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L.A.T.A.H.- ORSTOtl -M E G A T C H A D Janvier 1987 

FICHIER DESCRIPTIF DES POTERIES 
TRADITIONNELLES ET ANCIENNES 
DU CAMEROUN SEPTENTRIONAL 

M. DELNEUF, A. MARLIAC, L. PERROIS 

GROUPE ETHNIQUE : 
SOUS-GROUPE : 
ENQUETEUR : 

A. Constitution d'un dossier photographique 

1 ,  En couleurs (Ektachrome diapos) ou d i f a u t  NB de bonne qualitk. 

2. Sur fond uni forme de couleur plutôt  neutre (blanc, beige, jaune p 
l a  couleur de la poterie...). 

3. La photo doi t  comprendre oblisatoírement : 

le  selon 

- une échelle métr ique (Je-prCf6rence de bonne qualité pour les 
publications a suivre : se munir d'un t rac6 de 10 cm sur plastique 
transparent par  ex.) ; 

- dans un coin quelques references niiliimales : nom de l'ethnie, 
n' d'ordre, année, etc. 

4. La photo peut comporter éventuellement d'autres annotations a ctjndition 
que celles-ci soient sans dommage pour une ut i l isat ion i i l tPr ieure de la 
photo !pub1 ica tion,. .l. 

5 ,  La photÓ doi t  ê t re  orthogonale, que l'objet soi t  p ~ s 6  *m-4.¡caletnent ou 
couché. 
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8.  Commentai re  concernant  le p a r a g r s p h e  3.1 t lorphologie  - 

L'idéal eÚt kté de partir du code descriptif des poteries de J.4. GARDIN. 

Etiint donné sa  cuniplexité e t  I'ktat d'avancement des recherches actuelles, 
en particulier en archéologie, i l  a semble plus pertinent de se contentei- du  
code descriptif ci-joint; explicité cornme suit : , 

3.1 . I ,  Forme génkrale : cette rubrique sowent  incompl6te pour 
Ibrch&ologue, sert à débuter l'analyse par un premier découpage en 
catégories qui seront prkcisées, apre5 analyses, au paragraphe 
3.1.1 .6. 
3.1.1 , 1 ,  Ouverture de la poterie : ddterminPe par l'inclinaison 

saisissable à partir des morceaux de bords. Cette 
determinaticin peut, selon la dimension du tesson, ê t re  
approximatit,e, 
On a donc des  poteries ?i bord droit, &versé ou inversé. 

3.1.1.2. Profil de la lèvre 
3.1 ,1 .3. Col 
3.1.1 A.  Panse e t  fond 

3.1 .1 .4.1. Profil : 

3.1 .1 .4.2. Par rapport au fond [fond compris) 
sphkique, sphPrique b kpzulement, autre .  

con\;ese, cortcave, cbnique, plat i' plein ou perfore. 
3.1 - 1  .5. Eléments additionnels 
3.1 .1 .6. Types morphologiques 

3.1.1 .6.1. Dimensions 
3.1.1 . 62 .  Types déduits 

3.2, Fabrication des decors 
3.2.1. Techniques 
3.2.2, Instruments 

3.3. Matifs de décor : l e  vocabulaire a ce niveau étant B la fois trPs 
complexe e t  non fixe, le dossier photo servira B préciser e t  classer 
les niotifs pour aboutir B une typologie des decors for t  utile pour 
l'as soc i a ti on des r ec he r c h e s e t hnogr a p hi qu e s  et arc  hé o 1 o g i que s. 

3.4. Localisation des dhcors 
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3.5. Types dCdults : associer les différents critPr*es o u  at.tributs analysés 
3.1 . I  J3. (plus 3.2. kventueilement), plus 3.3. et 3 4, 

. .  3.6. Fonctior,~; 

C. Fiche 

Les observations concernant la morpholoyia et  les fonctions des pcrteries 
peuvent. ê t re  rassemtlbes en tableaux. 

N.B. La structure arborescente du fichier permet a qui le souhaite de 
raffiner : 
ex. 3.2.2. Instruments 

3.2.2.i , non-modifié 
3.2.2.; . 1 .  epi de malEi 
3.2.2.1 ,2 6pi de mil 

ex .  3, l .  1 .S. Elkments additionnels 
3.1.1.5.2.  Anse 
3 .1 .1 .5 .2 .4 .  Dimensions 
3.1 -1.5.2 4.1, Di-amètre. 

1. IDENTIFICATION 

1.2. Géographique 

1.2.1. Pays 1 2.3. Dkpai-tement. 
1.2.2. Province 1 2.4. Village 

1 .S. Personnelle 

1.3.1, Nom de l'artisan 1.33. Sexe 
1.3.2. Identité ethnique 1.3.4. 4xJP 



1.4. Linguistique 

1.4.1 . -anque usuelle 
1.4.2. ,angue vPhiculaire 

j 1 .4.5. Langue d'apprent.issage 

1.5. Gédéalogique 

' i 5 . 1 .  Village de naissance : 
1.5.1.1. du père : 
1.5 2. 
1 S.3. 

1.5.1.2. de la mPre : 
des grands-parents paternels : 
des grands-parents maternels : 

1 .5.4. Ethnie : 
15.4.1. du p&re : 
1.5.5. des grands-parents paternels : 
1.5.6. des grands-parents maternels : 

1.5.4 2. de la mere : 

1.6. Formation 

1.6.1. Première gCnération d'enseignante : 
1.6.1 . 1 ,  Qualité : 
1.6.1 3, Village d'apprent-issage : 

1.6.2. Seconde gtnkratictn d'enseignante : 
1.6.2.1. QtJalitC : 
1 .6.2.5. Village d'apprentissage : 

1.6.1 2. Ethnie : 

1.6.2.2. Ethnie : 

1.6.3. Troisième gknération denseignante : 
1.6.3.1. Chalité : 
1.6.3.3. Village d'apprent-issage : 

1.6.3.2. Ethnie : 

. 1.6.4. Forme-t-elle des potières '? oui ., non 
1.6.4.1 . qualit.6 : fi Ile t te ls  1 
1.6.4.2. autre : 
1.6.4.5. l iens : ses filles ses Co-épouses 
1.6.4.4. autre : 

femmds  1 

I 
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1.7.1. 
1.7.1.1. forgeron : 
1.7.1.2. non-forgeron : 
1.7.2. Chans la concession/atelier : 
1.7.2.1. seule : 
1.7.2.2. associée 6 d*¿iJtres pot ikres : 
1.7.2.2.1. L iers  familiaux : oui non 

Dans le  groupe etttriiqile : 
1.7.1.1.1. nuni du clan : 

Lesquels ? 
Co-epGuses : 
f i l les : 
soeurs : 
autre : 

Pourquoi ? 
1.7.2.2.2. Lieris économiques : (sans liens familiaux) 

1.7.3. Observations : 

1.8. R i t u e l s  liés, i la f a b r i c a t i o n  de la p o t e r i e  

1 8.1. 
1 8.1 - 1 .  poter ie usuelle : 

Abstin. SEX 
Prksence de non 
p o t i d e  1 
Pres. de femme 
Enceinte 
Prés. de mire de 
jurrieaw 
Prés. dl+~omme(si 
Pre.. de forger on 
Pres, dhommdsi 
r m - f ~ r g e r o n f s  I 
Préc. d'enfants 
Autre Idécr i re i  

Nature de la rabr icat ion : 

Avant fabric. Perdant fatIr ic. P. ia cuiszon 
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1 .8.1 2 .  pclterie r i tue l le  : 

Abstin. :ex 
Pr isence de n m  
p o t i e r k  I 
P r h .  de V ~ I T I K I ~  
ence i rt t e 
P r i s .  de rflkre de 
jbrrlemx 
PrEs. dhomme!~) 
Prks.  de fcrgeron 
Pris .  dhommds) 
non-forgerordsl 
PrEs. d’enfants 
Au t re  Idkrire) 

Avant fabr ic .  Pendard i a t r i c .  P. la cuizson 

1.8.2. In terd i ts  imposEs à l ‘artisan OU i son entourage : 

1.83. Période in terd i te  au t r a m i l  de l a  poter ie : 
Fabricaticm : Pourquoi ? 
Cuisson : Pourqucii ? 

1 l3.4. 
1.8.4.1, Cuit,-orl l a  pckerie usuelle en même temps que la 

Rituel l i6  à l a  cuisson 

pctterie r i tue l les : 
Oll¡ : rlon : Pourquoi ? 

1 B.4.2. Rite(s) ou t’ormulels:! kn3rlce(s) 3u moment de la 
cuisson : 
Pendant l a  pr6paration du tas de cuisson : 
Au m o n m t  de l a  mise ä feu : 
A IJI’I autre momI?rlt : 

1.9 Calendrier de travail  

1 .9 .1 ,  Saison skche : Saison des pluies : 
Préciser les rrli>is : 
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1.9.3. .Jourr&e de t rava i l  : 
1.9.3.1, Poter ie usuelle : 

Fabrication Cuisson 
I-latin 
Midi 
AprEs-n>idi 
Soir  

1.9.3.2. Poter is r i tue l le  : 
Fabrication ClJ¡SsC~n 

Platin 
Plidi 
AprPs-midi 
Soir  

1.9.4. Lieu de t rava i l  : 
1.9.4.1. Dans le village ; 

quart ier  réservé ~ I J X  potières : 
quart ier  non réservi. : 

nom de l'emplacement : 
1.9.4.2. Hors du vil lage : 

Pourquoi ? 
1 .9.4.3. Dans la ctjrccescicm : 

darts la case : 
dans la cour : 
hors de la coricession : OU ' 

1 . l  O. Commercialisation 

lntjiquer par type de producticn, le ncm vernaculaire des vases. 
fabriqiJCc., en abrégé le lieu de commercialisaticln : Pl = marchi ,  
C = ~:ortcessicn. entre parenthèses IF: pr ix 38 vente apprcrximatif ou 
I'Gb-ieL e c  hangé en csntrepai-t.ie, 

'sJer,due Echan& 
1.16.1. Poterie usuella ; 
l.lG.2. Poterie rit iJelle : 
1.1G.3 .  I larchks Ic.callx ft-PqlJentt.5 

(pour la venb GLI l'+change): . 
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2 .  TECHNOLOGIE 

2.1. Hati èr  es premières 
tJom vernaculail-a 

2.1 .i, Argiles de rrlontage : 
t Jombre : 
Origine : 
carrière : 
berge de rivière : 
termitier e : 
autre : 

2 1.2, Degraissant(s:! : 

2 1 2 . 1 .  Minéral : 
Présent : Atlserlt : 

sable : 
chamotte (tessons pilés) : 
roches pilPes , nature : 
argile : 
autre : 

excrirrlents artirttaux : espèce : 

autre : 

2.1 2.2. OrgarJque : 

paille : espèce : 

2.1 3.  Engihe : 
Ocre : 
Argile : 
Autre : 

2.1.4, Decor peint : 
NatiJre des color.arks : 
Origine : 
Couleur : 

origine : 
origine : 
origine : 

2.1 5.  ClJissOrl : 
Pois SEC : espPc e(s) 

DC j ec ti or,s an i m al es : espPre(s1 
Paille : espèce : 

Autre : natlure : 
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2.1.6. Matériau du noircissement 
(interne &/ou externe) : 
Combustion de pail le : 

Autre matér iau : 

espece : 
" de dPj. animales : espPce : 

2.1.7. Matériau de soudure (en cas de f issuration 
après sèchage ou allant cuisson) : 
Nature : 
Espèce : 
Mélangé avec : 
eau : 
mat ière grasse : laquelle : 
aut re : 

2.1 .S. Observations : 

2.2. Techniques de montage 

2.2.1. Montage du corps :, 
2.2.1.1. au moule : 
2.2.1.2. aux colombins : 
2.2.1.3. par martelage : 
2.2.1.4. aux colombins + moule t colombins : 
22.1.5. au moule + colombins : 
2.2.1 -6. par martelage + colombins : 
2.2.1.7, aut re crocé& : 

2.2.2. Montage 'du cclt'ouverture : 
2.2.2.1. aux colombins : 
2.2.2.2. par Ctirement des parois : 

2.2.2.3. autre procCd6 : 
(sans adjcnction de colombins! 

2.3. Attitudes e t  temps de travail 

Fos i t ionk)  de I'artisan pendant 14 mont.aye du vaSe : 
assise : 
agenouillke : 
debout e t  coiJrbCe au-dessus du víxr : 
debout e t  dro i te  face auvase : 

13 



Temps de fatiricaticm (du montage h la  mise au sècr,age! : 
i30nln 30m/lh l h ! 3  ,2h 

Col e t  corps 
Cclrps 
Ccd 

2.4. Sèchsge 

I n t e r m M a i r e  [cad de certaines parties de vase avant UUY ne 
soit totalement fini 1 : 

En firs de rrrontage : 
nombre de jours ou d'heures : 
lieu : ombre : soleil : 

2.5. Engobe 

Moment de I'engotre : 
avant séchage : 
après séchage : 
autre : 

Localisation de I'engobe : 

t&.m du vas? - 9 r f . E  - Surf. I - Col/rwv. - Ccqis. lnt.Cgra1 - Autre Local. 

2.6. Polissage 

tloment du polissage : 
a:ant sechage : 
après sèchage : 
autre : 

Localisation de I'sngobe : 

t4mi dL1 yase - nwf. E - Surf. I. - Cotrwv - Corps. I n M p l  - Autre Local 
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2.7. D k o r  

t'loment du decor : 
avant skchage : 
après skchage : 
après cuisson : 

2.8. Observations 

2.9. Instruments de fabrications 

15 

Préciser  l e  type de roche. l'espèce vCgCtale ou animale, la nature du 
métal pour toutes les matihres premi i res ,  

Cocher la dénomination fonct.ionnelle reconnue e t  la  matiere 
première.à laquelle elle se r a p p e r k .  

Ne pas Gublier le nom vernaculaire de l'objet e t  de sa mat iPre 
première spécifique. 
Tout croquis est vivement souhaité. 

Noni vernaculaire 
2.9.1. Support de montage 

Rien : 

Cuvette : 
Natte . 
Aut re  : 

EaillQt . 

MatiPres premières : 
E.ois : 
Mirdral : 
Végétal : 
Métal : 
Plastiqus : 
T e r r e  cuite : 
Ter re  CriJ2/S&Ch& : 
k u t r e  : 



'2.3.2. 

2.9.3. 

2 .'3.4. 

2.3 .:I, 

lnst,rument. principal de mont age : 
Tampon : 
Battoir : 
Lissoir : 
Main(s! : 
Autre : 

Matières premikres : 
Bois : 
Minéral : . 

Végétal : 
Métal : 
Plastique : 
Terre cuite : 
Terre cruelséchée : 
Autre : 

Instruments de lissage : 
Lissoir (forme) : 
Feuille : 
Tesson : 
Mains : 
Autre : 

Matières premieres : 
Bois : 
Minéral : 
Végétal : 
Métal : 
Plastique : 
Terre cuite : 
Terre cruelséchée : 
Autre : 

Instruments de polissage : 
Collier : 
Galet : 
Autre : 
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2.9.6. 

2.9.7. 

2.9.8. 

Nat i i res  premières 
Bois : 
Flinéral : 
Végktal : 
Métal : 
Plastique 
Terre cuit.e : 
Terre C ~ U G / S I ~ C ~ I & ~  : 
Autre : 

Instruments du dicor  : 
Cordelette tresshe : 
(Indiquer- le tpessage ou l'obtenir, c f .  32.2,) 
Tige : 
Peigne : 
Autre : 

Matières premières : 

Minéral : 
VégPtal : 
Métal : 
Plastique : 
Terre cuite : 
Terre crue/sCchi.e : 
Autre : 

e.0i5 : 

Observations : 

Statut dee, instruments : 

Récup6rC ; 
Achete : 
prix : 
où : 
Echangé : 
contre qucii ? 
FabriquC par 
l'artisan : 

SUP mont Inst.mmt lnst lis3 Irat.pûlis lnst d6cor 
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FabriqrJ6 pour 
lartisan : 
Par qui ‘i 

2.9.4, Obser.;tatio;ns : 

2.10. Cuisson 

2.10.1. Lieu de cuiwon : 
Aire : 
Amértagée : 
non am6nayCe : 
Creuske : 
non creusée : 
Ronde : 
Close : 
non close : 
Autre : 

Dimensions approximatives : 

Dans l a  concession : Hors de la concession : 

Orientation par rapport B la concession : N E W S 

Protcctiom contre le  vent : 
Contre un rel ief  (montagne, colline ... i : 
Dans un lit de rivière ; 
Entouri.e de parois : 
A*utre : 

de quel matériau ? 

2.10.2. Principes techniques : 

2.10.2.1. Durée de la cuisson : 
::30mn 3Gm/lh lh i2h  >2h 
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2,102.2. Disposition des objets : 
Vases ccuchés sur le flanc : 
Vases renversés S IJ~  I'ouver ture : 
Vases poses sur  le fond 
Vases pos& sur un seul niveau : 
Vases empilés : 
Vases encastrés les urts dans les autres : 

Autre : 
* par exErrlple les pet i ts  dans les grands, ou les 

pet i ts  fermant les grands, e tc .  

darls quel ordre* ? 

darrs quel ordre* ? 

3. 

C!bservations : 

2.1G.1.3. Disposition du combustitde : 
Sous les vases : 
nature : 
strat igraphie : 

Par-dessus les vases : 
nature : 
s t r a t i  g r  a p h i e : 

Oessin : 

2.1G.2.4. Quantite approximative de va lutes fo rm 
confondues)'& t s  dans une m6me fournée : 

es (t 

lORPHOLO61E - DECOR - FONCTION 

Descr ip t i f  permettant I ïdenl if ica t ion des formes, déccjrs, fonctions 
(codages 6 repor te r  dans un t a t k a u  d'erqu6te) A accompagner d'un 
clceder phchgraphique !cf. S A). 
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3.1. tlORPWOLO6IES 

3.1 . l .  I F w m e  genérale : 
1 .  Forme ouverte : ouverture immkdibteniertt dans 

le prolongement du corips. Ex.  les bols sant des 
formes ouvertes. 

2. Forme fermée : à ouverture resse r rce  ou fermée 
par  un i l kmen t  additionnel, tael qu'un col. Ex. nos 
t,outeilles sont des formes fermées. 

3. Vase anthropomorphe 
4. Vase zooniorphe 
5. Au t re  f w m e  : décr i re.  

3.1 .1 .1 .  Ower tu re  du vase : 
Orientation : 
1 .  Inversée 
2. Evers ie  
3. Dro i te  
4. Aut re  : dkcr i re.  

. 

3.1.1 2.  L i v r e  (profi l) : 
1 .  Arrondie 
2. Amincie 
3. Plate 
4. Renforcée par  6paississammt 
5. Non renforcée 
6 .  Aut re  : d6crir.e. 

3.1.1 3. Col (prolongement de lbuver ture sur  une distance 
nckable - au moins 2/3 cm - son o r i e n t d i m  est  celle 
de I'o1Jvertwe:l. 
1 .  Seul 
2. r iu i t ip ie Combien : 
3. Ori en t a t  i on i w e r  sie 
4. Or ien ta t iw  dro i te  
5. Orientation éversée 
6. Autre : d i c r i r e .  
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3.1.1.4.  Fanses et fcrtds 

3.1.1.4.1. Prof i l  
, 1 I SphGrique/ronde 

2. Ronde h Cpaulemerlt 
3 .  Bi-ronde ou ronde a rentrwrt  
4. Droite 
5, Concave ronde 
6 .  Ronde -pointue 
7 .  Autre. 

3 .1  . I  .4.2. Fond 
1 .  Conrexe 
2. Concave 
3. Plat 
4. CBnique 
5. Autre. 

3.1.1.5. ElCments additionnels 

3.1.1 .S . l .  Pied 
1 .  N. Nombre 
2. Prof i l  

1 .  
~ 2 .  
3. 
4. 
5. Autre. 

3.1.1.5.2.  Anse 
1 .  N. Nombre 
2. Lccalisation des attaches 

1 ,  sur pance 
2. de panse 6 cwer ture  
3. de panse à col 
4. par-dessus l¿~cl*iet-t~re (anse-pmier 
5. SUP l ' c m w t w e  
6. autre. 
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3. Forme 
1 .  anse ver t lca le  
2. anse hcrizontale 
3. tenonibouton 
4. patte 
5. manche 
6 ,  autre. 

3.1.1 5.3. Ecoulement (autre que p3r l'ouverture DU ajorrté a 
l'ouverture pour cr ienter  I'écoulernent) 
1 .  N. Nombre 
2. Localisation 

1 .  sur  1'owertut-e 
2. dans le  col 
3. sur panse 
4. autre : dkcr i re .  

1. regard 

3. autre. 

3. Foi-me 

2. CJOUlQt-beC 

3.1.1 6.  Morphologie genérale : 
3.1.1.13.1. Dimensicm génka les  

1 .  diamètre extér ieur !de;) 
2. diamètre in tér ieur  !di)  
3. diamctre maximum (dK11 
4. hauteur totale (h t )  
5. hauteur de panse ihp) 
O. hauteur de col 
6.1, haut de col 1 ( h c l )  
6.2. haut de col 2 (hc2) 
7. hauteur de base (hb) 

1 .6.2. Types morphdogiques dkd1Jits 3.1 

3.2. FABRICATION DES DECORS 

3.2.1. Techrriques : 
1 ,  lmpresr ion 
2. Inc i . ion 
3. Applique/ccdlk !en w l i e i )  
4.  Feint  
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3.3. 

3.4. 

5. Engobe pos6 par-dessus un autre decor 
6. Incrustation 
7. Autre : décrire. 

3.2.2. Instruments : 
1 .  ncjn-modiilé (Opi de maïs, etc.) 
2, roulet te r ig ide 

J. 

4. 

5. 
6 .  
7, 
e. 
4. 

- bGi5 g r d  
- metal 
- argile (sceau par  ex.) 

- acitre 
roulet te flexible 
- cordelette (section ronde) 

cordelette tordue 
cordelette nuuke 
autre 

- bande (section plate) 
bande tordue 
bande nouée 
autre 

- bois 

rcjulette compos& 
- cordelette enroul ie  
- autre 
tige 
doigt 
origle 
peigne 
vannerie 

10. autre 

MOTIFS DE DECOR 

D'aprGs dossier photographique. 

LOCALISATION DES DECORS 

1 .  5ur parois externes du vase 
2, Sur parois internes du vase 
3,  5 u r  li'o?ruerture/lG!vre 
4. Sur col 
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5. Sur haut de corps 
6. A mi-hauteur du corps 
7. Sur la tG td i t6  du ccTps 
8 .  Sur pied(s1 
9. Sur anseki l  
10. Sur Pccdementkì l  

PrPciser dans les observations si les mo t i f s  se rapportent ou non 
une symbolisation, e t  laquelle. 

3.5. TYPES DEDUITS 

3.6. FONCTION(S1 

1 .  US : Foter ie  iJsuelle 
2. RIT. : Poter ie r i t ue l l e  
3. Préciser le ou les usages réser& au type de vase dec r i t  

e t  le type d'ingrédients contenus (principalement en mat ière 
de poter ie rituelle). 
Tenter de recuei l l i r  cet te  ou ces fonctions en langue locale 
( in térêt  de comparer les termes de cet te  fonction e t  l e  nom 
vernaculaire courant du vase). 

COHtlENTAlRE 6ENERAL 

I NTRODUCT ON 

L'itude de I R pclteris, qu'elle se i t  actuelle ou ancienne, suppose l e  recuei l  
d'cln certain nombre de donnees : morphalogico-d6coratives pour les plus  
irnmédiates, mais  aussi sociales, technologiques e t  fonctionnelles. Les unes 
ne vont pas sans les autres dans l e  cadre de l'enregistrement de prctductims 
encore *,+antes. Les unes peuvent fa i re  défaut mais 6 t r e  toutefois hoquCss 
par ler zutres dans celui de l'analyse ds prc~ductions anciennes voire 
archéoiogiq~es. 

C'est pourquoi. cut re l ' identif ication el6mentaire de I'ar'tism, en r n a t i h  de 
dorrtées sociales, il a pe ru  indispensable d'insister sur sa formaticri: ses 
conditions sociales de travail, SOR s tatut  religiecrjt e t  Is but comrriercial CU 

non corrtmercial donnC 4 ses productions. 
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Toute observation, adjonct.ion de cr i teres,  croquis, phGtos seront bien 
Cvidemment les bienvenus. 

Si les cadres sociaux e t  religieux peuvent paraî t re  h i d e n t s  aux yeux de 
l'enquêteur profane du matériau, il n'en est  sans doute pas de mPme des 
elements techniques, morphologiques e t  d6CGratir'S d'une poterie. En 
revanche, l'enquêteur hab¡ tué des etudes de cul tures ma tk r i d les  sera peut- 
Ctre davantage a t t i r é  par ces aspects techniques que par l'environnement 
social des poter ies qu'il observera. 

C'est pourquoi i l  a paru davantage nécessaire dans ce commentaire d'insister 
sur ces aspects techniques, morphologiques e t  décoratir's. Les fonctions de 
vase sont laissées B l'appréciation descriptive de I'enqutteur ; tout en 
respectant l e  tableau d'enregistrement des données morpho/ 
décoratives/fonct. e t  en alignant les usages en face des noms de vases 
rencontrés. 

~ 

Commentaire technologique 

I I  se decompose en t r o i s  phases : mat&res premières, procedés de 
fabrication, cuisson. 

I 

L'ARGILE en e s t  le constituant de base. Compcjsée de silice, d'alumine e t  
d'eau, elle dénote ainsi une certaine hStérogeniité. Ce caractère est  renforce 
par l'apport d'kléments etrangers t rsnspor tés tout  au long des bancs d'argile 
en constants niouvements par les apports d'eau (réseau h.jdrographique'4 de 
Vents ou de rcfches e t  mat ières détr i t iq l les diverses. 11 En resso r t  une 
certaine var ie t6 -de finesse, de colsrat ion e t  donc d'aptitude de chacun des 
types d'argile fal;onner des objets e t  à les cuire,  

I Son prirlcipal défaut &tant  une t rop  grande plasticit6, ¡ I  peut être tempéré par 
l'apport de ce que I'cm apelle Ids) DEGRAISSANT<s!. Ge nat.ures diverses. 
preperés ou bruts, déjà prSsents dans la roche de base ou ajoutes 
volontairement par  I'artiszn, SEI principale fonction consiste A rendre l a  p i t e  
ainsi form4e moins ccllante et  plus risis!.ante aux chocs de cuisson. 

25 



Leç di f férentes defini tioris de technique supposerit que le procédé erriployé 
permet  de nwn te r  la total i té du corps jusqu'a~i ffiçonnage de l 'ouverture ou du 
col * 

Le MONTAGE AU MOULE consiste 6 placer l a  r a t t e  de pâte sur  un vase déjà 
terminé, qlii s e r t  de calibre. On i t e n d  cette pâte jusqu'à l'endroit SÙ l'on veut 
placer col e t i o u  t w e r t u r e  en prenant garde de dormer une épaisseur 
constante aux parois. 

Le PIONTAGE AUX COLOMBINS consiste à rou ler  des boudins d'argile, à les 
empiler, les  coller, les af f iner depuis le fond du vase jusque son o w e r t u r e .  

Le MONT)?,GE PAR MARTELAGE, qu'il soit au tampm, a l a  main, ou au moyan 
d'un autre instrurnent (galet, bat to i r ,  ...I suppose'que, p a r t i r  de l a  mo t te  de 
terre,  on tape celle-ci de façon 6 l a  creuser e t  h élever progressivement les 
parois. Ceci s'entend tout en affinant ces parois e t  jusqu'à la pose de 
l 'ouverture. 

Ces procedks de montage du corps peuvent se failre aux moyens 
d'instruments variés, sur un éventuel support (qui ,intervient enormément 
dans la forme du fond) fait dans des mat i8res premières bien precises qui 
part ic ipent tant de I'enviromemeot technologique que 'social de l'artisan. 

Ces prockdks de montage du corps peuvent ê t r e  employés seuls ou associés 
ent re eux. II s ' a v k e  toukefois, que la  l i t t é ra tu re  ethnographique e t  un peu 
d'expCrience en l a  mat ière n'ont pas encore at testé d'exemples d'artisan 
montant l e  corps à l a  fois pat- martelage e t  moule. Plais les exceptions 
enregis t r ies seront des plus intkressantes. 

Les procédis de montage du col clu de l'ouverture ne sont que deux. niais les 
variantes pewer;t exister.  
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Engoher consiste à recouvr i r  tout  ou par t ie  de l a  surface (interne ou externe) 
des parois d'un vase d'un matér iau de couleur strictement dit rérente de 
l'argile, de base non cuite - soi t  rouge pour les cas qui nous intéressent au 
Nord-Cameroun. par rappor t  4 urfe argi le de montage grise. La nature de l a  
rnatiPre première dengcbe peut ê t re  identique ou di f fkrente de l'argile de 
montage. Seule l a  couleur doi t  ê t re  di f férente.  
Il est  t i e n  évident que cet  Engobe peut f a i re  o f i i ce  de dEcor mais 50n r 6 l e  
semble davantage l i é  au contrôle de l a  porositC des parois de vase oÙ il est 
appliqué. Toutefois, il ne sera tenu compte, i c i  que de I'engobe "décoratif" 
posé par-dessus un autre mot i f  ornemental, e t  non pas seul. 
Dans l e  même ordre, il faut  distinguer engobe de décor peint qui consiste, lui, 

composer un dessin au moyen d'un colorant bien spÉcifique e t  non pas 
seulemerit de l e  rihausser. 

I - Les ìfistk"&î U!! hbricatìbn 

La définit ion de ces instruments a été volontairement orierlt.6e sur l a  base 
d'enquêtes menees au Nord-Cameroun même, e t  sur celle de l a  , l i t t é ra tu re  
'ckramologique" . 
La cdsson 

b4ous ci terons l à  H. Balfet, dont les travaux ethnographiques ou 
expérimentaux ont beaucoup apporté à l a  compréhension de ses ph6nomÈnes. 
(EPLFET H., La céramique comme document archÉologique. B.S.P F. 50 

1. 

'Vers des températures de l 'ordre de SOO'C, l a  mat iPre argileuse durc i t  de 
rnaniere pratiquement i r réversible,  elle change de nature pour devenir un 
matér iau nouveau, la t e r r e  cuite ... Vers  l a  même temperature colilmence une 
phase d'oxydation e t  de d6composition qui a f fecte sur tcut  les impuret6s de 
l'argile, notamment le carbone, les composÉs de fer e t  les calcaires.,. le 
carbone ayant une trks grande affinité pour lbxygèrie re tarde l'oxydation du 
fer ..". 

11 n'm demeure pas moins quB s i  basses tempPratures, on ne se trouve pas 
encore dans Is phase de v i t r i f i ca t i on  de l'argile, et dEs moyerls ~ j o u t k s  
peuvent. si  l'on augmertte l a  terrtpérature, erlcore la re ta rde r ,  
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La réact ion A la cuisscbn des d i f f b e n t s  Plirrlents peut ê t r e  in terpr6tbe a 
postericlri pcur tenter de r€connaÏitre dans quelles c m d i  t ions s'est opérée 
cette cuisson. Ceci do i t  se fa i re  tr6s prudemment car  les var ie tés de 
réact ion de chacun delces kléments, b commencer par l'argile même, ne sont 
pas tcujours corLrblables avec un maximum de confiartce. Pa rm i  les agerrts 
influençant ces réactions, ¡I faut  compter ~ Y E C  l'action des combustibles, et, 
principalerrlent avec les condi t ions artisanales de cuisson, te l les que l'on en 
rencontre dans les atel iers africains. La, i l  n'y 3 aucun contr6le s t r i c t  de l a  
répartit icln de l a  chaleur. Cependant, face à du mobi l ier  archéologique, il 
a r r i v e  friiquemment que I'm prenne comme base d'interprétation l a  ou les 
couleurs des surfaces des objets e t  les &dentuelles t races sui tes aux 
réactions des diffCrents composants. 
Dans l e  cadre d'enquete ethnographique en mi l ieu efricain, au sud du Sahara, 
la plupart des cuissons se font en mode REFUCTEUR. H. Eal fe t  nous en donne 
une definit ion simple : "Encore s'agit-il rarement  de rée l le  réduction, mais 
so i t  de carbonisation in s i t u  de mat ière organique contenue dans l 'argi le soit 
de pén6tratiorl de fumée, ph6nomPne fréquent au débbt dune "cuisson 
directe'' ,.. (oÙ pots e t  combustibles sont en contact direct)". 

Commentaire morphologique 

Sans c r & r  une réelle typologie (il n'existe pas de typologie universelle pour 
la cérarrlique), ¡ I  a paru toutefois indispensable de f ixer  l es  détails 
mwphologiques des vases fabriques par  les art isans interrogés. 
La forme a etÉ  découpée selon un schéma gComCtrigue simple agrdmenté de 
précisions formelles. I I  suffit de se repo r te r  2i la classification donnée e t  
numérotés tout en observark les dif férentes par t ies du vase e t  de les ci ter ,  
en regard de leur nom vernaculaire, par  le  rang de leur position dars cet te 
classificatiort. 

II est souhaitable de mentionner pour chaque type de vases s'il existe 
p l u s i e m  calibres de l a  m t m e  fo rme  (des petits. des mclyerls. des grands!. 

cf .  exemple dans l e  tableau mgme. 

Tout dessin. r t&me approxiniatif, est l e  bienvenu. Dès lors, le r i a l i s e r  de 
tel le façon que la  forme soit vue DE FACE. SANS PERSPECTIVE (ce qui revient 
~ I J  PIUS simple pour les graphistes non expérimentÉsj. 
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Commentaire décorat i f  

C'est la plus subjective des par t ies t ra i t e r .  LE DECOR EST UNE 
ORNEI'lENTATION INTENTIONNELLE dek!  la!les) paroiIs) d'un vase. Ceci 
r6vei l le I'ambiguité de I'engobe qui, impliciterrlent, a un re le  technique, mais 
explicitement dar,s l a  bouche des ar tisans constitue souvent une façon de 
décorer certaines par t ies de vase. 
Le décor implique un mouvement. et  donc une techrlique. Elles sont de 

I 

I 
~ 

l pllrsieurs types e t  simples. 

//7F!!/LFR consiste à presser l ' instrument (9UelqtJ'il soi t j  contre l a  paroi pour 
reproduire, par  pression ou roulage de l'outil, la par t ie  active de cet outi l. 

/NC/''P consiste a "promener" I 'extremité (acCrCe GU moussel d'un 
istrument (de quelque nature qu'il soit) sur l a  paroi  ; ce qlii Entraine des 
lignes ininterrompues, d'orientation (courhe, recti l igne, brisee. ,.I e t  de 
longueur variées, couvrant une surface définie (carri., triangle, rectangle . . . I  
ou non (ligne simple continue). 

AR*¿/&!flR corlsiste B col ler  un ou plusieurs morceaux de pâte, de fornses 
diverses e t  couvrant une surface definie DU ncln su r  l a  p a r d ,  Ceci entrairte un 
dkcor en rel ief .  

IJn décor PEINT s'entend comme le dessin de .quelque forme que ce so i t  au 
rnoyen dun colorant e t  d'un applicateur de nature indiffPrencike (bâton, 
pinceau. chiffon, plume, dGk$ ... j. 

!NCR¿fi/'E/? consiste à fa i re  pénétrer dans un autre d k G r ,  qu'il sa i t  en re l iEf  
ou en creux, une mat ière ou un colorant de façofi b en rehausser l 'effet. 
Préciser dès l o r s  l a  mat ière incrustée e t  l a  technique d'incrustation. 

Ces techniques ut i l isent des instrurrients qu'il est INDISPENSABLE 
d'identifier, de dessiner (si  possiblej  et/i:lu, 9 d6faut. d'chtenir. C E t  

instrument est . la  p a r t  esserdielle du mot i f .  Ceci se i 4 - i f i e  principalemerit 
pour la cordelette dont l a  var ié té des tressages produi t  une aussi grande 
vari& de motifs, tous discr iminants dans l'identification de I'origirie des 
clroducticns. 
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Ouark à l a  locd isst ion de ce dEcor, elle intervient pcur une bonr,e par t  non 
seulement dans la spécification de chaque type de vase, rriais aussi dans celle 
de l a  ou des fonctions de ce vase. Elle part ic ipe tobt  autant de l a  recherche de 
l'origine dune production, prirrcipalement lorsque celle-ci est  ancienne e t  a 
valeur arc  ttéol ogique . 
Qu'il ne soit pas superflu de solliciter des Cclaircissements sur 
ce qui précède. de I'agrCmenCer de commentaires e t  de croquis 
e t  cette enquête aura toute son efficacité. 

EXEtlPLE DE TABLEAU MORPHOLOGIQUE 

Nom vernac . I Forme 
' I  

I 
GC.NDAFI6i.z) I 1 

Ouver t u re  
1121314 
I I I  

X I  I I 

Lèvre I COI 
11213I4 l5161 

1 1 1 1 1 I  
)c I I I I I IO etc.  

Fonctions 
s e r v i r  les 
sauces ... 
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CROQUIS EXPL ICATIF 

3. tlORPHOLO6IE 

1 .  

2. 

3. 

3.1.1.1. 

u ’ u. 
3.1 .1 2. 

1 .  y) 2 

3.1.1 3. 

1 .  fi*. u 
3.1.1.4.1, 

0 4. 
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3.1.1.4.2 

3.1.1.5.1 .2. 

3.1.1.5.2.3, 

3,l  .1 .5.3..3. 

3.1.1 6 . 1 .  

hP 
hl- 
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