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L’a r tic lé  très docum enté de M onsieur G. M anso de Z un iga dans 
le  liv re H om enaje a D on Ju lio  de U rquijo  (Tom e II) a t t i r e  à  nouveau 
l ’a tten tio n  su r  ce  cu rieux  problèm e de l ’an tiq u e  co iffu re  des Bas
quaises. J e  m ’en  suis m oi-m èm e quelque p e u  occupe au tre fo is ; on 
v oud ra  ¿ ie n  me p erm e ttre  d’y re v e n ir  en p ré se n ta n t quelques brèves 
observa tions.

S ig n ifica tio n  phallique. G. Manso de Z uniga fa it rem a rq u e r ju d i
c ieu sem en t que les seuls tex tes en  fav eu r d e  ce tte  in te rp ré ta tio n  se 
rep a rtissen t su r  une assez co u rte  p é rio d e , e n tre  1587 (G. de M inut) et 
1617 (P ie rre  de L ancre), le  m andem en t de L esaca (1600) s’in te rca lan t 
en tre  ces deux dates ex trêm es. En fait, ce  b re f  in te rv a lle  do it ê tre  
encore resse rré  de c inc  an^ pu isque la p rem iè re  ed itio n  du  Tableau 
■de l’in co n sta n ce  des m auoais anges et dém ons  est de 1612.

T outefois, no tre  é ru d it con frère  ne signale que les tro is  tém oig
nages ci-dessus, alors qu’il en ex iste deux  au tres , ce lu i du  P . Alon- 
sotegui don t je  n ’ai pas le tex te sous la  m ain , e t su rto u t— im por
ta n t p a r  sa  date e t p a r  la p erso n n a lité  excep tionnelle  de l’au teu r— 
celui de Montaig'ne. On c it  en  effet au L iv re  III, c h a p itre  V des 
E ssa is, où il e s t question  du  phallus, le passage su iv a n t:

“Les fem m es m arieés , icy  p rès , en fo rgen t de le u r  couvre-chef 
u n e  figure su r  le u r  f ro n t p o u r  se g lo rifie r de la jou issance q u ’elles 
e n  o n t; e t venan t à  e s tre  veufves, le  couchen t en a r r iè r e  e t enseve
lissen t soubs le u r  co iffu re .”

La p rem ière  éd ition  du  L iv re  I I I  des Essais  rem on te  à 1588, pos
té rieu re  p a r  conséquent d’un  an  seulem ent aux a ffirm atio n s  de G. de 
M inut. E lle ne do it d’a illeu rs rien  a ce d e rn ie r  c a r  le  t r a i t  re la tif  
aux veuves (que P. de L ancre seul rep ro d u ira  p lus ta rd  e t trè s  p ro 
bab lem ent en  s ’in sp ira n t de M ontaigne) ne se trouve pas dans le 
liv re  de G. de M inut.

M ontaigne p a ra it d o n c  b ien  av o ir vu  p a r  lui-m èm e le  tu rb an  
co rn ifo rm e et il n ’est p a t é to n n an t que, cu rieux  com m e il l ’e ta it de 
tous les usages popu la ires, il  se soit renseigné s u r  place. Nous



n ’avons pas la ce rtitu d e  que l ’illu stre  éc riv a in  soit jam ais venu  au  
P ay s Basque, m ais il  en  connaissa it les ab o rd s, ca r  il  nous ap p re n d  
lu i m êm e qu’il fit une cu re  au x  Eaux-C baudes dans la  valleé d’Ossau 
€ t au ss i q u ’il  possédait à  titre  de  co-seigneur la p e tite  b a ro n n ie  de 
L ab o n tan  en  Chalosse. L ié  avec. C orisande d ’A ndoins il est possible 
égalem ent qu’il so it venu  à  B idache -au châ teau  de G ram ont. L ’expres
sion  “ icy  p rès” don t il use en  réd igean t les E ssais dans son  ch â teau  
du  P érig o rd , s’app lique donc très  v ra isem blab lem ent à  la  rég ion  de 
l’A dour e t des Gaves béarnais. R appelons qu’A rnold  v o n  H a rff  décou
v ra it  de tu rb an  co rn ifo rm e aux en v iro n s  d ’O rthez et de Sauveterre. 
Pas p lus qu’en E spagne il n ’y ava it en  F ra n ce  une coïncidence- 
absolue e n tre  l ’a ire  où ce tte  co iffu re  fém in ine é ta it en usage et le  
te rr ito ire  de langue euskarienne.

G. M anso de Z úñ iga fa it valo ir, p o u r  co n tes te r le s ign ification  
ph alliq u è , le nom bre p lus im p o rtan t de tém oignages qu i resten t muets- 
à  ce t égard . L ’argum ent ne m e p a ra it pas absolum ent concluan t, 
c a r  il  s ’agit p o u r le p lu p a r t de voyageurs T chèques A llem ands où 
Ita liens qu i, co n n a issan t m al les langues des régions traverseés,. 
n ’é ta ien t guère ap tes  à  p oser des q uestions où à  bien com prend re  
les réponses. Ils out p u  s’e toner du spectacle  que le u r  o ffra ien t ces 
co iffu res  fém inines sans ch e rc h e r  où sans réu ss ir  à en  p e r  c e r  le- 
m ystère .

P o u r  m a p a r t, il  m e sem ble im possib le q u ’une m ode é tab lissan t de 
façon  si ap p aren te  la  d is tin c tio n  e n tre  -les vierges, les épouses et 
les veuves, n ’ait pas eu  à l’o rig in e  u n  ca rac tère  sexuel. Je  s.erais donc- 
en c lin  à v o ir  dans le tu rb a n  co rn ifo rm e un  re liqua t des rite s  reli
g ieux  et sociaux p ré  ch ré tien s (notam m ent de l ’organisatio-n m a
tr ia rc a le )  dont Ju lio  C aro B aroja a  esquissé un si rem arquab le  ta
b leau  dans, son liv re  L os Puebles d ^ î N orte de España.

M aintenant, il est b ie n  év iden t que nous pouvons v o ir  constam 
m en t a u to u r  de nous, dans Je dom aine du folklore, des gestes tra
d itio n n els  in tég ra lem en t m ain tenus, dans leu r form e, quoique com 
p lè tem en t v idés depuis longtem ps de le u r  con tenu  s ig n ific a tif  trad i-  
tio-nel. A insi, p o u r re s te r  dans le m êm e o rd re  d’ideés, les Basques 
de n o tre  tem ps savent encore “ fa ire  Ja figue” en  p assan t le pouce 
e n tre  l ’index  et la  m ajeu r, p o u r se p ro tég e r du m auvais so rt, m ais 
je  n ’ai jam ais rem arqué  qu’ils se ren d e n t com pte que ce Mgne soit 
u n e  allusion  au phallus.

Je  pense que de m êm e, au XVI'* siècle , les B asquaises pouvaient 
ê tre  restées fidèles au  tu rb an  à co rne , sans av o ir  le  m oins du m onde 
g a rd é  conscience de ce q u ’il rep résen ta it. Ce se ra ien t donc les gens 
d ’Eglise— dont le su sp ic ion  à l’égard  des usages popu la ires s’etait 
a cc ru e , tan t à  cause de la lutte co-ntre la sorcellerie  que p a r  le  zèle



â riv a lise r avec le rigo rism e des R éform és— qui au ra ien t en  quelque 
so rte  re trouvé le sym bolism e phallique de ces coiffures.

Le m andem ent de L esaca, découvert p a r  Ju lio  Caro B aroja reflète  
b ien  c e tte  recrudescence de persécu tions clérica les à l’égard  de tout 
ce q u i dans les m oeurs du peuple é tai suscep tib le— à to rt où a  
ra ison— de rap p e le r le paganism e. Mais il me sem ble p ro b ab le  que 
ce tex te a dù  être  p récèd e  p a r  b ien d ’au tre s  p re sc rip tio n s  ecclésias
tiques analogues, qu i ne son t p a r  parvenues ju squ ’e à nous.

Que le com bat p o u r  le p re sc rip tio n  du  tu rb an  co rn ifo rm e ait 
com m encé bien av a n t 1600, cela m e p a ra it ré su lte r  de la g rande 
v arié té  des tu rb an s soit dans la co llection  des dessins de W eid itz , 
soit dans les deux fam eux tableaux de F ran c isco  de M endieta. D iver
ses coiffes sont p rod ig iussem ent co rnues, d ’autres à peine po in tues 
ou  incurvées, d ’au tre s  en fin  ne le son t pas du  tou t. Cela fa it suppo
s e r  qu ’à un  m ême m om ent donné dans ce rta ines  localités on s ’accro
ch a it avec une tén ac ité  b ien  basque au m a in tien  des vieux usages, 
alo rs q u ’ailleurs les fem m es, plus dociles, cherchaien t un  m oyen 
ferm e p o u r o b éir aux exhorta tions de l ’Eglise, et qu ’ailleurs encore  
elles avaien t com plètem ent cédé et ab andonné  la co rne . Il es t p ro 
bable que cette évolution  du t ê tre  p lus rap id e  dans les ce n tres  

u rba in s. A insi un  des.sin d ’A rnold von H arff (fin du XV* siècle) p ris  
à  Pam pelune nous m o n tre  à côte d ’une fille aux cheveux tondues, 
une dam e dout le vo lum ineux tu rb an  n ’à déjà p o in t rien  qu i pu isse 
suggérer l’ideé du phallus. A R ayonne la tran sfo rm atio n  se fjt d’une 
m an ière  d ifféren te . S ur la  belle p lan ch e  de H oufnaglio qui illu stre  
le  CivitQles Orbis t^rrarum  on vo it deux B ayonnaises qu i ne p o rten t 
nullem ent des tu rb an s, m ais de pe tits  bonnets ovales d ’asp ec t rig ide, 
o rnés seulem ent d ’une m inuscule corne. Sans ê tre  to talem ent su p p ri
m é le phallus se fa it ic i beaucoup plus d iscre t.

Origines. Je  suis en tiè rem en t d’acco rd  avec G. M anso de Z uniga 
p o u r  re je te r  l’hypo thèse d ’une p a re n té  e n tre  le tu rb an  corn ifo rm e 
et le h en n in  m édiéval, o rig ine q u i a été sou tenue p a r  quelques au teu rs  
e t  notam m ent p a r  mo-n am i le Dr. Ju sto  (jlarate.. La d iffé rence de 
s tru c tu re  e n tre  les deux coiffes est en  effet un  argum ent de p rém ier 
o rd re : le h en n in  é ta it un couvre-chef “p ré fa b riq u é ” , si  j ’ose m ’ex p ri
m e r ainsi, alors que les B asquaises se d ra p a ie n t et s’envoulüient u n e  
étoffe au to u r  du cou et de la  tè tè p o u r  fo rm er un tu rb a n  plus ou 
m o ins pointUj

U n au tre  ra isonnem en t peu t aussi ê tre  avancé de façon valab le : 
Le h en n in  (qui fu t en usage non pas seu lem ent, en F ran ce , m ais dans 
d ’autres pays d’E urope, tou t ou m oins p a rm i Jes classes su p érieu res  
de la société) ne pouvait pas ê tre  to ta lem en t oublié dès la fin  du 
XV* siècle. Il se trouvait rep ro d u it su r  des pe in tu res , des m in iatures^



des  v itra u x , des m édailles... Si la  co ifu re  des B asquaises n ’avait 
p as  é té  to u t au tre  chose que le h en n in , elle n ’au ra it ce rta inem en t 
p as  p ro d u it Téffet de su rp rise  que reflè ten t invariab lem en t tous les 
réc its  des voyageurs. On sen t très  b ien  que c’é ta it à  leurs jeux  une 
chose é trange , jam ais ren c o n tré  ailleurs que d an s  nos rég ions, e t 
n e  rap p e lan t rien  de co iinu  dans le passé.

L ’hyp o th èse  d’une co iffu re  venue d e  l ’Asie m in eu re  ne m e p a ra ît 
d ’a illeu rs pas plus sa tisfa isan te , en  dép it des cu rieuses analogies 
p ré se n té s  p a r  G. M anso de Zuñiga. E lle est en  co n trad ic tio n  avec la  
lo ca lisa tio n  du  tu rb an  co rn ifo rm e  dans una p a r tie  des P y rén ées e t 
d u  h o rd  de l ’E&pagne, c ’est-à-d ire  ju stem en t dans la zòne d e  la  
P én in su le  que, avant la  dom inatio-n rom aine, é ta it resteé le» p lus com
p lè tem en t à  l ’e c a r t  des in fluences m éd ite rran eén es et o rién ta les.

Je  no te toutefois, m a is  à  titre  de sim ple cu rio sité , que cette ideé 
a dé jà  été ex p rim ée  à  u n e  date assez anc ienne. D ans une E jecutoria  
de  H idalguía  du  B aztan, redigeè au  XVII* siècle, o n  trouve une fois 
de p lus la  légende trad itio n n e lle  de T ubai, p è re  des p rem iers  h ab i
ta n ts  d e  la  P én in su le ; e t  p o u r  ju s t if ie r  la  v é ra c ité  de ce  conte Tau- 
te u r  a ttes te  à  da fois la  su rv ivance  de l ’eskuara  et la  co n serv a tio n  
p o u r  les B asquaises de co iffures telles q u i o n  en  voit d it-il, en  Ar
m énie.

Il est c e r ta in  e n  to u t cas que les Basques ava ien t co n sc ien ce  de 
la  p a r tic u la rité  d e  le u r  costum e n a tio n a l e t q u ’ils s’en  g lo rifia ien t 
vcJon tiers. A preuve, ce  cu rieu se  passage des D iscursos de  B althasar
de E chave (1607) :

“T am bién  se save la  estim a que de nosotros haz ían  los fam osos 
y  ve rd ad eram en te  E spaño les Jos C atholicos R eyes, don F ern an d o  y  
d o ñ a  Y sabel; y con q u é  reverencia  de n u es tra  an tigüedad  y  sangre 
se m udavan  los av itos reales en n ues tro  traje , en ocasiones de fies
tas y  bodas a que e n  estas P ro v in c ias  fueron convidados, las vezes 
que en ellas se h a lla ro n  donde no tab lem ente  se ha llanava  la  seve
r iss im a  R eyna tocándose al m odo nuestro , que es lo  que se puede 
e n c a re c e r”.


