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P O S I T I O N S

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
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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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TALEB  IBRAHIM I K h a o u la .  - L es  A lg é r ie n s  e t  leu r (s )  la n g u e (s )  . E lé m e n t s  p o u r  u n e  a p p r o c h e  
so cio lin gu istiq u e  de la  s o c ié té  algérienne  : préf. de Gilbert GRANDGUILLAUME. - Alger : Les Éditions  El Hikma,
1994. - 540  p.

V,) ؛ ersion remaniée d’une  thèse d’E tat [l’apprentissage de la langue arabe par les adultes
oouvrage décrit la  situation  sociolinguistique de l’Algérie et fait le point su r  la  politique 

d’arabisation. Si le débat n ’est pas nouveau , la démarche adoptée par K. TALEB IBRAHIMI 
pe!™et de considérer, en am ont des préoccupaflons didactiques, le con te^e  s^olingnistique, 
en  in troduisant une  distance  théorique ف l’égard de t r a v a ^  antérieurs. G’est ainsi que le 
schém a  de la  diglossie et toutes les descriptions siruc^ralis tes  qui m ettent en présence au  
Maghreb devix ou  trois langues (selon diء érents schémas qui peuvent associer l’arabe dialectal 
et l’arabe  classique, l’arabe et le français, ou  encore l’arabe dialectal e t/o u  le berbère avec 
l’arabe  classique et le français) sont remises en  question, jugées statiques et ne  perm ettant pas  
de rendre  compte de la réalité des pratiques langagières de^ Algériens. L’au teur  propose, quant 
elle, une ف  approche dynamique des relations entre les différentes langues.
L’o b se^ a tio n  des pratiques  effectives m ontre  que  le répertoire  linguistique  de l’Algérien 
comprend  cinq variétés d’arabe, a c u e l l e s  s’ajoutent le berbère et le français. Toutes ces 
langues sont en  continuum, les locuteurs passant de l’une  à  l’autre. C’est donc une  situation  
de contact de langues 0تا  les variétés et les usages sont en évolution. Ainsi, l'arabe parlé à  
Alger tend  vers l’uniflcation de parlera r é g io n a l  [koinée] et le français à  s ’étendre avec la 
parabole.

^ace  au  m u l^ lin g u ism e  de  fait, l’E ta t  algérien  reconnais  u n e  en tité  u n ique  ; l’a rab e  classique, érigé  en  langue 
nationale. Livrant les  élém ents  d u  dossier de la  politique  d ’arab isation , de l’indépendance nos ف   jo u rs  (discours 
officiels, ré a c tio n s  d a n s  la  p re sse ,  s ta tis tiq u e s ) ,  l ’a u te u r ,  q u i  la is se  le le c te u r  ju g e ,  p ré s e n te  les  effets  de  
l’a rab isa tio n  s u r  le p la^  diachron ique  et sy^chron ique  et analyse  en  détail les conditions  pédagogiques  de  son  
extension  à  to u s  les  niveaux  de l’enseignem ent.
Com me l’ind ique  le titre  du  livre, en  Algérie, la  question  des  langues  n ’es t  p as  socialem ent tran ch ée . E ntre  la  
diversité  des  u sag es  réels  et le m onolinguism e  d ’E tat. la  langue, pra tique  sociale parm i d ’au tre s , fait néanm oins, 
plus  que  to u te  au tre , l’objet de  poin ts  de ^ e  s o c i a l  qui débordent la  science  linguistique.

ABOUMALEK Mostafa. - Qui épouse  qui ? Le mariage en  m ilieu  urbain. - Casablanca  ; Afrique Orient, 1994. - 246  p.

Q:٠ uels  m écanism es  sociologiques président, au jo u rd ’hui, à  la  form ation  des  unions  
en  m ilieu  u rb a in  m a ro c a in  ?  Q u e lle s  s o n t  le s  p r in c ip a le s  c a ra c té r is t iq u e s  

so؛ciologiques des  conjoints  ?  Quelles  so n t les opinions  et les a ttitu d e s  individuelles 
re la tiv es  au  m ariage... ? Telles so n t  les  q u estio n s  auxquelles  ce t ouvrage  ten te  de 
répondre, à  p artir  d ’u n e  étude  sociologique m enée  d an s  la  ville de C asablanca.

D an s  u n e  prem ière  phase , u n e  préenquête  p a r  en tre tien s  non-d irectifs  a  perm is  de 
dégager certaines  hj^pothèses : la  prédom inance  d ’une  hom ogam ie - en tendue  d an s  le 
sen s  de sim ilitudes  socio-professionnelle, intellectuelle e t/o u  géographique  - en tre  les 
conjoints  ; l’absence  de transform ation  des  norm es  collectives en  m atière  m atrim oniale  ; 
la  rép artitio n  des  ind iv idus  en  groupes  dichotom iques  les conform istes  et les  non- 
co n fo rm is te s ,  c la s s é s  se lo n  d e s  v a r ia b le s  so c io lo g iq u es  com m e  le  s t a t u t  so c io 
p ro fe s s io n n e l  e t  le n iv eau  d ’in s tru c t io n .  A lors  q u e  le s  co n fo rm is te s , la rg e m e n t  
m a jo r ita ire s ,  fe ra ie n t  p re u v e  de  rig o rism e  à  l ’ég ard  de  c e r ta in s  fa its  so c iau x  se  
ra p p o rtan t  au  m ariage, les  non-conformistes, très  m inoritaires, se  carac té risera ien t p ar  
u n e  certaine  perm issivité.

D ans  u n e  seconde  p h ase  de  l’êtude, u n e  enquête  p ar  questionnaire , s u r  u n  échantillon  de  1 400  individus, perm et 
de vérifler ces orien ta tio n s  de  recherche, to u t  en  fixant les lim ites. On  es t  en  présence, d’u n e  part, d ’u n  systèm e  
«composite» d an s  lequel se  dessine  u n  nouveau  m odèle b asé  su r  la  liberté  de  ehoix, la  perm issivité, et, d ’au tre  part, 
d ’u n  systèm e  ancien, encore  dom inant, caractérisé  p a r  la  ségrégation  sexuelle, la  soum ission  de  l’épouse l’époux ف   
et 0تا le choix  d u  conjoint es t  souven t prescrit.

Les ré s u lta ts  de  l’è tu d e  d o n n en t, finalem ent, ق réfléchir s u r  les  ch an g em en ts  qui o n t  affecté  ou  affecten t les 
s tru c tu re s  d u  m ariage  e t  les  norm es  m atrim oniales  au  Maroc. Reste ف explorer ces zones  d ’om bre  e t de silence  que  
recèle  encore  l’u n ivers  m atrim onia], ce ف quoi nous  conduit et n o u s  convie M ostafa ABOUM^LE^.
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BOUACHEK Ahm ed.- Les Privatisations au  Maroc. - Rabat : Morocco Printing and  Publishing Co., 1993.- 252 pages.

L؛
e m o u v e m e n t  de  p r iv a t i s a t io n  e n g a g é ,  en  1 9 8 9 , a u  M aro c , c o n s t i tu e  u n e  

/co m p o san te  et u n e  conséquence  logique du  plan  d ’a ju s tem en t s tru c tu re l  (PAS) ; 
p ro d u it d ’u n e  étatisation outrancière, il renoue, égalem ent, avec u n e  vieille trad ition  
économ ique  libérale  et ne  serait, en  réalité, que  le ré su lta t  d ’u n  long  pro cessu s  m is en  
œ uvre  so u s  diverses  formes.

E n  effet, la  réorganisation  du  sec teu r  pubhc  a  été, depuis  le d éb u t  des  années  1970, 
u n e  préoccupation  constan te  des  au to rités  m arocaines. A. BOUACHIK s 'au to rise  des 
réform es  in trodu ites  d an s  ce cadre, pour  évoquer une  privatisation latente  qui au ra it 
préfiguré  la  physionom ie  actuelle  du  désengagem ent de  l’Etat.

Après avoir rappelé  le poids historique  du  secteur  public  d an s  l’économie nationale  et 
explicité le concept même de privatisation, l'au teur présente  les enjeux  du  processus  ainsi 
m is en  œuvre : leur nature  est d'ordre structurel (problématique des relations entre  Etat, 
entreprises publiques, secteur privé et collectivités locales), juridique  (le désengagem ent de 
l'E tat se  trouvant contrebalancé par  l'apparition  d’une  nouvelle jurisprudence) et politique 
(le vrai débat portant, selon certaines forces politiques, non  su r  la privatisation  elle-mème 
m ais  su r  la  concentration  du  pouvoir économique et financier).

A. BOUACHIK m et  égalem ent en  relief la  m ultiplicité  des  cau ses  (financières, économ iques, adm in istra tives  et 
ju rid iques) a ^ a n t  con d u it l 'E ta t à  céder au  sec teu r  privé u n e  p a rt  im portan te  de son  patrim oine. D ésireux  de lu tte r  
la ف  fois co n tre  le po id s  ex cessif  d es  su b v en tio n s  éta tiq u es, le développem ent incon trô lé  de  la  filia lisa tion  et 
l'inef^cacité  des  con trô les  app liqués  au x  en trep rises  publiques, les décidcurs  m arocains  ^e so n t  fixé u n  triple  
objectif ; l'allégem ent des  charges  du  budget de l'E tat, l'ouverture l'économie in ف  terna tionale  et la  sauvegarde  de 
l'em plo i, le d év e lo p p e m en t  de  l ’a c tio n n a r ia t  p o p u la ire  d ev a n t  p e rm e ttre ,  p a r  a illeu rs ,  d 'a ffec te r  l 'ép a rg n e , 
n o tam m en t inform elle, au x  sec teu rs  productifs.

Enfin, p ré se n ta n t  les  en trep rises  privatisables  et le contexte  légal, institu tionnel et technique  de  la  privatisation, A. 
BOUACHIK in siste  s u r  la  singu larité  du  cas  m arocain  p ar  rap p o rt  aux  m odèles étrangers  e t  aborde  brièvem ent 
certa ines  qu estio n s  politiques  que  cette  privatisation à marocaine ne هء   p eu t m anquer  de soulever.

JADDA M 'Hamed. - Bibliographie  analjrtique des  publications  de  l ’in s t itu t  des  H autes  E tudes  M arocaines 
(IHEM) : 1 9 1 5 -1 9 5 9 .-  R abat : E aculté  des  Lettres  et Sciences  H um aines, 1994.- 495  p.+  index  - ( Université  
M oham m ed  V . Publications  de  la  fa c u lté  des  le t t r e s  et des  Sciences H um aines  . Rabat. Thèse  et M émoires ٠ 26)

M ’Ham ed  JADDA analyse  u n e  production  scien ti^que  axée su r  la  société  m arocaine  
au  tem p s  du  P ro tec to ra t, à  trav e rs  l’exem ple  de  l 'In ^ titu t  des  H a u te s  E tu d es  

M arocaines. Créé p a r  arré té  ^ i r i e l  du  11 février 1920, l'IHEM se  d o n n a  p o u r  m ission  
d e  ^ rouoqu£r e t d ’encourager les recherches scien tifiques rela tives a u  Maroc, d e  les 
coordonner ء ، d ’en  centraliser les résultats. P oursu ivant l'oeuvre de l'Ecole Supérieure  
de  Langue  Arabe et de Dialectes Berbères  (ESLADB) (1915-1920), cet in s titu t  a  produit, 
d u r a n t  p rè s  de  q u a ra n te  a n n é e s  (19 2 0 -1 9 5 6 ), u n e  l i t té r a tu re  p lu r id is c ip lin a ire  
(histoire, géographie, linguistique, ethnographie, archéologie...) p o rtan t  s u r  le Maroc et 
ses  re la tions  avec le M aghreb  et !'Occident m usulm an.

L’ouvrage  perm et de re tracer  l’histoire  Institutionnelle  de la  recherche  scientifique  au  
M aroc  (M ission  S cien tifiq u e , S ec tio n  H isto riq u e , In s t i tu t  S c ien tif iq u e  C hérifien , 
ESLADB). Avec la  création  de l’IHEM, le Maroc se  dotait, pour la  prem ière  fois, d ’une  
institu tion  d’enseignem ent supérieur  et de recherche  universitaire  en  sciences  sociales et 
hum aines. Après l’indépendance  du  Maroc, ses  collections éditoriales fu ren t povirsuivies, 
ju s q u ’en  1959, p ar  la  Faculté  des Lettres et des Sciences hum aines  de Rabat.

La p ré se n ta tio n  d es  d iffé ren tes  co llec tions  e t  d es  sé r ie s  p ério d iq u es  p récèd e  u n e  
re cen s io n  th é m a tiq u e  d es  ou v rag es, artic le s , co m m u n ica tio n s  e t co m p tes  re n d u s  éd ités  p a r  l'IHEM  : 2077

des  Archives Berbères (1915-1920), du  bulletin de
re cen s io n  th é m a tiq u e  
références  bibliographiques, au  total, so n t  extraites, notam m ent, 
l’IHEM  (1920) et de  la  revue  H espéris (1921-1959).

Ce réperto ire  analy tique, parce  q u ’il offre aux  chercheurs  u n  outil bibliographique  de prem ier  ordre, contribue, 
san s  n u l doute, com m e  le so u h aite  l’au teu r, a u x  efforts fournis par les Jeunes chercheurs qui a ssu m en t la charge... 
d e  revoir, d ’é tu d ie r  e t  d ’a n a ly s e r  c e tte  so m m e  de  sav o irs ,  p ro d u ite  d u r a n t  la  p é r io d e  co lo n ia le , jv isq u ’à  
l’indépendance  d u  Maroc.
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L’EAU ET L’AGRICULTURE IRRIGUÉE EN TUNISIE ; actes  du  sém inaire  du  d épartem en t de  géographie, 20-21- 
22  m ai 1993, présen té  et coordonné  p ar  A bdallah  CHERIF e t  A bdelfettah  KASSAH. - Tu n is  : U niversité  de  T unis  1,
1995. - 210-77  p.- (Publications de la  Faculté  des  Lettres - M anouba  . Colloques. 11) Texte arabe-français

Le sec teu r  irrigué  a  occupé, dès le milieu  des  années  60, un e  place  de prem ier ordre 
d a n s  la  p o litiq u e  de  d év e lo p p e m en t  ag rico le . U ne  p a r t  t r è s  im p o r ta n te  des  

investissem ents  a  été allouée à  la  m obilisation  de l’eau  et à  la  création  des  périm ètres  
publics  irrigués. Cette  politique  a  perm is  d ’a tte ind re  u n  niveau  de  m obilisation  des  
re s so u rc e s  en  eau  assez  élevé. A u jo u rd ’hui, la  T un isie  se  trouve  confron tée  à  u n  
double  défi : optim iser la  gestion  de ce potentiel (tout en  a s s u ra n t  u n  arb itrage  délicat 
en tre  les différentes utilisations) et m obiliser des  ressou rces  de  p lu s  en  p lu s  ra re s  et 
chères  (A. KASSAH).

Les resso u rces  en  eau  de la  Tunisie  et les  m oyens  de ra tiona liser  son  utilisa tion  font 
l’objet d ’u n  prem ier ensem ble  de contribu tions  ( M. H. LOUATI e t Y. ZAHAR), tan d is  
que  so n t  évaluées  les  p o ssib ilités  offertes  p a r  le tra ite m e n t  des  eau x  u sé e s  ou  le 
dessa lem en t de l’eau  de m er  (Z. ALOUINI e t M. N. OMRANE).

La valorisation  de  l’eau  d ’irrigation  suppose  d ’articu ler la  politique  de  l’E ta t avec les 
s tra té g ie s  d es  «irriguants» . Si l ’E ta t  v ise  u n e  u ti l is a t io n  o p tim a le  d es  c a p a c ité s  
d ’irrigation, le com portem ent des  pro d u c teu rs  es t  carac térisé  p a r  diverses  stratég ies  
qui in flu en t inév itab lem ent s u r  la  valo risation  de  l’eau  m ise  à  leu r  disposition  (M. 
ELLOUMl e t M. GARA, K. NOUISSER  e t  A. CHERIF, H. KTITA). C es  s tra tég ie s , et 

l’objectif assigné  en  dern ière  analyse  à  la  production  agricole, s ’inscrivent d an s  u n  cadre  familial. L’environnem ent 
économ ique  e t social jo u e  ainsi u n  rôle im portan t du  point de vue  de l’o rientation  du  systèm e  de  production  e t  du  
m ode  de  rep roduction  des  capacités  productives.

Le rô le  de  l ’a g r ic u l tu r e  ir r ig u é e  d a n s  le  d év e lo p p em en t  rég io n a l e s t  ab o rd é  s o u s  l ’an g le  de  l ’im p a c t  d es  
in v e s t i s s e m e n ts  p u b lic s  e n  te rm e  d ’em plo i (A. KASSAH), de  re la t io n s  se c to r ie lle s  (B. MOKHTAR) e t  de  
développem ent ru ra l. L’agricu ltu re  irriguée  peut, en  effet, s ’avérer u n  élém ent m oteur  d u  développem ent régional à  
travers  a  m ise  en  place  d ’u n e  in d u strie  de transform ation.

O utre  ces  é tu d es  p re n a n t  p o u r  cham p  le cas  tun isien , on  lira  égalem ent une  contribu tion  de M. LAVERGNE su r  le 
développem ent de  l’ag ricu ltu re  irriguée  d an s  le G hor oriental (Jordanie).

ITINERAIRE DU SA"VOIR EN TUNISIE . Les Tem ps fort s  de  l ’h is t oire  tu n is ien n e  ; coordonné  p a r  H assen  
ANNABI, M ounira  CHAPOUTOT-REMADI et S am ia  KAMARTI .- T un is  : P aris  : ALIF, IMA, E ditions  d u  CNRS,

I tinéraire d u  savoir a  é1 
élaboré  à  l’occasion  d ’i

:é conçu  d a n s le cadre de  la Saison Tunisienne en  France et 
l’u n e  exposition  de docum ents  anciens  produ ite  à  l’in s titu t  du  

Monde Arabe (m ars -ju in  1995), q u ’il sem ble  illustrer. Ce catalogue, collectif à  to u s  les 
s ta d e s  de  s a  conception , ra ssem b le  tro is  coordon n a te u rs ,  q u inze  a u te u r s  e t tro is  
m aiso n s  d ’édition. La m an ife sta tio n  cu ltu re lle  de  p lu s ie u rs  m ois, d a n s  laquelle  il 
s ’inscrit, prend  des formes plurielles pour  faire connaître  la  Tunisie  à  travers  ce q u ’elle 
recèle  de plus  beau  d an s  les Arts comme d an s  les Lettres.

L'itinéraire que  d o n n en t à  p arcourir  les 18 articles  de l’ouvrage  e s t  m ultip le... assez  
p o u r  être  m is au  pluriel. E m b rassan t les siècles, de 570  à  1881, il e s t  organisé  en  deux  
p a r tie s  ch ro n o lo g iq u es, LTfriq iya  a u x  s ièc le s  c la ss iq u es  e t  L a  T u n is ie  d e s  tem ps  
modernes, chacune  p ré sen tan t u n  inventaire  des  différentes expressions  du  savoir, le 
livre, la  calligraphie  et la  num ism atique, l’ense ignem ent e t la  science, la  religion  et 
l’E tat...

Le le c te u r  a u q u e l  s ’a d re s s e  ce  g u id e  i l lu s t r é  t ro u v e ra  là  m a tiè re  à  d é c o u v rir ,  
com prendre  et apprécier u n e  histoire  ja lonnée  de nom s  glorieux  (Ibn K haldoun  le père  
de  la  socio logie, C h arfi le c a rto g ra p h e ,  Ib n  a l-R am i l ’a rc h ite c te .  A hm ed  Bey  le 
ré fo rm a te u r ,  K h éred d in e  le p e n s e u r  p o litiq u e ...) ,  e t  d ’in s t i tu t io n s  p re s tig ie u s e s  
le collège Sadiki, l’in s titu t  P asteu r  de Tunis). Des événem ents  célèbres  (l’occupation  

s  A ndalous, les convoitises européennes...) et des  trad itions  sécu la ires  (fabrication  de la 
chéchia, techn iques  du  livre) y so n t égalem ent présen tés. L’ensem ble  de l’ouvrage exprim e  et m et en  valeur  une  
identité  anc ienne  soucieuse  d ’ancrage  d an s  la  m odernité.

(l’un iversité  de la  Zitouna, 
ottom ane, l’im m igration  des

Si l’on  p eu t  reg re tte r  l’absence  d ’index  et d ’une  table  des  nom breuses  illustra tions, qui au ra ien t  p u  orien ter la 
curiosité  d u  lec teu r  et de  l’am a te u r  d ’iconographie, il n ’en  dem eure  pas  m oins  que  la  Tunisie d u  Savoir valait bien  
d ’ètre  élégam m ent m is  en  ouvrage.
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ISLAMIC URBAN STUDIES . H istorical R eview  and  P erspectives  : ed. by M asashi HANEDA and  Toru  MIURA. - 
London an d  New York : Keagan  Paul in ternational, 1994. - 345  p. + Index.

Le concept de ville islamique (Islamic city), longtem ps l’alpha < 
urb a in es, es t  fortem ent lié à  la  trad ition  académ ique  europée

e t l’om éga  des  études  
lem ique  européenne  («l’orientalisme»). 

Les lim ites  de  ce concept, com m e  le m ontre  M. HANEDA d an s  l’in troduction  de cet 
ouvrage  collectif, ont, depu is, co n d u it  à  réo rien te r  s u r  le p lan  m éthodolog ique  la  
recherche  urbaine . En  effet, loin de la  «détermination» religieuse, le poin t de vue  adopté  
ici (par u n e  équipe  japonaise) est celui de  la  diversité  des en tités  urb a in es, exam inée  
ta n t  so u s  l ’angle  des  clim ats  e t  des  p ay sag es  que  d u  p eu p lem e n t  e t  de  l ’héritage  
historique.

LaLa  p ré s e n ta t io n ,  d a n s  u n e  p e rsp ec tiv e  h is to r io g ra p h iq u e ,  d e s  é tu d e s  u rb a in e s  
Droduites depu is  le XLXéme siècle est ordonnée  de façon  géographique, d is tin g u an t le 
Vlaghreb, le M achreq , la  T u rq u ie ,  l’I ran  e t  l’Asie C en tra le .  A b o rd a n t  la  gep èse , 

l’évolution  et les perspectives  de ces recherches, l’ouvrage  offre donc, so u s  u n e  forme 
synthétique, u n e  base  à  tou te  réflexion méthodologique.

M. KISAICHI dresse  u n  bilan  des  étu d es  coloniales s u r  les  villes d u  M aghreb. Il en  
ex am in e ,  de  faço n  d étaillée , les  m u ltip le s  a s p e c ts  e t n o ta m m e n t  ceu x  re la tifs  à  
l’o rgan isa tion  de  la  ville maghrébine (waqfs, corporations, hisba, ‘ulama, ju ifs, culte  
des  sa in ts , architecture , politique...). Il considère  que  le lien  intim e  de ces é tudes  avec 
la  politique  coloniale ne  leu r  retire  p as  une  valeur  in trinsèque.

La conclusion  es t  p o u r  T. MIURA l’occasion  de  ré in terp réter  les études  urb a in es  su r  le m onde  m u su lm an  et de 
réfléchir au x  perspectives  nouvelles  qui leu r  so n t  offertes, notam m ent sous  l’influence  des  ch e rch eu rs  locaux. Pour 
appréhender  la  ville, cinq  approches  p ara issen t  jud ic ieuses  : la  ville est ainsi conçue  à  la  fois com m e  «Cadre de 
référence», «Espace», «Point d ’intersection», «Association», «Histoire» et «Culture».

L’ensem ble  des  b ilans  de  recherche  réu n is  ici présen te  donc  l’in té rê t d ’insiste r  ta n t  s u r  les travaux  em piriques  que  
su r  les  h y p o th èses  th éo riq u es  co n ce rn an t l’u rb a n isa tio n  du  m onde  m u su lm an . L’accen t  e s t  m is  à  la  fois su r  
l’originalité  propre  au x  rech erch es  qui in té re ssen t cet espace  particu lier et s u r  leu r  connexion  avec le cham p  des  
é tu d es  u rb a in e s ,  ap p réh en d é  de  façon  générale, dom aine  où  l’accu m u la tio n  de  savoir p erm et d éso rm a is  des  
d ép assem en ts  e t des  ru p tu re s  épistém ologiques.

POPULATION DISPLACEMENT AND RESETTLEMENT. D evelopm ent and  co n v ic t  in  th e  Middle East : ed  by
Seteney  SHAMI. - New Yor^ : C enter for M igration Studies, 1994. - 316  p.

D es  m ouvem ents  de populations  ont, au  cours  des  dern ières  décennies, contribué  à  
m odi^er, de façon  au ssi  rapide  que  profonde, la  carte  dém ographique  de  p lusieu rs  

p a y s  a r a b e s  (L iban, A lgérie, Soudan^  E gypte, C m an ,  Y ém en, Irak ,  M a u rita n ie ,  
Palestine, Jordan ie , Koweït). D eu^  rencon tres  scientifiques, organisées  en  1990  et 1991 
^ar le départem en t d ’anthropologie  de  !’Université  de Yarm ouk  e t le Population  Council 
b u re au  du  Caire) o n t perm i¿  d ’en  m esurer  les elfets.

C o ro n ares  de crise؟  clim atiques récu rren tes  e t/o u  de conflits in te rn es  ou  régionau^, 
ce s  m o u v e m e n ts  de  p o p u la tio n ^  c o n c e rn e n t  d es  m illie rs , v o ire  d e s  m illio n s  de  
personnes, et s ’accom pagnent parfois d ’une  u rb an isa tio n  accélérée, souven t chaotique. 
Ils e n tr^ n e n t  to u t  u n  cortège de dysfonctionnem ents  du  corps  social, de  m alh eu rs  et 
de m isère.

exodes in مما3 têri؟ u rs  générés p ar  les crises  clim atiques so n t le lot de la  M auritanie  et 
d u  S o u d an , ta n d is  que, d ep u is  p lu s ieu rs  décennies, les  conflits  arm és  d u  Proche- 
؟ r ien t so n t  responsab le؟  de  fl^x  m igratoires c؟ n s tre؛dérables. A t؛  d ’exemple, la  guerre 
d es  s ix jo u rs  fu^ suivie ه ا ب  déplacem ent forcé ^e  deux  cent mille p erso n n ¿s  ve؟ u es  du  
؟ olan ؟  ecu^é  p ar  Israël ^lors que  six cent mille é ^ t i e n s  fuyaient les  bom bardem ents  
d es  villes  d u  ca n a l  de  Suez. L^occupation  de  la  C isjo rd an ie  a  p o u ssé  u n  nom bre  
cro issan t de P alestin iens  à  se  réfugier en  J o rd a ^ e  ; ils rep ré؛ en t؟ nt, au jo u rd ’hui, d a؟ s 

؟ et ؟ ta t, plu^  ^e  5 0 0 de اه  la  population. D u ran t  la  guerre  irako-iran ienne  (1980-1988), 1,5 million  d ’irak ien s  ont dû  
fuir les zones  de  B asso rah  et du  C h att El-'Arab.

P O P U L A T I O N
D I S P L A C E M E N T
A N D I E T T I E M E N T
F r Z E ^ D E W L O P M E N T  

AN’D CONFLICT 
I N M M ID D I I

i Ü E A S T

La guerre d u  Liban, q u a n t  à  elle, a  provoqué  l’exode des deux  tiers  de la  population  (3 m illions de personnes) à  
l’in té rieu r  m êm e  du  pays  : d an s  des  proportions  variables, chaque  com m unauté  religieuse  a  dù  q u itte r  sa  zone  de 
résidence, généralem en t m ixte, p o u r  se  réfugier d an s  des  régions «homogènes».

S u rv in t  la  guerre d u  Golfe qu i a  en tra în é  le d ép lacem en t de  5 m illions  de  p e rso n n e s .  De v a s te s  m ig ra tio n s  
transfrontalières  on t alors  affecté tou te  la  région (expulsions m assives de travailleurs im migrés du  pays  d ’»accueil», 
prisonniers  de  guerre  irak iens  re fu san t p ar  centaines  de regagner leur  patrie, san s  oublier le cas  de quelques  20  000  
touristes), tan d is  que  les populations  irakiennes  ont sub i les conséquences de la  guerre  civile.
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Tunisie ̂٢€ Les migrations intérieures

Une iournée scientifique, organisée par YIREP, a  réuni des chercheurs et des décideurs pour 
aborder le phénomène de la mobilité intérieure du  point de vue de ses déterm inants  et de ses 
conséquençes, mêlant des approches socio-économiques, géographiques et culturelles. 

ner les caractéristiques  de la؛Le dépouillement de l’enqué^e réaliste  en  1991 perm et de ce 
population migrante et ses mobiles (M. JEDIDI). ^ u  cours des di^ dernières années, les zones 

rvention économique volontariste de l’Etat, sont devenues de؟rurales, marquées par une  int 
rdu  de leur attraction  (A. BADOUI.)؟p م؛  moins en moins répulsives et les zones urbaines ؟ا

s migrations interurbaines dominent (2/3  des migrants) et sont déterminées par؟Aujourd’hui l
le Marché de l’emplôi.

et 1989, perm et à  M. S E K L ^I 19?ه L’évolution ^u  sofde migratoire, au  niveau régional entre 
de carac té riser  le systèm e  urb a in  tun isien  par  la croissance  m odérée  des grandes  villes 

n u n e s  ( in té r ie u r  d u  p a y s ) -L e s؟l i tto ra le s  e t la  m ontée  des  p e tjte s  e t m oyennes  com 
recensem ents de 1966, 1975 et 1984 croisées avec les enquêtes population et emplol àé 198© et 

le recul des migrations yers le 1989؛ confirment le fléchissement des migrations d’origine rurale 
district de Tunis et l’amorce de mouvements vers des gouvernorats et délégations de l’intérieur. 

€es évolutions révêlent une meilleure organisation d e l ’espace et les progrès de l’aménagement
(.du  territoire (S. B©UAL1

s؟Conséquence de ces migrations, étudiée par M. ZAMITI-HORCHANI, le sort des femmes resté 
la ف rta ine  résignation؟au  foy^r passe  souvent par la gestion d ’activités informelles, une  c 

solitude n  excluant cependant pas l’aspiration  au  regroupement familial. La prise en e^^ p te  ^e 
ce t^pe  d ’im pacts  va  de pair  avec la co n stitu tio n  d un  cadre  d ’in te rp ré ta tio n  global du
phénom ène  Migratoire (M. BCBIR.)

CAHIER DE L’I^STlTUT DE RECHERCHE ET D’ETUDES s u ^  LA ?C?ULA^1©^ - Ministère du
Plan et du  développement régional - Tunis.

leurs impacts sur les équilibres macro économiques (actes du colloque) ءء Les mesures de libéralisation

8 6, un  plan  de stabilisation  de sonا Comme la plupart des PVD, la Tunisie a و  adopté, en 
l’ajustem ent structu re l. ؟y^nt d؟gcono^ie, avant d’entreprendre des réformes rel 

2 avril 1994  par  l ’Association des Economistes Tun^isiens et la؟ La rencontre, organisée  le 
ux  principaux  termes؟ Fondation F. s. EBERTa fait le point su r  l’impact de ces m esures qu^nt 

nce¿ sociales.؟Cqu؟eon ؟sans  en  n g ^ g e r  le ؛^e l’équilibre macro-êcon^rniqué 
atlon  du  taux  de convert^re pour؛-o؛l’ingstlssen^ent ainsi que l’amél؟ Des ^rogrég en  matière 

é؟e crqlssa^ce  positive en  a  ré^ul^é, ^ à lg؟t  soulignés : u؟amme؛les biens et services sont no 
nale peu favorable. Toutefois, l’at^entio^  est attirée  su r  la  fragilité de؟e rn ^ i؛une  conjoncture in 

uéesوrةil de production, les exportations sont m؟ces acquis car, du  fait de la nature  de l’appar 
nt^!e  façon dqrnlnante s^ r  des produits in tégrant une؟pos؟par une  faible dlyersification et r

fié (A, BSAIES, A. BELKHIRIA.)؛orte  proportion  de ^avall peu  qual 
er la  p a rt  de؛;n  outre, d ’augm en؟ ,Le Programme d'AJustenient structurel (PAS) a  perm is 

uctif, au؟  détrim ent des e n t ^ r i s g؟؟^financement de l’appareil p 1؟ l’investissem ent privé dans 
financières (T. BE^ ؟ha^ge؟ t jugés positifs quant a  la rnaîtrise des؟e s ré su lta ts  so؛ ,publiques 

MAR^CUKA). Par contre, l’investissem ent direct international reste  faible, les investisseurs 
monde en pleine ٧٨ étrangers n ’ayant pas perçu correctement les signaux encourageants dans

crise économique (F. LAKHOUA.) 
n-؟ruc tu ratl؛:avoir engendré un  mouvement de des ؟PAS sembl ه ا Sur ب  le plan  social, l’adoption 
u ف ¿ tu ra tlo n  assez  profond  qui contribue  à  fragiliser la base  productive  du  pays et؟s t؟r 

développer des phénomènes de précarité, de marginalité et d’exclusioh (A. BEDCUl.)
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L’Etat e، les professions au Maroc et en Tunisie

ة  définir les conce 
d é ^ t s  qui sont Ici

eux  françaises, une)^ ؟ exlon es^ menée en؟  commun  depuis 1988 par quatre  ^qulp؟Une rê 
le représentation  des in térêts  pro fessionnel au؟ m arocaine, u^e  tunisienne) ^ur les modes 

^aroc et en  Tunisie, et su r  les rapports  qu’entretiennent les ordres professionnels et l’E t^ t. 
Deux tables rondes (francq-marocai^e et franco-tunisienne) ont, de façon préliminaire, cherché 

affiner les m éthodes et adopter une  problém atique  com m une. Ces ؛, 
ouvrent différentes ؛ulvis؟ n t؟ava^x  qui s ’en s؟[êleme^t transçrits, et les t

s؛s établ؛sens juridique des professions, les rappori س voles. Sur  le plan  de la représentation 
s prennent des forrnes variables qu’ilعllؤnnهslه٢ةعations p؟؛٢différentes org^n ؟entre  l’E tat et le 

convient d’inventorier. Mais au-deia, il faut aussi s’intéresser à  la représentation sociologique 
ptions et les intérêts du  pouvoir؟nc؟des professions au  sein de la classe politique et sur  les c 

en la  ^ t i ê r e .  En outre, entre  une  mission de ser\^ce oublie visant au  contrôle de la profession 
dans  l’intérêt général et la défense d’intérêts catégoriéls ou privés, l’action concrète des ordres
Professionnels mérite examen.

la Tunisie et au  Maroc abordent des aspects ف tudes consacrées؛’ar  ailleurs, deux séries d 
uhers  en tra n t  d^ns  le cadre  de ces problém atiques. Aln^l en va-t-il de l’é tudè  des؟p a rti 

Chambres professionnelles et de leur financement, de la genèse de l’ordre des avocats sous le 
t  de son  évolution postérieure, de  ̂ ’adm inistration  consultative et de la؟ Protectorat au  ^ a r^ c

,représentation  des intérêts professionnels èn Tunisie

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES JURIDIQUES SUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE -
52 av. de Villeneuve - 66860 Perpignan Cedex /  INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES - 2 ter, rue 
des Puits-Creusés - 31100 Toulouse.
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Etre Journaliste en Méditerranée (actes de la table ronde)

En association avec Cuatros Semanas (Barcelone) et Al-Siyassa Al-Dawliyya (Le Caire), la revue 
franco-britannique Méditerranéennes a  réuni du 9 au  12 mars 1994, à  Marseille, des journalistes 
issus du  bassin  méditerranéen pour débattre des enieux éthiaues. nolitiaues et nersonnels de la 
profession.
je dossier cornporte plusieurs entrées : études de cas axées sur la pratique journalistique (Turquie, 
Liban, Israël, Palestine, Chypre), trajectoires personneües (P. BALTA, R. ROSEN, G. MOUFFOK) et 
histoires de Journaux [Lamaiij, Le Monde Diplomatique en arabe...). D’autres thèmes sont abordés, tels 
(a dictature du conformisme qui sévit dans les media occidentaux et le défi lancé à  la presse écrite par 
l’audiovisuel.
Nombre de contributions évoquent l’impossible souci d’obiectivité : P. BALTA se demande ainsi 
comment écrire sur VAlgérie de Boumédienne pour un lectorat encore hostile. Par ailleurs, la censure, 
exercée par l’Etat ou les militaires, pesante et bien réelle, à  laquelle s’ajoutent les formes (conscientes

MEDITERRANEANS/
MEDITERRANEENNES
Hors-série - déeembre 

1994

ou no؛ )̂ d’autocensure créent une conjoncture où ie s joumaiisiesfinissenf par écrire entre les lignes 
pour c^s lecteurs qui lisent entre les lignes (S. KASSIR). En période de crise, la pratiquejournalis؛lque 
se réduit parfois à  celle de porte-voix idéologique (cf. ¿ ٠ STAVINDES, M. EL B A ^H  et R. HUSSARI et 
le «cas d’école» de la guerre du Golfe). ‘
L’impact de l’audiovisuel est plus diversement apprécié : mal absolu pour I. ^^MO^ET, la télévision 
est de l’avis d؟  M. SAlEGll, un  vecteur de modernité qui permet l’infiltration dans le tissu social des 
valeurs déjà ad^ptées ^ ^  les élites locales.
Comme le souli^؟ e C. GABETIA, le rapport de la presse et du  pouvoir, sous toutes  ses formes, 
est incontournable pour qui veut comprendre la situation  du  journaliste  en Méditerranée.

MEDITERRANEANS - Le Mail - 6 rue  du  Mail - 75002 Paris.

Les Kurdes et les Etats

C o n sac ré  au x  ra p p o rts  en tre  les  m in o rité s  k u rd e s ؟  t l؟ s E ta ts  p lu r i-e th n iq u e s  m a؛s 
ceritra llsa teurs  qui les d o ^ i^ en t,  ce num éro  spécial ؟ borde  sous  des angles  m ultiples le

Ehénomène du  nàtionalisme ethnique et son fondement identitaire.
a chronologie qui ouvre ce dossier montre comment le nationalisme k^rd؟  est devenu, depuis 

les années  ?0, un  mouvement de m asse dans t؟؛u ^ s  les parties du  Kurdistan  Soutenu  par 
l’engagement politique de nombre d’intelleetuels (j. BLAl^), il repose su r  un amalgame puissant 
de mythes, dé fa its  et d ’ambitions (M. T. O’SHEA).
Alo؟s que )es ^ ta ts  ne semblent plus en mesure de résoudre «la question  kurde»par la violence 
ou la red istribution  ^ o ؟ ctuelle de biens  m atériels et symboliques (H. BOZARSLAN, D. Me 
DOWALL, R. OLSON), le rassem blem ent de la  nation  k u de se h؟ eu rte  q u an t  à  lui à  des 
dynam iques  identitaires  «infra-kurdes». 11 en va ainsi de l’opposition  à  la fois régionale et 
lin g u is tiq u e  en tre  B adin^n  et S oran  (Iral^) ou  en tre  les co m m u n au tés  lin g u is tiq u es  et 
eu؛eligع ة eة  minoritaires de Turquie (Zazas et Alévis).
Fohdées  su r  des division؟  culture lles  et histo riques  (M. VEGA, K. KREN), ces «identité؟ 
restreintes» relèvent des mêmes faeteurs ه ’éme ٢ج eضe que la prise de conscience de l’identité 
kurde  (M. VAN BR^INESSEN, H. DAWOD, H. L .^ IE S E ^ . En effet, si les mouvements kurdes 
d o le n t  leur apparitiori ؟ t l؟ u r  durée a^x  contradiction؟  intern؟ s et à  la répression  e^ereée par 
les E tats  su r  leurs  périphéries (A. V^Ll), l’ambition totalisante de certains partis kurdes  sem ole 
avoir, à  son  tour, engendré des réactions identitaire؟ .
R؟sten t deux  questions : quid de l’application du  droit des minorités là ه 1؟ تا  fait ethnique  et 
؟ thno-national^te  est €on^itu t؛f du  c^am p  politique (A. MARC؟ A1]) ? Et quelle est l’influence 
du  jeu  régional et international ؟u r  des processus nationaux  de démocratisation, gravement 
compromis par la répression  du  séparatism e  ?

PEUPLES MEDITERRANEENS - B. p. 188-07 - 75^20  Paris Cedex 07.
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Le tourisme non-littoral dans les PVD (actes du colloque)

Malgré la publication de nombreux  travaux  - dont certains classiques - l’étude  du  tourism e  (en 
particulier non-littoral) dans  les PVD, n ’a  pas  fait l’objet d’une  recherche  systém atique. Le 
colloque qui s ’est tenu  du  20 au  24  octobre 1991 à  M arrakech, réu n issan t 75 géographes 
v en u s  de 20  pays, a  perm is  de m ontrer  que  si ces  form es de  to u rism e  ne  co n s titu en t  
actuellem ent que des manifestations marginales, ponctuelles et pittoresques, elles représentent 
une  véritable voie alternative de développement et des vecteurs  stratég iques  d ’intéaration 
territoriale (CAZES).
Les interventions qui concernent tan t le tourisme culturel que rural, de montagne ou d’affaires 
m ontren t com bien  cette  diversification  m et en  jeu  un  nom bre  im portan t de dom aines et 
d’acteurs  (infrastructures, environnement, formation. Etat, collectivités locales, investisseurs 
privés...). Plusieurs études de cas illustrent les réalités et les perspectives d ’avenir du  tourisme 
non-littoral au  Maroc (BELLAOUl, FASSl-FlHRl, BOUJROUF, FATIHI, HILLALI, GARIEPY et 
BEN CHEIKH) et dans  d’autres  régions du  monde. Sur l’Afrique, on lira des articles tra itan t du 
Cam eroun  (GALVANY, HANDY), du  Niger (TURCO) et du  Zimbabwe (HEATH). Le cas du  Brésil 
es t  égalem ent tra ité  par  MONTENEGRO et RODRIGUES ; deux  artic les  concernent l’Asie 
(GORMSEN, AOKI) tandis  que LOZATO-GIOTARD se consacre aux  espaces insulaires. Enfm, 
les pays de la Péninsule Aràbique, qui s’ouvrent lentem ent au  tourisme, font l’objet d’une  étude 
intitulée  récréations et loisirs dans les déserts intérieurs des pays du  Golfe (RITTË^R).

REVUE DE LA FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES - Université Cadi 
Ayyad - Marrakech - B.P. S 17 - Maroc.
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race au  com paratism e,؛ 
son t  indissociablement

L’anthropologie Juridique ren ouvelle, parmi d’autres  problématiques et ؛ 
celles du  Juge, du  Jugement, mais aussi des cultures Juridiques qui leur 
liées, par-delà l’histoire et les sociétés.
D ans le monde  m usulm an, le Jugem ent est une  procédure  au  ralenti dont la finalité vise 
essentiellem ent le consensus  dans  le cadre de la légalité religieuse (B. BOTIVEAU). De façon 
assez  proche, le Juge est, pour la tradition  hébraïque, celui qui, en ouvrant u n  espace  de 
parole, réconcilie chaque  partie avec l’autre  et avec le droit (R. DRAI). Dans les deux  cas, la 
Fonction de Juge nécessite  l’expérience  qui vient à  bout des  p assio n s  et des argum ents  
contradictoires portés publiquement dans l’enceinte de la Justice. A Rome, c’est par contre sur 
la confidentialité qu’était basé  le système qui perm ettait d’arbitrer et de régler l’ensemble des 
conflits, en préservant les intérêts des parties (M. HUMBERT). De plus, le droit canonique était 
partagé entre  l’arbitrage qui assura it la coexistence pacifique à  l’intérieur de la com m unauté 
ecclésiale et le respect du  droit en  vue de garantir la Justice (O. ECHAPPE).
Par-delà ces différences, il existe un  art de Juger qui relève de l’esthétique et de la critique du  
Jugem ent, produits  de l’analyse  k antienne. H. ARENDT a  porté  cette  réflexion  au  niveau  
politique et P. RICOEUR trouve là argum ent pour estim er que le Jugement se révèle porteur 
d’une  communicabüité qui n 'est autre qu’une forme d ’universalité .
En  effet, en  dernière analyse, l’absence  de normes objectives conduit le Juge à  produire dans  le 
m om ent singulier du  Jugem ent une  légalité acceptable  par  tous  (D. SALAS). Au-delà, cet 
ensemble de textes se veut donc une  rup ture  avec le paradigme dom inant qui fait du  Juge un  
préposé à  l’application des lois.

Editions L’H arm attan  - 5-7, rue  de l’Ecole Poljrtechnique - 75007 Paris.
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Orientalismes et altérité

Dans un  postface ة  ['Orientalisme et un  long entretien  biographique, E. S AID revient su r  les 
o؟igines et les retom bées intellectuelle؟ de ses travaux  qui lient étroitem ent l’apparition  ^e 
l’Orient comme catégorie ontologique, à  la colonisation. 11 réfute, su r  le plan  méthodologique, la 
y^leur de co؟itre-exempIe ^e la tradition  savante allemande, née dans ٧؛؛  E tat sans  Empire. 
M ais, paradoxalem en t, u. HAARMANN m ontre  q u ’au -d e là  du  m ythe  de  l'innocence des  
orientalistes allemands, le cas germanique relève plein؟ m ent de la problématique de SAID. Au 
début du  sièele, on distinguait, en  effet, l؟ s études arabes, earaetérisées par la philologie et la 
eritique des sources (école historiciste), et les études islamiques (nées, hors de l’université, d’un  
besoin politique). Ces dernière^ ont perm is de  légitimer l’étude du Moyen-Orient contemporam 
comme systèm e religieux et culturel (B. JOHANSEN), avec un  rayonnem ent partieulier dans  le 
Romaine du  droit. C ependant, si le؟  études arabes ont su i^écu  au  nazism e  (pensons au  
fameux dictionnaire HANS-WEHR), il faut attendre  les années 60 pour qu’en REA se développe 
de nouveau, autour de centres extra-universitaires, un  potentiel de recherche  su r  le Moyen- 
Crient contemporain.
Existerait-il alor^ une  tradition  savante n؛  utre» ? ^on, répond SAID, pour qui le mal absolu؟  
est bien  d’avoir flgé l’Orient et l’Occident hybrides et hétérogènes dans dés essences, et qui plu؟ 
est hiérarchisées. De même que les savants  défendent l’illusion de leur désintéressement, il 
ap p ara it  q^e  les p o lé ^ q u e s  induites  par  le débat su r  l’Orientalism e  s ’inserivent dans  un  
contexte politique lié à  la mise en cause  de la culture  dominante à  l’ére du  post-modemisme et 
du  post-colonial Est-ce pour cela que le dialogue entre SAID et ROpiNSON que tente  la revue 
MARS par entretiens intérposés, semble si caricaturalem ent impossible ?
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REVUE A u nom de la science

Comment appréhender l’autorité  de la science aujourd’hui ? A la suite  d’un  colloque organisé 
par l'Associaiion Diderot à  Paris, La Revue des Deux Mondes propose quelques réponses a  cette 
question.
Les relations entre  la science et le politique sont au  centre des contributions. D. LECOURT 
évoque la division qui eut cours en Union Soviétique entre sciences bourgeoise et prolétarienne, 
dans  une  contribution  consacrée à  «l’affaire LYSENKO». A contrario, H. MEHRTENS cite l’échec 
du  m athém aticien  nazi BIERBACH qui, dans l’Allemagne des années trente, n ’a  pas  pu  imposer 
aux  associations  de m athém aticiens  des su jets  d'etudes aryennes. Lonigtemps en  Europe, 
l’au tonom ie  de la  science  a  été lim itée  p ar  l’au to rité  de l’Eglise  ; P. RABINOW décrit le 
mouvem ent d’émancipation  qu’ont constitué  les Lumières. M. L. BOUGUERRA, quan t à  lui, 
rappelle  la  contribution  de la civilisation arabe  à  l’histoire  des sciences tou t en invitant à  
détendre  l’idée de leu r  universalité. La dérive scientiste  constitue  une  au tre  m odalité  de 
déterm ination  par le politique. Ainsi, aux  Etats-Unis, des procédures «scientifiques» prétendant 
m esurer  !«intelligence» légitim ent des classem ents  raciaux  et alim entent le débat public, 
notam m ent depuis la publication du  fameux livre intitulé la courbe en cloche. J .  P. THOMAS 
m ontre que ces thèses visent à  promouvoir des programmes politiques qui ne se disent pas 
«racistes» mais «rationnels». D’une  façon connexe, P. LEGENDRE analyse  le phénom ène du  
scientism e  à  partir d’une  réflexion su r  la place des discours «scientifiques» dans  les sciences 
sociales et hum aines. Ces contraintes externes considérées, reste  la dynam ique propre  aux  
oeuvres scientifiques. G. CHATELET souligne le rôle de l’in tu ition  tand is  que  P. NOUVEL 
décortique le mythe physicien de l'unité de la science qui a  torturé  les plus brillants esprits.

RE’VUE DES DEUX MONDES - 54, rue  Martre 92586 Clichv Cedex - Tél. : 49 68 19 00 - Fax : 
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R E S E A U  M A R C O P O L O
(Program m e  M ed-C am pus d e  la  C om m u n au té  E uropéenne) 
In s titu t  U n iv ers ita ire  d ’A r ch itec tu r e  d e  V en ise
Palazzo  T ron , S .C roce  19 5 7  - 3 0 1 3 5  V enise  - Italie  
Tel : 3 9 .4 1 .2 5 7 2 .1 0 2  /F a x  : 3 9 .4 1 .5 2 4 0 .4 0 3

Le ré seau  MARCOPOLO, form ellem ent m is en  place  en  1993  d an s  le cadre  du  
program m e  M ed-Cam pus, est le su pport d ’u n  projet de recherche  et  de  form ation  
de  form ateurs  dans  le  dom aine  de  la  réhab ilita tion  e t  de  la  sauvegarde  des  
t is su s  urbains historiques, au  nord  et au  su d  de la  M éditerranée.

E n  effet, si la  réhab ilita tion  des  q u artie rs  an c ien s  fait désorm ais  p artie  de 
to u t  d isco u rs  d ’u rb an ism e, il ap p a ra it  que  ^a  trad u c tio n  au  niveau  opérationnel 
ren co n tre , d a n s  les  pays  d u  su d  de la  M éditerranée, de  n o m b reu se s  difficultés. 
Parallèlem ent, une  réflexion s ’élabore  dans  les pays  de la  C om m unauté  européenne  
s u r  les  ré su lta ts  des actions  m enées  d an s  le dom aine  de la  sauvegarde  des  centres 
historiques, et su r  la  nécessité  d’ruie ré^^sion de^ approches.

Cette  conjoncture  favorable a  été la ف   base  de la  co n stitu tio n  de  ce  réseau  
im p lanté  dans neu f  pa^ ŝ et qui rassem ble  treize universités, dont h u it  eu ropéennes  
(Venise, Ferrare, Milan, ^ u v a in -la -n eu v e ,  ^éville, Aix-en-Provence, Tours, ^ n d re s )  
e t cinq  de  pa^s  tiers  m éditerranéens  (Amman, Fés, Rabat, Tunis, Alep).

La c o o r d in a t io n  de  l ’en se m b le  e s t  a s s u ré e  p a r  l ’in s t i tu t  U n iv e rs ita ire  
d ’A rch itec tu re  de Venise  e t  placée  so u s  la  responsab ilité  du  p ro fesseu r  M arcello  
BALBO. Parm i ses  nom breux  cham ps  de réflexion, cette  in stitu tio n  s ’in téresse , en  
effet, d ep u is  p lu s ie u rs  an n é es  au  problèm e  de  la  ville d a n s  les  pays  en  voie de 
d éve loppem en t e t  en  p artic u lie r  au  M aghreb, ف trav e rs  deu x  axes  de  re ch e rch e  
p riv ilé g ié s  : la  ré h a b i l i ta t io n  d e s  m é d in a s  e t  la  f r a g m e n ta r i té  u rb a in e .  C es  
orien ta tions  on t donné  lieu p ف  lusieu rs  travaux  de recherche  réalisés  ,alé, Fés^ ف 
T unis  e t Sousse. Files ont égalem ent perm is  la  m ise  en  place  d ’u n  program m e  de 
^èm e  cycle de Spécialisation en  planification urbaine e t territoriale d a n s  les p a y s  en  
voie d e  développement.

P lu s ie u rs  p u b lica tio n s  p ro d u ite s  ces  d ern iè res  an n é es  a t te s te n t  de  ce tte  
dynam ique  de recherche, dont on  ne  citera  que  les plus  récen tes  : M édina d e  Fés  et 
M édina d e  Salé, deux  ouvrages p a ru s  respectivem ent en  1992 e t 1993 au x  éditions  
C ittàstud i, Milan, so u s  la  direction  de M. BALBC et D. PINI ; on  n o te ra  égalem ent 
de  M. BALBO e t  F. NAVEZ-BOUCHANINE ; “S p a tia l F rag m en ta tio n  an d  U rb^n  
Society  in  the  T hird  World Cities“, XIII Th  World C ongress  of S o c io lo ^  C ontested  
Boundaries and  Shifüng Solvdarities, Bieleseld, Germ ania, 1994.

Le fo n ctio n n em en t  du  réseau  MARCOPOLO es t  p rin c ip a lem en t ba^é  su r  
l ’o rg a n isa tio n  de  m o d u les  péd a g o g iq u es  au x q u e ls  p a r tic ip e n t  u n e  d o u za in e  de 
b o u rsie rs  is su s  des pays  tiers  m éditerranéens. Pour l’année  1993-94, ces  m odules  
se  so n t  déroulés Tunis, Fés, M ف  adaba  (Jordanie) et Venise, p en d an t u n  peu  plus  
d ’u n  m ois au  total. Ces séjours  ont ف la  fois p e la i s  des  approcher  théoriques  (cours 
d isp en sés  p a r  u n  encadrem ent universitaire  et in terventions  de différents op éra teu rs  
p u b lics  et professionnels), m ais  a u ss i  des  observa tions  et des  é tu d es  de  te rra in  
concrètes. S u r  le m êm e  principe, ont été  program m ées  pour  l’année  1994-95  trois 
opérations  successives  à  C hechaouen  (Maroc), Louvain (Belgique), et ف Alep (Syrie) ف 
la  su ite  desquelles  les partic ipan ts  seron t am enés  à  form uler leu rs  propres  analyses  
et propositions  en  m atière  d ’am énagem ent et de réhabilitation  urbaine.

A u -d e là  de  la  m is s io n  p r in c ip a le  de  fo rm a tio n ,  il s ’a g it  é g a le m e n t  
d ’encourager  la  rencontre  et la  coopération  de cherch eu rs  re sso rtis sa n ts  de pa^s  du  
Sud, souven t enclins  à  des  relations  bilatérales  avec des  p arten a ires  européens. A 
c e tte  ^ n ,  d eu x  r é u n io n  p lé n iè re s  a n n u e lle s ,  e t  tro is  ou  q u a tre  r e n c o n tr e r  à  
p artic ip a tio n  p lu s  rédu ite  favorisen t les échanges  scien tifiques  et la  coord ination  
pédagogique  en tre  les différents m em bres  du  réseau  MARCOPOLO.
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mai RABAT 
L’histoire économ ique : un 
terrain de rencontre entre 
recherche historique et 
^ ch erch e  économ ique ? 
Troisième séance du 
séminaire «Savoir 
économique et 
interdisciplinarité» €©- 
organisé par le Groupement 
d’Etudes et de Reeherehes 
^ur la Méditerranée (GERM) 
et l’institu t de Reeherche su r 
le Maghreb Contemporain 
(IRMC).
Intervention : dean-¥ves 
GRE^IE^
Coordination : IRMC 
! , ru e  d’Annaba 
Rabat 
Tél : 76 96 
Ea^; 76 14 75

26  mai TUNIS 
Le rôle de l ’Etat dans la 
régulation  économ ique : le 
cas de la Tunisie.
Séminaire organisé par 
l’Association des 
Economistes Tunisiens (AET) 
et le Centre d’Etudes, de 
Recherches et de 
Publications (CERP), en 
collaboration avec la 
Fondation Friedrich EBERT. 
Coordination : CERP
B.P. 255 
1080 Tunis 
Tél : 518 914 
Fax : 511 677

29  mai AIX-EN-PROVENCE 
La littérature fém inine en  
émigration.
Séance du  séminaire 
«Littératures du  Maghreb et 
du  Moyen-Orient» organisé 
par l’institu t de Recherches 
et d’Etudes su r  le Monde 
Arabe et M usulman 
(IREMAM).
Intervention :
Françoise LORCERIE. 
Coordination :
IREMAM
5 avenue Pasteur
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : 42 21 59 88
Fax : 42 21 52 75

1er ju in  TUNIS 
Education  et  formation  
professionnelle des femmes 
dans le  Monde arabe et en  
Europe.
Conference internationale  
organisée par la Fondation 
Konrad Adenauer. 
Coordination ; Fondation 
Konrad Adenauer 
40, bis avenue de la 
Démocratie,
1040, El Menzah, TUNIS 
Tél : 752 443 
Fax : 750 090

10-11-12  mai PARIS 
Dynamiques des sociétés  
civiles.
Colloque international 
organisé par l’institu t du 
Monde Arabe (IMA) en 
collaboration avec 
l’Association Arabe de 
Sociologie et l’Association 
Internationale des 
Sociologues de Langue 
Française.
Coordination :
Hassan  ARFAOUI 
IMA
1, rue  des Fossés Saint 
Bernard,
75005 Paris 
Fax : 40 51 39 47

15 mai AIX-EN-PROVENCE 
L’écrivain  égyptien  
Naguib Mahfuz.
Séance du séminaire 
«Littératures du  Maghreb et 
du  Moyen-Orient» organisé 
par l’institu t de Recherches 
et d’Etudes su r  le Monde 
Arabe et Musulman 
(IREMAM).
Intervention :
Charles VIAL.
Coordination ;
IREMAM
5, avenue Pasteur 
13617 Aix-en-Provence Cedex 1 
Tél : 42 21 59 88 
Fax ; 42 21 52 75

17 mai TUNIS 
Représentation  de la 
planification  spatiale chez 
les  chercheurs.
Quatrième séance du 
séminaire «Planification 
spatiale : Enjeux et 
Méthodes» co-organisé par le 
Département d’Urbanisme de 
l’institu t Technologique d’Art, 
d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis 
(ITAAUT) et l’institu t de 
Recherche su r  le Maghreb 
Contemporain (IRMC). 
Intervention :
Martine GRINBERG 
Coordination : ITAAUT, route 
de l’Armée Nationale,
1005 Tunis

IRMC, 20, rue  Mohamed Ali 
Tahar,
Mutuelleville 1002 Tunis

R A P P E L S

.”Eux” comme de “Nous“ ’هavril RABAT ه1
Séance du  séminaire 
“Terrains” organisé par 
l’institu t de Recherche sur 
le Maghreb Contemporain 
(IRMC).
Intervention : Jean-Noël 
FE^IE  (CED^;, Le Caire) 
Coordination ; IRMC 
1. rue d’Anaba - Rabat 
Tél ; 76 96 40 
Fax ;7 6  14 75

4  mai TUNIS
Lecture du texte  théâtral.
Séance du  séminaire 
organisé par le Groupe de 
Reeherche Interdisciplinaire 
su r  la Poietique de la lec tu re  
(GRIPOL).
Intervention : 
Abderrazak SAYADl 
Coordination : GRIPOL 
Faculté des Lettres et des 
Arts de la Manouba,
2010  Tunis 
Tél :521  391 
Fax :5 2 0  910

4-5  mai TUNIS 
Le contrôle  e t  la qualité 
des prestations 
adm inistratives.
Colloque organisé par le 
Centre d’Etudes, de 
Recherches et de 
Publications (CERP) et le 
Laboratoire des Sciences 
Administratives 
(Faeulté de Droit et des 
Sciences Politiques de Tunis). 
Coordination : CERP

1080 Tunis 
^ é l:  518 914 
Fax :511  677

8-9-10  mai TURIN 
Les com m unautés 
chrétiennes du Moy en- 
Orient ; situations, défis 
et  perspectives, 
dournées d’études organisées 
par la Fondation 
Giovanni Agnelli. 
Coordination:
M arina SCBEMBRl 
Fondation Giovanni Agnelli 
Via Giacosa 38, 10125 Torino 
Tél : 650  34 34
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C A L E N D R I E R  
S C I E N T I F I Q U E

APPELSÀCONTRIBUTION

7-9  juillet PERPIGNAN 
L’islam i sation, réel et 
imaginaire.
Réunion co-organIsée par 
l’Association Française pour 
l’Etude du  Monde Arabe et 
M usulman (A F E M ^) et la 
Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de 
l’Université de Perpignan. 
Coordination : Faculté de 
Droit et des Sciences 
Economiques. 
Communications avant 
le 30 mai ا و و ذ .
52, avenue de Villeneuve 
66860  Perpignan Cédex 
(France)

26-29  octobre TORONTO
La traversée du frw çais dans 
une Tunisie plurielle .
Colloque o rg a n is^ a r  
le Département ^’Etudes 
Françaises de ]’Université ¥ork. 
Coordination : Hédi 
BOURAOUl, Yvette 
BENAYOUN-SZMIDT.
Najib REDOUANE 
Départem ent d’é^ude§ 
françaises, Faculty of Arts, 
Université York, 4700 Kelle 
Street (Ross N 72^), 
Downsview, Ont., Canada 
M ^; 1P3
Tél : (416) 736 5086 
Fax : ( و 736 415734

27-29  octobre UPPSALA 
Historical and cultural 
relations between  ^^aghreb 
and the  outside  world.
Conférence co-organisée par 
le Scandinavian  Institute  of 
African Studies et la Nordic 
§ociety for Middle Eastern  
Studiés.
Coordination :
le n n a r t  ^VOB!GEMU™
Scandinavian  Institute  of
African Studies
P.O. Box 1703, S-751 47
Uppsala, Suède
Tél : 46 18 15 54 80

14-15-16  décembre TUNIS 
La Tunisie du Nord : espace 
de relations.
Colloque de géographie 
؟ rg ^ ^ sé  par le Bépartemerit 
^e Géographie de la Faculté 
des le ttre¿  La Manouba.
Les communications doivent 
parvenir avant le 20 juin

و5. 1و
Coordination :
Abdelkrim  SALEM 
Faculté des Lettres La 
Manouba
Départem ent de Gœgraphie 
La Manouba 2010 Tunis 
Tél :521  و18 
Fax: 520 10و

14 ju in  TUNIS
La Planication  du Orand
Tunis.
Séance du  séminaire 
«Planification spatiale :
Enjeux et Méthodes», 
eo-organisé par le 
Département d’Urbanisme de 
l’institu t Technologique d’Art, 
d’Arehltecture et d’Urbanisme 
de Tunis (ITAAUT) et l’institu t 
de Recherche su r  le Maghreb 
Contemporain (IRMC). 
Intervention : Uend^ GAFSI 
Coordination : ITAAUT, 
route de l’Armée Nationale,
1005 Tunis

1و28 أ :5 6 غآ4
IRMC
Tél : 7722 6و

19-22 ju in  0 £ N S U U  
Nordic Middle-East 
Oonference : Ethnie 
Encounter And Culture

Conference organisée par la I 
Nordic Socieiy for Middle 
Eastern  Studies.
Coordination : Nordie Soeieiy 
for Middle Eastern  Studies 
Nordisk selskap  for 
Midtaustenforsking 
SMI, Parkv. 22A, N-5007 
Bergen, Norvège

 DUNKERQUE هسله̂-29-^2
Les Instruments du 
partenariat Europe- 
Maghreb-^^éditerranée,
Université d’été Europe- 
Maghreb-Méditerranée 
organisée par l’institu t de 
Formation Européen et de 
Coopération (IFEC), en 
partenariat avee le Club 
Europe-Maghreb, l’Instltut 
Catholique des Arts et 
Métiers (ICAM) de Lille. 
Coordination ;
Béléne P E R IG ^
36, rue  Thiers,
5 و14ه  Dunkerque

21-22-2^  juillet BI^ERTE 
Monde du travail et  emploi 
: enjeux technologiques et  
mondialisation.
Colloque organisé par 
!Association Mohamed Ali de 
la Culture et du  Travail. 
Coordination : Habib GUIZA 
Cité El Ons E3 
Gabes
Té! :2 7 0  674 
F a x :2 7 7  743

2-3-4  ju in  TUNIS 
Le tem ps  des fem m es en  
Méditerranée : deuxième 
Forum  des fem m es de la 
Méditerranée.
Réunion préparatoire  à  la 
Conférence de Pékin co
organisée par le Centre de 
Recherche, de 
Documentation et 
d’information su r  la Femme 
(CREDIF) et !UNESCO. 
Coordination : CREDIF 
Avenue du  Roi Abdelaziz 
Al Saoud
Rue 7131, El Manar 
2092 Tunis 
Tél : 885  322

6-7  ju in  RABAT 
Entrepreneurs et 
entreprises au Maghreb.
Atelier de chercheurs co
organisée par l’institu t de 
Recherche su r  le Maghreb 
Contemporain (IRMC), le 
Groupe d’Etudes et de 
Recherches su r  les 
Ressources Humaines 
(GERRH) de l’Association des 
Economistes Marocains 
(AEM).
Coordination : IRMC 
1, rue  Annaba 
Rabat
Tél : 76 96 40 
Fax : 76 14 75

10 ju in  RABAT 
Le com m erce des hommes 
en  société  : les  sciences  
sociales  devant la question  
de l ’accord et du désaccord. 
Séance du  séminaire «Savoir 
économique et 
interdisciplinarité» 
co-organisé par le 
Groupem ent d’Etudes et de 
Recherches su r  la 
M éditerranée (GERM) et 
l’in stitu t de Recherche su r  
le Maghreb Contemporain 
(IRMC).
Intervention :
Laurent THEVENOT 
Coordination : IRMC 
1, rue  d’Annaba 
Rabat
Tél : 76 96 40 
Fax : 76 14 75

12 ju in  RABAT
Les espaces socio-culturels
com munautaires à

Séance du  séminaire 
"Terrains” organisé par 
l’institu t de Recherche su r  le 
Maghreb Contemporain 
(IRMC).
Intervention :
Raffaele CATTEDRA 
Coordination : IRMC
1, rue  d’Annaba - Rabat 
Tél : 76 96 40 
Fax : 76 14 75
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A C T I V I T E S  □ E  
L ' I R M c

P o l i t iq u e s  a g r ic o le s ,  s t r a t é g ie s  p a y s a n n e s  e t  d é v e lo p p e m e n t  ru ra l ا 
D a n s  le ca d re  d u  p ro g ram m e  de  re c h e rc h e  P o lit iq u e s  a g r ic o le s ,  s tr a té g ie s  ١

paysann es  e t  développem en t  rural, riRMC, avec le soutien  du  C entre  In ternationa] de^ ا  
H au tes  E tu d es  A gronom iques M éditerranéennes  et de  la  fo n d a tio n  p o u r  le Progrès d e  ا
l’Homme, a  organisé, ق Tunis, u n  colloque In ternational ré u n is sa n t  des  ch e rch eu rs  de$  ا
différents pays  du  b assin  de ظ   M éditerranée  occidentale. ا

C ette  rencon tre  fa isa it su ite deux ف   réu n io n s  prépara to ires. L’une, ten u e  à  T u n is  ا
(jan v ie r  1994), av a it  p e rm is  la  c o n s ti tu tio n  d ’u n  g ro u p e  de  tra v a il  r é u n is s a n t  d e s  ا
ch e rch e u rs  s ’in té re ssa n t l’ag ف  ricu ltu re  tu n is ien n e . L’au tre , co-organlsée  à  R abat avec ا 
l’in s titu t  Agronom ique et V étérln ^re  H asan  11 (mal 1994), avait élargi la  réflexion  aux  tro is  ا
pays  d u  M aghreb  cen tral. Le colloque d ’avril 1995 a  pris  p o u r  échelle  de  référence  la ١ 
région  de ظ   M éditerranée  occidentale.

Les travaux  du  Colloque ont été  connus  et condu its  en  l'onction de  cinq  niveaux  
d ’approche  com plém entaires.

L’exam en  des  transform ations  de  l ’environnem ent  in tern ation al e t  régional des 
p olitiq u es  agricoles  a  explicité le cadre  généra] de la  réflexion  à  p artir  d ’exposés  et de 
d é b a ts  s u r  l’im p ac t  d es  P rogram m es  d ’A ju s tem en t  s t r u c tu r e l  e t d es  ré fo rm es  de  la  
Politique  Agricole Com m une. Au-de]à des  différences de situ a tio n  des  ag ricu ltu res  du  Nord ا 
e t  d u  S u d  de  la  M éd iterran ée , les  m u ta tio n s  en reg is tré e s  té m o ig n en t  de  fo rm es  de 
convergence. Celles-ci tiennent, pour  l’essentiel, ف des  tran sfe rts  de  pouvoirs  de  décision  
au  proflt d u  m arché  et des  In stitu tio n s  su p ran atlo n a]es , à  la  perte  de  re p é re r  p a r  les 
a g r ic u l te u r s  e t  à  u n e  In c e r ti tu d e  a c c ru e  p a r  l ’a p p a r i t io n  de  n o u v e a u x  a c te u r s  se  
s u b s titu a n t  au x  E ta ts  d an s  leu r  rôle de relata.

Une prem ière  Illustration  des  conséquences  de  ces changem ents  a  été  fournie  par  
d e s  a n a ly s e s  en  te r m e s  de  f i l iè r e s  de  p r o d u its  a g r ic o le s  (p ro d u c tio n ,  co llec te-  
tra n s fo rm a tio n ,  d is trib u tio n -c o n so m m a tio n ). Les é tu d e s  de  ca s  fo n t a p p a ra î tre  des  
m odifications  d an s  l’allocation  des  ressou rces  productives, la  localisation  des  productions  
et u n e  préférence  m arquée  pour  les m archés  extérieurs. Toutefois, elles la issen t entrevoir 
la  possibilité  d ’alternatives  qui, basées  su r  le m arché  Intérieur, porten t su r  la  qualité  des 
p ro d u its  e t  m e tte n t  en  oeuvre  d es  ré s e a u x  de  c o n n a is s a n c e  (fa m ll^ u x  ou  a u tre s ) .  
S ’ag lssan t des  m écanism es  de régulation  des  flllères, les déb a ts  ont souligné  l’im portance  
d u  rôle  Im parti à  l’E ta t d an s  les négociations en tre  les différents partenaires.

Les re la tio n s  e n tre  les  E ta ts  e t les  so c ié té s  ru r a le s  o n t  tro u v é  le u r  p rin c ip a l  
rév éla teu r  d an s  l’exam en  des  agricultures  fam ilia les, érigées en  m odèles  p a r  certa in s  
politiques. Les con trib u tio n s  o n t exploré ]’Im pact des  mode^  de  développem ent s u r  les 
ag rlcu !tu res , les  cap ac ités  d ’ad ap ta tio n  de  celles-ci ain si que  l’ap titu d e  d es  concep ts  
re levant de  ce cham p  d ’analyse  à  rend re  com pte  des  m u tatio n s  en  cours.

S o u s - ja c e n te s ces ف   re la t io n s ,  le s  s tr a té g ie s  d e s  a c te u r s  o n t  é té  a b o rd é e s  
principa lem ent p ar  référence  à  tro is  séries  d ’enjeux  et d ’objets  : les  systèm es  de  culture, 
les  rap p o rts  de production  et les formes de résistance-compromission  face au x  projets  de 
développem ent prom us  p a r  les pouvoirs publics. C oncernan t les stratég ies  en  m atière  de 
re v e n u s  e t  d ’a f fe c ta tio n  de  la  m a ln -d ’o eu v re  fam ilia le , le s  é v o lu tio n s  c o n s ta té e s  
(m igrations. Investissem ents  agrlco]es et e^tra-agrlcoles, etc.) se  doublen t de  co n stan tes  
q u a n t  au  rôle des  s tru c tu re s  sociales en  place  (famille nucléaire, famille élargie, groupe  ou 
encore  réseaux) et à  la  recherche  d’u n e  diversiflcation  m inim ale  des  sou rces  de  revenu.

L 'approche  de l’articu la tion  en tre  stratég ies  et politiques  agricoles a  été  élargie à  une  
p r is e  en  c o m p te  d es  a u t r e s  a c te u r s  d u  m o n d e  ru r a l  e t  a u x  p ro je ts  é ta t iq u e s  de  
dévelop pem en t rural.

C o o r d o n n a t e u r  d u  c o l l o q u e  : M ohamed  ELLCUMl
P articipants  au  colloque  : Ali ABAAB, Najib AKESBl, Earoul؛ ALIOUA, Eladlo  ARNALTE, 
M oham ed  Salah  BACHTA, Sllm ane  BEDRA^l, Sophie BOUJU, Pierre CAMPACNE, Eelisa 
CENA-DELCADC, Abdellah  CHERIE, deanne  CH!CHE, A drian  C^^IC], Pierre  CCUL©MB, 
A b d e lm ajld  DJENANE, A bdell؛a r lm  DA©UD, D im itris  G OU SSIO S, T aoufil؛ HARZLl, 
A bdelfettah  KASSAH, Eernando  OLIVEIRA-BAPTISTA, B ernard  RCU^, Zoublr S ^ L l .

P R O G R A M M E  
DE  R E C H E R C H E

C o l lo q u e  IR M C  
27-28-29  avril 1995

-١____



A C T I V I T E S  D E  
L ' I R M C

P la n if ic a t io n  S p a tia le  : E njeu x  e t  M éth o d es

Gérard BLANC, Directeur Général de !’Agence d’Urbanisme du  Grand  Lyon.
Im ages d e  la  p la n ifica tio n  sp a tia le  p ro d u ite s  e t  d iffu sées p a r  les co rp s  profession n els

Il p ara ît  peu t-ê tre  vain  de poser au jo u rd ’h u i la  question  d ’u n e  planification  m oderne  
ou  encore  de  croire  à  la  m aîtrise  de la  production  u rb a in e  p a r  le plan, q u an d  nom bre  de 
p lan ifica tio n s  se  so n t  avérées  des  échecs  ou  des  sem i-échecs, ou  to u t  au  m oins  des  
habillages. Le m arché  et ses  lois s ’accom m oderaient m al de  la  planification, im posan t le 
co u rt term e  aux  professionnels  de la  ville. D ans  ces conditions, se  pose  le problèm e  des 
m odèles de  planification  à  suivre. Com ment, en  effet, p répare r  au jo u rd ’h u i l’avenir ?

La m ise  en  place  des outils de  la  planification  passe  p ar  la  définition  au  préalable  de 
ses  enjeux. P lusieurs  questions  so n t  fondam entales  ici parce  q u ’elles m etten t l’accen t su r  
l’existence  d ’in térê ts  divergents e t s u r  la  nécessité  d ’opérer des  choix.

Le tem ps  n ’a  p as  la  m êm e  valeur p ou r  tous. Le tem ps  de  la  quotid ienneté  n ’équivaut 
p a s  à  ce lu i  d es  h o m m es  p o litiq u es  d o n t  les  m a n d a ts  so n t,  en  o u tre ,  v a r ia b le s .  La 
tem poralité  d u  citoyen  et de la  génération  à  laquelle  il ap p artien t  ne  recoupe  p as  celles de 
l’en trep rise  ou  de  la  réalisation  du  projet urbain .

La ra re té  ca rac té rise  n on  seu lem en t  les  re sso u rc e s  fin an c iè res  m ais  égalem ent 
l’espace  lui-m êm e. A u-delà  des  sources  possibles  de financem ent, la  réflexion  doit porter 
s u r  l’op tim isation  des  esp aces  déjà  u rb a n isé s  et la  p réserv a tio n  de  ceux  qui se ro n t  à  
am énager  à  m oyen  term e.

P eut-être  la  question  la  p lus  cruciale  est-elle  celle du  long  term e  - au trem en t  dit du  
développem ent durable. Son  tra item en t es t  capital d an s  la  perspective  de  p rép are r  l’avenir 
des  générations  fu tures.

Une fois identifiés ces enjeux, c’est la  désignation  de  leu rs  priorités, s u r  la  base  
d ’u n e  c u l tu re  co m m u n e ,  fa is a n t  in te rv e n ir  to u t  a u ta n t  le s  p ro fe s s io n n e ls  q u e  les  
com pétences  locales, qui prédéfinit la  planification  m oderne.
(notes de  séance)

M artine GRINBERG
C o n trib u tio n  d e  l ’h is to ire  u rba in e au x  a p p ro ch es  d e  la  p la n if ic a tio n  s p a t ia le

H is to r ie n n e ,  M a rtin e  GRINBERG  e n s e ig n e  l 'h i s to ir e  de  l ’a r c h i t e c tu r e  à  l ’E co le  
d ’A rch itec tu re  de  N orm andie  (Rouen) e t assu re , d an s  cette  m êm e  spécialité , u n  cours  
d ’in itia tion  à  la  recherche. M artine  GRINBERG a  publié  p lusieu rs  travaux  qui p o rten t  su r  
l’in sc rip tio n  de  tra d itio n s  p o p u la ire s  d a n s  la  ville. Elle e s t  n o ta m m e n t  l ’a u te u r  de  : 
«C arnaval e t  so c ié té  u rb a in e ,  XlVème e t XVlème siècles  : le ro y au m e  d a n s  la  ville». 
Ethnologie française, n° 3, 1974, et prépare  actuellem ent u n  doctora t d ’E ta t s u r  le thèm e  
Traditions populaires e t structures urbaines, XVème-XVlIIème siècles.

H enda  GAFSI
Une é tu d e  d e  c a s  : la  p la n if ic a tio n  d u  G rand T unis

H enda  GAFSI, u rb an is te , est chargée  de m ission  au  cabinet du  M inistre  du  Plan  et du  
D éveloppem ent Régional (Tunis). Elle y  su it  les qu estio n s  d u  développem ent u rb a in  et 
m u n ic ip a l ,  de  l ’a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i to i r e ,  d u  d é v e lo p p e m e n t  ré g io n a l  e t  de  
l’environnem ent.
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Laurent THEVENOT
Le co m m erce  d e s  h om m es en  so c ié té  : les  sc ien ce s  s o c ia le s  d e v a n t la  q u es tio n  d e  
l ’a cc o rd  e t  d u  d é sa c co rd

L au ren t THEVENOT es t  D irecteur du  G roupe  de Sociologie Politique e t  Morale (GSPM) à  
l’Ecole des  H autes  E tudes  en  Sciences Sociales (EHESS, Paris). 11 es t  n o tam m en t l’au teu r  
de : Les catégories socioprofessionnelles, en  collaboration  avec A.DESROSIERES. - Pciris : 
la  D écouverte  et De la Justification. Les économies d e  la grandeur, en  collaboration  avec L. 
BOLTANSKl.- Paris  : Gallim ard. 1991.
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