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POSITIONS DE RECHERCHE présente  u ne  €on « bu^on  de Mohamed KERROU, 

responsable  du  program m e de l’IR^^C Islam  vécu  et  enjeu  de la  sain t eté.

Ce programme, consacré ف l’analyse des m u ltiples formes et expressions de ce 

qu’on  appelle commu ném ent la religion populaire, a  donné lieu à  différentes initiatives et 

manifestations, dont un  colloque  tenu d, enإSidi Bou Sa ف   mai 1994, su r  le th ème de 

L’aut orité des saints  en  Méditerranée occidentaie.
D ans  le prolongem ent de  ce travail collectif qui se ra  p ro ch ain em en t publié, 

^^oham ed  ^ERROl^  s ’in te rro g e ,  ici, s u r  la  p o rtée  e t  les  lim ite s  d es  a p p ro c h e s  

^ o lo g iq u e s  de l’islam  maghrébin.

TYPOLOGIES DE L’ISLAM MAGHREBIN

11 a  fallu  a ttend re  la  fin des années  1970 pour que  la  recherche  en  sciences  
so c ia le s  - e t  p lu s  p a r tic u liè re m e n t  la  re ch e rch e  fran ça ise  - red éco u v re  l’is lam  
m ag h réb in . C ette  redécouverte  eu t  lieu  d a n s  le sillage  d es  tran s fo rm a tio n s  des  
s o c ié té s  m u s u lm a n e s  t r a v e r s é e s  p a r  d es  m o u v e m e n ts  p o litic o - re lig ie u x  de  
pro testa tion  to talem ent im prévus  et des form es de religiosité que  l’on  croyait, dans  
le cadre  des  m odes  d ’analyse  positiviste, révolues à  jam ais.

Moham ed  KERROU, 
sociologue, est chercheur 

détaché  de !Université 
de Tunis 1 ف l’IRMC.

Par son  am bition  d ’opérer une  ru p tu re  avec le savoir colonial e t  orientaliste^, 
pareille  redécouverte  se  voulait u n  m om ent de  conna issance  no v ateu r  en  ce q u ’il 
é ta it p o rteu r  de nouvelles problém atiques  et approches  théoriques. Toutefois, cette  
n o u v e lle  c o n n a is s a n c e ,  d o u é e  c e r te s  d ’u n  a v e n ir  en  r a is o n  d e  «sa  v a le u r
événem en tie lle  e t  heu ris tiq u e» ^ , e s t  re s té e  en  g ra n d e  p a r tie  p riso n n iè re  d ’u n e  
trad ition  m arquée  p a r  ce que  l’on  po u rra it qualifier d ’obsession  classificatrice. La 
p lu p a rt  des  au te u rs  n ’on t p u  se  départir  de grilles de  lec tu res  te n d an t  à  sép a rer  et 
n o n  à  p e n s e r  e n se m b le  le s  d iffé re n te s  fo rm es  de  c ro y a n c e s  e t  de  p ra t iq u e s  
re lig ieu se s .  La c o n s tru c tio n  de  ty pologies  d e v e n a it  so u v e n t  u n e  fin  en  soi et 
a b o u t is s a i t  à  d is jo in d re  le réel, en  iso la n t  se s  é lé m e n ts  c o n s t i tu tif s  d ésig n és  
abusivem en t so u s  les  appella tions  d e : «islam populaire«, «islam mystique», «islam  
réformist&i, «islam moderniste», «islam fondam entaliste», etc.

En  fait, les prem ières  recherches  su r  l’islam  m aghrébin  so n t initiées  vers le 
m ilieu  du  X K èm e  siècle. Les voyageurs, ethnologues, h isto riens  e t ad m in is tra teu rs  
civils e t m ilitaires  s ’in té re ssan t  à  cette  aire  géographique  et cu ltu re lle  p ro d u isen t
alors  de nom breuses  m onographies  s u r  le dogme, les croyances  et les ritu e ls؛؛ en  
priv ilég ian t, p o u r  des  ra iso n s  s tra tég iq u es  de  dom ination , ce que  l ’on  a  appelé  
«l’islam  confrérique». Les é tu d es  de factu re  explicative  globale, qui p erm e tten t de 
cerner  en  u n e  totalité  in terprétative  les phénom ènes  socio-religieux  au  M aghreb, ont 
été, som m e  toute, peu  nom breuses. Elles n ’on t été  en trep rises  q u ’à  p artir  du  débu t 
du  XXème siècle.

E n  vue  d ’u n  aperçu  général pouvan t servir de cadre  d ’évaluation, je  voudrais  
rap p e le r,  en  o p ta n t  p o u r  u n e  perspective  sy n ch ro n iq u e , les  typologies  les  p lu s  
significatives qui ont tra it  à  la  com préhension  de l’islam  m aghrébin. Seules  seron t



P O S I T I O N S

re tenues, ici, les études  qui ab orden t l’islam  m aghrébin  en  ta n t  qu e  to talité  e t non  
au  travers  de thèm es  parcellaires  (arch itecture, enseignem ent, rituels, cultes, droit, 
confréries...) re la t i f des ق   territo ires  particu liers  (^^aroc, Algérie, Tunisie). Toutefois, 
le propos  ne  se  bornera  p as u ق  n  exposé de ces ^pologie^. 11 visera  à  esq u isser  des  
élém ents  critiques  d ’u n  m ode d ’approche  souvent can tonné  d an s  les lim ites de  la  
vision  classi^catrice  dont les conséquences  réductrices  et schém atiques  em pêch en t 
de rendre  com pte  d ’u n e  réalité  m ouvante  et m ultiforme.

C oncernan t la  t^^pologie, les sciences  de l’h omme e t de la  société  o n t tou jou rs  
eu  tendance, su r  le m odèle des  scienees  de la  natu re effectuer des ف ,  m ises  en  ordre  
à  l’endro it des  phénom ènes  observés. Ces m ises  en  ordre  s ’opéraien t p a r  le biais  de 
la  co n s titu tio n  de  gen res  ou  de  ca tégories  re g ro u p a n t  des  é lém en ts  ch o is is  en  
fonction  de critères  précis. 11 s ’agit l¿, comme on  le sait, d ’u n e  étape  im portan te  de 
la  constitu tion  d ’u n e  connaissance  scien ti^que, les catégorisations  é ta n t  de n a tu re  ق 
p e rm e ttre  la  co m p ara iso n  e t  la  co m p réh en sio n . En  fa it, le ty p e  e s t  u n  m oyen  
d ’a b s t r a c t io n  e t  de  c o n c e p tu a l i s a t i ؟ ^  q u i  c h e rc h e  à  o rg a n is e r  d e s  s é r ie s  
d ’ob servations  et à  «récupérer le concret»^.

La Apologie acquiert, en  ta n t  qu’artefact méthodologique, ses  lettres  de noblesse 
avec M. WEBER  et l invention  de  «l’idéal-ty pe», de  n a tu re  sy n th é tiq u e  et causale- 
significative. Envisagé  so u s  la  forme d ’u n e  co n stru c tio n  in te llec tuelle  d estinée ة   
c a ra c té r is e r  d e s  re la t io n s  s in g u liè re s ,  «l’id é a l- ty pe» se  v e u t  « in d é p e n d a n t  de  
l’appréciation  évaluative»^. Construite  artiiieiellement؛ de n a tu re  subjective  et intuitive 
m ais  n éan m o in s v ف  aleu r  h eu ris tiq u e  objectivante, la  typologie  procède  so it p a r  
opposition  dichotom ique - comme c’est le cas  avec E. DURKHEIM quand  il distingue  
en tre  «solidarité mécanique» et «solidarité organique» ou  encore  avec R. BENEDICT 
q u an d  elle parle  de «sociétés apolliniennes»  e t  «sociétés dion^siennes»  -, so it ^ a r  
distribu tion  plurielle  (trichotom ique et plus). Les spécialistes  de l’islam  m aghrébin  
n ’o n t  guère  échappé la ف   règle p u isq u ’ils o n t effectivem ent élaboré  des  typologies 
dualistes  ou  pluralistes.

L’islam  d icho t om isê  C’est E. ل ه1لا ه E qui effectue, au  déb u t de ce siècle, la  prem ière  syn thèse  de
e t  harm on ieu x  socio-anthropologie  religieuse  du  Maghreb. Pour lui, il existe  deux  ^ p e s  d ’islam  : 

celu i de  l’© r^ o d ^ ،£  e t  celui p ro d u it  a u to u r  d u  culte d e s  C ette  seconde
pra tique  religieuse  - que  la  trad ition  coloniale française  appela  m ardbouiism e  - est 
associée  à  l’a n t^ o p o ia tr ie  et ف un e  série  de  survivances  berbères. E. DOUTTE s ’est 
in té re ssé la ف   rich esse  d u  m agico-relig ieu^  m ag h réb in pro ف  p o s  d u q u e l il te n ta  
d ’ap p liq u er, avec  plifs  ou  m oins  de  su ccès ,  les  th éo rie s  de  l’école  sociologique  
fra n ç a is e  e t  de  l ’école  an th ro p o lo g iq u e  b r i ta n n iq u e .  L’e th n o lo g ie  de  l ’ép o q u e  
co n sid é ra it le M aghreb  com m e  u n e  société  «essen tiellem ent religieuse», ف «base 
m agique», reliée u ف  n  ensem ble  de  su rv iv an ces  re v ê tan t  des  fo rm es  n a tu r is te s ,  
sacri^cielles  et festives®. Tout en  signalan t l’im portance  des  rituels  ainsi que  le rôle 
considérable  de la  femme au  sein  du  m araboutism e, l'objectif de DOUTTE était, en  
définitive, d ’é tu d ie r  ce tte  p ra tiq u e glig؟  ieuse  com m e  «moyen de  gouvernem ent», 
n é c e s s ita it  «une politique  de rés^rve»^.

Un dem i-siècle  p lu s  ta rd , u n e  é tu d e  sy n th é tiq u e  e t ém in em m en t concrète  
interroge  en  profondeur le culte  des  sa in ts  d an s  l’islam  m aghrébin. Elle est l’oeuvre 
d ’E. DERME^Cl^EM, qui est égalem ent adepte  de la  thèse  selon  laquelle  «magie et 
religion  ont au  M aghreb la  p a rt  essentielle, im prègnent to u tes  les catégories  de la  vie 
sociale...»®, ?o u r  préciser ses  concepts, il distingue  deux  types  de  sa in ts  ; les sa in ts  
«populaires»  e t  les  ^ ^ ،٨ ،^ •sérieux«. Les p re m ie rs  s o n t  d ’a l lu re  foll؛ lo r iq u e  e t 
s ’im posent souvent p ar  la  légende  comme p atro n s  locaux  alors  que  les  seconds  son t 
objets  d ’hagiographie  et d ’histoire. Cette  s ^ n te té deux ف   étages  n ’es t  p as  tou jours  
opéran te  pu isque  la  ^gure  savan te  p eu t  in terférer avec la  ligure  populaire, comme 
ce fu t le cas  en  Algérie avec ^idi A bderrahm an.

? a r  del¿  la  distinction  en tre  les deux  types  de s ^ n ts ,  l’a u te u r  de  la  m eilleure 
m onographie  jam a is  réalisée  s u r  la  sa in te té  m aghréb ine  affirm e que  le culte  des  
sa in ts  n ’es t p as  seu lem ent près  de s ’éteindre  m ^ s  q u ’il rep résen te  la  tolérance et le 
libéralisme p a r  opposition  au  form alism e  qui a  t^o m p h é  d an s  le m onde  m usulm an , 
p ف artir  du  ^ lè m e  siècle, avec la  clôture  de ïÿ tihad . Dès lors, le Clilte des  sa in ts  
po u rra it  «devenir u n  des  élém ents  stim u la teu rs  de la  religion  «ouverte»؛’.
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A la  su ite  de E. DOUTTE e t s u r to u t  de E. ^ E ^ ^ E ^ ^ ^ E ^ ^ ٩٧؛   a  r¿uss¡ à  
n^ettre e ^  v a le u r  le rôle  d es  s a in te s  e t  d es  fem m es  d a n s  les  fê te s  relig ieuses, 
p lu s ieu rs  a n th ropologues  fem m es (F. MERNISSI, N. ABU ^ A ü ^ ,  s. FERCHIOU, 
E. BARTELS. ..) ل٠  ont, à  p a rtir  des  an n ées  70, développé u n e  piste  de r e ^ e r e h e  en 
anthropologie  religieuse, b asée  su r  la  diehotomie hom m es/fem m es, s ’in té re ssa n t  
to u t  p a r tiu l ié re m e n t  au  rôle de  celles-ci - ف la  «religion des  femmes».

Tou t a u tre  e s t  le pro je t d ’A. B E I. Son  oeuvre, re m a rq u ab lem e n t  éru d ite , 
consiste  en  un e  esquisse  d ’h istoire  et de sociologie ٢€lاgie٧ sعs ل ل  ay an t pour  objet 
l’é tu d e  d es  tra n s fo rm a tio n s  su b ies  p a r  l’is lam  m ag h réb in , so u s  les  in ^ u e n c e s  
in te rn es  et externes  et selon  trois grandes  époques : des  origines au  Xléme siècle, 
du  Xlème au  Xlllème et du  XlIIème ف nos  jou rs. A. BEL am bitionne  de  présen ter  cet 
is lam  m ag h réb in  «avec la  physionom ie  qui lu i e s t  particu lière» , en  é tu d ia n t  sa  
doctrine  e t «sa position  d an s  la  réalité  des  faits», ?o u r  lui, les  "  ont pu
m arqu er l’islam  avec leu r  «mentalité collective propre» et ils se  so n t a ttach és  «avec 
ténac ité»  au  rite  m alik ite  p a rce  q u ’il e s t  «le m ieu ^  a d a p té  à  le u rs  a s p ira tio n s  
juridico-religieuses». En  somme, le Magh reb  au ra it  adopté  l'islam  en  l’ad a p ta n t  à  sa  
cu ltu re  berbère, ? lu s  précisém ent, l’islam  o^icicl a  trouvé  u n  com plém ent d an s  le 
soufism e  popu laire  et le culte  des  sa in ts  qui ch a rr ie n t  des  su rv iv an ces  m arico-  
religieuses  d ’u n e  h au te  antiquité  berbère. Ici, A. BEL rejoint son  m aître  H. BASSES 
qui avait en trep ris  des  recherches  su r  la  religion  des  berbères. Au fond, A. BEL 
c o n s id é ra i t  la  B erb érie  com m e  é ta n t  u n e  «société  th éo c ra tiq u e»  fo rm a n t  u n e  
«com m unauté  religieuse  avan t tout». L’islam  m aghrébin  y  sera it à  la  fois «religion et 
patrie».

E n  dép it d ’u n e  profonde  co n n a issa n ce  de  l’h isto ire , de  la  lan g u e  e t de  la  
c u ltu re  e t  m algré  u n e  sy m p ath ie  et u n  re sp ec t  des  tra d itio n s  d es  M aghrébins, 
l’oeuvre  d ’A. BEL e s t  re s té e  p riso n n iè re  de l’u top ie  coloniale, ? a r ta n t ,  elle a  eu  
ten d an ce  à  confondre  nationalism e  et «regain d ’a ttach em en t la ف   religion», en  ne  
c e s s a n t  d ’e n tre te n ir ,  d a n s  so n  éc ritu re  de  l’h is to ire  re lig ieu se  m ag h réb in e , la  
fam euse  d a t i o n  su r  l’opposition  B erbères/A rabes.

D a n s  s a  b rè v e  e s q u is s e  e n t r e p r i s e  a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  c in q u a n te .  
R.LET ه٧ Rيح£A٧  m et l’accen t su r  une  au tre  forme d ’opposition  : il considère  que, 
d ès  so n  ap p a ritio n  en  Afrique du  ^o rd , l’islam  m aghréb in  s ’e s t  sc indé  en  ^ eu ^  
ram eau x  d is tin c ts  : l’islam  d es  villes et l’isiam  d es  tribus. Le prem ier  se ra it une  
reproduction  de  l’islam  originel (oriental) avec u n e  orientation  m al؛l؛ite  un ita ire  alors  
que  le second  ch arrie ra it les traces  des anciennes  croyances  berbères, ?eu  éclairé, 
l’islam  tribal se ra it  de  n a tu re  in stab le  voire sch ism atiq u e  [kharÿite, ch i’ite). € ’est 
ju s te m e n t  le m ilieu  tr ib a l  d is s id e n t  qui d o n n e ra  n a is s a n c e  a u ^  m o u v em en ts  
réform istes  des  Almorávides et des  A lm ohades ainsi q u ’au  m ouvem ent m ystique  qui 
se  m an ifeste  p a r  u n e  éclosion  d es  zaou ïas, u n e  v én éra tio n  d es  sh u ra jâ  et u n e  
ten d an ce  à  l’an th ropo l¿ trie . A la  différence  des  ^ u rc s  qui, en  m atière  religieuse, 
n ’o n t in tro d u it que  le rite  hanißte  d an s  certa ins  cen tres  adm inistratifs, la  présence  
française  au ra it  réu ssi à  m odi^er les  données  du  problèm e, n o tam m en t p ar  le biais 
d e s  c o n ta c ts  e x té r ie u rs  e t  de  l ’e n se ig n e m e n t.  D é so rm a is ,  il y a u r a  ch ez  les  
M ag h réb in s  tro is  ten d a n c e s  essen tie lles  : le conserva tism e, le réform ism e  et le 
modernisme. D ans  la  prem ière, on  retrouve  les ‘u iamâ. les m arab o u ts  e t  les chefs 
des  confréries. Les foyers de  leu r  ré sis tan ce  so n t les  m osquées-un iversitès  et les 
zaouïas. Q u an t au  réform ism e  salqfl, il se  développe au  cours  du  second  q u art  du  
^ è m e  siècle, notam m ent en  Algérie avec BEN BADIS et au  Maroc avec ‘Allai AL- 
FASSI, alors q u ’en  Tunisie  il est peu  opérant. Enfin, les m odernistes  «évolués» son t 
«en proie à  la  ten ta tion  du  lai'cisme» p a r  su ite  de leu r  form ation  européenne  et de 
leu r  inscrip tion  d an s  des  p artis  occidentalistes  com m e  le N éo-D estour ou  l’Union  
D ém ocratique  des E lus  du  M anifeste Algérien (U.D.E.M.A).
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Le décalage  in tellectuel en tre  les dirigean ts  politiqu e s  et leu rs  b a se s  am ène  
R. LETOURNEAU à  revenir au  dualism e  en  ré in tro d u isa n t  un e  a u tre  typologie : 
l’islam  d es  élites urbaines  e t  l’islam  d e s  m a sses .  Ce d ern ie r  est, à  l’inverse  du  
prem ier, affecté p ar  «l’ignorance» et la  «rigidité alm oh ade». En  se  ré féran t au  culte  
n a tu ris te  des  sa in ts , l’a u te u r  affirme qu ’en  Afrique d u  Nord m agie  et religion  so n t 
é tro item en t confondues. Mais, p o u r  lui, le pagan ism e  es t  su r to u t  p ré sen t  d a n s  les 
cam pagnes  où  les confréries  se m ain tien n en t m ais  ne  jo u e n t  p lu s  leu r  ancien  rôle 
ta n d is  qu ’en  ville il es t  co m b attu  p a r  les  réform istes  et les  m odern istes . Malgré 
u n e  c e r ta in e  t ié d e u r  d a n s  le s  p r a t iqu e s  re lig ie u s e s  d es  in te l le c tu e ls  e t  d es  
ouvriers, il n ’existerait, selon  lui, y  com pris  parm i les citad ins, «aucune  velléité  de 
renouveau  d an s  l’islam  nord-africain»^■^.

Le souci de p en se r  l’islam  m agh réb in  au  sein  d ’u n e  vision  d ’ensem ble, en  
d ég ag ean t  se s  ca rac té ris tiq u e s  confessionnelles  e t in s titu tio n n e lle s ,  n ’em pêch e 
guère  la  typologie de  l’o rien ta liste  ita lien  U. RIZZITANO d ’éch ap p er  au  dualism e  
r é d u c te u r .  C e rte s ,  il co m m en ce  p a r  s ig n a le r  tro is  c o u r a n ts  s o c io -re lig ie u x  
p rin c ip a u x  : conserva teurs, réform istes  e t  m odern istes. C ep en d a n t,  il fin it p a r  
associer les deux  prem iers  en  préc isan t que  les conservateurs  so n t  p lu s  nom breux  
d a n s  les cam pagnes  que  d a n s  les  villes. P our  lui, «l’obscuran tism e»  se ra it  d û  à  
l’existence  d ’u n  agrégat de  croyances  et de légendes pré-islam iques  e t  su rto u t  au  
fa it que  «le m arab o u tism e ,  ce m al nécessa ire  du  p eu p le  m ag h réb in  - m aro ca in  
s u r to u t  - n ’a  p a s  été  d é rac in é  de  la  co n sc ie n ce  re lig ieu se  d u  p eu p le » !^ .  Les 
conservateurs  seraien t les ‘ulam â  ten a n t  à  la  trad ition  alors  que  les réform istes  ou 
fo n d a m e n ta lis te s  fo rm era ien t, à  l ’im age  de  BEN BADIS, les  é lite s  q u i v e u len t  
r e to u r n e r  a u x  s o u rc e s  en  l u t t a n t  c o n tre  «la d é c a d e n c e  de  l ’o b s c u r a n t is m e  
m arab o u tiq u e  et confrérique». Enfin, les  m o d ern is tes  se  re c ru te ra ie n t  parm i les 
élém en ts  de  la  société  m aghréb ine  do n t l’expérience  a  été  in fluencée  p a r  l’école 
e u ro p é e n n e .  La  s o lu t io n ,  s e r a i t ,  a lo rs ,  d u  cô té  d u  ré fo rm is m e  te in té  d ’u n  
m odernism e  m odéré qui pourra it «dégager la  religion de to u tes  les excro issances  qui 
l’on t alourdie  e t altérée  p en d an t les siècles».

S u r  ce tte  base , U. RIZZITANO c lasse  les  p ay s  m ag h ré b in s  en  «un  M aroc 
conservateu r» , «une A lgérie  révo lu tionnaire»  e t «une T u n is ie  pro g ressiste» . En  
fait, p o u r  la  co n s tru c tio n  de  sa  typologie, il s ’in sp ire , en  s ’y ré fé ran t, de  l’é tu d e  
d ’A. ABDELMALEK s u r  la  p en sée  politique  a ra b e co n tem p o ra in e , d a n s  laquelle  
le  so c io lo g u e  ég y p tien  d is t in g u e  e s s e n tie l le m e n t  d e u x  g ra n d s  c o u r a n ts  : le 
fo n d a m en ta lism e  islam ique  e t le m odernism e libéral^

P o u ssan t  p lu s  loin  l’an a ly se  en  lu i co n féran t u n e  d im en sio n  em pirique  et 
an thropologique, E. GELLNER m ontre  que  le systèm e  politique  trad itio n n e l  des  
B erbères  du  H aut-A tlas est travaillé  p ar  la  distinction  en tre  les laïcs et les saints. A 
la  différence des  prem iers  qui vivent au  sein  d ’u n e  société  segm entaire  équilibrée  
p a r  le  p o s s ib le  re c o u rs  à  la  v io len ce ,  le s  s e c o n d s  b é n é f ic ie n t  d ’u n  « s ta tu s  
ch arism atique»  - généalogique  et religieux  - leu r  p erm ettan t  de jo u e r  le rôle d ’arb itre  
e t  de  d ir ig e a n t  p o u r  l ’é lec tio n  d es  ch e fs  d es  a u tr e s  lig n ag es .  T o u te fo is , d e s  
changem ents  in terv iennent d an s  la  lu tte  p o u r  l’acquisition  du  sta tus, tran sfo rm an t 
n o m b re  de  lig n ée s  s a in te s  en  g ro u p e s  «laïcs». C hez  ce t  a u te u r ,  on  re tro u v e  
égalem ent d ’a u tre s  distinctions  dichotom iques  s tru c tu ra n te s  : berbères/ arabes  et 
pouvoir politique/société tribale^^. Pour cet anthropologue  anglais, l’islam  em brasse  
des  types  variés  de  la  s tru c tu re  sociale. ’Ulamâ et no tab les  religieux  tr ib au x  en  son t 
les  deux  principales  expressions, différentes  p a r  la  n a tu re  e t p a r  la  fonction. Chez 
les  seconds, la  référence  m ystique  es t  faible alors  que  le lien  tribal e s t  fort m ais  le 
p lu s  im p o rtan t es t  que  les lignages sa in ts  n ’h és iten t  p as  à  s ’o rien te r  vers  l’idéal 
m u su lm a n  «pur», p ro d u it  p a r  les  ‘u la m â  d es  c e n tre s  u rb a in s^® . E n  o u tre ,  E. 
GELLNER agence  urie  in terp ré ta tio n  à  p artir  de  m atériaux  collectés p a r  M. LINGS 
s u r  le C heikh  BEN ‘ALFWA pour  ab o u tir  à  un e  classification  du  m arab o u tism e  en  
tro is  catégories d u alistes  : paren té/bénévo la t ; urbain/rural e t p u r ita in /a u tre s^^ .
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En  con tin u ité  avec la  th éorie segm entaire  d ’ E. GELLNER, R. JAMOUS analyse  
l’id éologie d ’u n  groupe  tribal du  Rif orien tal m arocain  en  foca lisan t son  a tten tio n  su r  
la  com plém entarité  hiérarchique  en tre l'honneur des  groupes  laïcs  et la  baraka  en  
ta n t  q u ’au to rité  religieuse. Les groupes  qui jo u issen t  de la  baraka  se  distinguen t par  
u n e  conduite  pacifique  alors que  les prem iers  u se n t  de la  violence m eurtrière. Mais 
violence et baraka  se  relayent p o u r  définir le s ta tu t  du  S u ltan  et son  rap p o rt  avec 
les tr ib u s  ١̂®.

La problém atique  religieuse  est approfondie  p a r  l’anthropologie  sy m bolique  de 
Cl. GEERTZ et sa  distinction  en tre  u n  islam  m ystique  et u n  islam  scripturaire qui 
se ra it  scolastique, form aliste  et doctrinaire, voire «une expression  de l’idéologisation  
de  la  religion». L’islam  m arocain  é tan t  «scripturaire  en  th éorie, m ais  an th ropo lâ tre  
en  réalité», Cl. GEERTZ s ’interroge  su r  le rôle de l’islam  - avec son  double  aspec t de 
«phénom ène  local e t id éa l universel»  - d a n s  la  c o n tin u ité  p o litiq u e  du  régim e  
m aro ca in  - q u ’il com pare  avec celui de  l’Indonésie . 11 co n sid ère  que  l’an c ien n e  
opposition  entre  u n  scripturalisme réformiste et un traditionalisme conservateur n ’a  
ce rte s  p a s  to ta lem en t d isp a ru  m ais  q u ’elle a  été  m inim isée  p a r  ce q u ’il appelle  
r«ind égénisation», c’est-à-d ire  la  réduction  des frontières  en tre  la  pra tique  religieuse  
et la  dévotion  islam ique. Cette évolution  a  été  rendue  possible  grâce  au  «soufisme» 
d e v e n u  sy s tè m e  d o g m a tiq u e .  Le so u fism e  s e r a i t  «une  e x p re s s io n  d iffu se  de  
l’im périeuse  nécessité  pour  tou te  religion universelle... de s ’a ju s te r  à  u n e  quantité  
de m entalités  diverses, u n e  m ultiplicité  de formes locales de foi, san s  perdre  pour  
a u ta n t  son  identité...».

Cl. GEERTZ pense  que  rien  d an s  cette  «société profane  à  pouvoir séculier» ne  
se  fa it in d é p e n d a m m e n t  de  la  relig ion, des  p e rso n n a g e s  re lig ieux , d u  se c te u r  
religieux. P our  lui, «le p assé  re s te  le prologue  du  présent» . 11 p arle  d ’u n  «islam  
b erbère», in s ta llé  à  p a r tir  d u  V lllèm e  siècle  a u  M aroc. 11 a jo u te  que  «l’is lam  de 
Berbérie  é ta it - et dem eure  p o u r  u n e  large  p a rt  - foncièrem ent u n  islam  des  cultes  
des  sa in ts , d ’au s té r ité  m orale, de  pouvoirs  m agiques  et de  piété  agressive...». Le 
M aroc se ra it «une société  où  beaucoup  de choses  to u rn en t  a u to u r  de la  force de 
carac tè re , e t à  peu  p rès  to u t  le re ste  a u to u r  de  la  ré p u ta tio n  spirituelle». Deux  
tendcinces s ’y  feraient jo u r  : la politique des hom m es à  poigne  et la p iété  d es  saints, 
qui peuven t fusionner m om entaném ent en  la  personne  d ’u n  individu  particulier, le 
leitmotiv de l’histoire  m arocaine  é tan t  la  tentative  répétée  de fusion  des  deux  figures. 
L’évolu tion  h is to riq u e  d u  p ay s  m o n tre ra it  que, d ep u is  le IXème siècle  {Idris II) 
ju s q u ’à  nos  jo u rs , «le sa in t  guerrier est la  figure centrale». L’islam  m arocain  sera it 
u n  islam  «militant, rigoureux, dogm atique  et plu tô t anthropolâtre»  alors  que  l’islam  
in d o n é s ie n  s e r a i t  « s y n c ré tiq u e ,  p o n d é ré ,  d i s p a r a te  e t  é to n n a m m e n t  
phénoménologique». Cette  différence tien t aux  genres  de vie collective d an s  lesquels 
ils so n t  ap p a ru s  et on t évolué. Au Maroc, il y  a  eu, p a r  u n  p ro cessu s  historique  
a llan t  d u  IXème au  XIXème siècles, réconciliation  de  la  conception  généalogique  
(baraka héréditaire) et de la  conception  m iraculeuse  {baraka de tempérament) de la  
sa in te té  p o u r  canoniser les «hommes fétiches». Cette  fusion  s ’est opérée  au  sein  de 
tro is  cad res  in s titu tio n n e ls  (le sayy id , la  zaouïa, le m akhzen) en  c o n s titu a n t  «le 
principal m écanism e  institu tionnel de m édiation  d an s  l’islam»

P arm i les  a n c ie n s  ob se rv a te u rs  a tte n tifs  à  la  vie re lig ieu se  e t  socia le  en  
Algérie, figure A. BERQUE qui, outre  son  exhaustif  essai de bibliographie  critique  
des  confréries m u su lm an es  algériennes, n ous  a  égalem ent laissé  u n e  recherche  su r  
«le C heikh  m oderniste»  BEN ‘ALIWA et u n e  étude  su r  les «capteurs  de  divin», en  
l’occurrence  les  m arab o u ts  et les ‘ulamà. A. BERQUE considère  que  la  foi religieuse  
d es  p re m ie rs  âges  av a it n o n  se u lem e n t  im prim é  s a  m arq u e  s u r  les  cro y an ces  
m u su lm an es  m ais  elle les avait m êm e  com plètem ent absorbées. D’où  sa  fam euse  
form ule  qui con sis ta it à  so u ten ir  que  les  A rabes n ’o n t  p as  islam isé  les  B erbères  
m ais  que  ce so n t  les Berbères qui o n t berbérisé  l’islam . Le «polythéisme déguisé» des 
M aghrébins au ra it  suivi deux  étapes  : le m araboutism e  et le soufism e confrérique. 
Alors que  le prem ier sera it d’ordre  tribal, local et superstitieux , le second  sera it de 
factu re  p lu s  islam ique  et m ieux  organisée  - u n e  «société secrète»2٥ .
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P oursu ivan t les étu d es  de son  père  et de l’école française  au  M aghreb  to u t  en  
renouvelan t l’approche  des  faits  religieux, j .  BERQUE distingue  l’islam  refuge  et 
l’islam jacobin. 11 y  au ra it  ainsi u n e  «religion vieillotte» et u n e  «religion progressiste». 
La pren^ière, l’apanage  des  m arab o u ts  et des  confréries  m ais  au ss i  des  ‘ulamâ, se  
ca rac té rise ra it p a r  la  réserve  m orale  alors  que  la  seconde, lui su ccéd an t, se ra it ف la  
fois rationnelle  e t  p lu s  offensive. Sa  doctrine  réform iste  est basée  s u r  u n  re to u r  aux  
so u rces  e t  s u r  u n e  ad ap ta tio n  au x  exigences du ة  ة1خ0ا€ل . D ans  le m êm e  sillage, j .  
BERQUE  signale  la  fam euse  tension  en tre  la  religion orthodoxe  (l’islam  of^ciel) e t la
religion d es  m ystiques  (l’islam  popul^ire)^^.

11 es t im portan t de consta te r  que  l’ensem ble  de ces  t^^pologies dichotom iques  
se  d istinguen t p ar  une  vision  harm onieuse  de l’islam  m aghrébin, le prem ier term e  
de  la  distinction  com plétan t le second, quoique  en  s ’y op p o san t  au  niveau  de  la  
forme. Cet islam  prolonge un e  ancienne  religion qui au ra it  survécu scs ف   ancêtres  et 
qui, en  s ’im posant, façonnerait les m entalités  selon  le génie du  lieu. Ainsi, islEim et 
paganism e  se  m arien t p a rf^ tcm en t  malgré  leu rs  différences de principe. La religion 
des  Magh réb ins  sera it alors  une  sorte  de  syn thèse  réussie .

E n  fait, les  typologies  d u a lis te s  d éco u len t p lu s  du  trav a il  d u  c h e rch e u r-  
théo ric ien  que  de  celui de  l’hom m e  de  te rra in  en  co n tac t effectif avec  son  objet 
d ’étude. C’est pourquoi l’islam  m aghrébin  tel q u ’il est analysé  constitue  plu tô t une  
essence  sociale et théologique. R. LETOURNEAU parle  d ’u n e  «réalité complexe» liée ف
u n  M aghreb  «profondément m arqué  pa^ la  religion»^^. Cercle vicieux  : le religieux  ne  
s ’explique que  p ar  lui-m èm e. L’historico-politique  n ’es t  pas  to ta lem ent ab sen t  de  cet 
islam  co n stru it  selon  u n e  conception  privilégiant l’harm onie  sociale, m ais  il a  u n  
s ta tu t  m ineur  d an s  les dichotom ies évoquées. Par contre, il est l’é lém ent s tru c tu ra n t  
des  Apologies pluralistes.

L’islam  pluriel En  réalité, pour  j .  BERQUE qui possède  un e  connaissance  exceptionnelle  du
e t  co n flic tu e l  te rra in  et des  textes  m aghrébins, l'analyse  de l’islam  es t  plus  subtile. «L’hom m e  des 

d e u x  rives»  p e n s e  q u e  le s  r a p p o r t s  de  la  s o c ié té  m a g h ré b in e  av ec  le  s a c ré  
s ’inscriven t d an s  la  durée  et se  différencient en  p lu s ieu rs  genres  e t  niveaux  que  
l’école fra n ç ^ se  confond, en  a b u sa n t  du  term e  de m araboutism e, sa n s  analyser les 
d iffé ren tes  form es  re lig ieu ses  ex is ta n te s  ; «m ysticism e d e s  confréries, p restig es  
chérifiens, rites populaires p lus  ٠٧ moins orthodoxes. Islam  d es  docteurs enfin»^^. 
L’islam  e s t  ce rte s  «la référence  com m une»  m ais  il se  réaffirm e  so it  en  idéologie 
d ’Etat, soit en  opposition politique intégriste, soit encore  en  convenance d es  m asses.

A  l’in térieu r  de cet «entrainem ent sp irituel des  m asses», ل . BERQUE distingue  
d eu x  ty p es  de  sa in te té ,  deu x  «formes re lig ieu se s  si so u v e n t  rivales», d o n t  les  
m éthodes  différent m é ^ e  si ces deux  types se  réclam ent égalem ent de la  sauvegarde  
des  valeurs  : le maraboutism e  et le confrérisme. Si le prem ier es t  de  factu re  locale, le 
second  sera it u n  universalism e  fondé s u r  l’ésotérism e  et l’in itiation  individuelle. 11 
ex is te ra it  s u r  le te rra in  u n  échange  en tre  les  d eu x  a b o u tis s a n t  à  la  zaouïa . j .  
BERQUE ajoute  u n e  au tre  distinction  : le chêrifisme  qui sera it d ’essence  «sporadique  
et parentale». Les trois formes se  son t succédé  : l’expansion  m arabou tique  (Xllème- 
XVème siècles) perm it la  ré in tégration  sociale, le chêrifism e  su p p la n ta  les  a u tre s  
form es ف p artir  du  XVlème siècle et les confréries co n n u ren t  u n  développem ent du  
X llè m e  au  XVIIlème siècles. T u te fo is ,  la  religion  fournit, d an s  son  ensem ble  et 
avec la  colonisation, «la conscience  d ’une  identité  im prescriptible»^^.

Pour j .  BERQUE, le sacré  m aghrébin  est com posé  de  tro is  s tra te s  : le terro ir 
s ’exprim ant p ar  le culte d es  sa in ts  (l’écologique), ؛ه  culture islamique (le culturel) et
l’ésotérism e  (le spirituel)^®. Ces s tra te s  offrent, en  forgeant des  m enta lités  et des  
ty p e s  (le soufi, le fa q ih ,  le m a ra b o u t....) , d es  a l te rn a n c e s  e t  d es  o p p o s itio n s ,  
to u te fo is ,  le fa it re lig ieux  ch an g e  e t  il a p p a r tie n t  a u  c h e rc h e u r  de  veiller ف sa
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dynam ique. Il im porte, en  effet, de saisir le rap p o rt en tre  les tro is  s tra te s  d an s  une  
perspective  historique. La question  centrale  au  M aghreb  se ra it celle des  rap p o rts  
en tre  la  p erso n n e  et le groupe  vis-à-vis  de l’islam , lesq u els  ra p p o rts  v arien t en  
fo n c tio n  de  l ’ép o q u e  m ais  a u s s i  de  la  rég ion . A u ssi d is tin g u e - t- i l  tro is  zo n es  
co rresp o n d an t aux  étapes  de  l’islam isation. Elles so n t reflétées p a r  la  répartition  
l in g u is tiq u e  : les  villes  e t  les  g ro s  b o u rg s , le m o n d e  b éd o u in  e t  les  co n tré e s  
berbérophones. La prem ière  zone sera it le foyer de l'orthodoxie, la  seconde  ab rite ra it 
le m araboutism e e t le confrérism e  av a n t  de  s ’ach em in er  vers  l'islam  Jacobin. La 
troisièm e, avec u n  fond  d ’anciennes  croyances, sera it riche  en  sa in teté e t hérésies. 
E n tre  les  tro is  systèm es, il existerait divers tjqDes d ’échanges. Mais l’islam  en  Afrique 
d u  Nord  se  se ra it  s u r to u t  fait «synthèse  de  combat» en  ra iso n  de  «la tra n se  qui

E n  ch o is issan t,  en  ta n t  que  ju ris te-socio logue, u n e  p erspective  n e ttem en t  
m oins  dynam ique, G.-H. BOUSQUET s ’est appliqué, d an s  son  in troduction  à  l’é tude  
sy n th é tiq u e  de  l’is lam  m agh rébin^® , à  co m p ren d re  ce tte  relig ion  à  tra v e rs  son  
influence  ethnique  et linguistique, les rapports  du  dogme avec les hérésies, le rituel, 
la  m orale , le m y stic ism e, le cu lte  des  s a in ts  - «principale  form e  de  re lig iosité  
islam ique  des  Berbères» - et les problèm es  du  dro it m u su lm an . Pour  ce t au teu r,  
l’islam  m aghrébin  se  distingue  su rto u t  p a r  son  «extrême simplicité» théologique  et 
cu ltu e lle  a in s i  que  p a r  son  «éthique  légaliste». C’e s t  u n  is lam  ce rte s  «sec» m ais  
« re m a rq u a b le  p a r  so n  u n ité  e t  so n  u n iv e rsa lité » .  D ès  lo rs ,  il n e  s e r a i t  p a s  
in co m p atib le  avec  la  m odern ité  m êm e  si, d a n s  l ’avenir, il e s t  p ro b ab le  que  les  
parties  rituelles  de la  Loi se m aintiennent. L’a ttaq u e  des  m odern istes  m u su lm an s  
contre  le culte  des  sa in ts  conduit G.-H. BOUSQUET à  s ’in terroger s u r  les  formes 
religieuses  qui p o u rra ien t éventuellem ent le rem placer. A cet effet, il croit déceler 
«une rénovation  p u re m e n t  relig ieuse  en  gestation». Les différences  sociologiques 
en tre  l’Algérie, la  Tunisie  et le Maroc, qui donnen t à  la  religiosité u rb a in e  de  chaque  
pays  u n e  «teinte spéciale», son t relevées m ais  ne  so n t p as  approfondies. De mêm e, la  
co n v ic tio n  co lon ia le  de  l ’a u te u r  l ’em p êch e  de  s a is ir  les  in te rfé re n c e s  e n tre  le 
re lig ieux  e t  le p o litiq u e  (avec d es  te n d a n c e s  q u ’il appe lle  réform iste-relig ieuse, 
nationaliste-ouvriériste, laïciste-fusionniste).

En  s ’in té re ssan t  aux  «bases concrètes, économ iques, sociales, psychologiques 
qui conditionnent... (les) rep résen ta tions  collectives», A. BOUHDIBA, d an s  son  essai
d ’u n e  typologie  de  l’is lam  m aghrébin^® , re n d  p lu s  p ré c isé m e n t  com pte  de  ces  
d ifférences  socio logiques  qui co n trib u e n t,  au  M aghreb, à  la  d iversifica tion  des  
form es  de  l’islam . S u r  la  b a se  d ’u n e  an a ly se  du  vécu  m u su lm a n  m ag h réb in , il 
dégage  six  ty p es  e sse n tie ls  : «le m a lék ism e, le h a n é fism e , le m ara b o u tism e, le 
so u fism e, le réform ism e réactionnaire e t le réform ism e révolutionnaire». P o u r  la  
co n s tru c tio n  de  cette  typologie, l’a u te u r  re tien t  tro is  c ritè re s  ; le d éb a t  en tre  le 
form alism e  et la  foi, le problèm e  des  «intermédiaires» et celui de l’innovation  (bida’j. 
Au prem ier  critère  qui définit u n  islam  c itad in  co rresp o n d en t les  deux  prem iers  
types  alors  que  le m araboutism e  et le soufism e  évoquent, to u r  à  tour, le problèm e  de 
la  m é d ia tio n  e t  de  s a  n é g a tio n .  E n fin , le  ré fo rm ism e  s e r a i t  u n e  a t t i tu d e  de  
condam nation  ou  d’acceptation  de l’innovation, cette  dernière  fondan t évidem m ent 
l’islam  m oderne. Suite  à  cette  brève analyse  typologique, le philosophe-sociologue  
tu n is ien  conclu t que  l’islam  m aghrébin  est essentiellem ent m ultiform e  e t  que  c’est 
bien  sa  plasticité, «sa capacité  d ’épouser  n ’im porte  quelle  forme, quelle  s tru c tu re  
sociale» qui explique «sa force e t  sa  permanence».

E n  ad o p tan t  au ssi cette  vision  sociologique plurielle, J.-P . CHARNAY dégage 
d an s  sa  Sociologie religieuse de l’Islam  cinq  grandes  a ttitu d es  des  M usulm ans, de 
n a tu re  religieuse  et psycho-sociologique : l’intégrisme, le réformisme, le modernisme, 
le sécularism e e t le laïcisme. Ces term es  son t parfois, précise  l’au teu r, rem placés  p ar  
d ’a u tre s  ap p e lla tio n s  te lles  que  fo n d a m en ta lism e , traditionalism e, libéralism e e t 
rationalisme. J.-P . CHARNAY reconnaît que  ces divisions ne  ren d en t  p as  com pte  de
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la  réalité  d an s  la  m esure  où  les a ttitu d es  socio-stratégiques  so n t désorm ais  sous- 
ten d u es  p ar  des  m u ta tio n s  im p o rtan tes  et u n e  s tra ti fication  sociale  en  co u rs  de 
re s tru c tu ra tio n .  Il n ’en  dem eure  p a s  m oins  que, p o u r  lui, l’is lam  con tem pora in  
s 'a r t ic u le  en  tro is  p h a se s  : Vislam -com pensation, V islam -réversib ilité e t Vislam- 
revendication, au ta n t  d’a ttitu d es  qui se  chevauchen t en  in-form an t les co u ran ts  de 
pensée  et en  se  m odelant selon  les milieux  sociaux  et les conjonctures. C ependant, 
l’in té rê t  de  l’ana lyse  de  J.-P . CHARNAY réside  d a n s  l’ag encem en t touffu , parfois  
c h a o tiq u e ,  d ’u n  en se m b le  d ’h y p o th è se s ,  de  ja lo n s  th é o r iq u e s  e t  de  p is te s  de  
recherche  te n d an t  à  la  construction  d’u n e  sociologie religieuse. Cette construc tion  
exige  d ’im p o r ta n te s  re fo n te s  de  n a tu r e  p rin c ip o lo g iq u e ,  p h én o m é n o lo g iq u e ,  
typologique et m éthodologique. Elle perm et de dép asser  des  analyses  cherch a n t  à  
étab lir des  homologies en tre  institu tions, observances  et concepts  théologiques, ou  à  
déceler des  influences  historiques  et intellectuelles. Mais, elle constitue  su rto u t  u n  
m oyen  de s ’interroger su r  le couple  Soi-Autre et de s ’ouvrir su r  les  disciplines  qui 
é tu d ien t les phénom ènes  de croyance ؛؛٠  .

D an s  so n  trav a il  co n sa c ré  à  la  Sociologie d e  l ’A lgérie ؛؛١  ,̂ P. BOURDIEU  
cherche  à  étab lir une  «affinité structurale»  en tre  l’éth ique  islam ique  e t Vethos social.
Il parle  ainsi d ’u n  «islam  historique»  chevillé à  la  réalité  culturelle  e t  qui, to u t en  
travaillan t à  créer  une  com m unauté  universelle, rep rodu it les liens  sociaux  de base  
et, en  particulier, les liens  com m unautaires. T out se  p asse  com m e  si la  société  nord- 
africaine  choisissait en  fonction  de sa  culture, et à  ch acu n  de ses  m om ents, la  forme 
religieuse  lui convenEint et ac tua lisa it des  aspects  particu liers  du  m essage  religieux. 
De la  sorte, «l’islam  historique  es t  la  forme sym bolique à  travers  laquelle  la  réalité  se 
révèle». E n  effet, «la vie relig ieuse  de l’Algérie tém oigne  de  ce tte  accom m odation  
réciproque  des  norm es  proposées  p a r  la  religion et des  m odèles  inconscients». En  
som m e, la  religion  vécue  sera it u n e  sélection  accom plie  p ar  la  société  à  u n e  époque  
donnée, en  harm onie  avec sa  cu ltu re  et son  histoire. Cet islam  histo rique  ne  sera it 
guère  m onolith ique  pu isq u e  l’on  y  décèle des  ten d an ces  opposées  : «moderniste, 
traditionaliste, laïciste e t réformiste». Pourtan t, lorsque  cette  religion histo rique  su b it 
le contrecoup  de  la  situ a tio n  coloniale, apparaît, à  côté de Vislam traditionnel - islam  
d es  c o m m u n a u té s  ru ra le s  e t is lam  d es  c ita d in s  - u n e  nou v elle  relig iosité  d e s  
m a sses .  Celle-ci se ra it  rad ica lem en t  différente  de  la  religiosité traditionnelle, la  
ru p tu re  avec la  tradition , su ite  à  la  désagrégation  du  clan, à  la  prolétarisation , à  
l’ém ig ra tion  e t  au  co n tac t  avec  la  civ ilisa tion  tech n ic ien n e , a y a n t  en tra în é  u n e  
véritable  «transm utation  des  valeurs» en  m ain ten an t  l’islam  com m e  «signum  social 
e t poUtique».

A b o rd a n t  l ’é tu d e  de  l ’is la m  en  A friq u e  d u  N ord , A. LAROUI se  l im ite  
volontairem ent à  l’é tud ier com m e religion  et non  com m e cu ltu re  influencée  p a r  le 
m essage  coranique. Il privilégie «des m ouvem ents, des  oeuvres, des  hom m es, qui ont 
formé le sen tim en t et le com portem ent religieux  des  m aghrébins». L’acqu is  religieux 
pré-islam ique  es t  formé p ar  «le su b s tra t  préhistorique, l’influence  phénico-punique  
et la  rom anisation /christian isation» . Une certaine  religiosité berbère s ’in sta lle ra it en  
su iv an t un e  éthique  com m unautaire  et u n e  pra tique  syncrétique. L’islam isation  qui 
su ivit la  conquête  perm it l’arab isation . Ces tro is  pro cessu s  d istin c ts  au ra ien t  fini 
p ar  engendrer  un islam  officiel, un islam  d es  zaouias, un islam  salqfite e t un  islam  
politique. Le prem ier est de  type su n n ite  m alikite  m odéré  alors  que  le second  découle  
du  piétism e  populaire  développé  au  tem ps  des  Alm orávides e t des  A lm ohades  et 
fa isa n t  p e n d a n t  au  M akhzen . Q u a n t  au  tro isièm e, il éclôt a u  XVlllème-XIXème 
sièc le s  avec  le p ro je t  de  rén o v er  la  relig ion  e t  de  la  d ép o u ille r  de  se s  a sp e c ts  
décadents. S a  critique  des  zaouïas  culm ine  avec le nationalism e  pu is  l’islam ism e. A 
p artir  de cet échafaudage  historique, A. LAROUI considère  que  «l’islam  sem ble  avoir 
été  au  M aghreb  m oins  ind iv idua lis te  e t  in te llec tu a lis te , p lu s  co m m u n au ta ire  e1 
pragm atique  q u ’ailleurs». Il suppose, dès  lors, q u ’«il gardera  ces carac tè res  à  l’avenir 
su rto u t  que  rien  ne  contredit à  présen t une  telle tendance».
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R écu san t l’idée  d ’u n e  «religion populaire»  b asée  s u r  les su rv ivances  ou  les 
c ro y an ces  su p e rs titie u se s ,  F. COLONNA so u tie n t  u n e  a u tre  th è se  : celle d ’u n e  
religion d es  gens  ex istan t depuis  l’islam isation  au  Vlléme siècle. Elle in tégrerait à  la  
fois «la sc r ip tu ra h té  et la  ferveur de l’ém otion  en  les te n a n t  ensem ble  selon  des  
m odalités  h istoriques». A cette  religion d es  gens  qui épouse  les con tou rs  du  local, se 
su p e rp o se ra it  u n e  religion d e  l’E ta t v éh icu la n t  u n  is la m  réform é [islahiste). Le 
p assag e  d u  religieux  au  politique  qui s ’e s t  échelonné  s u r  u n  dem i-siècle  a u ra it  
facilité «l’ém ergence  de l’islam ism e  qui, à  son  tour, réveille la  religion  du  p assé  san s  
p o u r  a u ta n t  q u ’il y ait u n  co u ran t de  renouveau  intellectuel et spirituel»'^'^.

C’es t u ف  n  travail de recherche  s u r  les différentes form es de  dialogue  ex istan t 
en tre  les  ch am p s  politique  et religieux  d an s  les  sociétés  m u su lm a n es  m odernes  
q u ’invite ل .-Cl. VATIN. 11 pense  que  «les E ta ts  m u su lm an s  po u rra ien t  être  classés  en  
fonction  de deux  variables, le «politique» (conservateurs-modérés-révolutionnatres) et 
le «religieux» [dogmatisme, quiétism e, pragm atism e). C ette  co n s tru c tio n  e s t  assez  
p roche  d u  sch ém a  utilisé  p a r  EYSENCK p o u r  Juger des  a tt i tu d e s  politiques. La 
possibilité  est offerte, alors, de  procéder à  u n  je u  d is trib u tif  en tre  le^ différentes 
variab les, ou  de s itu e r  d an s  l’h isto ire  récente  les  alte rn an ces  en tre  ces  couran ts. 
Pareille  dém arehe  aiderait à  «repérer les m odes d ’articu la tion  du  d iscours  politique  
m oderne  su r  des  bases  d ’essence  religieuse, en  fonction  des  époques  et des  lieux  ف',
travers  les textes  et proclam ations  officielles m ais  au ss i  ceux  des  contestataires»^^.

Le problèm e  de conceptualisation  des  «mouvements islam istes»  rencon tre  su r  
so n  c h e m in  u n e  g ra n d e  v a r ié té  de  te rm e s  : is la m  po litiq u e , is la m  popu la ire , 
fondam en ta lism e, renouveau islam ique...., catégories  co n stru ite s  p a r  opposition  ف 
l’islam  moderniste, novateur ou rénové. Une telle richesse  et im précision  sém antique  
renvoie, chez les ehereheurs  en  sciences  sociales et su rto u t  chez les jo u rn a lis tes  ف ,
ce que ل  ,-F. CLEMENT q u a lité  de «jugements à  priori e t  codes  de ]’im aginaire»^^. 
E n  fa it, com m e  le so u lig n e  b ien  G. GRANDGUILLAUME, l’is la m  in te rp e lle  le 
politique  m aghrébin  p a r  le double  biais  de  la  légitimité et de  l’identité. Le problèm e  
es t  que, to u t en  co n tin u an t  à  rep résen ter  le pôle d ’identité  collective en  réaction  ف 
l ’O cciden t, l’is lam  e s t  p o litiq u em en t m an ip u lé  p a r  les  d iffé ren ts  g ro u p e s  sa n s  
devenir u n  véritable  soutien  pour  le pouvoir̂؛ ®.

Au term e  de ce survol, on  se  rend  com pte  que  le politique  constitue  le biais 
théorique  p ^r  lequel se  co n stru isen t  les typologies p luralistes. 11 es t égalem ent le 
m écanism e  de  différenciation  de  l’islam  m aghrébin  en  deux  en tités  opposées  : u n  
is la m  éc la iré  ou  p ro g re ss is te  e t  u n  is lam  fa n a tiq u e  e t  ré a c tio n n a ire .  11 y  a  l¿  
m anifestem ent u n  re to u r la ف   logique dichotom ique  e t u n e  p ro jec to n  des  catégories 
religieuses  - B ien/M al - et politiques - G auche/D ro ite  -, im prégnées  d ’u n  dualism e  
t ro p  m é c a n iq u e ,  s u r  u n  M ag h reb  q u i r e s te  m é c o n n u  a u - d e l¿  d e s  s c h é m a s  
idéologiques.

T out en  co n s titu an t  u n  m om ent im portan t du  savoir socio-anthropologique  
s u r  les sociétés  m aghrébines, la  typologie correspond une ف   sorte  de b ك ظ u ا iem ent 
de  la  science. C’est un e  étape  prem ière  q u ’il es t  n écessaire  de critiquer. D’abord, 
parce  q u ’elle ne  p eu t être  détachée  de la  théorie  et des  hypothèses  de déport. Gr, 
ce lles-c i so n t  so u v en t  ou b liées  ou  encore  n o n -d ite s .  E n su ite ,  p ^ rce  que  to u te  
typologie charrie  u n  évolutionnism e  im plicite qui fau sse  l’effort d ’investigation  du  
réel en  y in jectan t du  norm atif. De la  sorte, elle n ’aide  p as  à  sonder  le réel. Q uand  
elle cesse  d ’être  u n  outil d’an ^y ^ e  ponctuel et de portée  limitée, la  typologie d e v ie z  
réductrice  et incapable  d ’a ssu re r  l’intelligibilité des faits  étudiés.

Crit ique  
d es  t3rpologies 

et  réorien ta t ion  
de  la  rech erche
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Même s ’il a  cédé au  goût de  la  typologie dichotom ique, Cl. GEERTZ reconnaît 
que  ce m ode  d ’approche  hérite  n écessairem en t du  «défaut q u ’il existe  à  peu  près  
a u ta n t  de  théories  des  stad es  que  de théoriciens. Plus grave encore, elle repose  su r  
u n e  hypostase  sim pliste, qui conduit à  présen ter  u n e  série  de descrip tions  sta tiques  
là  où  il s ’agit bel et bien  d ’u n  processus, comme si l’on  s ’efforçait de  com prendre  la 
d y n a m iq u e  de  la  c ro is s a n c e  in d iv id u e lle  en  la  r a m e n a n t  à  u n e  s u c c e s s io n  
d isc o n tin u e  d ’é ta p e s  bio log iques  : la  p e tite  en fance , l’en fance , l’âge  ad u lte ,  la  
vieillesse». Bref, u n e  telle dém arche  s ’in téresse  aux  «effets du  changem en t et (à) ses  
m écanism es, et non  aux  processus»؟؛^.

En  réalité, la  grande  question  qui sous-tend  l’ensem ble  des  ty pologies po rtan t 
su r  l’islam  m aghrébin  est celle du  sen s  et de la  signification  ainsi que  de la  place  de 
la  re lig ion  m u su lm a n e  d a n s  la  vie socia le  d es  M aghréb ins. E st-ce  u n  fa c te u r  
déterm in an t ou  est-ce  to u t sim plem ent u n  facteur parm i d ’au tre s  ? Les réponses  ont 
so u v en t  été  fau ssé e s  p a r  u n  a  priori selon  lequel l’islam  c o n s titu e ra it  l’é lém ent 
m o teu r  des  sociétés m aghrébines. Certains, pourtan t, ont pensé  déceler, au  cours  
d e s  a n n é e s  so ix an te , u n e  te n d a n c e  à  l ’évo lu tion , voire  a u  d é p a s s e m e n t  de  la  
religion, no tam m ent en  Tunisie^®.

C’e s t  p o u rq u o i il im porte  de  réécrire , a u jo u rd ’hu i, l’h is to ire  de  l’is lam  au  
M aghreb. C ette  rééc ritu re  devrait, selon  M. ARKOUN, «partir d ’u n e  é lab o ra tio n  
scien tifique  m oderne  de  l’appareil conceptuel qui p erm ette  de  re n d re  com pte  de 
façon  critique  des  enjeux  de sen s  théologique, ju rid ique, spirituel, philosophique  et 
anthropologique  de ce q u ’on  nom m e  «globalement l’«islam». Il s ’agit d ’u n e  part, de 
«prendre  en  com pte  la  d is tin c tio n  en tre  fa i t  coranique  e t f a i t  is lam ique  afin  de  
s é p a r e r  le  th é o lo g iq u e  d u  p o litiq u e»  e t, d ’a u t r e  p a r t ,  d e  « re d é fin ir  
an th ro p o lo g iq u em en t  les  co u p les  sa cré /p ro fa n e , licite /illicite, pur-im pur...« . Ce 
préa lab le  à  to u te  investigation  de  l’islam  au  M aghreb  souligne  la  nécessité  p o u r  
l ’h is to rie n  de  «penser les  événem en ts, les  d o c trin e s ,  les  p o sitio n s ,  les  oeuvres  
c u ltu re lle s  q u ’il ra p p o r te  d a n s  so n  récit». D an s  le m êm e  o rd re  d ’idée, «il doit 
p résen te r  (...) les in terrogations  qui évoquent, soulignent to u tes  les  opérations  de 
m anipu lation  du  sen s  p ar  les agen ts  de l’histoire  narrèe»^؛ .̂

Ce vaste  program m e  d ’u n e  socio-anthropologie  critique  e t  appliquée  de l’islam  
m a g h ré b in  n éc ess ite ,  év idem m ent, u n e  ass im ila tio n  des  th é o rie s  d es  sc ien ces  
s o c ia le s  a in s i  q u ’u n  r e to u r  c o n tin u  a u  te r r a in  a fin  de  d é c r ire  co m m e n t  les  
M aghrébins  vivent, au  sein  d ’u n  env ironnem en t en  m u ta tio n  co n stan te ,  leu r  (s) 
religion  (s). Il im porte, en  effet, de  décrire  les m anières  de  vivre et d ’être  d an s  le 
M aghreb  d ’au jo u rd ’h u i en  accordan t au ta n t  d ’im portance  à  ce que  les gens  veulent 
être  q u ’à  ce q u ’ils so n t  réellem ent, et en  g ard an t en  m ém oire  que  les rep résen ta tions  
so n t  partie  in tégran te  de  la  réalité.

C ertes, il es t n écessaire  d ’effectuer u n e  «quête com parative, sociologique et 
historique  su r  les m anières  de vivre l’appartenance  m usulm ane»  en  veillant, «sur la  
b ase  d ’u n  rap p o rt au ssi su b stan tie l que  le ch erch eu r  en  «islamologie» es t  censé  avoir 
avec  le tex te  coranique», à  «ne p a s  se  la isse r  p ren d re  p a r  le jeu ,  le langage, les 
s tru c tu re s ...  des  sociétés  en  question  telles  q u ’elles veu len t ap p a ra ître  ; m ais  (à) 
chercher  com m ent elles pensen t, re ssen ten t et vivent réellement»٠٥ . Néanm oins, il 
im porte  de  cerner le to u t  en  n ’occu ltan t au cu n  des  asp ec ts  de  la  vie religieuse  et 
sociale  des M aghrébins, y  com pris et, je  dirais  su rto u t, la  théâtralité .

Le vécu  ou  le concret vivant co n stitu en t le poin t de convergence  fondam ental, 
m is  en  lu m ière  p a r  les  é tu d es  de  J .  BERQUE, CI. GEERTZ. J .-P .  CHARNAY et 
d ’a u tre s  a u te u rs .  C’e s t  bien  ce tte  m atière  sociale  concrète  e t vivan te  q u ’il n o u s  
ap p artien t de sonder  en  sa is issan t les changem ents  à  l’oeuvre. II im porte  de  faire 
co n n a ître /reco n n a ître  ce vécu  p a r  des  sociétés  m aghrébines  qui s ’in terrogen t peu  
s u r  e lles-m êm es  e t en co re  m o in s  s u r  le u r  rée l-im ag in a ire  «transfiguré»  p a r  la  
religion.
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E n  som m e, il s ’agit de décrire  et d ’analyser ce que  les gens  sen ten t et vivent en  
d isa n t/p ré te n d a n t  m ettre  leu rs  actes  et leu rs  pensées  - déclarées  e t cachées  - en  
co n co rd an ce  avec ce q u ’ils  p e n s e n t/c ro ie n t  être  «l’islam». De la  so rte , l’an a ly se  
p o u rra it  se  libérer de  l’obsession  typologique et su p ra -th éo riq u e  p o u r  revenir au  
vécu  tel q u ’il es t effectivement joué, im aginé  et symbolisé. C’est  incon testab lem ent le 
vécu  des  rep résen ta tio n s , des  p ra tiq u es  rituelles  (prières, sacrifices, pèlerinages. 
R am adan), d es  fê tes  re lig ieuses  (Aïd, Mouled, ‘Achoura), des  d iffé ren tes  form es  
d ’associations-groupem ents, des rapports  en tre  les sexes  et les générations  ainsi que  
de  leu rs  significations-enjeux, qui constitue  la  tram e  de  Vislam-cultures au  Maghreb.

Ce vécu  e s t  à  re s ti tu e r  (reco n stitu er)  p a r  le b ia is  de  n o u v elles  m éth o d es  
c o n s id é r a n t  la  re lig io n  com m e  «un  fa it  so c ia l  total»  (M. MAUSS), négoc ié  au  
quotid ien  p ar  des  individus-en-sociétés. 11 s ’agit de  penser  ensem ble, au  sein  d’une  
to ta lité  dynam ique, les m ultip les  asp ec ts  constitu tifs  de  l’islam  m aghréb in  en  se  
d é m a rq u a n t  des  typologies ré d u c trices  qui les  conçoivent en  te rm es  sép a rés  ou 
rad icalem ent opposés  et en  g ard an t à  l’esprit que  leu r  intelligibilité - ainsi que  leur  
richesse  sociale - p asse  p ar  la  com préhension  de leu rs  échanges, leu rs  successions, 
leu rs  fusions  et leu rs  oppositions.

A les regeirder de près, les sociétés m aghrébines  ne  so n t  p as  isolées m ais  en  
in te r a c t io n  av ec  u n e  a l té r i té  s i tu é e  p r in c ip a le m e n t  s u r  l ’a u t r e  r iv e  de  la  
M éd ite rran ée .  D’u n e  p a r t,  il ex is te  u n e  co m m u n a u té  m ag h ré b in e  m u su lm a n e  
ém igrée en  E urope  et, d ’au tre  part, u n e  civilisation  occidentale  à  b ase  historique  
ju d é o -c h ré t ie n n e  e t  a c tu e lle m e n t  à  fo n d e m e n ts  p o litiq u e s  la ïq u e s .  C es  d eu x  
co m m u n au té s  référen tie lles  in te rp e llen t  le M aghreb  en  lu i ren v o y an t u n e  au tre  
im age  de  lui-m êm e, de sa  cu ltu re  et de sa  religion. 11 en  résu lte , au  double  niveau  
politique  et in te rcu ltu re l,  u n  p ro c essu s  de  co n s tru c tio n  d ’id en tité s  d is tin c te s  et 
so u v e n t  opposées. Loin  d ’ê tre  n a tu re l  e t s ta tiq u e ,  ce p ro c e s s u s  id e n tita ire  e s t  
ém inem m ent h isto rique  et dynamique"؛^!. La configuration  relig ieuse  du  M aghreb  
m u su lm an  est, en  fait, profondém ent m arquée  p a r  le rap p o rt au x  au tre s  religions, 
en  l’occurrence, le judaïsm e  et le christianism e.

E tu d ie r  l ’is lam  m ag h réb in  im plique, ain si, la  co m p ara iso n  avec  les  deu x  
a u tre s  m onothéism es, ta n t  il es t vrai que  leu rs  p artic u la rité s  n ’ex c lu en t p as  les 
in fluences  récip roques  e t la  différenciation  p a r  opposition. C’e s t  effectivem ent la  
problém atique  de Soi d an s  sa  rencontre  perpétuelle  avec !A utre  qui es t à  interroger 
en  t e n a n t  co m p te  de  la  p ro fo n d e u r  h is to r iq u e  e t  de  la  co m p lex ité  so c ia le  e t 
psychologique. En  réalité, la  problém atique  de  l’altérité  ne  se  lim ite p as  à  la  religion 
m ais  constitue  u n e  totalité  culturelle  qui in stau re , com m e le m ontre  T. TODOROV, 
a u  m o in s  tro is  d im e n s io n s  : le  ju g e m e n t  de  v a le u r  (axiologie), le  ra p p o r t  de  
rapp rochem en t ou  d ’éloignem ent (praxêologie) et la  connaissance  ou  l’ignorance  de 
l’identité  de  !A utre  (épistémologie). D ans  cette  im brication, «l’universel n ’est p as  le 
form el - le Dieu  u n iq u e  e t  la  religion  - m ais  plu tô t, la  religiosité»‘̂ ^ Pour  ce tte  
ra is o n ,  l ’é tu d e  d u  c o n c re t,  c o n s t ru i t  a u to u r  d u  d o u b le  pô le  s t r u c t u r a n t  d u  
S oi/A utre , devrait prim er d an s  u n  program m e  de  recherche  relig ieuse  com parée. 
Celui-ci p o u rra it proposer de voir com m ent les hom m es  vivent le rap p o rt d ’attirance  
p o u r  l’invisible et com m ent ils lui d o nnen t des  form es sociales  tangib les  fondan t le 
vécu  san s  le so u stra ire  à  u n  dogme historiquem ent recom posé.

En  définitive, on  p eu t dire  que, to u t  en  se  libéran t des typologies héritées  des  
m odes  d ’approche  classiques, le travail en  sciences  sociales des religions invite les 
c h e rc h e u rs  à  m a rie r  te r ra in  e t th éo rie  p o u r  c e rn e r  le vécu  e t  à  co m p are r  les  
p h én o m èn es  de  religiosité  e t  de société  d an s  les  différents  pays  afin  de  sa is ir  la  
dialectique  du  particu lier et de l’universel.

M.KERROU
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