
L'incidence d e  !'émigration e t d e ه!   ’rêm igraticn ' $٧٢ les régions d e  d ép a rt, principalem ent en  
milieu c itad in , c o ^ $titu e  l'o b je t des analyses pluridisciplinaires (so cio -lingu is tiques, soo io - 
g é o g ra p h iq u e s  e t  é o n o ^ c c -g é o g r a p h iq u e s )  d'un g ro u p e  d e  ch ercheurs  m aro c a in s  e t  
allemands, réunies dans ces Cahiers.
Les e ffe ts  des migrations internaticnales du travail sont liés d irec tem en t ٥٧ in d irectem ent au  
processus d'urbanisation : le Rif oriental, les centres urbains e t  surtout la ville d e  N ad o r sont le 
terrain  chcisi p a r M o h a m e d  BERRIANE pour éva luer l'im p ac t d e  la redistribution lo c a le  des  
revenus issus d e  rém igration. Hans HOPFINGER é tu d ie  les c h an g em en ts  induits, sur la ville d e  
Z e g h a n g h a n , p a r  les in vestissem ents d es  trava illeu rs  ٥ l 'é tra n g e r  d a n s  les s e c te u rs  du  
c o m m e rc e  e t  du logem ent.
؟ ao l©  DE MAS re tra c e  les m esuras en  p ré p a ra tio n , dans le p ro lo n g e m e n t d e  l'a c c o rd  d e  
Schengen, ؟ our un c c n t^ le  des flux m igratoires ta n t ù  l'intérieur des pays euro p éen s  qu'aux  
frontières ex tèrieu es  d e  l'E u ra^ .
Jean BLOMMAERT d ém o n tre  d e  quelle m anière  une m éth o d e  d 'analyse linguistique contribue ۵ 
une com préhension ap p ro fo n d ie  des ؟ spects dits subjectifs d e  la p ro b lém atiq u e  des minorités, 
don t la com m u n au té  ^ord-africa ine d'Europe.
Ali LABIB, Jochen PLEINES, ^uus EXTRA e t Ludo VERHOEVEN proposent des contributions relatives 
aux dispositifs e t aux procès d e  scolarisotion e t d 'intégration des enfants  issus d e  la deuxièm e  
g én éra tio n  d e  !'ém igration
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A roocasion  du dixièm e anniversaire d e  sa création, l'institut Supérieur d'Art D ram atiq u e  (ISAD) 
^ b l ie  le prem ier num éro d'une revue semestrielle, bilingue e t  spéc ia lisée  dans l'exam en des  
thèm es thédtraux.
Elle présente  des analyses axées sur les expériences tunisiennes, ainsi qu e  sur les te c h n iq ^ s  e t  
productions artistiques d e  divers pays arabes e t  oooidentaux.
Dans la partie  française, quatre  études ^ a iten t successivem ent d e  la plastique de l'image e t la 
question dupo in t d e  vue ٥٧ cinéma  (R adhouane MAAZOUNE), des représentations de la folie 
chezAntonin Artaud  (Ezeddine ABBASSl), d e  la revendication d e  la modernité dans le théâtre 
tunisien (Lassadd JAMOUSSI) e t d e  la métrique ٠٢٥̂  de Al-Xalil (A b d e lkad er JEDIDI).
Dans la p a rtie  a ra b e , trois contributions a b o rd e n t la q uestion  du th é â tre  pou r e n fa n t (Ali 
BELARBI, WahidESSAAFI,Boubakeur سم0للا )
C e  num éro s 'ag ré m e n te  d'une é tu d e  sur l'expérim entatio n  e t  le ren o uve llem ent au  sein du  
th è d tre  tun isien  (M o h a m e d  ABAZA, B e lg a c e m  N C I^ I), d 'u n e  p ro s p e c t io n  d e s  s o u rces  
d c c u m e n ta ire s  d e  c e  m ê m e  th é â tr e  (M o h a m e d  M e s s a o u d  DRISS) e t  d 'u n  e x p o s é  sur 
l'éducation  artistique selon Aristote (Boubaker KHLOUJ).
['en sem b le  des articles a ffic h e  l'orientation d e  la revue ؛ le choix d e  co n s id érer th éorie  e t  
pratique, local e t universel dans tou te  réflexion sur le nouveau th éâtre  a ra te .
ETUDES THEATRALES - Institut Supérieur d'Art Dramatique-2, rue ٥٠٨۴٥٨ -1002  Tunis - Tunisie
Les idéaux de la révolution française chez les maghrébins
En m atiè re  d e  Droits d e  l'Homme, l'initiative n'a pas toujours é té  euro péenne. Ainsi le Fouta Tora, 
Etat d'A frique o c c id e n ta le  ava it pris au XVIII® siècle des positions ferm es co n tre  la tra ite  des  
esclaves. L 'idéo logie  d e  lo révolution fran ça ise  reste d  o o n fro n te r a v e c  c e  q u e  la p e n s ée  
a r a te ,  d'une part, e t la pensée des Etats africains, d 'autre  part, ont a p p o rté  sur le sujet.
C 'est sur c e tte  précision d e  Bartolom è BENNASSAR q u e  d éb u ta it le oolloque franco -m ag h réb in  
d e  Toulouse (2 3 /2 4  Juin 1989) ayan t ©̂٧٢ thèm e la révolution française e t le Maghreb  e t  dont 
Horizons Maghrébins publie les travaux.
Jean-franç©is CLEMENT analyse les liens entre  la rèv©lution française  e t  le M ag hreb , perçu  d  
l 'è p o q s  c o m m e  té m o ig n a n t d 'une évolution inverse ه  ce lle  d e  !'O ccid en t. Le pro po s  est 
d'app^éoier o om m ent les voleurs fondam enta les  des Droits d e  l'Homm e peuven t acquérir un 
sens nouveau, jusqu'à déterm iner la p lac e ه   faire aujourd'hui en  France d  l'islam.
Pour m esurer les acq u is  d e  c e t te  révo lu tion , Z a k y a  DAOU.D d é ta ille  les b o u le ve rs e m e n ts  
ographico-culturels dans le m ي onde arabo-m usulm dn du XIX؟  sl^ole m arq u é  par les tentatives  
réformistes. Mais celles-ci, d  l'instar d e  l'expérience d e  Khayr Eddin en  Tunisie, se heurtaient au  
d e s p o tis m e  e t  d  la d é p e n d a n c e  v is -d - vis d e  l 'O o o id e n t. D o m in iq u e  URVOY d é c r it  ور 
'ren v e rs e m e n t d e  p e rs p e c tiv e ' d o n t le m o n d e  m usulm an fu t l'o b je t e n tre  le d é b u t d e  la  
révo lu tio n  fra n ç a is e  e t  le milieu du XIX® s iêole e t  d o n t l'enjeu é ta it  l'é ta b lis s em en t d 'u n e  
dom ination  sur c e tte  aire  e t Abdallah SAAf é tud ie  les perceptions m aro ca in es  d e  l'épisode  
révolutionnaire français.
Deux thèm es sont a b o rd és  en  m a rg e  des ao tes  du c c llo q u e  Islam, Europe, Occident, en ؛ 
deveniret ¡es minorités en France avante t après la révolution française.
HORIZONS MAGHREBINS - Université loulouse-le Mira¡¡ - 5, Allées Antonio M achado 31058 
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Mouvement national : crises e t enjeux
N aqd a b o rd e  le volumineux dossier du Mouvement national algérien en  proposant deux types  
d 'a p ^ o c te s .
La prem ière est fo n d é e  sur des tém oignages fournis par les acteurs des événem ents  qui ont 
présidé ه  [ 'in d è ^ n d a n c e  algérienne.
Lakdhar BEN TOBBAL a p p o rte  une description précise d e  l'Arm ée d e  Libération N ation ale  e t d e  
son évolution ه  la fin des années cinquante. A yant lu i-m êm e pris part, au c ô té  des mudiahidin, 
aux c o m b a ts  d e  libér؟ tian, le réc it d e  ses 'Fragments d e  mémoires' restitue l'am b ian ce  ٩٧؛ 
ré g n a it parm i les ch^fs  d e  la résistance, ainsi q u e  les luttes e t  rivalités qui o n t traversé  le 
m ouvem en t national. Gilbert ME¥NIER enrichit l'analys؟  en  décrivant les relations en tre  le pouvoir 
égyp tien  e t  les Algériens ه  travers les m ém oires d e  Fathi Al Dib. Boualem BOUROUIBA, m em bre  
d e  la d irection  d e  !'Union G é n é ra le  des Travailleurs Algériens, p résen te  les courants  qui ont 
a n im é  le synd icat dans les prem ières an n ées  d e  l'in d é p e n d a n c e  e t  leurs rap p o rts  a v e c  le 
pouvoir.
La d eu x ièm e série d 'ap p ro ch e  est le fa it d e  spécialistes ه  d istance d e  l'événem ent. M o h am ed  
HARBI exam ine la p la c e  des berbères dans le M ouvem ent natianal (La crise d e  7949 ou l'entrée 
€٨ scène du culturalisme berbère). La crise b erb ère  révé la  la difficulté, pour le nationalisme  
algérien, d 'articuler nation e t  c ito yen re té . L'Histoire d e  la d ifférencia tion  en tre  civil e t militaire 
fournit ه  Djaho DJERBAL les élém ents d'une é tu d e  d e  la question du pouvoir dans le m ouvem ent 
national a lg érien  O m ar CARLIER souligne, en  conclusion d e  c e  dossier, que  la guerre d'Algérie  
ne rec è le  pas uniquem ent des enseignem ents historiques. Ainsi le d è c le n ^ m e n t  d'une actio n  
a rm é e  sur le te rrito ire  a lg é rie n  dans la nuit du 31 o c to b re  au  1er n o v e m b re  1954 'm e t le 
chercheur ٠٧*  prises avec 7e fait lui-même, e t sa forme, le recours سماه ٠٢^٤  le langage et 
€وهكرا')  des ٠٢̂ '  (,La guerre d'Algérie e t ses prolégomènes. Note pour une anthropologie 
historique de la violence politique).
NAQD - BP 12 Garidi -16052 Kouba - Algérie

Située au  carrefour des routes com m erciales, des poussées conquérantes  venues tour ه  tour 
d'O rient e t  d 'O c c id e n t e t  re fu g e  d e  diverses diasporas, A lep a  conservé  au  long des âges, 
outre son nom  originel, un rayonnem ent régional qui en  fait en co re  aujourd'hui la seco n d e  ville 
^ e  la Syrie contem poraine.
C e  passé prestigieux est re tra c é  ici par des évocations richem ent d o cu m en tées  portan t sur les 
p é rio d e s  ro m a in e  e t  b y za n tin e  ( le r -V lle  s ièc les ), m a m e lo u ^ e  (IX e -X IV e  s iè c les ) e t  en fin  
o tto m a n e  (XVI®-XIX® siècles).
Aux ap pro ch es  archéolog iques d e ensem'؛  ble d e  la Syrie du Nord s'ajoutent l'analyse des jeux 
du pouvoir e t  d e a؛   so c ié té ه   travers ؛'exem ple d e  plusieurs grandes familles alèpines, des enjeux 
g é o p o lit iq u e s  liés ه  la  s ituation s tra té g iq u e  d e  la ville, en  p articu lie r p e n d a n t la p é r io d e  
m a m e lo u k e , d e  l 'e s p a c e  u rb a in  e t  a rc h ite c tu ra l e t  e n c o re  d e é'؛  to n n a n te  p ro s p é r ité  
éco n o m iq u e  d e ؛٠   ville. En e ffe t, depuis la pério d e  byzantine é tu d iée  par G eo rg es  TATE, la ville 
d 'A lep  s 'avère un e s ^ c e  d e  dynam ism e éco n o m iq u e  e t com m ercial. Elle restera telle jusque 
dans la p è r io ^  o t to m a re  tardive où, c o m m e  le m ontre Eugen WIRTH, elle tire l'essentiel d e  sa 
richesse d es  flux d 'é c h a n g e s  internes ه  l'em pire. Les no^b^reux c o m p to irs  e t  succursales  
co m m erc ia les  européens qui s'installent ه  A lep ه  partir du XVI® siècle sont la c o n séq u en ce  e t  
non la cau se  d e  c e t  é ^ n o u is s e ^ n t  écon om ique exceptionnel.
REVUE DU MONDE MUSULMAN ET DE LA MEDITERRANEE - Association pour l'Etude des Sciences 
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Deux articles d e  c e  nouveau volum e sont attentifs au  texte  coran ique e t  d  ses interprétations. 
Hossein MODARRESSI ( Early debates on the integrity o f Qur'ân. A brief survey)  exam in e  les 
p o lém iq u es  e n tre  sunnites e t  shiites ٥ p ropos d e  la V u lg a te  u thm an ien n e  e t  l'usage d e  la 
T ra d it io n  c o m m e  s o u rc e  d 'a rg u m e n ta t io n . C la u d e  GILLIO T ( Exégèse e t sém antique  
institutionnelle dans le Commentaire de Tabari) repère, ٥ partir d e  l'exem ple d e  points d e  
droit, les influences d e  la pratique juridique e t  institutionnelle dans la lecture du c o ra n  par Tabari. 
Is a a c  HASSON restitue l'itinéra ire  du c h e f ju d h âm ite  Raw h Ibn Z in b â  (m . 8 4 /7 0 3 )  dans  le 
co n te x te  des luttes autour d e  la tribu Judhâm  au d éb u t d e  la dynastie om eyyad e . La doctrine  
d e  l'im am at est au  cen tre  du schisme ismaélien d o n t s'inspirèrent la dynastie  Fatim ide e t les 
Q a rm a te s  (F a rh a d  DAFTARY, A ma/or schism in the early Ism âîlî movement). B inyam in  
ABRAHAMOV (AI-GhazalTs supreme way to know God) d é fen d  la thèse selon laquelle d 'après  
G hazalî, la vo ie  d e  la connaissance d e  Dieu est d 'ordre  intellectuel e t  non mystique. M aribel 
FIERRO ( Al-Asfar) s 'in terroge sur la s ignification d e  la couleur jaune e t  d e  son u sag e  pour 
désigner groupes e t m ouvem ents rebelles.
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