FiS 5. I.,es représentations gravées de
chevaux de l'époque des porteurs de
lance. 1: Issamadanen; 2: Emourou-
dou (d'après .I .-P. Roset, 1993: 433).

Adrar des lforas

:\ !+
-\\

!

i5

lnl,  25cm r

SAHARA 10/1998 Dupuy 35



Les porteurs de lance et autres représentations
humaines associées
Les personnages suivent sur les rochers des hauteurs comprises entre
une dizaine de centimètres et des valeurs proches de la réalité. Tbois
d'entre eux traités de manière incomplète à Issamadanen au nord-ouest
de lAdrar des Iforas, nous donnent une idée de la souplesse conceptuelle
qui présidait aux réalisations. De deux personnages ne furent représen-
tés que Ia tête et le cou, du troisième que les jambes, le bas ventre et la
lance (Fig. 6); ce qui tend à montrer que les graveurs pouvaient aussi
bien traiter leur sujet en partant du haut du corps que du bas du corps.

La position debout est la plus commune. Deux autres attitudes s'ob-
servent par endroits: la station droite hanchée et la position assise sug-
gérée par la projection orthogonale avant ou latérale du haut des
jambes par rapport à I'axe du corps (Fig. 7). Hormis quelques sil-
houettes filiformes témoignant de stylisations extrêmes, les têtes et les
corps étaient systématiquement traités de face. Les bras, plus ou moins
écartés, sont dirigés vers le sol ou tendus à l'horizontale ou bien pliés à
divers degrés. La paume et les doigts des mains sont parfois indiqués.
Lesjambes, raides pour la plupart, aboutissent à des pieds de profil op-
posé ou orientés vers la droite ou vers la gauche, tous rendus par de
simples tirés. I-iépaisseur des bras et des jambes ainsi que leur articula-
tion furent quelquefois transcrites. Cette tendance à approcher la réali-
té anatomique sans pour autant atteindre I'art de la transcription natu-
raliste se retrouve au niveau de quelques représentations animalières
comme nous I'avons observé plus haut.

Les porteurs de lance et les personnages non armés de même style
réalisés à leurs côtés, allaient revêtus de tuniques courtes à mi-longues,
rectangulaires, légèrement évasées ou bien étranglées à la taille, plus
rarement de culottes ou de pantalons bouffants, parfois complétés de
ceintures et de lanières croisées sur la poitrine. Certains d'entre eux
portaient des boucles d'oreilles. D'autres suspendaient à leur cou ou
frxaient sur leur vêtement des breloques de formes diverses. Les or-
ganes sensoriels sont rarement figurés. S'y substituent parfois des se-
mis de points ou des motifs géométriques dont quelques uns évoquent
les maquillages cérémoniels de pasteurs africains. Les vêtements et les
parures étaient assortis de coiffures volumineuses, subcirculaires, bilo-
bées, trilobées ou en champignons, pouvant supporter jusqu'à six ap-
pendices rayonnants. Ceux de grande longueur représentent vraisem-
blablement des plumes d'autruches. Les formes trilobées et en champi-
gnons sont les plus répandues. Plusieurs associations témoignent de
leur contemporanéïté. A Ibdakan, par exemple, au centre de I'Adrar des
Iforas, un homme à coiffure trilobée tient la même lance qu'un person-
nage à coiffure en champignon. Cette relation particulière unissant
deux individus autour d'une même lance se retrouve frgurée à trois re-
prises au nord-ouest de I'Adrar des Iforas et... à plus de mille kilo-
mètres à I'est, dans l'Aïr (Fig. 8). Toutes aussi empreintes d'originalité
nous apparaissent ces représentations de personnages associés par
paires dans des attitudes distinctes, vêtus et parés différemment, ou
bien ces compositions structurées à la manière de frises réunissant côte
à côte de trois à sept individus, se tenant par les mains ou les avant-
bras comme s'ils effectuaient de front un même pas de dance (Fig. 7 et
9). Deux compositions découvertes par H. Lhote (1979:110; 1987: 157)

FiS. 6. Personnages représentés de
manière incomplète sur la station d'Is-
samadanen dans I'Adrar des Iforas.
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FiS. 7 . Les diverses attitudes traitées
sur les rochers à l 'époque des por-
teurs de lance. 1: Adarmolen. 2: Tind-
jorar. 3: Issamadanen. 4: Issamada-
nen. 5: Iwelen (d'après J.-P. Roset,
1994). 6: Iwelen (d'après Jr-P. Roset,
19BB). 7: Ekaden Ararni. Echelle de
réduction commurle à toutes les fi-
gures.

FiS. 8. Personnages réunis autour
d'une même lance. 1: Ibdakan. 2: Is-
samadanen. 3: Tindjorar. 4: Iwelen
(d'après J.-P. Roset, 1994: 109). Echel-
le de réduction commune à toutes le
figures, à l'exception de la frg. 2, deux
fois moins réduite que les autres.
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en bordure occidentale de I'Ai'r évoquent une toute autre ambiance: ici
des porteurs de lance paraissent s'aiîronter à pied en combat rapproché.

Les lances étaient tenues indifféremmenl dans la main dôite ou
dans l_a main gauche. De rares personnages s'affichent sur les rochers
avec deux exemplaires. Quelques uns plrtent dans la main laissée
libre un bouclier rond, ogival, ôaw:é ou rôchngulaire. La nature métal-
lique des pointes foliacé1s ou triangulaires àvec nervure centrale ne
fait guère de doute. Le mode d'emiranchement n'est jamais précisé.
Liexistence d'armes en métal d'un seul tenant est difficile à envisager,
_en particulier dans les cas des hampes aux longueurs supérien.". à lâ
hauteur moitié des personnages q,,i les tienneït et qui s'avèrent les
plus nombreuses. La présence de fl-ottants ou barbelures en partie hau-
te des hampes et de talons arrondis en partie basse est documentée
par quelqu-es gravures- Seul un pe.sotrn.ge du style des porteurs lan-
ce, relevé dans I'ATr oriental parA. Muzzolini (19gS: B0Z), porte un arc
à trois courbures peu accusées.

Qu'il soit armé ou_ non, un personnage sur trois en moyenne est
sexué. L'.or^gane génital masculin parfois disproportionné est figo.e à"
bordure inférieure des vêtements indépendeùmànt de leur longueur et
des types de parures et de coiffures associées. ces données engagent à
identifier la majorité des représentations humaines non sexuées à des
personnages masculins. signalons toutefois I'existence, à Issamadanen,
d'une composition avec_neuTpersonnages parmi lesqueis cinq - deux de-
bout et trois assis sur des bovins - soit identifiables à des fËmmes grâ-
ce à_la figuration des seins (Fig. 9).

Les pendeloques et les colliers figurés sur de rrombreux bovins ainsi
que les robes décorées de certains individus témoignent des relations
étroites qui liaient le pasteur à ses animaux dont il Je servait parfois de
m,ontures._ Quelques sujets sont représentés touchés commô re sont,
ailleurs, des chevaux, des autruchés et des girafes. Les liaiso* qrri
s'établissent avec ces deux derniers animaux J,avèrent d'interprétatiàn
délicate. Faut-il y voir des scènes d'apprivoisements ou d'assujettisse-
t_ments, des tentatives de domestication, des élevages sans lendeinain ou
des liaisons symboliques sans rapport direct arrecla ftalité? Aucun indi-
ce ne permet de trancher. uon peut seulement noter à la suite d,H.
camps-Fabrer (1990: 1184) et d'H. Lhote (192b: zgb) que l'autruche et
la girafe se laissent facilement apprivoiser en captivité.^

La chasse est évoquée de deux façons différentes (Fig. 10). Cer_

)

/

Aïr

triS 9. Personnages se tenant par les
mains ou les avant-bras. 1: Issamada-
nen. 2: Aouderer (d'après H. Lhote.
1987: 173).  3:  Mammanet (d 'après H.
I,hote, 1979: 392). Les inscriptions li-
byco-berbères et les figures nô 27IB et
27 L4 sont de patines plus claires que
le restant des compositions.
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taines compositions montrent des porteurs de lance, parfois accompa-
gnés de chiens, dirigeant la pointe de leur arme vers les corps de St-
rafes, d'éléphants, de rhinocéros ou d'antilopes oryx. Quelques bovins
sont menacés de cette manière. Ailleurs ce sont des auriges du style des
porteurs de lance qui, du haut de leurs chars attelés de deux chevaux
de front, pourchassent des girafes; la lance de I'un d'eux apparaît fichée
dans le dos de l'une des girafes ainsi poursuivies.

Les implications palethnologiques du corpus
Arme utilisée pour la chasse au gros gibier soit à pied soit en bige, arme
utilisée en combat rapproché à la manière d'une pique, mais aussi et
surtout arme de prestige et attribut de virilité, telles nous apparais-
sent, à travers les descriptions et illustrations qui précèdent, les mul-
tiples fonctions qui furent dévolues aux lances de la part de ces pas-
teurs du Sahara méridional qui connaissaient le métal et privilégiaient
l'élevage des bovins. Des graveurs se plaisaient à représenter leurs sil-
houettes souvent à l'abri des regards sur des rochers de hauteur dissé-
minés en bordure des vallées, à moins que les pasteurs eux mêmes, gra-
veurs en la circonstance, aient aimé à se représenter ainsi. La diversité
des techniques de gravure employées, les multiples variations de style
malgré le caractère schématique dominant des représentations, le
nombre très variable des æuvres rupestres suivant les sites, I'agence-
ment en tous lieux différent des sujets au sein des compositions, consti-
tuent autant d'éléments qui alimentent I'idée d'un art populaire, peut-
être de I'initiative des pasteurs eux-mêmes, plutôt que celle d'un art sa-
vant produit par un corps de graveurs spécialisés.

Loriginalité de certaines æuvres est si marquée qu'il paraît logique
d'en attribuer les réalisations à des individus qui croyaient aux mêmes
valeurs et que I'on peut supposer avoir appartenu à une seule et même
société. Cette société était selon toute vraisemblance composée de
groupes d'éIeveurs mobiles qui, chemin faisant, avaient pour tradition
d'exprimer par la gravure des préoccupations relevant d'un même uni-
vers conceptuel. Ainsi s'expliqueraient les affrnités troublantes qui
s'établissent entre des æuwes que plus d'un millier de kilomètres par-
fois séparent. Les résultats convergents issus des recherches en anthro-

FiS. 10. Compositions évoquant la
chasse . 1: Inzoul .  2: Adarmolen. 3:
Enguenhat. 4: Gouret (d'après H.
Lhote, 1987: 153). 5: Gouret (d'après
H. Lhote, I9B7: 157). 6: Mammanet
(d'après H. Lhote, IgTg: 258). Échelle
de réduction deux fois moins impor-
tante pour les compositions gravées
de I'Aïr.
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pologie sociale sur les sociétés de pasteurs nomades confortent plutôt
cette idée.

Au sein des sociétés pratiquant Ie nomadisme pastoral, ce sont les
hommes qui guident le bétail vers les points d'eau et les pâturages dont
Ia gestion collective est facteur d'unité. Ce sont aussi les hommes qui
protègent le bétail des dangers de la brousse; une responsabilité dont
les femmes sont déchargées parce que souvent moins mobiles du fait de
leur devoir de maternité. Aussi est-ce par les hommes et non par les
femmes que se transmettent les mythes sur I'origine des premiers ani-
maux domestiques, les recettes magiques de fertilité du bétail, les
croyances sur la faune sauvage, qui sont autant de préoccupations mas-
culines tournées vers l'extérieur des campements. Une autre régularité
se dégage de ces recherches en anthropologie sociale: la tendance géné-
rale des sociétés de pasteurs nomades à I'expansion territoriale sous les
effets conjugués de la multiplication des lignages et de l'accroissement
des troupeux; une expansion amplifrée en milieu sahélien par l'irrégula-
rité des précipitations et par la nature et répartition variables des
pluies selon la latitude et la longitude aux conséquences parfois né-
fastes sur les pâturages. Llexemple des Peuls nomades wodaabé illustre
bien cette situation. Scindés en petits groupes, ceux-ci se répartissent
sur une aire géographique importante à I'ouest du lac Tchad. En année
de sécheresse, certains groupes suivent, à travers les savanes arborées
de Centrafrique et du Nord-Cameroun, leurs bovins sur des distances
dépassant les cinq cents kilomètres (Boutrais, 1988: 48)... Revenons
alors aux gravures rupestres de lâdrar des Iforas et de l'Air, objets des
réflexions qui précèdent. En admettant que des hommes, pasteurs no-
mades aux préoccupations tournées vers I'extérieur des campements, en
furent les auteurs, on s'explique mieux la vaste aire géographique que
délimitent les gravures, Ie caractère animalier souvent marqué des
thèmes qu'elles développent sur les rochers et la quasi-absence des re-
présentations de femmes.

Un autre fait de société se dégage de cet art rupestre du Sahara mé-
ridional. Si la présence de personnages en arme atteste de toute éviden-
ce l'existence d'un pastoralisme belliqueux dans le sud du Sahara à une
époque où le métal était connu, d'une manière plus particulière, les vê-
tements, les parures, les coiffures témoignent, par leur diversité, d'une
volonté d'afficher son appartenance à un groupe, à un clan, à une classe
d'âge. Au niveau plus global de la société, cette préoccupation se traduit
généralement par une course au prestige dans lequel figurer à hauteur
de son rang social est important. Que des chevaux soient apparus dans
ce contexte pour servir d'attelage à des chars à timon simple et roues
à rayons, ne tient vraisemblablement pas du hasard! Les modalités
d'introduction du cheval attelé de I'ouest de la vallée du Nil yers le
Sahara central au cours de la deuxième moitié du deuxième millénaire
av. J.-C. (Camps, 1993a, 1993b) conférait à cet animal une valeur telle,
que c'est peut-être pour parfaire cette stratégie du prestige que son
adoption fut décidée dans le sud du Sahara par des éleveurs de bovins,
à la fois pasteurs et guerriers. Une fois leur décision prise, ces éleveurs
adaptèrent très probablement leur habitat pour protéger leur nouveau
compagnon de voyage contre les épizooties tropicales.

En effet, comme il l'est indiqué plus haut, le cheval est très vulné-
rable aux trypanosomiases des régions humides et à d'autres maladies
tropicales. Conscients du problème, les Khassonkés, agriculteurs et éle-
veurs du Haut Sénégal malien, abritent leurs montures dans des cases
qui sont quotidiennement enfumées pendant les pluies de mousson
pour en chasser mouches et moustiques. C'est aussi pour limiter les
risques d'épizooties que les Marbas, agriculteurs sédentaires vivant au
sud du lac Tchad, enferment, pendant cette même période, leurs che-
vaux dans des écuries intégrées à I'habitat (Seignobos et a1.,1987). Ces
dispositions particulières tendent à montrer que le cheval ne peut s'ac-
comoder, en région tropicale humide, d'une vie itinérante à longueur
d'année. Le fait qu'aucun des groupes peuls nomades, éleveurs de bo-
vins de l'Ouest africain, n'élève de chevaux à l'inverse des groupes peuls
sédentaires établis dans les bassins du Niger et du Sénégal et autour
du lac Tchad, abonde dans ce sens. Par les abris ou appentis qu'il néces-
site, par les soins réguliers qui doivent lui être prodigués et la nourritu-
re à base de céréales dont il a besoin pour fournir des efforts soutenus,
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le cheval est source fréquente d'immobilité. Les représentations margi-
nales de cet animal sur les rochers du Sahara méridional aux côtés d'es-
pèces de la grande faune sauvage, parmi lesquelles certaines inféodées
à I'eau, sanctionnent par conséquent un pastoralisme peu sujet à la mo-
bilité, du moins durant la saison des pluies de mousson, de la part des
éleveurs de bovins qui avaient décidé d'adopter cet animal et de l'élever
avec succès afrn de l'atteler à des chars, et ce, probablement pour par-
faire la stratégie du prestige dans laquelle s'était engagée leur société.

L'origine du port de la lance
À en juger par la terminologie en usage, la question d.e I'origine du port
de la lance dans le sud du Sahara peut sembler a priori déjà résolue. En
effet, indépendamment de leur contexte de réalisation, les guerriers re-
présentés en plan frontal sur les rochers de l'Aïr et de I'Adrar des Iforas
sont souvent identifiés 5 flss "Liblens". f.ion doit à H. Lhote, au début
des années 1950, la première application de cet ethnique à I'art ru-
pestre du Sahara méridional. Ses découvertes de représentations
peintes et gravées de chars, au cours des années 1930-1940, sur des sta-
tions réparties entre lâhaggar et lâdrar des Iforas, furent à cet égard
déterminantes. Insoupçonnées jusque-là dans ces régions, ces æuvres
rupestres s'ajoutent alors à celles plus septentrionales connues depuis
peu. En 1949, après avoir dressé la liste exhaustive de ces découvertes
insolites, H. Lhote fait observer que les stations d'art rupestre compre-
nant des chars se placent sur <une ligne continue allant du Fezzan au
Soudan, aux extrémités de laquelle se trouve d'une part Garama, I'an-
tique capitale des Libyens garamantes (par référence aux textes d'Héro-
dote), d'autre part, Tademekka (appelée aussi Essouk), I'ancienne capi-
tale des Touaregs soudanais". Partant de ce constat, I'auteur conclut
que "cette répartition reflète un mouvement d'expansion d'une popula-
tion conquérante... Le nom des Garamantes vient tout naturellement à
I'esprit" (1953a: Il77). L'élément frguratif char va dès lors recouvrir
dans I'esprit d'H. Lhote une valeur palethnologique clé qu'il ne perdra
plus. Après avoir multiplié les relevés de gravures rupestres dans le
massif de lAïr, tirant argument de la vingtaine de gravures de chars
qu'il découvrit au cours de ses missions, I'auteur arrive, en 1987, à une
conclusion voisine de celle qt''il formulait en 1953. Ainsi indique-t-il:

"cet art rupestre de lAïr reflète la prise de possession du pays par des
envahisseurs... la poussée de tribus libyennes... dont I'expansion vers
Ie sud du Sahara s'est opérée sur plusieurs siècles avant le début de
l'ère chrétienne...) (1987: 278-279). Une meilleure connaissance des
contextes de réalisation de ces gravures de chars du Sahara méridional
conduit aujourd'hui à s'interroger sur la fidélité à la réalité de ce scéna-
rio ethno-historique.

Notons pour commencer que sur les quelques 700 représentations
gravées de personnages de la famille des porteurs de lance inventoriés à
ce jour dans lâdrar des Iforas et dans lAïr, seulement 16 sont associés
dans 8 compositions distinctes à des chars, parmi lesquels 5 sont attelés
de deux animaux de front identifrables à des chevaux (Muzzolini, 1988;
Roset, 1971, 1988 et 1993). Liassociation porteurs de lance-chars appa-
raît donc très marginale. A cela il faut ajouter qu'il existe des stations
de gravures rupestres montrant des chars mais sans porteur de lance.
Les rares personnages représentés sur ces stations sont traités en de
petites silhouettes frliformes. Certains d'entre eux portent I'arc ou le bâ-
ton de jet ou bien, comme dans I'Adrar des Iforas, des objets coudés en
métal aux profils proches ou dérivés de ceux de hallebardes de IAge du
Bronze ibérique (Dupuy, 1994a).

Ces familles distinctes de personnages de l'époque des chars se trou-
vent parfois réunies sur des stations communes. A Issamadanen, par
exemple, des chars dételés sont gravés aux côtés de signes à base de
cercles que I'on retrouve associés sur des parois voisines à d'autres
signes, à des girafes à lien et à des porteurs d'objets coudés, lesquels
signes apparaissent recouverts à trois reprises par des gravures de por-
teur de lance. A Dabos, au sud-ouest de l'Aïr, la longe allant du mufle
d'une girafe à la main d'un personnage à silhouette filiforme et minia-
ture brandissant un bâton de jet, est recoupée par une gravure de por-
teur de lance (Dupuy, I994b:60-61). A d'autres endroits, dans lAïr com-
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me dans lAdrar des Iforas, des gravures de porteurs de lance oblitèrent
des compositions animalières dans lesqueilés sont parfois intégrés des
personnages miniatures. Nous attribuons à ces superpositions une va-
leur d'évolution et non de rupture chrono-cultureilô car les thèmes ani-
maliers sous-jacents aux porteurs de lance sont semblables à ceux que
I'on retrouve développés à leurs côtés sur maintes stations (Duply,
1996: 186). Ainsi, à la tradition ancienne du port d'objets coudés sembie
bie-n avoir succédé, dans I'ATr et dans lâdrafdes lforàs, celle du port de
la lance. Cette évolution contemporaine de I'époque des chars s'exprime
dans le sud du Sahara mais aussi, d'après leè observations de lh. Mo-
nod (1947: 35-36), plus à I'est, dans la région dAozou au Tibesti.

Des ensembles de gravures riches en bovins, comprenant des girafes
à lien et des personnages miniatures tantôt armés de l'arc, tantôt du
b_aton de jet sont connus dans lAhnet (Monod, 7gB2) et dans l'Ahaggar
(Lhote, 1953b). Ceux-ci intègrent des centaines de gravures. En re-
vanche, aucune silhouette de porteur de lance n'a été retrouvée gravée
jusqu'ici dans I'Ahnet. Quant à celles présentes dans l'Ahaggar, leur
nombre ne dépasse pas la vingtaine (Trost, 1g81 et IggT). L'abÀence de
superpositions impliquant ces gravures ne permet pas la reconnaissan-
ce d'une évolution iconographique semblable à celle que I'on observe
dans l'Air et dans lAdrar des lforas. Leur caractèrè épars et leur
nombre limité pourraient témoigner des passages occàsionnels de
quelques pasteurs guerriers issus du Sahara méridional. De tels dépla-
cements devaient en effet exister.

A l'époque des chars, les massifs du Sahara central étaient occupés
par une population qui élévait des chevaux, des bovins, des chèvres, des
moutons et s'entourait de chiens. Des peintres représentaient aux pla-
fonds d'abris sous-roche, selon des cônventions graphiques établies,
quelques scènes de vie de cette population au rang desqueùes figuraient
des scènes d'attelage et des attelages en course. Certains des Èiges re-
produits sous les auvents du Tassili-n-Ajjer, ont conduit J. Spluytte
(1986, 1996) à des reconstitutions grandeur nature. L'auteur a pu dé-
montrer, expérimentations à I'appui, I'existence d'un mode de guidage à
"barre de traction" original au sahara central et son efficacité pour le
dressage à l'attelage des chevaux. On peut penser que c'est auprès de
cette population à charrerie ou dans sa sphère d'obédience que furent
adoptés les chars et les chevaux que I'on relrouve gravés sur làs rochers
de I'Aïr et de lAdrar des Iforas. L'existence de cei relations supposées
est confrrmée par la présence de spirales développées en entrelaèi dans
I'Adrar des Iforas (Dupuy, 1995), dans I'Ahaggar (T?ost, 1g9Z) et dont un
exemplaire semblable est peint en association avec des biges sous l'au-
vent de Weiresen dans le Tassili-n-Ajjer (Kunz, lg74). Elle I'est égale-
ment par les vêtements et les parures des personnages représentés en
gravure et en peinture: les tuniques étranglées à la taille et les coiffures
subcirculaires, bilobées, trilobées ou en champignons, souvent surmon-
tées de plumes d'autruches, que l'on observe dans le sud du Sahara se re-
trouvent portées à l'identique par les conducteurs de chars du Sahara
central et certains des personnages leur étant associés sur des parois
communes.

Les affinités entre I'art peint du Sahara central de l'époque des
chars et l'art gravé du Sahara méridional de l'époque des pôrtèurs de
lance se limitent toutefois à ces éléments d'apparàt et a la présence
parfois conjointe d'attelages. Pour le reste, c'est-à-dire I'essentiel, ces
æuvres rupestres sont très différentes. Aucun des auriges du Sahara
central, par exemple, n'est sexué. Leurs jambes aux épaisseurs et aux
segmentations anatomiques bien rendues contrastent avec celles fili-
formes et raides de la plupart des porteurs de lance du Sahara méri-
dional dont les pieds souvent représentés de profil opposé interdisent
tout mouvement contrairement à I'animation des auriges du Sahara
central. De manière plus fondamentale, I'absence de scènes de vie do-
mestique dans I'art gravé de I'Air et de lâdrar des Iforas s'oppose au
caractère socio-anecdotique marqué des compositions peintes du Sa-
hara central. Alors que l'éIément faunique piime dans les premières,
les secondes puisent fréquemment leur insplration dans I'univers des
campements et leurs alentours immédiats. Ces différences rendent
difficile à soutenir la thèse d'une migration nord-sud de populations
"libyennes" pour expliquer I'apparition des représentations-de chars
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Répartition des
représentations de chars

Aire l inguist ique peule

ADRAR DES IFORAS AIR DJADO TIBESTI EI\iNEDI

et d'attelages dans le sud du Sahara. Et ce, d'autant que I'aire géogra-
phique couverte par les stations de gravures montrant des porteurs de
lance dans des contextes animaliers riches en représentations sché-
matiques de bovins s'étend jusqu'au nord-est de I'Ennedi (Fig. 11).
Cette aire déborde par conséquent très largement à I'est de celle déli-
mitée par les représentations de chars rupestres et surtout n'englobe
pas les régions du Sahara central. Plutôt qu'un glissement nord-sud
de populations, cet art rupestre du Sahara méridional me semble té-
moigner de I'avènement d'un pouvoir guerrier chez des groupes d'éle-
veurs de bovins qui, pour imposer leur autorité dans des aires de no-
madisation de plus en plus perçues par eux comme leur territoire,
s'armèrent de lance. Ceux qui se déplaçaient dans I'Aïr et dans
I'Adrar des Iforas, grâce aux relations qu'ils entretenaient avec la po-
pulation à charrerie du Sahara central, se dotèrent de chevaux proba-
blement en raison du prestige que représentait le menage de ces ani-
maux à I'attelage, une autre manière avec le port de la lance de ren-
forcer son autorité et d'élever un peu plus sa position sociale.

Si cette tradition du port de la lance paraît bien résulter d'une
évolution socio-culturelle circonscrite au sud du Sahara, I'identité et
le devenir des éleveurs de bovins s'étant prononcés en sa faveur, de-
meurent pour le moment non résolus. La résolution de cette question
passe par l'étude des milliers de gravures rupestres de I'Aïr et de
l'Adrar des Iforas associées à des représentations de porteurs de jave-
lots, toutes de réalisations plus récentes que celles associées aux por-
teurs de lance ainsi qu'en témoignent de multiples superpositions
(Fig. 12 et 13 a, b, c et d). Le nombre de celles recensées à ce jour dé-
passe les deux cents.

trig. 11. Répartition géographique des
gravures de porteurs de lance appa-
raissant dans des contextes anima-
liers riches en représentations sché-
matiques de bovins.
7:  Dupuy, 199I.  2:  Lhote,  1987. 3:  Ro-
set, 1988. 4: Vedy, 1962. 5: Monod,
1947. 6: Staewen und Striedter, 1987.
7: d'après photographie inédite de J.
Courtin. B: Huard, 1963. Voir égale-
ment pour le versant méridional du
Tibesti, les photographies des compo-
sitions de gravures prises par M.
Cammelli sur le site de Thgui (1996:
56-59).
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L'iderutité touarègue et l'origine nord-africaine
des porteurs de jauelots
Il existe dans l'Aïr et dans I'Adrar des Iforas des stations de gravures
rupestres montrant des chevaux, des dromadaires et des écritures tifi-
ruagh en nombre prédominant aux côtés desquels apparaissent, dans
des dimensions souvent imposantes, des personnages armés de plu-
sieurs javelots, revêtus d'habits amples et bien couvrants. Quelques an-
nées seulement après leurs premières découvertes, F. de Zeltner (1913)
assimile leurs auteurs aux ancêtres des Touaregs en raison des mul-
tiples parallèles qui s'établissent entre les æuvres rupestres et les tra-
ditions de cette population. Cette assimilation logique n'a jamais prêté
à discussion. Par contre, une appréciation divergente sur le classement
des gravures est née des études contextuelles que nous avons menées,
suite à nos campagnes de relevés systématiques.

De longue date et encore souvent aujourd'hui, Ies gravures attri-
buées aux ancêtres des Touaregs comprennent non seulement les repré-
sentations de dromadaires, de chevaux et les écritures tifinagh asso-
ciées aux porteurs de javelots mais aussi, et c'est sur ce point que porte
la controverse, toutes celles associées aux porteurs de lance dont iI a été
question jusqu'ici. Deux éléments incitent, il est vrai, au rapproche-
ment: le schématisme des représentations animalières quel que soit
l'ensemble iconographique considéré et, plus encore, les parentés de sty-
le et d'attitude des représentations de porteurs de javelots avec celles

Fig. 12. Compositions de l'époque des
porteurs de lance recouvertes par des
gravures de l'époque des porteurs de
javelots.
l: Imeden. En 1a une chasse à courre
à l'antilope recouvre un bovin et en 1b
un dromadaire recouvre une antilope.
2: Aouderer (d'après H. Lhote, 1987:
I74). Les gravures numérotées de
1654 à 1669 sont de patines plus
claires que la frise de personnages et
la girafe qu'elles recouvrent en partie.
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de porteurs de lance. Sur la base de ces ressemblances, les gravures ru-
pestres de I'Aïr et de lAdrar des Iforas sont fréquemment réunies dans
un seul et même ensemble dit "ensemble des guerriers libyens" (l'eth-
nique "libyen" étant pris par référence aux travaux de Lhote) et l'art ru-
pestre dans lequel s'intègrent les représentations des dits "guerriers li-
byens" qualifié de "libyco-berbère" du fait des écritures tifinagh pré-
sentes sur les stations de gravures rupestres riches en chevaux et en
dromadaires mais absentes, soulignons-Ie, de I'horizon iconographique
des porteurs de lance. Les tifinagh constituent un ensemble de signes à
valeur consonantique dont se servent les Touaregs pour transcrire leur
langue berbère, nommée suivant les régions tamasheq, tamajeq ou ta-
mahaq. Ces signes sont apparentés sur la plan scriptuaire à ceux des
alphabets libyques de l'Afrique du Nord antique, d'où l'adjectif composé

"libyco-berbère" assigné depuis le début du siècle aux ensembles de gra-
vures comprenant des inscriptions qui renvoient à ces alphabets.

Ce regroupement des représentations de guerriers du Sahara méri-
dional en un seul et même ensemble a des conséquences importantes en
terme d'histoire du peuplement. Les porteurs de lance étant apparentés
aux porteurs de javelots, les porteurs de javelots étant de leur côté logi-
quement identifrés aux ancêtres des Touaregs, les plus anciennes gra-
vures de guerriers en plan frontal de l'Aïr et de lAdrar des Iforas sont
supposéeS, par voie de conséquence, marquer la mise en place dans le sud
du Sahara d'un peuplement berbère d'origine septentrionale en filiation
avec le peuplement touareg. La comparaison du contexte de réalisation
des gravures de porteurs de lance avec celui de porteurs dejavelots rend
ce scénario difficile à soutenir, à moins de considérer le critère des styles
comme à lui seul suffisant pour reconstituer une historie du peuplement.

Les gravures associées aux porteurs de javelots apparaissent pour
la plupart bien en vue des vallées, à proximité immédiate de puits ou de
pistes. Quelques unes furent réalisées en des lieux plus difficiles d'ac-
cès, en I'occurrence sur les rochers de hauteur disséminés en bordure de
vallées qu'avaient coutume d'inciser les graveurs de l'époque des por-
teurs de lance. Les nouveaux venus en ces lieux réalisaient. au moins

FiS. 13 a, b, c, d. Compositions de
l'époque des porteurs de lance recou-
vertes par des gravures de l'époque
des porteurs de javelots. a et b Mam-
manet (Aïr occidental); c et d, Tazer-
zaït (Air oriental)-
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FiS. 14. Compositions animalières de
l'époque des porteurs de javelots. 1:
Deladjou. 2: Imeden. 3: Taouardeï
(d'après G. Calegari, 1989: pl. XV). 4:
Eknaouen. 5: Tazerzaït. 6: Tassama.
Échelle de réduction commune à
toutes les figures.

une fois sur deux, leurs æuvres sur celles de leurs prédécesseurs malgré
Ia présence alentour de nombreuses parois vierges de gravures. Ce
choix délibéré d'oblitérer, burin à la main, des compositions gravées
pré-existentes au point de les rendre parfois à peine visibles, est mani-
feste en bordure de certaines vallées (Fig. 13 a, b, c et d). Les tons de
patines généralement plus clairs des gravures sus-jacentes confirment
la chronologie relative des réalisations. Ce critère doit être toutefois uti-
lisé avec beaucoup de prudence car les exemples de gravures non
contemporaines montrant néanmoins des tons de patine identiques ne
manquent pas. Cette situation s'observe souvent sur les parois sou-
mises aux ruissellements qui supportent des gravures profondément in-
cisées dont les traits constitutifs retiennent I'eau des pluies.

Les compositions animalières de l'époque des porteurs de javelots in-
tègrent des représentations de chevaux et (ou) de dromadaires, montés
ou non, aux côtés desquels apparaissent parfois des antilopes et des au-
truches, plus rarement des bovins, des chiens, des girafes et des lions
(Fig. 14). Malgré les nombreuses stylisations auxquelles furent soumises
les représentations, une animation jusque-là inconnue se dégage de la
plupart des compositions. Plusieurs éléments, exclusifs ou conjugués se-
lon les cas, y contribuent: les silhouettes souvent élancées des chevaux
et des dromadaires représentés, I'orientation des animaux dans un
même sens de marche, l'ordonnancement des représentations en un ou
plusieurs niveaux, Ie respect du rapport des tailles entre espèces asso-
ciées. Des courses de chevaux et de dromadaires, des chasses à courre à
I'antilope, à l'autruche, plus rarement à la girafe, furent ainsi relatées.

De large, l'éventail des espèces figurées devient donc limité. A la vo-
cation mythique de l'art animalier de I'époque des porteurs de lance
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succède un art au caractère narratif souvent marqué (Fig. 3 et 14). Les
animaux préférés des graveurs sont désormais les chevaux et les dro-
madaires, aujourd'hui encore montures de prestige de I'aristocratie
touarègue, non plus les bovins, les autruches et les girafes. Redistribu-
tion spatiale des stations d'art rupestre, oblitérations fréquentes des
manifestations artistiques pré-existentes, rupture des thèmes anima-
liers, nouvel agencement des gravures au sein des compositions, tous
ces éléments conjugués témoignent d'un changement profond des tradi-
tions qui s'exprime aussi dans I'habillement, l'armement, les relations
hommes-animaux, le statut de la femme.

Tbaités en groupe ou isolément sur des rochers, les hommes et les
femmes sont représentés dans des attitudes semblables (Fig. 15). Tous
apparaissent debout dans les mêmes dimensions imposantes, têtes et
corps vus de face, épaisseur des membres bien rendue, bras écartés et à
demi-pliés, jambes tendues, pieds de profil opposé ou orientés vers la
droite ou vers la gauche. Les vêtements sont amples, souvent bien cou-
vrants, décorés de motifs géométriques (lignes, cercles, chevrons), de la-
nières, de pompons ou d'épaulettes. Les hommes allaient revêtus de sa-
lopettes serrées à la taille par une ceinture ou de pantalons bouffants
de type saroual assortis de vestes ou bien encore de tuniques courtes à
mi-longues, quadrangulaires, évasées ou en sablier. Les femmes por-
tent, elleB, des robes plus ou moins cintrées se séparant parfois en deux
pans à partir des hanches et arrivant aux genoux ou aux chevilles. Rap-
pelons que les auteurs des gravures de porteurs de lance ne représen-
tèrent pas de femmes à I'exception de I'un d'entre eux qui en grava cinq
dans de petites dimensions sur une paroi de lAdrar des Iforas (Fig. 9).
Les coiffures sont variées; elles consistent en bouquets de mèches, chi-
gnons avec appendices rayonnants, tresses ou simulacres de tresse. Ces
dernières se confondent parfois avec les boucles d'oreilles boulées à
leurs extrémités, portées tant par les hommes que par les femmes. Les
bonnets à pointe constituent, ellx, des atours typiquement féminins.
Les têtes volumineuses de certains porteurs de javelots sont cernés d'un
trait plus épais que celui marquant le cou. Ce trait recouvre les organes

FiS. 15. Hommes et femmes réunies
sur des parois communes. 1: Enguen-
hat. 2: Tamaradant. 3: Teloues. 4: Ek-
naouen.
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sensoriels à I'exception des yeux et du nez comme si le visage était ceint
d'un voile de face semblable at tagelmusf des Touaregs.

Le port de plusieurs javelots était parfois complété par un poignard
de bras et un petit bouclier rond suspendu à I'avant-bras. Quelques ja-
velots montrent des armatures aussi développées et des hampes aussi
longues que celles des lances portées en des temps plus anciens. Nous
les appelons néanmoins javelots pour simplifier l'exposé mais également
parce que, selon nous, un personnage avec plusieurs armes perçantes en
main sera toujours plus enclin en situation d'affrontement à jeter sur sa
cible ses exemplaires de réserve qu'un autre personnage dans la même
situation en possession d'une unique arme. Ce présupposé nous conduit
à identifrer le premier à un porteur de javelots et le second à un porteur
de lance, sans pour autant assigner des fonctions par trop restrictives
aux annes portées: un javelot pouvant très bien être utilisé en combat
rapproché comme pique à la manière d'une lance et, à I'inverse, une lan-
ce comme trait à la manière d'un javelot; cette situation étant illustrée à
Emouroudou par la scène de chasse en char à la girafe (Fig. 5).

Aucun des porteurs dejavelots ne touche ni ne guide des bovins, des
autruches ou des girafes, ni même ne menace des animaux sauvages.
Maints d'entre eux, à la différence des porteurs de lance, tiennent en
bride un cheval rendu miniature du style levretté, à la tête plus haute
que le garrot, I'ensellure marquée, la poitrine parfois descendue, la
ligne du ventre droite ou concave, la queue fine, rebondie et éloignée de
I'arrière train (Fig. 16). L'allure souvent élancée de ces chevaux tranche
avec celle d'apparence plus lourde des individus parfois attelés et en re-
lation avec les porteurs de lance (Fig. 3 et 5).

Des écritures tifinagh disposées horizontalement ou verticalement
complètent la majorité des compositionsr. Les variations dans les for-
mules initiales suivant les régions pourraient correspondre aux entités
territoriales de diverses tribus à moins qu'elles ne traduisent une évolu-
tion dans les manières de signer une æuyre ou de la dédicacer à I'atten-
tion d'un proche ou d'une divinité. I-iusage de l'écriture était inconnue
des porteurs de lance.

A I'art rupestre de l'époque des porteurs de lance succède donc, sans
liaison thématique et selon des dispositifs rupestres différents, une
phase "alphabétique" riche en tiftnagh, en chevaux et en dromadaires
développant une scénographie en relation avec des traditions et des
coutumes propres aux Touaregs tels que la monte des dromadaires, la
pratique de la chasse à courre, l'usage de I'écriture, le port de plusieurs
javelots et de vêtements amples et bien couvrants. Aussi paraît-il tout à
fait logique d'attribuer, à la suite de F. de Zeltner (1913) et de ses suc-
cesseurs, ces æuvres rupestres aux ancêtres des Touaregs.

L'usage de l'écriture, le port de plusieurs javelots et la pratique de la
chasse à courre sont trois traditions apparues en Afrique du Nord au
cours du premier millénaire av. J.-C. D'autre part, le style levretté des
chevaux gravés dans le sud du Sahara se retrouve dans des gravures et
des peintures associées à celles de porteurs dejavelots, de dromadaires et
de tifinagh, dans une aire géographique délimitant la majeure partie de
l'espace touareg à I'exception de sa frange méridionale confinant au do-
maine des cultures sous pluies des agriculteurs sédentaires (Fig. 17). Des
représentations de chevaux du style levretté furent également
peintes et gravées sur des stèles funéraires exhumées de tumulus à
chapelle de la région de Djorf Torba dans l'Atlas sud-oranais d'Algé-
rie. D'autres stèles, découvertes à leurs côtés, montrent des hommes
armés. de plusieurs javelots ainsi que des femmes aux attitudes iden-
tiques à celles des personnages de I'Aïr et de I'Adrar des Iforas. Uen-
cadrement géométrique de certaines de ces stèles et la figuration de
croix latines ont conduit G. Camps (1995) à les considérer comme
contemporaines des derniers siècles de l'occupation romaine, soit de
I'époque à laquelle le dressage du dromadaire comme méhari et non
plus seulement comme animal de bât et de trait, se généralisa dans
Ie Sahara du Nord (Camps, 1996). Ces diverses données imposent
I'idée selon laquelle des cavaliers et méharistes qui étaient origi-
naires des régions septentrionales se rendirent maîtres, à partir du
V" siècle ap. J.-C., de territoires sud-sahariens dont ils gravèrent cer-
tains rochers, y imposant simultanément leurs manières nouvelles de
vivre, aujourd'hui spécifiques aux Touaregs. Précisons au passage
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FiS. 16. Guerriers tenant en bride un
cheval à silhouette levrettée rendue
miniature. 1: Tamaradant. 2: Tamo-
krine (d'après H. Lhote, 1987: 57).

1 L'équipe "Epigraphie libyco-berbère,, de
I'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris)
travaille actuellement à l'étude graphéma-
tique des centaines d'inscriptions relevées
par nos soins dans l'Adrar des lforas.

Adrar Iforas
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qu'il est impossible d'affirmer I'existence, dans l'Aïr et dans I'Adrar
des lforas, d'une phase du cheval monté qui serait antérieure à celle
du dromadaire. Ni les thèmes développés sur les rochers, ni la répar-
tition spatiale des stations dans les vallées et des gravures sur les
stations n'étayent cette hypothèse qui est souvent avancée par analo-
gie avec I'histoire de I'Afrique du Nord antique.

Cette arrivée de cavaliers et méharistes berbères dans Ie sud du Sa-
hara au cours de la deuxième moitié du premier millénaire ap. J.-C., est
documentée depuis peu par les données de fouilles archéologiques. Tïois
tombes fouillées par F. Paris (1996) dans l'Aïr et ses environs immédiats
ont livré un matériel de facture manifestement berbère. La première
est un tumulus à cratère édifié sur une plate-forme gravillonnée. Sous
ce tumulus était inhumée une femme parée d'un anneau en bronze à
chaque cheville et d'un bracelet en corne à chaque bras, coiffée d'un voi-
le de coton et vêtue d'une tunique de laine dont "Ies motifs et la tech-
nique de tissage montrent une influence, sinon une origine septentrio-
nale" (p. 210). Les datations effectuées sur divers matériaux donnent
pour cette sépulture un âge moyen compris entre 780-945 ap. J.-C. La
seconde est une bazina à alignement datée sur fragments osseux de

Fig. 17. Répartition géographique des
représentations peintes ou gravées de
guerriers armés de plusieurs javelots
recouvrant la majeure partie du do-
maine touareg (+++++); laquelle est
identique à celle des chevaux du style
levretté.
1: Dupuy 1985 et 1987; Lhote, L972,
1979 et 1987; Roset, 1971- et 1993.2:
Calegari, 1989; Dupuy, 1991. 3: Du-
puy inédits. 4: Graziosi, 7942. Kunz,
L977 et L979. 5: Blanguernon, 1955;
Camps-Fabrer, 1963; Chasseloup-
Laubat, 1938; Hugot, 1974; Lhote,
1953; Maître, L971^; Soleilhavoup,
1990; Tlost, 1981. 6: Monod, 1932; So-
leilhavoup, 1990. 7: Camps, 1995; Li-
horeau, 1993.
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890-1025 ap. J.-C. Un petit bol de terre cuite à fond conique et à embase
plate, pourvu d'une oreille en partie haute, était placé dans la chambre
funéraire. Ce bol est couvert d'incisions parallèles croisées formant un
quadrillage en losanges non sans évoquer les décors rectilinéaires de la
poterie berbère de I'Afrique du Nord protohistorique. La troisième tom-
be de même architecture que Ia seconde, bien que n'ayant pu être datée
au 14C, peut être considérée comme sensiblement contemporaine des
deux précédentes, grâce au bol de terre cuite retrouvé dans la chambre
funéraire. II s'agit d'un vase entièrement décoré de triangles incisés et
muni de deux anses latérales se raccordant à une embase creuse. Par sa
forme et son décor géométrique, ce vase s'apparente aux poteries funé-
raires retrouvées plus au nord, à Abalessa dans l'Ahaggar et à Germa
au Fezzan méridional dans des tombeaux datés du IV" siècle ap. J.-C.
(Camps, 1974:506-508). Des tessons peints de motifs géométriques ont
été mis au jour au sud du delta intérieur du Niger, à Djenné-Jeno, dans
des niveaux datés de 400-850 ap. J.-C.; lesquels niveaux ont aussi liwé
deux perles en verre d'origine romaine (Mclntosh et al., 1994). Ces ves-
tiges attestent d'influences nord-africaines et d'échanges avec le monde
berbère, à une époque où s'implantent dans l'Air et dans I'Adrar des Ifo-
ras des cavaliers et méharistes, ancêtres des Touaregs dont la présence
sera confrrmée au VIIIU siècle ap. J.-C. par les premiers chroniqueurs
arabes (Cuoq, 1973). La transformation des mythes et des légendes an-
té-islamiques qui ont accompagné la conversion progressive à I'Islam
des Touaregs, les ont conduits à abandonner leur tradition d'art ru-
pestre dans le courant du II" millénaire.

La questioru de I'identitié et du deuenir
des porteurs de laruce
Les traditions orales des Touaregs du Sahara méridional et du Sahel
font état d'une mise en place de groupes par migrations successives. Les
situations historiques apparaissent multiples et variées suivant les
époques et les régions: ou les nouveaux venus ont dominé et assimilé les
groupes en place ou bien ils les ont poussés à s'établir dans des régions
voisines ou bien de nouvelles organisations sont nées de ces rencontres
entre tribus anciennement implantées et tribus nouvellement arrivées
(Bernus, 1981; Bonte, 1975; Guillaume, 1975; Hamani, 1989). Cette dy-
namique complexe de peuplement transposée à des temps plus anciens
permet-elle d'expliquer la mutation socio-culturelle qui s'exprime dans
I'Aïr et dans I'Adrar des Iforas (soit sur un territoire, rappelons-le, sen-
siblement égal à 1,5 fois celui de la France) lorsqu'à la tradition ancien-
ne du port de la lance se substitue celle de plusieurs javelots? A se pla-
cer dans un tel cadre, l'on devrait observer, au moins sur certaines sta-
tions, des thèmes animaliers transitoires ou des ordres de recouvre-
ment aléatoires entre les ensembles de gravures associés aux porteurs
de lance et ceux liés aux porteurs dejavelots. Or, rien de tel ne s'obser-
ve. Faut-il alors se ramener à la thèse d'une inyasion de guerriers no-
mades conquérants qui, forts de leur maîtrise à monter des chevaux et
des dromadaires, auraient assujetti ou repoussé vers le sud les éleveurs
de bovins à tradition de gravure rupestre qui, de longue date, évo-
luaient dans l'Aïr et dans lâdrar des lforas? Ce scénario dénie aux por-
teurs de lance toute capacité à résister et à se défendre; ce qui est pour
le moins surprenant de la part de guerriers. La thèse d'une conversion
religieuse ou socio-culturelle à vaste échelle peut, elle aussi, difficile-
ment'rendre compte des ruptures de traditions avérées dans I'art ru-
pestre. L'islamisation du Sahara méridional et du Sahel n'a pas occa-
sionné pareil bouleversement; I'adhésion des peuples à l'Islam n'a ni
modifié leurs pratiques économiques, ni changé fondamentalement
leurs manières de s'habiller, de s'armer, de se parer.

Depuis 1990, j'avance I'hypothèse d'une rupture du peuplement pas-
toral dans I'Air et dans I'Adrar des Iforas pour expliquer les change-
ments multiples et profonds qui se notent dans l'art rupestre. Les don-
nées qui suivent confortent plutôt cette idée.

Les premiers établissements humains dans le delta intérieur du Ni-
ger situé à cinq cents kilomètres seulement de I'Adrar des Iforas, sont
datés des deux derniers siècles av. J.-C. (Mclntosh et al., 1994). Le sud
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du Sahara, et plus ouvertement, l'Afrique de I'Ouest dans son en-
semble, sont soumis à cette époque à une aridité marquée (Maley,
1992). Le delta intérieur du Niger est occupé aujourd'hui de manière
prépondérante par des Peuls, éleveurs de bovins. Cette région se pré-
sente comme une vaste cuvette inondée chaque année au plus fort de la
crue sur plusieurs milliers de km2. De la décrue jusqu'à l'étiage, c'est-à-
dire durant huit mois de l'année, les terres exondées se couvrent de pâ-
turages dont se nourrissent les bovins des Peuls.

Sédentaires pour la plupart, les Peuls sont organisés ici en société
hiérarchisée. Leurs manières de penser et de faire sont très tranchées
vis-à-vis de celles des groupes voisins vivant de I'agriculture ou bien de
la pêche. Les échanges matrimoniaux entre clans ainsi que les prêts et
Ies dons de vaches laitières sont garants de cohésion sociale et d'une
permanence des traditions. Les familles nobles sont les propriétaires
des importants troupeaux se déplaçant tout au long de I'année dans la
moyenne vallée sous la surveillance de jeunes bergers. Elles sont aussi
les dépositaires des connaissances pastorales et initiatiques. En leur
sein se comptaient les guerriers dont la lance, transmise de père en fils,
était I'arme de prédilection. Outre son usage dans les conflits, cette ar-
me servait lors des cérémonies de passage à l'âge adulte aux cours des-
quelles les jeunes officiants sacrifiaient avec leur lance des bovins. Un
artisanat spécialisé comportant des tisserands, boisseliers, forgerons,
cordonniers, orfèvres et potiers satisfaisaient aux besoins matériels du
pastorat, de la guerre et, de manière plus particulière, aux exigences de
prestige des familles au pouvoir. Disposant d'une forte cavalerie, ces
Peuls de la boucle du Niger étaient de redoutables cavaliers. Les écu-
ries sont établies, comme elles l'étaient jadis, à proximité des terres
exondées favorables à Ia culture du gros mil rouge destiné aux chevaux.
Ce mode d'organisation des Peuls ainsi que leurs coutumes relatés par
différents ethnologues (Cisse, 1986; Gaden, 1900-1939; Gallais, 1975,
1984; Gardi, 1985; Vieillard, L927-1939) sont troublants tant ils évo-
quent la forme d'art rupestre bien représentée dans le sud du Sahara
et, en particulier, dans I'Adrar des Iforas et dans I'AJr.

Cet art rupestre, rappelons-le, nous montre les silhouettes parfois
imposantes de porteurs de lance aux côtés de nombreux bovins, d'ani-
maux sauvages et plus rarement de chevaux. Certains des bovins sont
montés par des porteurs de lance et guidés à l'aide d'une longe. Les
Peuls foulankriabe du Hombori dans la boucle du Niger montent et gui-
dent aujourd'hui leurs bovins de cette manière (Gallais, 1975: 152).
D'autres bovins sont représentés le corps rempli de motifs géomé-
triques. Ces représentations renvoient à cette autre tradition des
Peuls de la région qui, chaque année, vers la mi-novembre, peignent
des motifs géométriques sur les robes de certains animaux avant que
ceux-ci ne traversent, avec leurs congénères, le fleuve Niger au niveau
de Diafarabé en quête des pâturages de la rive gauche (Fig. 18). Ces
motifs peints mériteraient d'être répertoriés afîn de voir s'ils présen-
tent ou non des similitudes avec les signes géométriques gravés sur
les corps de certains bovins représentés dans l'Adrar des Iforas. Se
trouvent traités à leurs côtés des individus ayant plusieurs pende-
loques fixées à leur cou et à leurs cornes. Ces représentations ne sont
pas sans évoquer cette autre tradition des Peuls de la région qui, I'hi-
vernage terminé, organisent un concours de vaches grasses au terme
duquel I'animal primé est paré à vie de colliers et de pendeloques fixés
à son cou et à ses cornes.

Les manuscrits de Tombouctou en caractères arabes rédigés aux
cours des"XVI-XVII" siècles (les Turih,h El-Fettach et Tarih,h Es-Sudan)
rapportent que les Peuls de la région seraient originaires du Fouta Toro
guinéen et qu'ils auraient formé à leur arrivée, aux alentours du XIV"
siècle ap. J.-C., le premier royaume peul d'Afrique de l'Ouest: le royau-
me des Diallubés. Les traditions orales indiquent, quant à elles, que la
sédentarisation des Peuls remonterait ici à la première moitié du XIX"
siècle par suite de leur conversion massive à l'Islam sous l'effet du cha-
risme de Sékou Ahmadou (Bâ et Daget, 1984). Les gravures rupestres
du Sahara méridional de l'époque des porteurs de lance supposent des
scénarios différents. L'origine de la sédentarisation des Peuls serait
bien plus lointaine et, plutôt que d'un phénomène spontané,Ia naissan-
ce du royaume des Diallubés résulterait d'un processus lent, à savoir de

Fig. 18. (M. Raimbault). Bovin à robe'
peinte avant sa traversée du fleuve
Niger au niveau de Diafarabé.
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la concentration croissante de groupes peuls qui se seraient fixés dans
la boucle du Niger par suite de l'aridification marquée qui culmina dans
l'Ouest africain autour des débuts de l'ère chrétienne. Parmi ces
groupes, devaient frgurer les descendants des pasteurs de bovins qui
avaient fréquenté lAdrar des Iforas et (ou) I'Aïr, ou tout du moins un
certain nombre d'entre eux. Accompagnés de leurs troupeaux et de
quelques chevaux, ceux-ci s'imposèrent dans le delta intérieur du Niger
à proximité des terres exondées riches en pâturages, propices àla sau-
vegarde de leur genre de vie basé sur l'élevage des bovins. A cette
époque, ils avaient abandonné l'une de leurs traditions ancestrales: cel-
le qui consistait à exprimer par la gravure sur rochers de plein air des
préoccupations éminemment masculines tournées vers I'extérieur des
campements.

A partir du V" siècle ap. J.-C., des Berbères de culture touarègue,
cavaliers et méharistes connaissant les tifinagh, se remirent à graver
les rochers des massifs de I'Aïr et de lâdrar des Iforas. Nouveaux venus
à ces latitudes, ils ne s'exprimèrent guère plus au sud que leurs prédé-
cesseurs; plus au sud, était le monde agro-pastoral de lâfrique de
I'Ouest, un monde organisé en sociétés hiérarchisées, ouvert aux
échanges, aux alliances mais, de tout temps, demeuré fermé aux tradi-
tions de gravure rupestre du Sahara méridional.

Les releués à I'encre donnés sans référence bibliographique sont de I'au-
teur. Tous ont été réalisés ù partir de photographies. Les contextes de
réalisation des compositions grauées données en illustration de cet ar-
ticle sont restitués dans C. Dupuy, 1985 et 1991.

Annexe
Coordonnées géographiques des différentes stations de gravures ru-
pestres auxquelles il est fait référence dans les légendes des figures:

Adrar des Iforas Air

Adarmolen:
Asenk afa:
Deladjou:
Ekestechelat:
Enguenhat:
Ibdakan:
Imeden:
Indjoraouen:
Inzoul:
Issamadanen:
Tamaradant:
Taouardeï:
Tindjorar:
Tinfinagh:

19' 49'  N -
20" 0B' N -
20" 06' N -
20" 06' N -
19'  59'  N -
18'  43'  N -
20" 13' I{ -
20" 06' N -
19'  57'  N -
19'  57'  N -
1g'  25'  N -
16" 56'  N -
20" 21' N -
19'  49'  N -

1" 0B'E
10 0B'  B
1" 0B'  E
10 07'  E
1O T2'E
1" T4'E
1" 04'  E
10 09'  E
1" 11'B
10 0g'  E
2" 10'  E
10 25'  E
1O 12'E
10 07'  E

Tassama:
Tassos:
Tazerzait:
Teloues:

40'N -7" 55'E
50'N-6058'E
52'N-8"35'E
07'N -  B" 14'F,
20'N -7" 55'E
17'N -7" 36'E
47'N -  B" 26' ,8
20'N-7"50'E
29'N -  9" 46' ,8
25' NI - 7" 55' E
30'N -  Bo 32' ,8
50'N-8"30'E
20'N -  go 47' ,8
40'N-8o35'E

Aouderer: 1g'
Ekaden Ararni:18'
Eknaouen: 16'
Emouroudou: 19"
Gouret: 19"
Isokenouali: L7"
Iwelen: 19"
Mammanet: 19'
Tagueï: 18"
Tamokrine: 19o

17"
19"
19"
17"
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