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Les d if f é r e n te s  r u b r iq u e s  é d i tor ia le s  de  
C o rresp o n .d an .ces  (P o sïf to n s  t d e  R e c h e rc h e , 
Recherches ert cours e t Mémoires) so n t  ouvertes  aux  
en se ig n an ts-ch erch eu rs , ch erch eu rs  e t d o cto ran ts  
désireux  d 'u tilise r  ce support., d an s  la  lan g u e  de 
leur  choix (arabe  ou français).
Les m an u scrits  (24 000  à  30  000  signes) peuvent 
être  proposés  à  la  R édaction  d u  B ulletin  qui, dès 
réception, p ren d ra  contact avec les au teu rs .

C o rre sp o n d an ces  e s t  éd ité  p a r  l'IRMC. à  ra iso n  
de 10 n u m é ro s  p a r  an .
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Elixabeth PICARD 
est directeur de recherche  

à  l'IRBMAM 
à Aix-en-Provence. Elle a  

notam m ent publié 
La noLtuefie dynam ique  

a n  M o t/e n -O r ie n t . - 
Paris : L 'H arm attan , 1993, 

216p. ; et, à paraître  fin  1995, 
Lebanon ; Tlie Shattered  State. - 

New-York : 
Holmes et Meier, 236  p.

D épôts  une  d iza in e  d 'a n n é e s ,  [es fo rm a tio n s  d o cto ra les  f r a n ç a is e s  sp éc ia lisée s  
s u r  te M onde  a ra b e  e t  m u su lm a n  o n t Ja u o r is é  u n  renouueH em en t d e  [a rech erch e  
ap p tiq u ée  à  cette  répion, d o n t o n  p e u t  m esu re r  au /o u rd 'h u t  tes  effets. L'ouuragfe de  
A founia JBEJVNÆVf CHRAÏBJ s u r  [es je u n e s  a u  M aroc  en  e s t  Tune d e s  ittu stra tio n s  tes 
p tu s  m arq u an tes .

E tiza b e th  JWCARD a  bien  uoutu  en -d ég ag er  ici [es o rien ta tions  e t  tes  apports .

De 1 individu à l'acteur : 
A propos de Soumis et rebelles ïes jeunes uu  Maroc

par Mounia BENNANI-CHRAIBI 
Palis : Casablanca - CNRS : le Fennec 1995

Polito logues, d escen d ez  d a n s  les  s q u a re s  ! Ce  livre  de  M ounia  BENNANI 
a p p o r t e  l a  p r e u v e  (e t il e n  e s t  e n c o r e  b e s o in )  q u e  le  r e n o u v e l l e m e n t  e t  
l 'a p p ro fo n d is se m e n t  de  l 'a n a ly se  p o litiq u e  d es  so c ié té s  a ra b e s  m é d ite r ra n é e n n e s  
p a s s e  p a r  l'o b se rv a tio n  d es  fa its  e t  l'écou te  des  a c te u rs .  En  d 'a u tre s  te rm es, p a r  des  
se m a in e s  d 'e n q u ê te  s u r  le te rra in , m icro  ou  crayon  à  la  m ain , afin  de  trav a ille r  à  
p a r t ir  de  d o c u m e n ts  b ru ts ,  de  prem iè re  m ain  e t  d 'a c tu a lité  - ce qu i n 'e x c lu t  p a s .  au  
co n tra ire , la  c o n s tru c tio n  réfléchie  de  so n  objet d 'é tu d e  ni son  étay ag e  p a r  l 'a p p o rt  
de  c o n n a is s a n c e s  fa c tu e lle s  e t  th é o riq u e s  co n n ex es. Bien  s û r .  u n e  te lle  en q u ê te , 
m en ée  au  M aroc, s e ra it  difficile à  tra n s p o s e r  d a n s  bo n  n o m b re  d 'a u tre s  rég ions  d u  
M onde  a ra b e ,  où  esp a c e  p u b lic  n 'e s t  p a s  to u jo u rs  sy n o n y m e  d 'e sp a c e  de  lib e rté  
d 'ex p ressio n . M ais la  difficulté  n e  d im in u e  en  rien  la  n é c e ss ité  d 'u n e  telle  d ém arch e , 
s a n s  c o m p te r  q u 'e lle  n e  d ev ra it  p a s  se rv ir  d 'ex cu se  à  d es  c h e rc h e u rs  p re s s é s  ou  
m o in s  e n tre p re n a n ts .

P lu tô t  q u e  de  se  perd re  d a n s  des  g én é ra lisa tio n s  s u r  la  soc ié té  m aro ca in e  
ou  s u r  "les je u n e s" , M.B. a  ciblé  le g ro u p e  des  u rb a in s  de 16-30  a n s .  g ro u p e  devenu  
s tra té g iq u e  p a r  le do u b le  je u  de  la  c ro issa n c e  d ém o g rap h iq u e  e t  de  l'exode  ru ra l. 
E lle  re n c o n tre  Y oussef, L eïla  ou  K haled , e t  les  fa it  p a rle r .  Au  to ta l,  t r e n te - s e p t  
e n tre tie n s  de  lo n g u e u r  m oyenne  e t  d 'u n e  g ran d e  liberté  de  ton . T ra jec to ire  fam iliale, 
sc o la ire  e t  p ro fe ss io n n e lle ,  ch o ix  de  vie. q u e s tio n s  p ra t iq u e s  ou  m é ta p h y s iq u e s ,  
a tte n te s  e t p ro je ts  : le u rs  ré p o n se s  liv ren t u n e  vision  d u  m onde  qui les e n to u re  - le 
m o n d e  des  g ra n d e s  villes  m a ro c a in e s  qu 'ils  h ab iten t, m ais  a u ss i  le m onde  ex térieu r, 
id éa lisé  ou  c ra in t, in accessib le  e t  fam ilier. Avec le d ép o u illem en t  de  p rè s  de  d eu x  
c e n ts  p ro c è s -v e rb a u x  d es  in c u lp é s  à  la. su ite  des  é m e u te s  de  d é cem b re  1990, e t 
s u r t o u t  à  p a r t i r  d e s  in te r v ie w s  d e  q u a t r e - v in g t  q u a t r e  d e s  p a r t i c i p a n t s  a u  
m o u v em en t des  je u n e s  d ip lô m és-ch ô m eu rs  à  Salé  en  1991, l 'é p a is se u r  socia le  d 'u n e  
g én é ra tio n  e s t  re s titu é e  d a n s  sa  r ich esse .

E n  m êm e  tem p s, ce  livre  ne  co n tie n t  p a s  de  s ta tis tiq u e s ,  ou  p re sq u e  p as, 
q u i,  s a n s  ê t r e  t o u j o u r s  p e r t i n e n t e s ,  s e r a i e n t  a u  c o n t r a i r e  r é d u c t r i c e s .  L a  
p ré se n ta tio n  de  s itu a tio n s  co n crè tes  tis se  u n e  d é m o n s tra tio n  so u p le , qui n 'esqu ive  
p a s  le s  c o n tra d ic t io n s  t a n t  à  l 'in té r ie u r  d u  g ro u p e  q u 'e n tr e  les  d is c o u r s  e t  les  
p r a t iq u e s  in d iv id u e l le s  d e s  j e u n e s  in te rv ie w é s .  J u s t e m e n t ,  e n  r e p é r a n t  e t  en  
é tu d ia n t  les  p a ra d o x e s  [qui] f ra p p e n t  a u  M aroc, M.B. m o n tre  le m o u v e m e n t  de  la  
socié té  avec  s a  com plexité  e t  se s  ap o ries  : c o n te s ta tio n  des  ré fé ren ces  et des  v a leu rs  
" t r a d i t i o n n e l l e s " ,  c o n t r a i n t e s  e t  i n c i t a t i o n s  é c o n o m iq u e s ,  t a c t i q u e s  e t  
acco m m o d em en ts  d 'a c te u rs  d o n t  le d éco r  s'effrite  et le scén a rio  de  vie s'effiloche. La 
crise  n 'e s t  ja m a is  lo in , qu e  l 'a c c u m u la tio n  de  ces  tra je c to ire s  so u v e n t  c h a o tiq u e s  
la isse  en trevo ir, et d o n t  M.B. dégage  les  in g réd ien ts  : brico lage  cu ltu re l, te n ta tio n  de 
T ailleurs, ren ég o c ia tio n  des  v a le u rs  m u su lm a n e s ,  m u ta tio n s  d es  n o rm e s  sexuelles, 
a f fa is s e m e n t  d e s  s o lid a r ité s  fa m ilia le s  et s u r to u t  r é tr é c is s e m e n t  d ra m a tiq u e  d u  
m a rc h é  de  l'em ploi. C 'est  ce t  in te rs tic e , e n tre  v a leu rs  e t co n d u ite s ,  e n tre  d isc o u rs  e t 
co m p o rtem en ts , où  se  développe  la  d y n am iq u e  d u  ch an g em en t, qu i c o n s titu e  le site  
privilégié  d 'o b se rv a tio n  d u  c h e rc h e u r.
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U ne  g ra n d e  p a r t  d es  o b se rv a tio n s  e t  de  I 'an a ly se  de  M .B. p o rte  en  effet s u r  
le d isco u rs , m a is  u n  d isc o u rs  d o n t  le  s t a tu t  e s t  b ien  d ifféren t de  ceIui d es  idéologies
- fu sse n t-e lle s  c o n te s ta ta ire s  - e t des  p ro g ram m es  p a r t is a n s  : p a ro le  p o é tisée  des  
slo g an s, p aro le  lu d iq u e  d es  nukat, e t s u r to u t  p aro le  b ru te  de  je u n e s  p ro tég és  p a r  
l 'a n o n y m a t  e t  s tim u lé s  p a r  la  sy m p a th ie  d u  c h e rc h e u r.  A ce t ég ard , le cho ix  des  
sq u a re s ,  d u  so u k , de  la  ru e ,  e t  en  généra l de  l 'e sp ace  public , p o u r  sé le c tio n n e r  les  
in te rv iew és  e t  am o rce r  le s  e n tre tie n s  e s t  p a rtic u liè re m e n t  ju d ic ieu x , p u isq u 'i l  ouvre  
à  c h a c u n  u n  la rg e  éven ta il d a n s  la  p ré se n ta tio n  de  soi e t p e rm e t  de  jo u e r  s u r  u n e  
v a r ié té  d e  re g is tr e s ,  " tra d itio n n e ls "  e t "m o d e rn es" . L 'u n  v a  c h o is ir  d 'in tro d u ir e  
l 'e n q u ê te u r  d a n s  s a  fam ille, l 'a u tre  d a n s  so n  m ilieu  pro fessio n n e l. L 'un  fa it se n tir  la  
p e s a n te u r  de  so n  en v iro n n em en t, l 'a u tre  se  p ro je tte  à  l 'ex té rieu r  d u  pay s. A c h a c u n  
e s t  d o n n é  p a r  so n  in te r lo c u tr ic e  la  p o s s ib ili té  d 'e x -s is te r ,  s e lo n  la  fo rm u la tio n  
h e u re u s e  de  M ichel T o u rn ie r  citée  en  exergue. A lors  que  le d isc o u rs  c o n s tru it  des  
id éo lo g u es  e t  d es  p o litic ien s  révèle  so u v e n t  la  p a u v re té  de  so n  c o n te n u ,  u n e  fois 
d ésh ab illé  p a r  le sém io logue  e t le p sy c h a n a ly s te  , les  d isc o u rs  "sp o n tan és"  collectés  
p a r  M.B. re c è le n t  u n e  r ic h e sse  po lysém ique, a u -d e là  de  le u r  v o c a b u la ire  p lu s  réd u it. 
S u r to u t ,  ils  c o lle n t  a u  m o u v e m e n t  m ê m e  de  la  vie  de  c e u x  q u i  le s  a r t ic u le n t ,  
r e f lé ta n t, a u -d e là  de  le u r  h is to ire  p e rso n n e lle ,  le s  é v é n e m e n ts  a u x q u e ls  ils  s o n t  
co n fro n té s  e t  les  te n d a n c e s  de  le u r  g ro u p e  social. A jo u tons  qu e  ce  d isc o u rs  n 'e s t  
p a s  com posé  se u le m e n t  de  m o ts  m a is  q u e  les  p o s tu re s ,  le ioo/c e t les  a tt i tu d e s  d es  
in te rv ie w é s  c o m p o s e n t  u n  r ic h e  r é p e r to i r e  q u e  la  c h e r c h e u s e  n 'a  p a s  la is s é  
éch ap p e r, re n d a n t  avec  b o n h e u r  l 'é p a is se u r  de  la  q u o tid ien n e té . A ce t  égard , a v a n t  
de  d é b a ttre  d u  th è m e  de  l'ind iu idu , c e n tra l  d a n s  la  re c h e rc h e  de  M .B., on  p e u t  
re m a rq u e r  l 'ad h és io n  de  celle-ci à  ? in.diuiduaHsme m éthodologique  (ceci é ta n t  s a n s  
lien  logique  avec  cela), p u isq u 'e lle  a  cho isi d 'ex p liq u er  des  p h é n o m è n e s  collectifs  à  
p a r t i r  de  l 'an a ly se  de  s tra té g ie s  e t  de  c o m p o rtem en ts  ind iv iduels.

C 'e s t  d o n c  u n e  q u a l i té  d e  ce  liv re  q u 'i l  c o n t ie n n e  d e s  d e s c r ip t i o n s  
m in u tie u se s ,  com m e  celle des  jo u rn é e s  d 'é m e u te  de  1990  ou  celle  de  l 'o rg a n isa tio n  
sp a tia le  e t  a d m in is tra tiv e  des  p ro te s ta ta ire s  re tra n c h é s  d a n s  u n  com plexe  a r tis a n a l  
à  S a lé  en  19 9 1 . C o m b ie n  s ig n if ic a tifs  s o n t  p a r  e x e m p le  c e s  m u lt ip le s  in d ic e s  
té m o ig n a n t  de  l 'in té rio risa tio n  d es  v a le u rs  collectives  m a ro c a in e s  [en  tê te  desq u e lle s  
la  m o n a rc h ie  e t  l'islam ), e t de  le u r  re sp ec t, p a r  u n  g ro u p e  e n  révolte  : p o u r  p ro te s te r  
co n tre  u n  sy s tè m e  qu i les  lè se  e t o b te n ir  le  c h a n g e m e n t,  ces  j e u n e s  c h o is is s e n t  
co n sc iem m en t  de  se  p la c e r  à  l'in té rieu r  de  ce sy stèm e. La  ch ro n iq u e  d es  m ois  d 'é té  
1991  fa it  a p p a r a î t r e  u n e  é tro ite  im b r ic a t io n  e n tr e  la  d y n a m iq u e  in te r n e  d 'u n  
m o u v em en t  social e t les  é ta p e s  de s a  n égoc ia tion  avec  le pouvoir. C ette  ap p ro ch e  
féconde  rap p e lle , e n tre  a u tre s ,  celle  u tilisé e  p a r  R o b ert HUNTER, o b s e rv a te u r  ^et 
a n a ly s te  de  l 'Jn tf/ddha  p a le s tin ie n n e ^  : p lu s  en co re  qu e  la  c o m p ré h e n s io n  de  la  crise  
e t  d e  s e s  en je u x , elle  offre  u n e  v is io n  à  la  fo is  in té r ie u re  e t  d y n a m iq u e  de  se s  
a c te u rs  - ici, les  je u n e s  d ip lôm és  u rb a in s .

J u s te m e n t,  e n  p ré s e n ta n t  la  p a rtie  de  so n  e n q u ê te  c o n sa c ré e  à  la  sex u a lité  
d e s  je u n e s ,  M.B. d isc u te  de  c e r ta in s  pro b lèm es  m éth o d o lo g iq u es  liés  à  la  p ra tiq u e  
d e  l 'e n t r e t i e n  s e m i-d ire c tif ,  à  l 'u t i l i s a t io n  d e  q u e s t io n s  o u v e r te s ,  a in s i  q u 'a u  
m a n ie m e n t  p lu rie l  d es  la n g u e s  (m arocain , a ra b e  litté ra l, f ra n ç a is  e t  espagnol)  p a r  
le s  in terv iew és. E ta n t  d o n n é , exp lique-t-e lle , q u 'e n q u ê te u r  e t  e n q u ê té  n e  so?i.t p a s  
s û r s  d e  p a r îe r  d e  îa  m êm e  chose... ce îa  p e rm e t  d  fn iteru feu jé  d e  redé/ïrttr  fa  questio n  
e n  jo n c tio n  d e  so n  e sp a c é  d u  p e n sa b le  e t  a u  ch erch eu r  d e  se  p ta c e r  d u  p o in t  d e  DLte 
d e  fa  p e r s o n n e  in te rro g é e ,  d e  te n te r  d e  s e  d é g a g e r  a u t a n t  q u e  p o s s ib te  d 'u n e  
ap p ro ch e  "norm atiu iste"  (p. 101). C 'es t  d ire  com bien  e s t  d é lic a t  le  d o sag e  e n tre  la  
re s ti tu tio n  re sp e c tu e u se  du  m essag e  de  l'in terv iew é  e t  le trav a il  de  d é c o n s tru c tio n ,  
in é v ita b le m e n t  ico n o c laste , qu i d o it ê tre  celu i d u  c h e rc h e u r  e n  sc ie n c e s  socia les. 
L 'in te rv en tio n  de  M.B. e s t  re p é ra b le  en  am o n t, lo rsq u 'e lle  b â t i t  u n  q u e s tio n n a ire  
n o u rr i  à  la  fois de  se s  p ro p re s  in te rro g a tio n s  (su r  la  c o n so m m atio n  d es  m éd ias , en  
particu lie r), e t  de  d eu x  p ré -e n q u ê te s  qu i lu i o n t  p e rm is  d 'e n tre v o ir  les  p h én o m èn es  
d e  décom position  e t  recom position  d es  p ra tiq u e s  des  je u n e s  e t  de  le u rs  sy s tè m e s  de  
re p ré s e n ta t io n s  (p. 23). E n su ite ,  en  aval de  l'en q u ê te , elle décode  e t o rg a n ise  les  
m a té r ia u x  en  les  re p la ç a n t  d a n s  u n  co n tex te  q u  elle  c o n n a ît  de  l 'in té r ie u r  e t  en  les  
n o u r r is s a n t  d 'u n  sav o ir  co m p ara tis te , qu i fa it ré fé ren ce  a u x  g ra n d s  t ra v a u x  s u r  le 
M a r o c 3 ,  to u t  en  se  p la ç a n t  à  l'école  de  la  sociologie  e t  de  l 'a n th ro p o lo g ie ^  e t en  
s 'in s p ira n t  d 'u n e  réflexion  polito log ique  renouvelée^ .
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parfois  suivi et iis l 'o n t  thém atisé ,  q u ' i l  s 'a g is s e  de 
c o m m é m o r a t i o n ,  d e  p a t r i m o n i a l i s a t i o n  o u  de  
production  de  m émoire.  Ils ne l 'on t  pas  inventé . Celui 
d 'en tre  nous  qui est allé  le plus loin dans  l 'exp lora tion  
de ce rapport  très particulier  au passé, c 'es t,  bien  sûr, 
Pierre  Nota,  qui a réussi à entraîner  cent trente  de  ses 
c o l l è g u e s  d a n s  l ' i m m e n s e  c h a n t i e r  d e s  r/c

.* sept v olum es  publiés  entre  1984  et  1992, 
plus  de  cinq  mille  pages  ; il s 'ag it  là d 'u n e  entreprise  
importante,  celle  qui  a le plus  résolum ent  affronté  ce 
tou rnan t  de  la m ém o ire .  M ais  co m m e  N o ra  l ' a  très  
luc idem ent  reconnu ,  le projet  a été  défo rm é  par  son  
succès  m êm e  et, plus  profondément,  par  l 'a t ten te  qu 'il  
a r é v é lé e .  D 'u n  é c h a n t i l l o n n a g e  d e s  l i e u x  e t  d e s  
formes  de  la synthèse  républicaine,  qui  com posent  la 
matière  du  prem ier  volum e  - intitulé  An 
j u s t e m e n t  -, on  es t  p a s s é ,  t ro i s  an s  p lu s  t a rd ,  au  
repérage  des  articulations  de la M/fio/?. Avec  les trois 
dern iers ,  én o rm e s  vo lum es ,  les les  lieux  se
sont encore  multipliés  et surtout  ils se sont  dispersés.  
Ils ne cons ti tuen t  plus  seu lem ent  « l 'o s sa tu re  d 'u n e  
histoire », pour  reprendre  la formule  de P. Nora,  mais  
un e  v a s te  t e n t a t i v e  de  s a u v e t a g e  d e  « f r a g m e n t s  
d 'e x p é r ie n ce  soustra its  au tem ps  ». Une  saisie  de  la 
d u r é e  s o c ia l e  et  s e n s ib l e  q u i ,  c o m m e  le s u g g è r e  
f i n e m e n t  F. H a r t o g ,  p e u t  é v o q u e r  la  
p r o u s t i e n n e .  M a is  la  m is e  en  é v i d e n c e  de  c e t t e  
m ém oire  éc la tée  est  por teuse  d 'a u t r e s  effe ts  encore .  
Elle  te n d  à fa ire  de  « c h a c u n  l 'h i s t o r i e n  de  soi  ». 
C on tre -ép reuve  de  ce tte  m uta tion  m ajeure  : entre  le 
premier  et les derniers  volumes  des  L/ciLY, le terme  de  
« lieu de mém oire  » est entré  dans  la langue  com m une.  
Accueilli  par  le repris  par  l 'adm inis tra t ion  de
la culture, il sert désorm ais  à désigner  en  vrac  tout ce  
qu 'il  importe  de sauver  de  l 'oubli  ou de la destruction. 
Tout est au jourd 'hu i ,  tout peut  être, tout peut  devenir  
un  jou r  lieu de mémoire.

Le moment  que  je  décris  sommairement,  et qui nous  
cerne,  n 'e s t  pas  p ro p re  à la France .  On  po u rra i t  lui 
t ro u v e r  des  p a r a l l è l e s  d a n s  b ie n  des  so c ié té s .  Il a 
pourtant pris en  France  une dimension  remarquable  et, 
je  crois unique,  parce  que,  d 'une  certaine  manière,  il y 
est venu  rom pre  assez  brutalement  avec  une  tradition  
très ancienne  et peut-être  unique  de  l 'histoire  nationale  - 
de  « l 'histoire  de  France  », com m e  on  avait l 'habitude  
de  l ' a p p e le r .  C 'e s t  su r  ce t te  t r a d i t io n  q u e  j e  v eu x  
maintenant  m 'arrê ter  un instant.

H faut bien  le reconnaître  : la France  entretient  avec  
son  passé  d 'é tranges  rapports, tout à la fois impérieux  
et inqu ie ts .  D e p u is  le M o y e n  A ge,  le ro m a n  de  la 
nation  a été  en  c h a rg e  d 'u n e  t r ip le  fonc t ion  : il lui 
revenait d 'a f f i rm er  une  identité  ; il a servi  à garantir  
une  c o n t in u i té  ; il a c o n f o r té  une  c o m m u n a u té  de  
d e s t in s .  D a n s  les  m o m e n t s  h e u r e u x ,  l ' h i s t o i r e  de

F ra n c e  se  d o n n a i t  v o lo n t i e r s  en  e x e m p le .  D an s  le 
malheur  et l 'adversité,  elle  pouvait servir  de  recours  - 
et elle  a effectivement  servi  de  recours.  Sur  ces  trois  
termes  : identité, continuité ,  com m unauté ,  et sur  leur  
e n t r e l a c e m e n t  p é r i o d i q u e m e n t  r é a g e n c é ,  u n e  
articulation  du tem ps  et de  l 'expérience  historiques  a 
re p o sé  p e n d a n t  des  s iè c le s .  Il vaut  la pe ine  de  s 'y  
arrêter  un instant.

L 'identification  de la France  à une  personne  
a é té  r e m a rq u a b le m e n t  p ré c o c e .  C o le t t e  B e a u n e  a 
montré  com m ent  elle a tendu  à prendre  figure  humaine  
- D 07777770 F/Y7/:c;'<7 - au m om ent  où  l 'histoire  de France  
com m ençai t  à s 'au tonom ise r  com m e  genre.  En  1274, 
Prim at  l 'ex p r im e  au début  des  C/Y/77<V<?.s c/7/Y?/77<yHf.5 
« Et  quoique  cette nation  soit fière et cruelle  contre  ses 
e n n e m i e s ,  s e lo n  ce  q u e  le  n o m  s ig n i f i e ,  e l l e  e s t  
m is é r i c o r d i e u s e  e n v e r s  ses  su je t s  et  c e u x  q u ' e l l e  
s o u m e t . . .  A u s s i  ne  f u t - e l l e  p a s  sa n s  r a i s o n  & 7777C

sur  les autres  nations  ». Au  fil du  tem ps,  
l ' a l l é g o r i e  s ' e s t  i n c a r n é e  d a v a n t a g e  e n c o r e .  O n  
com m ente  la France,  on la recherche,  on  la console,  on  
l ' e x a l t e ,  on  l ' i n t e r p e l l e  - a v a n t  de  p r é te n d re ,  p lu s  
récemment,  la regarder  au  fond  des  yeux. Nul.  bien  sûr, 
n ' a  m ie u x  q u e  M i c h e l e t  su  d o n n e r  c o r p s  à c e t t e  
projection  collective  qui l 'a  fasciné - parfois  ju sq u 'a u  
vertige : « L 'Angleterre  est un  Empire  ; l 'A llem agne  
est un  pays, une  race ; /<7 F7Y//7c<? c.sl /^7.w77/7^.
/;^7W777?r///lg, /';?/?/!<?, /x ir  /<v /'<?17  ̂ .SY*
&7/?s r/f /ri F/Y7/?c<?, 1831 ).
Et, dans  un  au tre  tex te  cé lè b re ,  é v o q u a n t  sa v is ion  
p r o p h é t i q u e  d e  J u i l l e t  1 830  : « D a n s  c e s  j o u r s  
m émorables,  une grande  lumière  se fit et j 'a p e rç u s  la 
F ra n c e . . .  Le  yc /ri ;//?<? <7/7?<? c l
(Y7/77/776 /JC7*.T0777?̂

Co7ü;/!H7f^. Cette  im agina tion  organicis te  - m ieux,  
biographique  -, longuement  relayée  et méditée  à travers  
les siècles, a été une  m anière  décis ive  d 'e x p r im e r  et 
d 'a f f i rm er  la continuité  essentielle  du  destin  français.  
A u x  e n fa n ts  de  la T r o i s iè m e  R é p u b l iq u e ,  le P f l / l  

(1884)  enseignait  une  anecdote  édifiante  dont 
Jeanne  d 'A rc  était l 'héro ïne  : « Un  jour,  pour  relever  le 
courage  de  Charles  VII,  elle lui parla de  Saint-Louis  et 
de  Charlemagne.  Ainsi,  cette  fille du  peuple  .SY/iYt/f

F/YV77CC gA7Jir/7l <7<?f7t/'.T /o77^ic777/^ et que  son  passé  
était plein de grands  souvenirs  ». Aux  maîtres  d 'éco le  
d 'u n  pays  humilié  par la défaite  de 1870. il revenait de 
trouver  dans  l 'histoire, à l ' in tention  de  leurs élèves, les 
m êm es  ressources  morales  et la m êm e  confiance  que  la 
bergère  avait  su y puiser  selon  cette fable édifiante.  En  
fait ,  c ' e s t  tou te  l 'h i s to r io g r a p h ie  de  la F ra n ce  qu i .  
depuis  l 'origine,  s 'es t  em ployée  à produire  et à imposer  
la g é n é a lo g ie  qui  rend  p o ss ib le  un  tel rec o u rs .  O n  
rencon tre  en  ce  poin t  l ' im p o r ta n c e  déc is ive  du  récit
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N a issa n c e  du  su je t ?

éuite  une  dériue  asociaie , em pêche  [a constitu tion  d 'u n e  m a s s e  an o m iq u e  en  to tale  
rébeHion  (p. 158). M ais so n  rôle  n 'e s t  p lu s  q u 'u n  rô le  d 'a p p o in t  c a r  s e s  lien s  se  
r e l â c h e n t  e t  se s  r e s s o u r c e s  d im in u e n t .  Q u 'i ls  s o ie n t  s é p a r é s  d e  l e u r  fa m ille  
p h y siq u em en t, p a r  le u r  m ode  de  vie, ou  p a r  le u r  sy s tèm e  de v a le u rs , n o m b re  des  
je u n e s  u rb a in s  in te rro g és  p a r  M.B. o n t q u itté  la  con ste lla tio n  c o m m u n a u ta ire  p o u r  
f o n c t io n n e r  d a n s  u n  u n iv e r s  s o c ia l  d o n t  l 'u n i t é  d e  b a s e  e s t  l 'in d iv id u .  P lu s  
n o m b re u x  encore  s o n t  ceu x  qui négocien t d a n s  l 'e n tre  deux , et le  n o u v e l  esp ace  
h y b r id e  q u 'i l s  s o n t  en  t r a in  de  c o n s t r u i r e  e s t  p o te n t ie l le m e n t  u n  e s p a c e  de  
p ro d u c tio n  d u  politique  to u t  à  fa it o r ig in a l^ .

E n s u i te ,  le s  c o n s t r u c t io n s  c o m m u n a u ta i r e s  s o n t  t r a v e r s é e s  p a r  d e s  
d y n a m iq u e s  c u l t u r e l l e s  n o u v e l le s ,  im p u l s é e s  p a r  la  d i f f u s io n  d e  m o d è le s  
in d iv id u a l is te s  ex o g è n e s ,  g é n é ra le m e n t  o c c id e n ta u x  : r e c h e rc h e  d e  p ro m o tio n  
p ersonne lle , désir  d 'a n o n y m a t  p o u r  é c h a p p e r  a u  con trô le  d u  groupe , n o ta m m e n t  en  
m atiè re  de  vie  sexuelle  e t  de  p ra tiq u e  re lig ieuse , te n ta tio n  de l 'ém ig ra tio n  e t m êm e  
de  c h an g em en t  d 'iden tité . [Sij'cnxHS p u  sortir], rép o n d  M u stafa  à  M.B., j e  ne  serais 
pas  [à en  train d e  te  parler, je  serais re s té  à  ['extérieur, j'aLtrais fout fa it ,  ch an g é  d e  
nationalité ...(p . 160). L 'influence  de v a le u rs  o cc id en ta les  d éca lées  p a r  ra p p o r t  aux  
m o d èles  c u ltu re ls  c o m m u n a u ta ire s  ou  en  c o n tra d ic tio n  avec  eu x  la is s e  le je u n e  
c i ta d in  p r o f o n d é m e n t  t i r a i l lé  e n t r e  le  d é s i r  de  se  d i s t a n c i e r  de  s o n  g ro u p e  
d 'a p p a r t e n a n c e  e t  la  v o lo n té  d e  r e c o n s t r u i r e  p o s i t iv e m e n t  s a  r e l a t i o n  à  la  
c o m m u n a u té .  C u rie u se m e n t,  le  p a y s  d u  m o n d e  a ra b e  qui re s s e m b le  le p lu s  au  
M aroc  s u r  ce p o in t  e s t  le L iban . L 'u n  e t  l 'a u t r e  se  so n t  la rg e m e n t  o u v e r ts  a u x  
i n f lu e n c e s  d 'u n e  E u r o p e  d o n t  i ls  s o n t  p r o c h e s  g é o g r a p h iq u e m e n t  ou  
h isto riq u em en t. Le m étissag e  qui e s t  ré su lté  de  ce tte  fam iliarité  jo u e  c e r ta in e m e n t  
u n  rôle  im p o rta n t  d a n s  la  création  in te llec tu e lle  e t  a rtis tiq u e , d a n s  la  s tim u la tio n  de 
l 'e s p r i t  d 'e n tre p r is e ,  p e u t-ê tre  a u s s i  d a n s  le  re fu s  d u  co n fo rm ism e  "n a tio n a lis te  
arabe"  en  politique  é tran g ère . M ais la  g ra n d e  différence  du  p o in t  de  v u e  d es  E ta ts  
e s t  q u 'a u  M aroc  il e n r ic h it  u n e  id e n tité  n a tio n a le  fo rte  ta n d is  q u 'a u  L ib an  il a  
co n trib u é  à  sa p e r  les  fo n d em en ts  d 'u n e  id e n tité  n a tio n a le  c o n te s té e ^ ! .

D u  p o in t de  vue  des  ind iv idus, la  p lu ra lité  des  u n iv e rs  de  s e n s  e t  la  varié té  
des  co n tex tes  d a n s  le sq u e ls  ils  se  m eu v e n t  q u o tid ie n n e m e n t  (en tre  la  m o sq u ée  et les  
in fo rm a tio n s  de  CNN, e n tr e  la  m a iso n  fa m ilia le  e t  la  p lag e  p a r c o u r u e  p a r  d es  
to u ris te s , etc.) les  am è n e n t  à  bricoler, à  ré in te rp ré te r ,  à  se  ré a p p ro p rie r  des  objets  
c u l tu re ls  e t  d es  v a le u rs  en  se  d é ta c h a n t  d e s  c a d re s  de  ré fé re n c e  o r i g i n a u x ^ .  

P a ra p h ra s a n t  le titre  d u  célèbre  ouvrage  de  P O P K IN ^ . on  p o u r r a i t  d ire  q u e  les  
je u n e s  c itad in s  m a ro c a in s  so n t  d es  "m u ta n ts  ra tio n n e ls"  de  p lu s  en  p lu s  h ab ile s  à  
o p érer  les choix  que  le u r  dicte  la  concep tion  de  le u r  in té rê t  p e rso n n e l. S u r  ce poin t, 
p o u rr io n s-n o u s  suggérer, ils  so n t  em b lém a tiq u es  de  to u te  u n e  g é n é ra tio n  affron tée  
à  la  co m p lex ité  d 'u n  m o n d e  "p o s t-m o d e rn e "  de  p a r t  et d 'a u t r e  d e s  r iv e s  de  la  
M éditerranée.

M.B. re m a rq u e  avec  ju s te s s e  q u e  les  c o n tra d ic tio n s  e t  les  ré a ju s te m e n ts  de 
la  m o d e rn is a t io n  j b n t  e x is te r  u n  in d iv id u  ju s q u 'a lo r s  e n fe rm é  d a n s  la  g a n g u e  
c o m m u n a u ta ire .  Ils  le  fo n t  avec  d 'a u ta n t  p lu s  d 'e ff icac ité  q u e  la  p ro p e n s io n  à  
l 'in d iv id u a l is m e ,  e t  m ê m e  à  l 'é g o ïs m e  ( a u t r e  te rm e  q u e  DURKHE1M  e m p lo ie  
indifférem m ent), e s t  forte  a u  M aroc a u  p o in t  d 'y  p ro d u ire  des  effe ts  p e ru e rs  (p.68) 
lo rsqu 'il e s t  associé  à  u n  m até ria lism e  m o n ta n t  e t d a n s  u n  co n tex te  de  crise.

P lu s  q u e  la  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l 'e x is te n c e  de  l 'in d iv id u ,  l 'e n je u  d e s  
m u ta t io n s  en  c o u rs  e s t  d 'a ille u rs  so n  p a s s a g e  a u  s ta tu t  de  su /e t. Là en co re , la  
c o m p ara iso n  avec le L iban  e s t  s tim u la n te . Elle p e u t  s 'a p p u y e r  s u r  u n e  réflexion  du  
ju r i s t e  e t  p o lito lo g u e  N aw af  SALAM q u i  d é m o n tre ,  n o m b re u s e s  i l lu s t r a t io n s  à 
l 'a p p u i,  q u e  n o n o b s ta n t  ia  p e rm a n e n c e  d u  j b i t  c o m m u n a u ta ire .,  c 'e s t  a u s s i  une  
accéléra tion  d e s  p ro c e ssu s  d 'in d iu idua tion  a u  L iban  que  ['on  o b seru e  d ep u is  p lu s  d 'u n  
s ié c îe ^ .  C ette  a ffirm ation  de  l'ind iv idu  n 'e s t  p a s  su ffisan te , re m a rq u e  N . SALAM, 
p u isq u 'e n  m êm e  tem p s, s a  n o n  re c o n n a is sa n c e  d a n s  la  sp h è re  p o litiq u e  (au  Liban, 
en  ra iso n  de  l 'ad o p tio n  co n stitu tio n n e lle  d u  c o m m u n a u ta r ism e  politique), en trav e  
l 'é p a n o u is s e m e n t  d e  s a  c i to y e n n e té ^ .  O n  re tro u v e ,  e x p r im é e s  a u tr e m e n t ,  les  
q u e s tio n s  tra itée s  d a n s  la  tro isièm e  p a rtie  d u  livre de M.B. : co m m en t  s 'o p è re  (ou ne  
s 'o p è r e  p a s )  le p a s s a g e  a u  p o li t iq u e  d e  c e s  j e u n e s  u r b a n i s é s  ?  Le s y s tè m e
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tra d itio n n e l  m aro ca in , où  l 'o rd re  d u  M c& hzen  s 'im p o se  non  p a s  a u  d é tr im e n t  d e  
forgan isa ïL ort se g m e n ta tre  eü c o m m u n a u ta tre  d e s  ra p p o rts  so c iau x , maLS, b^en  a u  
c o n tra ire , com m e  é tém en t  JonctLonnet d e  cette-cf^^. p e u t- il  r e c o n n a î t r e  l 'in d iv i d u  
com m e  su je t  de  so n  d e s tin  politique  ?  Et s o u s  quelles  form es  p e u t  a lo rs  s 'o p é re r  la  
m o b ilisa tio n  des  nouvelles  g én é ra tio n s  ?

E n  prem ière  analyse , la  c ro issa n c e  de  l'ind iv idualité  ne  s 'a c c o m p a g n e  p a s  
d 'u n e  affirm ation  des  a c te u rs  d a n s  le ch am p  p o litiq u e . C ertes, les  in te rv iew és  d ise n t  
je .  Us so n t  co n sc ien ts  de la  sin g u la rité  de  le u r  d es tin  p a r  ra p p o r t  à  le u r  fam ille, à  
le u rs  cond isc ip les  ou  à  le u rs  collègues  de  travail. M ais ils en v isag en t les  so lu tio n s  à  
le u r s  p ro b lè m e s  com m e  d es  s o lu t io n s  ùrdtutdueM es. d 'a u t a n t  p lu s  q u 'i ls  o n t  le  
s e n t im e n t  d 'ê tre  b lo q u és  in ju s te m e n t  e t  illég itim em en t p a r  u n  sy s tè m e  p o litiq u e  
te n u  p o u r  in c a p a b le  de  g ére r  le b ien  pub lic . Les p a r tis  e t  le u rs  p ro g ra m m e s ,  les  
é le c tio n s  e t  les  g o u v e rn a n ts ,  l 'E ta t  en  t a n t  q u e  g e s tio n n a ire  d u  b ien  p u b lic ,  ne  
s u s c i te n t  chez  eu x  que  c ra in te  e t  in d ig n a tio n . Les j e u n e s  u r b a n is é s  c o n s id è re n t  
p re sq u 'u n a n im e m e n t  la  politique  com m e  u n e  activ ité  éso té riq u e , confisq u ée  p a r  d es  
é lite s  re s tre in te s ,  pire, com m e  un e  soLtrce m com m ertsurab te  d e  m afh eu rs  (p. 181). 
M êm e  s i  M .B . r a p p e l le  la  p u i s s a n c e  d u  s e n t im e n t  n a t io n a l  a u  m o m e n t  d e  
l 'in d ép en d an ce , ou  l 'u n an im ité  su sc ité e  p a r  la  q u es tio n  du  S a h a ra ,  elle  ne  s 'a t ta rd e  
p a s  à  l 'h is to ire  d 'u n  p ro c e s s u s  de  d ésa ffec tio n  po litiq u e , g é n é ra lis é  en  q u e lq u e s  
d é c e n n ie s  d a n s  le  M onde  a r a b e E l l e  a n a ly se  p lu tô t  la  d im e n s io n  so c ia Ie  d u  
p h é n o m è n e ,  le s  lim ite s  de  la  re d is t r ib u t io n  c lie n té lis te . ie d é v e lo p p e m e n t  de  la  
c o r r u p t i o n ,  le s  d é r iv e s  a n o m iq u e s  d 'u n e  g é n é r a t io n  p r iv é e  d e  l ie n  s o c ia l ,  
g é n é ra le m en t  a p a th iq u e  m ais  agitée  p a r  des  s u r s a u ts  de  révolte. Or, s u r  ce  th èm e, 
en co re  p lu s  qu e  Ia p erspective  h isto riq u e , la  perspective  socio logique  se  p rê te  à  d es  
c o m p a ra iso n s  éc la iran tes .

On  ne  s 'é to n n e  p a s  que  le m odèle  c o n s tru it  p a r  M .B. fo n c tio n n e  ég a lem en t 
en  J o rd a n ie  où, com m e  au  Maroc, la  crise  d u  Golfe a  rebond i s u r  la  crise  s o c ia le ^ .  
O n  n e  s 'é to n n e ra it  p a s  no n  p lu s  de  le voir se  re p ro d u ire  u n  jo u r  en  Syrie, où  le 
co rp o ra tism e  d 'E ta t  se r t  p ro v iso irem en t de  s u b s t i tu t  à la  p a rtic ip a tio n  p o l i t iq u e ^ .  
Avec l'Algérie, au ss i, la  co m p ara iso n  s'im pose, d 'a u ta n t  que  la  logique  d e  fo rc lu sion  
d u  politique  y  e s t  co ndu ite  à  l'ex trêm e. M ais au -d e là  de  l 'e sp ace  po litique  a rab e , c 'e s t  
u n  m odèle  d o n t on  p o u rra it  re tro u v er  no m b re  de  ca ra c té r is tiq u e s  d a n s  d es  so c ié tés  
a u jo u rd 'h u i  éb ran lées  p a r  l'effacem ent de  l 'E ta t  re d is tr ib u te u r  e t  p a r  l 'im position  de 
p o l i t i q u e s  é c o n o m iq u e s  l i b é r a le s ,  y  c o m p r is  d a n s  d e s  p a y s  d u  n o r d  d e  la  
M é d ite r ra n é e . La c o n c o m ita n c e  d 'u n e  d im in u tio n  d e s  r e s s o u rc e s  p u b liq u e s ,  de  
l 'ag g rav a tio n  visible  des  éc a r ts  de  rev en u s  e t de  l'arrivée  s u r  le m a rc h é  d u  trav a il de  
c la sse s  d 'âge  p lu s  n o m b reu ses , su sc ite  p a r to u t  les  types  de  co n d u ite  re p é ré s  ch ez  les 
je u n e s  M arocains  : la  dérive  des  exc lus  vers  u n e  non-vie, l 'ir ru p tio n  v io len te  s u r  la  
scèn e  publique^O , ou  encore  leu r  reco u rs  à  des  s tra tég ies  a lte rn a tiv e s , à l'économ ie  
inform elle, so u v en t  de n a tu re  crim inelle  (con trebande, trafic  de  drogue.. ). S a n s  so u s -  
es tim e r  la  cap ac ité  de  c e rta in s  a c te u rs  de  la  b a se  à  ré iuuen fer  te c a p ü a tism e ^ l  p o u r  
ré p o n d re  a u x  défis de  la  dérég u la tio n , force  es t  de  c o n s ta te r , avec  M.B.. q u e  n o m b re  
de  la issé s -p o u r-co m p te  n 'e n v isa g e n t  le u r  ex p ressio n  q u a  tra v e rs  d es  a ffro n te m e n ts  
p h y s iq u e s  (pp. 228-229) et que, d a n s  le u r  d isco u rs  com m e  d a n s  le u rs  c o n d u ite s ,  
exctuston. ef non-parfictpatiort se  re jo ignen t.

Ce ta b leau  trè s  so m b re  n 'a  rien  p o u r  su rp re n d re .  P o u r ta n t,  com m e  on  l 'a  
o b se rv é  en  c o m m e n ç a n t, M.B. e s t  a llée  a u -d e là ,  en  e n q u ê ta n t  s u r  le te r r a in  e t  
a ff in a n t  se s  an a ly ses . La vita lité  et l'o rig inalité  des  d y n a m iq u e s  qu 'e lle  a  o b se rv ées  
d é m e n te n t  l 'im p ress io n  globale  d 'a p a th ie , m êm e  si elles  ne  lu i p e rm e tte n t  p a s  de  
d é b o u c h e r  s u r  des  p e rsp e c tiv e s  o p tim is te s . L 'exem ple  qu  elle r e t ie n t  m o n tre  q u 'il  
s u f f i t  d 'u n  déc lic  (c irc o n s ta n c e s  fo r tu i te s ,  d im e n s io n  p e rso n n e lle )  p o u r  q u e  la  
so m m e  d es  stra tég ie s  ind iv iduelles  se  c ris ta llise  en  u n  m o u v em en t  social. Né d 'u n e  
e x a sp é ra tio n  de  d ip lôm és  m en a c é s  de  m arg in a lisa tio n , d é m a rré  a u  se in  d 'u n  g ro u p e  
exposé  a u x  d y sfo n c tio n n em en ts  de  l 'a d m in is tra tio n  (ce ne  so n t  p a s  les  o ccas io n s  qui 
m a n q u e n t  !), à  l'origine  n o n  s t ru c tu ré  e t  inexpérim en té , te rnouuem enf d e  S a té  (pp. 
2 5 5-281)  a  p ris  to u s  les  in g ré d ie n ts  d 'u n  m o u v em en t  politique  d a n s  le s e n s  p le in  d u  
te rm e . P lu s  que  so n  su ccès  - to u t  relatif, p u isq u 'il a  o b ten u  p lu s  de  p ro m e sse s  s u r  
l 'em p lo i  d es  je u n e s  que  d 'em p lo is  - c 'e s t  so n  in n o v a tio n  en  m a tiè re  de  p ra tiq u e  
p o l i t iq u e  q u i  c o n s t i t u e  u n  é v é n e m e n t  e t  s u s c i t e ,  là  e n c o r e ,  d e s  r é f le x io n s  
co m p ara tiv es .
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D epuis  des  décenn ies, la  so u m iss io n  e t l'in so lence  privée  (la h tb a  e t la  siba) 
o n t  te n u  lieu  de rép o n se  popu la ire  à  l'exercice  d u  pouvoir, si b ien  qu e  l'o b se rv a teu r  
es t  te n té  d 'e n  conclu re  à  la  non-pctrticipa.tio?T po litique  de  la  soc ié té  a u  M aroc. Peut- 
ê tre  s e r a i t - i l  p Iu s  o p é ra n t  d 'a n a ly s e r  d e s  p r a t iq u e s  a u s s i  v a r ié e s  a l la n t  de  la  
r é c u p é ra tio n  d 'a v a n ta g e s  c lie n té lis te s  à  la  c o rru p tio n ,  l 'e s c a p is m e  et à  I é m e u te  
u rb a in e , e t  in itiées  "par  Ie bas"  - c 'e s t-à -d ire  p a r  les  c a d e ts ,  les  s u b o rd o n n é s ,  la  
m a s s e . . .  - , com m e  Ie s ig n e  d 'u n e  in té r io r is a t io n  de  la  p ro b ié m a tiq u e  lég itim e  
im posée  p a r  [es g ro u p es  sociaux  d o m in a n ts ^ .  Les je u n e s  du  m o u v e m e n t  de Salé  
n 'o p è re n t  p a s  u n  p assag e  au  politique  m ais  à  la  m obilisa tion  po litique . L 'originalité  
d e  I e u r  m o u v e m e n t  e s t  de  n e  p a s  r e j e t e r  le  s y s tè m e  d e  v a le u r s  e t  le  c a d re  
c o n s titu tio n n e l  a u  M aroc, m ais  de  re n v e rse r  la  p ro b lém a tiq u e  en  p re n a n t  a u  piège  ie 
M akhzen. (p. 254), dev en u  à  so n  to u r  v u ln é rab le . Les a rm e s  u tilisé e s  p a r  les  je u n e s  
re tra n c h é s  d a n s  le com plexe  de S alé  s o n t  les  a rm e s  m êm es  de  la  m o d ern ité  - celle 
d 'u n e  p ro b lé m a tiq u e  d u  d ro it  (de la  ru!e  o f  iauj, p lu s  ex a c te m en t)  e t celle  de  la  
m éd ia tisa tio n , qui p e rm e tte n t  a u  su/et, a y a n t  ro m p u  so n  iso lem en t  ind iv iduel, d e  se  
m étam o rp h o ser  en. citoyen  (p. 280).

C ette  belle  d é m o n s tra tio n  (par les  je u n e s  de  Salé, m ais  a u s s i  p a r  M.B.) es t  
c e p e n d a n t  ép h ém ère . Elle  p a ra î t  s in g u liè re m e n t  iso lée  p o u r  p o u v o ir  ex p rim er  le 
d év e lo p p em en t d 'u n e  d y n am iq u e  d é m o c ra tiq u e  qu i, a u  d e m e u ra n t ,  n e  p ro c é d e ra  
p a s  m é c an iq u em en t  du  trio m p h e  de l'économ ie  libérale. Des m o u v e m e n ts  de  ce  type  
p e u v e n t  d iff ic ile m e n t  a c q u é r i r  u n e  d im e n s io n  p o lit iq u e  s a n s  s 'e x p o s e r  à  u n e  
ré c u p é ra tio n  et u n e  n e u tra l is a t io n  p a r  u n  rég im e  qu i a  fa it  de  la  c o o p ta tio n  u n  
véritab le  art. Les cond itio n s  et les  s o u h a its  que  M.B. én u m è re  d a n s  se s  p ag es  de  
co n c lu s io n s  in d iq u e n t  l 'am p leu r  d u  ch em in  à  p a rco u rir , m êm e  si, d a n s  c e t  épisode, 
le fo n c tio n n e m e n t  po litique  du  M aroc  é ta i t  p lu s  p ro ch e  de  celu i d es  d ém o cra tie s  
im p a rfa ite s  d e  l'O cc iden t (on p e n se  à  la  C oordination  iycéenne  e t  é tu d ia n te  de  1986  
en  F rance)  que  de  celui d 'u n e  m ajo rité  de  rég im es  d u  M onde  a rab e .

R e s te  à  sa v o ir  c o m m e n t  e t  d a n s  q u e lle  m e s u re  la  re -m o b iî is a t io n  d e s  
je u n e s  p e u t  s 'o p érer  d u ra b le m e n t  h o rs  d u  cad re  de  l'idéologie  is la m is te , m êm e  si 
M.B. n o te  (p. 186) les  lim ite s  a c tu e lle s  d 'u n e  m o b ilisa tio n  h o rs  S y stèm e  p a r  les  
m o u v em en ts  fo n d am en ta lis te s  p ro ch es  d es  F rères  M u su lm an s  a u  M aroc*^. F ace  au  
régim e  d o n t  la  légitim ité  n 'e s t  guère  e n tam ée , les  je u n e s  M aro ca in s  m a n ife s te n t  u n e  
a b sen ce  d 'ad h és io n  idéologique  qu i signifie  à  la  fois liberté  d 'in itia tiv e  e t  fragilité  d u  
s e n s  d e  l e u r  m o u v e m e n t.  E lle  p o u r r a i t  le s  p r é d is p o s e r  à  u t i l i s e r  le  r é f è r e n t  
i s la m iq u e ^ ,  d 'abo rd  d a n s  u n  objectif  de  rev a lo risa tio n  i n d i v i d u e l l e ^ ,  e n s u ite  d a n s  
le  d é s ir  de  re c ré e r  u n e  c o m m u n a u té  q u i  p r e n n e  en  c h a rg e  e t  s t r u c t u r e  le u r s  
a sp ira tio n s  au  m ieux-être . A cet égard , on  ne  p e u t  q u 'ê tre  frap p é  de  la  sim ilitu d e  
des  d o n n é e s  sociologiques  e t psycho log iques  re levées  p a r  F a rh a d  KHOSROKHAVAR 
ch ez  le s  je u n e s  M o d /âh éd tn e , le s  m e m b re s  d u  H ezboH ah  e t le s  B a s s id je s  de  la  
R é p u b liq u e  is la m iq u e  : p ré s e n c e  m a jo r i ta ir e  s u r  la  s c è n e  p u b liq u e ,  s t r u c tu r e  
m e n ta le  ho m o g én éisée  p a r  la  m o d e rn isa tio n ,  ra p p o r t  co nflic tue l a u x  g é n é ra tio n s  
a n té r ie u re s ,  so litu d e  e t  f ru s tra t io n ,  e t  en fin  c h a n g e m e n t  ra d ic a l  d u  r a p p o r t  a u  
pouvo ir politique*^. N o n o b stan t  le s  d ifférences  d u  cad re  p o litico -ju rid ique , on  a  là  
des  c a ra c té ris tiq u e s  p ré se n te s , à  u n  degré  ou  u n  a u tre ,  d a n s  l 'en sem b le  de  l 'e sp ace  
m é d ite r r a n é e n  e t  m o y e n -o rie n ta l.  A u  M aroc, la  m u ta t io n  g é n é ra t io n n e l le  e t  la  
r e n c o n tr e  d e s  c u l tu r e s  p r o d u is e n t  d e s  e ffe ts  m o in s  r a d ic a u x  m a is  to u t  a u s s i  
com plexes  que  d a n s  l'Iran  rév o lu tio n n a ire  ou  l'Algérie en  guerre . C 'es t  d ire  l'en jeu  
ac tu e l, e t  l 'in té rê t de  so n  analyse. Polito logues, descen d ez  d a n s  les  s q u a re s  !

E liz a b e th  PICARD
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26 KHOSROKHAVAR F. - L'utopie sacrifiée. Sociologie de fa réuofution iranienne. - Paris : Presses de la 
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La rubrique RECHERCHE EN  COURS renoue  ici auec  i'u;i d e  se s  ob/ectifs /7îq/eurs 
qui es t  de  rendre  compte des  trauaux  d e je u n e s  chercheurs.

Eiie accueiite an. texte d e  Lydie PEZELET qui poursu it à  i'fnstitut de  Géographie  
A ip ine  de  i'L /n iuersité  d e  G ren o b ie  u n e  th è se  d e  d o c to ra l  s u r  L es p r o c e s s u s  d e  
prod u ction  s p a t ia îe  d a n s !e H aut-A ttas cen tra l m aroca in  (direction de  recherche  . 
N adir BoumazaJ. Cette recherche  s 'in scrit d a n s  ia  continuité  d 'u n  mémoire  de  DEA de  
géographie  sou tenu  en  J 993  e t intituté D éueioppem ent tou ristiq u e d a n s te H aut-A tias  
m aroca in  e t  p ra tiq u es so c io -sp a tia tes  d es  p o p u îa tio n s a u to ch to n es.

D ans  s a  note, Lydie PEZELET aborde  fa question  du  c^iangem ent sociai à  p a rtir  
d 'u n e  interrogation  su r  ia  confrontation  de  deux  iogiques socio-spatiates. touristique  et 
autochtone, d a n s  ie H aut-A tias  cen trai m arocain. Cette  co?T.froufat:on s 'é ta b iit  d a n s  ie 
cadre  d u  déueioppem ent d es  gîtes  d 'é tap e  chez {'habitant. L 'au teu r  situe, en  outre, son. 
trau a ii d a n s  une  ré/iexion  p iu s  iarge  su r  [a d isciphne  géographiqu.e  et s u r  ies  ou tü s  
m.éthodoiogiques et théoriques auxquets eiie a  personneiiem ent recOLtrs.

Développement touristique  et société  locale 
dans le Haut-Atlas central m arocain  : 

quelle production  spatiale  autochtone  ?

Le ch an g em en t  social e t  la  p e rd u ra n c e  de  la  s t ru c tu re  soc ia le  p e u v e n t-il  ê tre  
a p p ré h e n d é s  p a r  l'é tu d e  de  la  p ro d u c tio n  sp a tia le  ̂  de  la  soc ié té  ?

Q u 'adv ien t-i!  n o ta m m e n t  d 'u n e  société  a u to c h to n e , lo rsq u e  c e r ta in s  lieu x  de  
so n  esp ace  p ra tiq u é  et re p ré se n té  sem b len t  faire  l'ob jet d 'u n e  c o n q u ê te  sp a tia le  de  
la  p a r t  d 'u n e  logique  sociale  exogène  ?

Les sc ien ces  h u m a in e s  e t  so c ia les  o n t  m o n tré  com bien  la  c o n n a is s a n c e  d u  
s e n s  de  l 'e s p a c e  d 'u n e  so c ié té  p o u v a it  n o u s  r e n s e ig n e r  s u r  so n  id e n ti té  so c io 
cu ltu re lle , s u r  s a  spécificité  s tru c tu re lle . Ainsi, n o n  se u le m e n t  l 'e sp ace  p u is e ra i t  so n  
s e n s  e t  s a  fo rm e  (due  à  l 'a c t io n  d e  l 'h o m m e  s u r  so n  e n v iro n n e m e n t)  d a n s  la  
s t r u c tu r e  so c ia le , m a is  p lu s  e n c o re , il s e r a i t  e n  m ê m e  te m p s  in d is p e n s a b le  à  
l 'e x is te n c e  sp é c if iq u e  d e  c e tte  d e rn iè re  : T o u te s  ie s  so c ié té s .. .  o n t a f f a i r e  a u e c  
détendue, c 'es t-à -d ire  que  tou tes  so n t situ ées  d a n s  t 'e sp ace , d a n s  u n  e sp a c e  qu'eH es  
p a rtic u ia r ise n t  e t  qui ies  particu la rise ... La  re la tion  à  e sp a c e  e s t  a insi, p o u rra it-o n  
dire, uniuerseM em ent g a ra n te  d e  ia  p a rticu ia rité  d e s  iden tités. Ce qu i ueu t d ire  q u e  ia  
"dim ension  sp a tia ie "  ne  p e u t  ê tre  sa is ie  d irec tem en t ,* eite  ne  s e  m an ife s te  q u e  d a n s  
i 'in tim ité  d e s  s y s tè m e s  e t  d e s  s tru c tu re s  so c ia ie s , d a n s  t 'iu tim ité  d e s  d is p o s itif s  
sym boliques  e t  eiie n e  p e u t  iiurer so n  uniuersa tité  que  d a n s  ia  m ise  e n  éu idence  d e s  
o p é ra tio n s  que, to u te s  so c ié té s  co m p arées , on  p o u rra it  te n ir  p o u r  d e s  u n iu e rs a u x  
(F.PAULLEVY, M .SEGAUD,1983).

P a r  a ille u rs , la  r e n c o n tre  in te r -c u ltu re l le  e n tre  u n e  so c ié té  d ite  lo ca le  ou  
ind igène  e t  u n e  société  g lo b a lisan te  à  l'exem ple  de  la  socié té  é ta tisée , ca p ita lis te  et 
in d u s tr ie lle  d u  m onde  m o d e rn e  occ id en ta l, e s t  c o u ra m m e n t  a p p ré h e n d é e  com m e  
l 'o ccasion  d 'u n  ra p p o rt  de  force  soc io -économ ique  et c u ltu re l  favorab le  à  !a soc ié té  
g lo b a le  m a is  n é f a s t e  à  la  s o c ié té  lo c a le ,  s o c ié té  d o m in é e ,  m e n a c é e  de  
d é s tru c tu ra t io n ,  d 'a s s e rv is s e m e n t  e t de  d isp a r itio n  p lu s  ou  m o in s  p ro g re ss iv e  e t  
complète-^. Il n 'e s t  p a s  s û r  tou tefo is, que  cette  vision  ren d e  com pte  de  la  com plex ité  
e ffe c tiv e  d e s  p h é n o m è n e s  d e  c o n f r o n ta t i o n  s o c i o - c u l t u r e l l e  a in s i  q u e  d e s  
m o u v e m e n ts  d e  la  s t r u c t u r e  s o c ia le  d e s  s o c ié té s ,  e n t r é e s  p lu s  o u  m o in s  
vo lo n ta irem en t, vio lem m ent e t  so u d a in e m e n t, en  c o n ta c t  les  u n e s  avec  les a u tre s .

La socié té  locale  m o n ta g n a rd e  e t  b e rb è re  du  H au t-A tlas  C e n trâ t  m a ro c a in  est, 
a u jo u rd 'h u i ,  à  la  fo is  le  th é â t r e  e t  l 'u n e  d e s  p a r t ie s  p r e n a n te s  de  ce  q u i  p e u t  
a p p a ra ître  com m e  le d e rn ie r  ép isode  ou  a v a ta r  en  da te  d u  p ro c e ssu s  d 'o u v e rtu re  (et 
d 'a s se rv is se m e n t  ?) de  ce tte  société  locale  a u  m o n d e  e x té r ie u r  (M .SURRE. 1986),
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p ro c e s su s  en  m arch e  d ep u is  l'ém ergence  d u  «caïdalism e" e n c o u ra g é  p a r  le pouvoir 
m o n arch iq u e  au  se in  des  co n féd éra tio n s  tr ib a le s  de l'A tlas e t  d u  S u d  m aro ca in  à  la 
f in  d u  X lXè  s iè c le  e t  a b o u t i s s a n t  à  la  p r o g r e s s iv e  s o u m is s io n ,  p o li t iq u e  e t  
t e r r i t o r i a l e ,  d e  l a  s o c ié té  b e r b è r e  a u  M a k h z e n .  v ia  la  c o lo n i s a t i o n  p u is  
l 'é ta b l i s s e m e n t  d 'u n  E ta t  in d é p e n d a n t)  : il s 'a g i t  de  la  m is e  e n  v a le u r  e t  de  
l 'e x p lo i ta t io n  d u  t e r r i to i r e  e t  d e  la  s o c ié té  a u to c h to n e s  p a r  u n  m o u v e m e n t  
to u ris tiq u e  exogène  is su  de  l 'en g o u em en t ré c e n t  des  so c ié tés  o cc id en ta le s  u rb a in e s  
p o u r  le treMcing (randonnée  p é d e s tre  en  te rre  exotique...) e t p lu s  g é n é ra le m en t  p o u r  
le s  sp o rts  d its  de  n a tu re  e t d 'av en tu re .

A l'in itiative  d 'u n e  p e rso n n a lité  f ran ça ise  a y a n t  eu  de  h a u te s  re sp o n sab ilité s  
te c h n iq u e s  e t ad m in is tra tiv es  à  l 'époque  p ro tec to ra le  e t c o n n a is s a n t  p a r  a illeu rs  trè s  
bien  la  région, l'activ ité  to u r is tiq u e  d a n s  le H aut-A tlas  C en tra l a  fa it  l'objet, de 1982  
à  1994, de  p ro g ram m es  d 'en cad rem en t, co n çu s  e t m is  en  o eu v re  p a r  le b ia is  d 'u n e  
a c tio n  de  co o p éra tio n  e n tre  la  F ra n c e  e t  le  M aroc. L 'idée é ta i t  d e  d év elo p p er  u n  
to u r is m e  d o u x , d iffu s ,  in té g ré  à  la  vie  so c ia le  a u to c h to n e  (p a r t ic ip a t io n  d e s  
h a b ita n ts  à  l'activ ité  to u ris tiq u e  e t re to m b ées  économ iques  s u r  la  vie locale) m ais  
a u s s i  u n  to u rism e  n o n  vio len t à  l'égard  de  l'en v iro n n em en t.

R em arq u o n s  le p a rad o x e  qu 'il y  a  à  vouloir créer, p a r  le h a u t,  u n  to u rism e  
in tég ré  à  la  vie sociale  a u to ch to n e ... C ertes, l 'in scrip tio n  du  to u rism e  d a n s  l'activité  
socio-économ ique  locale  e x is ta it a v a n t  la  m ise  en  p lace  de  ces  p ro g ram m es  e t l'on  
p o u v a it p e n se r  que  ces  d ern ie rs , en  offic ia lisan t u n e  activ ité  a n té r ie u re  et inform elle, 
c o n tr ib u e ra ie n t  à  so n  é p a n o u is se m e n t. M ais en  réa lité  rien  n 'e s t  m o in s  sû r. Nos 
in v estig a tio n s  sem b len t in d iq u e r  q u e  l 'e n c a d re m e n t de  la  p o p u la tio n  locale  d a n s  la  
p e rsp e c tiv e  de l 'ac tiv ité  to u r is tiq u e  n e  v a  p a s  to u jo u rs  d a n s  le s e n s  d u n e  réelle  
c o m p ré h e n s io n  d es  p ra tiq u e s  a u to c h to n e s , ni d a n s  celu i d 'u n e  rée lle  in té g ra tio n  
s o c ia le  de  c e tte  a c tiv ité  é c o n o m iq u e . Le c o n te n u  d e  c e s  p ro g ra m m e s  p re n d - il  
r é e lle m e n t  en  co m p te , com m e  il l 'a ffirm e, le s  a s p ir a t io n s  o u  le s  a t te n te s  de  la  
p o p u la tio n  locale ? Là encore, ce n 'e s t  p a s  sû r.

P arm i les in f ra s tru c tu re s  to u ris tiq u e s  su sc ité e s  p a r  le  p ro g ram m e  officiel de  
développem ent to u ris tiq u e , le gîte  d 'é tap e  chez  l 'h a b ita n t  e s t  a p p a ru  a u x  y eux  des  
re sp o n sa b le s  com m e  la  s tru c tu re  d 'h éb e rg em en t  «en dur^  la  p lu s  s a tis fa is a n te  p o u r  
de  n o m b re u se s  ra iso n s . R aison  économ ique  to u t  d 'ab o rd  : ce tte  p rise  en  ch arg e  p a r  
le s  h a b i ta n ts  de l 'a m é n a g e m e n t  d es  s t r u c tu r e s  d 'h é b e rg e m e n t  e s t  p eu  c o û te u se  
p o u r  l 'E ta t^ . De p lu s, ce tte  form e  d 'h éb e rg em en t e s t  sen sée  c o rre sp o n d re  a  priori à  
l 'u n e  d es  p ra tiq u e s  so c ia le s  sp éc if iq u es  de  la  c u ltu re  a u to c h to n e  (qui n 'a  p a s  à  
l 'e s p r i t  la  lé g e n d a ire  « h o sp ita lité  b erbère»?) to u t  en  g a r a n t i s s a n t  u n  m in im u m  
d 'ex o tism e  et d 'a u th e n tic ité  a u  clien t. E nf i n, ces  in f r a s tru c tu re s  a m é n a g é es  chez  
l 'h a b ita n t  devaien t ê tre  p eu  v isib les  d a n s  le p ay sag e  h a u t-m o n ta g n a rd  d es  fonds  de  
vallées, ré a lisa n t  a in si l 'in tég ra tio n  a rc h ite c tu ra le  si chère  a u  voy ag eu r  d u  m onde  
m o d ern e  en  m al d 'h a rm o n ie  p aysagère .

L 'in fra s tru c tu re  d u  gîte  d 'é ta p e  officiel chez  l 'h a b ita n t  se  c a ra c té r ise , au  m oins  
th éo riq u em en t, p a r  u n  c e rta in  n o m b re  d 'éq u ip em en ts  de confort e t  de  sé c u rité  a in si 
q u e  p a r  l 'am én ag em en t de  lieux  p o u r  la  récep tio n  p ro p re m e n t  to u r is tiq u e  : salle(s) à  
m a n g e r ,  c h a m b re ( s ) ,  c u is in e ,  to i l e t t e s ,  d o u c h e s . . .  L es c o n d i t io n s  g é n é r a le s  
d 'hom ologation  officielle d u  gîte  d 'é ta p e  exigent ég a lem en t q u e  la  p e rso n n e  chargée  
de  l'accueil a it  u n e  co m pétence  m in im ale  : elle d o if auoi'r su iu i u n  s ta g e  d e fo rm a tio n  
s p é c i/ïq u e  où  s e ro n t  a b ord é e s  n o ta m m e n t  ?es q u e s t io n s  r e fa t iu e s  à  ra c c u e it ,  à  
t'hygfiène e t  à  îa  diététique..., p o rte r  a ra b e  e t  a n  m oins u n e  lan g u e  é tran g ère ..., ê tre  en  
m esu re  d e  seruir d e s  re p a s  sim ples  e t  d e  cu isiner  ta  nourritu re  d e  s e s  cfients.4

L 'existence  des  g îtes  d 'é ta p e  officiels n e  doit p a s  faire  o u b lie r  la  p réex is ten ce  
de  q u e lq u es  gîtes n o n  officiels, d ès  le m ilieu  d es  a n n é e s  so ix an te -d ix , d a n s  le H au t-  
A tla s  C e n tra l . L 'h is to ire  de  le u r  m is e  e n  p la c e  e s t  s o u v e n t  u n e  b e lle  h is to ire  
d 'a m itié ... e t d 'in té rê ts  p a r ta g é s ,  e n tre  u n  villageois  de  ces  h a u te s  v a llées  e t  u n  
gu ide  eu ropéen  p ro p o sa n t  des  ra n d o n n é e s  d a n s  la  m o n tag n e  m aro ca in e . Le prem ier  
loue  se s  services  a u  seco n d  e t  à  se s  clien ts , p o u r  les  g u id e r  e t  les  h éberger, ta n d is  
q u e  le guide  apporte  a u  villageois conse ils  e t rev en u s, afin  qu 'il p u is se  éq u ip e r  sa  
m aiso n  avec  u n  m in im u m  d 'in f ra s tru c tu re s  de  confort p o u r  l 'accue il d es  c lien ts  et 
p arfo is  lui prod igue  u n e  v éritab le  fo rm atio n  de  b a se  p o u r  l 'a c c o m p a g n e m e n t  d es  
to u r is te s  en  m o n ta g n e . E n  fa it, t r è s  p eu  de  v illag eo is  o n t  é té  le s  é lu s  de  c e tte
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In fra stru ctu res  
to u r is tiq u e s  e t  c o n q u ê te  

terr ito r ia le

re n c o n tre  p e u  o rd in a ire , a sso c ia tio n  à  b u t  lu c ra t i f  d o n n a n t  so u v e n t  l 'im p re s s io n  
d 'u n e  so rte  de  p a rra in a g e  in te r-cu ltu re I  de la  p a r t  d u  gu id e  é tran g e r.

A i é c h e lle  lo c a le ...

D a n s  le  H a u t-A tla s  C e n tra l,  s e u ls  v in g t-s ix  g îte s  d 'é ta p e ,  s u r  u n  to ta l  d e  
so ix a n te -q u a tre , so n t  conform es  a u x  prin c ip a les  n o rm es  éd ic tées  p a r  le M inistère  d u  
T ourism e. Ils so n t  donc  hom ologués  e t  c lassés, ta n d is  q u e  les g îtes  no n  con fo rm es  
fo n c tio n n en t  officiellem ent en  ta n t  que  gîtes  n o n  c lassés .

La ré p a rtitio n  de  ces  gîtes  d 'é ta p e  d a n s  l 'e sp ace  local es t  loin  d 'ê tre  hom ogène. 
O n  rem arq u e , en  effet, u n e  co n cen tra tio n  le long  de c e r ta in e s  vallées  d u  H au t-A tlas  
C entra l. La vallée  des  Aït B ouguem ez, qui e s t  n o tre  te r ra in  d 'é tu d e , c o n c e n tre  p a s  
m o in s  de  t re n te  cinq  g îtes  d 'é ta p e  s u r  u n e  tre n ta in e  de  k ilo m è tre s  de  lo n g u e u r  ! 
C ette  co n cen tra tio n  p e u t  s 'ex p liq u er  p a r  u n e  f ré q u e n ta tio n  to u ris tiq u e  a n c ie n n e  e t  
c r o is s a n te  de  ia  v a llé e , p a r  l 'im p la n ta t io n  d a n s  c e t te  c o m m u n e  r u r a le  d 'u n e  
in f r a s t r u c tu r e  e s se n tie lle  à  la  m ise  en  o eu v re  s u r  le te r r a in  d u  p ro g ra m m e  d e  
d éveloppem en t to u r is tiq u e  du  H aut-A tlas, le C en tre  de  F o rm a tio n  a u x  M étiers  de  
M ontagne  (CFAMM), p a r  l 'ex istence  de  voies d 'accès  re la tiv em en t  a isé e s  p a r  ra p p o r t  
au  re s te  d u  m assif, e t u n e  ag ricu ltu re  re la tiv em en t  pro sp ère .

U ne  te lle  c o n c e n tr a t io n  g é o g ra p h iq u e  de  g îte s  p e u t-e l le  d o n n e r  q u e lq u e  
in d ica tio n  s u r  l 'é ta t  d 'u n e  éven tuelle  co n q u ê te  to u ris tiq u e  d u  te rr ito ire  local et s u r  
se s  effets so c iau x  ?

E n  fait, le p h én o m èn e  de  co n cen tra tio n  des  gîtes  d 'é ta p e  le long  d es  itin é ra ire s  
to u ris tiq u e s , ce qui rev ien t  à  dire  le long  des  fonds  de  vallées  p é n é tra n t  le m a ss if  en  
d irec tio n  des  so m m ets  m o n tag n eu x , e s t  g énéra l d a n s  le H au t-A tlas  C en tra l. Ce q u i  
l 'e s t  m oins, c 'e s t  b ien  le fo n c tio n n em en t  effectif de ces  g îtes  d 'é tap e . La vallée  d es  Aït 
B ouguem ez  est, de  ce p o in t  de  vue, u n  cas  excep tionnel. T an d is  q u e  d a n s  les  vallées  
du  M 'goun  e t  de  la  T e ssa o u t  la  p lu p a r t  des  gîtes  ne  reço iven t p a s  de  c lien ts  (p u isq u e  
ceux-ci b iv o u aq u en t), les  gîtes  d es  Aït B ouguem ez  a c c u e illen t  d es  to u r is te s  a sse z  
ré g u liè re m en t  en  sa iso n . L 'une  des  ex p lica tio n s  p o ss ib le s  à  ce p h é n o m è n e  ré s id e  
d a n s  le p o s itio n n e m e n t  vo lon ta ire  de  cette  vallée  en  d é b u t  ou  fin  d 'itin é ra ire  d e s  
c ircu its  de  frekktng  : à  ces  m o m en ts-là , l 'h éb erg em en t re la tiv em en t  co n fo rtab le  ch ez  
l 'h a b ita n t  e s t  appréc ié  ta n t  des  voyageurs  encore  dou ille ts , fra îch em en t  d é b a rq u é s  
de  le u r  n u i t  d 'hô te l à  M arrak ech  et p a r ta n t  a llèg rem en t vers  cols et so m m ets , q u e  
d es  tre k k e u rs  re v e n a n t, p lu s  ou  m o in s  fa tig u és, de  ces  m ê m e s  re liefs  d é s o rm a is  
v a in c u s . C ette  s itu a tio n  a v a n ta g e u se  de  la  vallée  d es  Aït B ouguem ez  n 'e s t ,  b ien  s û r ,  
p a s  n a tu re lle , et sem ble  ré su lte r  des  p ro c e ssu s  d 'in v en tio n  e t de  c o m m erc ia lisa tio n  
d u  l i e u - p r o d u i t  t o u r i s t i q u e  u a .^ ée  h e u r e u s e  d e s  A iï  B o u p u e m e x ,  q u e  n o u s  
n 'a n a ly se ro n s  p a s  ici.

...A  l'é c h e lle  d o m estiq u e

L 'im p lan ta tion  d 'u n  gîte  d 'é tap e  chez  l 'h a b ita n t  n 'est-e lle  p a s  l'occasion  d 'u n e  
m ise  en  p résence , au  se in  d 'u n e  m êm e  u n ité  d 'h a b ita tio n  ou u n ité  fam iliale, de  d eu x  
logiques  sp a tia le s  d is tin c te s  : l'u n e  p rop re  au  fo n c tio n n em en t  e t  a u  se n s  de  l'e sp ace  
du  gîte  d 'é tape , l 'a u tre  co rre sp o n d a n t  à  la  p ra tiq u e  e t a u  se n s  de  l 'e sp ace  d o m estiq u e  
in d ig èn e  ? Ces d eu x  log iques  sp a tia le s  c o n c e rn e n t-e lle s  te m êm e  e sp a c e  : le g îte  
d 'é tap e  fait-il p a rtie  de  l 'e sp ace  do m estiq u e  fam ilial ?

Un  gîte  d 'é tap e  in tég ré  à  l 'e sp ace  do m estiq u e  e s t  u n  esp a c e  signifié  e t  p ra tiq u é  
en  fonction  de la  logique  sp a tia le  a u to c h to n e  de l 'e sp ace  d o m estiq u e . Un  gîte  d 'é ta p e  
dissocié  de l 'e sp ace  d o m estiq u e  e s t  u n  espace  n o n  co n cern é  p a r  la  logique  sp a tia le  
do m estiq u e  au to ch to n e .

11 e s t  n é c e s s a i r e  p o u r  n o u s  de  p o u v o ir  r é p o n d r e  à  c e t te  q u e s t i o n  d e  
l 'in té g ra tio n  ou  de  la  d isso c ia tio n  sp a tia le  d u  gite  d 'é ta p e  p a r  ra p p o r t  à  l 'e sp a c e  
d o m e s tiq u e ,  a fin  d e  sa v o ir  si le  d é v e lo p p e m e n t  to u r is t iq u e  d a n s  le  H a u t-A tla s  
C en tra l réa lise  effectivem ent u n e  co n q u ê te  sp a tia le  de  l 'e sp acc  a u to c h to n e  et. p a r  
co n séq u en t, s'il m odifie  ou  n o n  la  s tru c tu re  e t l 'id en tité  so c io -cu ltu re lle s  in d igènes.

Il p a r a î t  e n  e ffe t  a s s e z  p e r t i n e n t  (au  m o in s  d a n s  u n  p r e m ie r  t e m p s )  
d 'a p p ré h e n d e r  le d éveloppem en t to u ris tiq u e  affec tan t  les so c ié tés  locales  se lon  d e s  
m o u v e m e n ts  de  c o n q u ê te  te r r i to r ia le  de  l 'e sp a c e  loca l p a r  u n e  lo g iq u e  s p a t ia le  
exogène, cette  co n q u ê te  te rrito ria le  é ta n t  n é cessa ire  à  la  c réa tio n  ou  à  l 'in v en tio n  d u
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lieu  to u ris tiq u e  : t'inuention  d u  Heu touristique... c o n sis te  e n  u n e  nouuefte  tecture  d 'u n  
territoire  donné  a b o u tis sa n t  à  u n  doubfe  m ouuem ent, te p rem ie r  é ta n t  Ltn  p ro c e ssu s  d e  
d éto u rn em en t d e  t'u titisa tion  dom inan te  d u  fieu - c 'e s t  te pouvoir s u b u e rs i /d u  tourism e
- e t  te second  é ta n t  f'incorporation  d e  nouueaux  territo ires  a u  tieu  tou ristique  - c 'e s t  te 
pouvoir de  conquête  d u  tourism e. Subversion  in térieure  [ren v ersem en t d e  f'ordre  étabfi 
d a n s  un  fieu donné^ e t  conquête  extérieure  (pur incorporation  a u  territoire  ex is ta n t  d e  
territo ires  suppfém en ta iresj so n t  fes  d eu x  p ro c e ssu s  réuo tu tio n n a ires  m is en  oeuvre  
p a r  te m ouvem ent touristique  (R.KNAFOU. 1992).

Le g îte  d 'é ta p e  c h e z  l 'h a b i t a n t  e s t- i l ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  le  r é s u l t a t  d 'u n  
d é to u rn e m e n t  et d 'u n e  co n q u ê te  te rrito ria le  de  la  p a r t  de  la  log ique  socio -sp a tia le  
to u r is t iq u e  ?  Le p ro d u i t  de  la  log ique  so c io -sp a tia le  a u to c h to n e  ? O u. d e rn iè re  
hy p o thèse , u n e  p ro d u c tio n  sp a tia le  is su e  de la  co n fro n ta tio n , en  u n  m êm e  lieu, de 
ces  deu x  logiques  p ra tiq u e s  ?

O b serv e r  e t c o m p a re r  les  p ra tiq u e s  d o m e s tiq u e s  q u o tid ie n n e s  d es  fam illes  
se lo n  qu  elles p o ssè d e n t  ou  n o n  u n  gîte  classé , n o u s  a  sem blé  le m eilleu r  m oyen  de  
c o n s ta te r  effectivem ent les  p h én o m è n e s  de  p e rd u ra n c e  ou  a u  c o n tra ire  d 'inn o v atio n  
e t d 'ad ap ta tio n  des  p ra tiq u e s  d o m estiq u es  h ab itu e lle s , en  p ré se n c e  d 'éq u ip em en ts  
m o d ern es  ou  d 'esp aces  n o u v eau x  e x is ta n t  a u  se in  de  l 'u n ité  d 'h a b ita tio n  fam iliale, 
s u i te  à  l 'a m é n a g e m e n t  d 'u n  g îte  d 'é ta p e .  D a n s  c h a c u n  d e s  c a s  é tu d ié s ,  n o u s  
m e tto n s  en  re la tion  les  p ra tiq u e s  observées  avec , b ien  s û r .  les  d o n n é e s  form elles  et 
m a té r i e l l e s  de  l 'e s p a c e  e t  d e s  é q u ip e m e n ts  u t i l i s é s ,  m a is  a u s s i  a v e c  le s  
ca ra c té ris tiq u e s  sociales, cu ltu re lle s  e t  économ iques  de la  fam ille  ou  des  p e rso n n e s  
c o n c e rn é e s ,  a in s i  q u 'a v e c  le s  p a r a m è t r e s  d e s  d if fé re n te s  s i t u a t io n s  a u  c o u r s  
desq u e lles  ces  p ra tiq u e s  sp a tia le s  o n t  eu  lieu.

C ette  m éthode  do it n o u s  p e rm e ttre  de  réco lte r  les  d o n n é e s  n é c e ssa ire s  à  la  
m ise  en  évidence  du  s e n s  p ra tiq u e  de l'e sp ace  do m estiq u e , n o tre  objectif  é ta n t  de  
s a is i r  le  p rin c ip e  p ra t iq u e  g é n é ra te u r  de  l 'e n se m b le  d e s  p r o d u c t io n s  s p a t ia le s  
observées  (P.BOURDIEU, 1990). Ce se n s  p ra tiq u e  de  l 'e sp ace  d o m estiq u e  n e  do it p a s  
être  d ésh u m an isé , n i a p p ré h e n d é  com m e  le ré s u lta t  d u  fo n c tio n n e m e n t  m écan ique, 
déco n tex tu a lisé  e t  d é p e rso n n a lisé  de s tru c tu re s  t a n t  p ra tiq u e s  que  cognitives  : c 'e s t  
u n  se n s  p ra tiq u e  en  ac tio n , in e x is ta n t  a u tre m e n t  q u e  d a n s  l 'a c tio n  fa ite  p a r  u n e  
p e rso n n e  particu liè re , im pliquée  d a n s  u n e  s itu a tio n  u n iq u e , h is to riq u e .

C ette  d ém arch e  h e u ris tiq u e  p u isée  d a n s  le s tru c tu ra l is m e  génétiq u e  e t p lu s  
gén é ra lem en t  d an s  l 'ap p ro ch e  an th ro p o lo g iq u e  de la  réa lité  h u m a in e ,  n o u s  p e rm e t  
de  réu n ir , au  sein  d 'u n  sy stèm e  p ra tiq u e , les  é lém en ts  c o n s titu tifs  d u  lieu, m obilisés  
p a r  la  c o n s tru c tio n  so c ia le  e t  in d iv id u e lle  d u  s e n s  de  l 'e s p a c e  : s e n s ,  fo rm e  e t  
p ra tiq u e  de  l'espace. Ces élém en ts, iden tifiés  p a r  le géographe , re s te n t  n é a n m o in s  
d isso c ié s  p a r  lu i t a n t  q u 'il  ne  p ro d u it  p a s  le  s c h é m a  d e s  r e la tio n s  p ra tiq u e s  (et 
sym boliques)  re lia n t  la  fo rm e  de  l 'e sp ace , le  s e n s  de  l 'e sp a c e  e t le s  p ra tiq u e s  de 
l'e sp ace  au  se in  d 'u n e  m êm e  logique  sociale.

Les investig a tio n s  s u r  le te r ra i n  n o u s  o n t  révélé  la  m u ltip lic ité  des  fa c te u rs  
s u s c e p t ib le s  d 'in te rv e n i r ,  c o n ju g u a n t  le u r s  e ffe ts  o u  se  c o n t r a r i a n t ,  d a n s  la  
d é te rm in a t io n  de  la  p r o d u c t io n  s p a t ia le  a u to c h to n e ,  n o ta m m e n t  d o m e s tiq u e .  
L 'é m ig r a t io n  à  l 'é t r a n g e r  o u  e n  v ille ,  l 'e n g a g e m e n t  m il i t a i r e  a in s i  q u e  le  
d év e lo p p em en t  d es  vo ies  de  c o m m u n ic a tio n  s e m b le n t  d es  f a c te u r s  p o ss ib le s  de  
l'évo lu tion  des  p ra tiq u e s  fam ilia les  a u  se in  de  l 'e sp ace  do m estiq u e , de  l'éq u ip em en t  
e t  de  l 'a r c h i te c tu re  in té r ie u re  e t  e x té r ie u re  de  l 'h a b i ta t .  L 'é ta t  d e s  r e s s o u r c e s  
fo r e s t iè r e s  lo c a le s  o u  la  d e n s i té  d é m o g ra p h iq u e  d 'u n  v illa g e  n o u s  s o n t  a u s s i  
p o te n tie lle m e n t  a p p a r u s  co m m e  d e s  fa c te u r s  du  c h a n g e m e n t  s p a tia l .  E n  effet, 
l'im possib ilité  to ta le  de  r a m a s s e r  le bois  en  forêt sem ble  in te rv e n ir  d a n s  la  décision  
de  s 'éq u ip e r  en  cu is in iè re  e t  fo u r  à  gaz, m êm e  si l 'u tilis a tio n  de  ces  éq u ip e m e n ts  
s 'av ère  p lu s  ou  m o in s  ponctuelle .

C h aq u e  esp ace  d o m estiq u e , ch aq u e  p ro d u c tio n  sp a tia le  d o m estiq u e  en q u ê tée  
p e u v e n t  ê tre  s i tu é s  p a r  r a p p o r t  à  u n  e n s e m b le  d e  d o n n é e s  so c io  c u l tu r e l le s ,  
é c o n o m iq u e s ,  g é o g ra p h iq u e s ,  é c o lo g iq u e s , a d m in is t r a t iv e s ,  i n f r a s t r u c tu r e l l e s . 
a rch itec tu ra le s , fam iliales, ind iv iduelles  etc. d o n t  la  co m b in a iso n  sem b le  ch aq u e  fois 
p articu liè re , m êm e  s 'il e s t  possib le  de dégager  des  p o in ts  de  co m p ara iso n .
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C o n c l u s i o n

La spécificité  éventuelIe  d es  p ra tiq u e s  et fo rm es  de  l 'espace  dom estique , se lo n  
que  la  fam ille  p o ssèd e  u n  gîte  d 'é tape , selon  que  l 'u n  de  ses  m em b res  tra v aille  en  
ville, que  cette  fam ille  exerce  ou  n o n  u n e  fonction  de  n o ta b le ... ne  p o u rra  ê tre  m ise  
en  évidence  que  p a r  la  re c o n s tru c tio n  des  log iques  p ra tiq u e s  ac tu a lisé e s  de  façon  
p a rticu liè re  p a r  c h a c u n e  d es  fam illes  en  fonction  des  ces  c a ra c té ris tiq u e s  pré-c itées  
e t  des  s itu a tio n s  de  m ise  en  oeuvre. Y a - t- i l u n e  p ro d u c tio n  sp a tia le  spécifique  des  
fam illes  ex p lo itan t u n  gîte  d 'é tape , ou  b ien  cette  p ro d u c tio n  sp a tia le  rejoint-elle  celle 
d 'u n e  ce rta in e  catégo rie  sociale  de la  société  locale  ? La rép o n se  à  ce tte  q u es tio n  
p e rm e t  d 'e n v isa g e r  p lu s  p ré c isé m e n t  la  p a r t  p rise  p a r  le p h é n o m è n e  to u r is tiq u e  
d a n s  le ch a n g e m e n t  social m ais  au ss i, p eu t-ê tre , d a n s  la  p e rd u ra n c e  sociale  de  la  
socié té  au to ch to n e . E n  co n séquence , il es t  éga lem en t  in d isp e n sa b le  de  parv en ir  à  
évaluer  la  p a r t  des  a u tre s  p h én o m èn es  soc iau x  (économ iques  etc  ), in te rv en an t  d a n s  
ce tte  dynam ique.

P ara llè lem en t à  l 'en q u ê te  s u r  la  p ro d u c tio n  so c io -sp a tia le  ind igène  à  l'échelle  
de  l 'e sp a c e  d o m estiq u e , n o s  o b se rv a tio n s  o n t  a u s s i  p o rté  s u r  la  m ise  en  o euvre  
p ra tiq u e  de  l'activ ité  to u ris tiq u e  p a r  les  au to ch to n es .

L 'origine  ex té rieu re  de  l'in itiative  du  dévelo p p em en t to u ris tiq u e  de  la  société  e t  
d u  te rr ito ire  d a n s  le  H au t-A tla s  m aro ca in  e s t  diffic ilem ent co n te s tab le , de m êm e  
p o u r  l 'en sem b le  d es  ré g io n s  a u tre fo is  co lo n isées  qu i so n t, d e p u is ,  d ev en u es  d es  
d e s t in a t io n s  to u r is t iq u e s .  M ais  la  p a r t ic ip a t io n  d e s  a u to c h to n e s ,  en  t a n t  q u e  
pro fessio n n e ls  ou  o ccasio n n e ls  (les a c c o m p a g n a te u rs  de  m o ntagne , les g iteu rs . les  
m u le tie rs ...) , à  ce tte  nouvelle  activ ité  économ ique, lu i confère  u n e  spécificité  socio 
c u ltu re lle  a u  n iv e a u  de  s a  m ise  en  oeuvre  s u r  le te r ra in ,  e t ce la  m alg ré  ce qui 
a p p a ra ît  com m e  u n  p u is s a n t  m ouvem en t co n tra ire  v isa n t  à  la  s ta n d a rd isa tio n  de  
ce tte  activ ité  se lon  d es  n o rm es  occiden tales, d iffusées  p a r  les  tour-operators  et les  
ag en ces  eu ro p éen n es  ou  n o rd -am érica in es .

La p a rtic u la r ité  de  la  m ise  en  oeuvre  concrè te  de  l'activ ité  to u ris tiq u e  p a r  d es  
m e m b re s  de  la  so c ié té  lo ca le  sem b le  ré v é la tr ic e  d u  s e n s  so c ia l a s s ig n é  à  c e tte  
n o u v e lle  a c tiv ité  éc o n o m iq u e  p a r  le s  a u to c h to n e s .  S o n  é tu d e  p e u t  a in s i  n o u s  
re n se ig n e r  s u r  le degré  ou  la  qu alité  d 'in tég ra tio n  ou  de  non  in tég ra tio n  de  ce tte  
a c t iv i t é  à  la  s t r u c t u r e  s o c ia le  in d ig è n e .  P a r  e x e m p le ,  la  m a n iè r e  d o n t  
l 'a c c o m p a g n a te u r  de  m o n tag n e  m obilise  d ifféren tes  p e rso n n e s  de so n  ré se a u  in te r 
p e r s o n n e l  à  d e s  f in s  p ro fe s s io n n e l le s  (c o m m e rç a n ts ,  t r a n s p o r t e u r s ,  g i te u r s .  
m u le tie rs , a u to r ité s  locales...) ou  so n  co m p o rtem en t  en  p résen ce  de  ses  c lien ts  et sa  
fa ç o n  de  le s  t r a i te r ,  de  m êm e  q u e  la  m a n iè re  avec  la q u e lle  le g îte u r  reço it se s  
v is i t e u r s ,  s o n t  a u t a n t  d 'in f o r m a t io n s  à  c o n s id é r e r  d a n s  u n e  r e c h e r c h e  d e s  
c a ra c té r is tiq u e s  ac tu e lle s  de  la  s tru c tu re  soc io -cu ltu re lle  de la  société  locale  et de  
so n  fo n c tio n n em en t d a n s  le H aut-A tlas  m arocain .

Il ne  s 'ag it donc  p a s  p o u r  n o u s  de  m en er  u n e  é tu d e  de  géographie  h u m a in e  
s u r  le s  c a r a c té r is t iq u e s  de  l 'h a b i ta t  d 'u n e  so c ié té  p a r t i c u l i è r e ^ ,  (p ré c iso n s  en  
l 'o ccu rren ce  que  l 'h a b ita t  des  B erbères  de  l'A tlas m aro ca in  a  so u v en t  été  décrit, ce  
qui n 'e s t  p a s  le cas  de  l'e sp ace  dom estique  in té r ie u r  ni des  p ra tiq u e s  de  l'h ab ita t^ )  
m a is  d e  r é a l i s e r  u n e  é tu d e  d e  g é o g ra p h ie  so c ia le  e t  a n th ro p o lo g iq u e  d e v a n t  
sa tis fa ire  à  u n  doub le  objectif  de  rech e rch e  :

- m o n tre r  co n crè tem en t, p a r  l 'é tu d e  et !a m ise  en  évidence  de  la p ro d u c tio n  
sp a tia le  a u to ch to n e , la  dynam ique  d 'u n e  société  locale  trad itio n n e lle  en  p rise  avec  
les  d ifféren tes  fo rm es  d 'ex is ten ce  et de p én é tra tio n  d 'u n e  m odern ité  socio -cu ltu re lle  
étran g ère .

- p ro p o se r  u n e  fo rm alisa tion  des  p ro c e ssu s  de  pro d u c tio n  sociale  de  l'espace  
ou  d u  te rrito ire  qui re n d e  com pte  d a n s  u n  m êm e  sc h é m a  h eu ris tiq u e , à  la  fois de  la  
form e, du  se n s  et des  p ra tiq u e s  sociales  e t ind iv iduelles  de  l'espace.

Le d ép o u illem en t, en  co u rs , de  l 'in fo rm ation  collectée  s u r  le te rra in  sem b le  
confirm er  la  p e rtin e n c e  de  ces  h y p o th èses  e t  pro je ts  th éo riq u es.

L yd ie  PEZELET
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1 - Nous avons choisi d'emptoyer dans ce texte, 
l'adj ectif «spatial" plutôt que le qualificatif «socio-spatial" 
qui nous semble contenir une redondance. La plupart 
des géographes s'accordent en effet à penser que l'espace, 
considéré du point de vue de son sens et de ses 
pratiques, est le produit du fonctionnement de la société 
ou de la structure sociale, ainsi "sens de l'espace" et 
"pratiques de l'espacc veulent dire «sens social de 
l'espace" et "pratiques sociales de l'espace", "production 
spatiale" sous-entend elle aussi «production sociale de 
l'espacc, de même pour «logique spatiale", «conquête 
spatiale',etc.

2 - Cette interprétation du sens commun permet 
notamment de j ustifier certaines entreprises de 
protection et de «muséificatiom de sociétés et territoires 
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déclarations que nous ont faites les propriétaires, très 
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T  a  form ulation  lapidaire  de l'in titu lé  ne  sau ra it dissim uler la  densité  d 'un  ouvrage érudit 
i ^ d o n t  la  portée  réside  d an s  un e  réflexion su r  ['actuatité du  passé . D ans  le Monde arabe, 
com m e  dans  les au tres  sociétés, l'h istoire  est sollicitée pour donner  sen s  au  présen t sous  la  
forme d'allégories em p ru n tan t  leu r  tram e  à  des figures ou  des m om ents  magnifiés du  passé. 
La résonance  des m ythes, ainsi envisagés, est ém inem m ent politique  ; elle tend, en effet, à  
l 'in s c r ip tio n  d 'u n  vécu  co llec tif  d a n s  u n e  généalogie  et, p a r ta n t ,  d a n s  la  d u rée  e t la  
continuité. Néanm oins, la  transm ission  et l'activation  des m ythes  ne  so n t pas  im putables  
a u x  se u ls  d é te n te u rs  du  po u v o ir  po litiq u e  ou  d u  m a g is tè re  re lig ieux . Les h is to rie n s  
c o n s titu e n t  égalem ent des  m éd ia teu rs  en  ce dom aine  bien  que  le u r  rôle  se  révèle p lus  
am bigu, oscillant entre  la  contribu tion  au  développem ent des  mythologies e t un  travail de 
dém ythification  des faits et événem ents .
M obilisant son  propre  savoir d'h istorien , E. S1VAN explore, au  fil de six  essais, ces relations  
de la  production  historique  avec Ies enjeux  politiques et idéologiques d 'au jourd 'hu i.
Le chapitre  qu'il consacre  aux  st/mboîes et cérémontgs à  p artir  d 'une  analyse  des tim bres- 
poste, billets  de banque  et fetes officielles des E tats  n 'est  san s  doute  pas  le plus  significatif 
de son  p ropos . En  revanche, l 'au teu r  de t'/stam. et ta  C roisade  trouve  d an s  les m odes de 
re p ré s e n ta tio n  e t d 'a c tu a lis a tio n  des  cro isad es  u n  th èm e  à  sa  m e su re  po u r  il lu s tre r  

c e r ta in e s  d ém arch es  c a ra c té r isé e s  p a r  la  rech e rch e  d 'an a lo g ies  e s s e n t i e l s  en tre  le p a ssé  e t p ré se n t.  Les pages  
consacrées  par  ailleurs  à  la  question  de Jéru sa lem  ont le m érite  d'explorer u n  processus  de production  de symboles. 
C ependant, eHes su sc ite ro n t d 'a u ta n t  p lus  de critiques, voire de polém iques, qu'elles font ab strac tio n  de la situation  
actuelle  de la ville sainte.
Ces approches  thém atiques  se  doub len t d 'u n e  présentation , en  trois volets, des principaux  co u ran ts  de l'historiographie  
arabe  contem poraine, avec p o u r  arrière-fond  le m ythe  sa ta fi et ses contre-m ythes. L'exposé est alors  rythm é  par les 
déba ts  et controverses  explicitant les positions  et visées des  différentes tendances, qu'il s 'agisse  des réuistonntstes, des 
islam istes  ou des  o r ie n ta n te s  à  rebours. 11 n 'en  est pas  m oins sous-tendu  p ar  une  connivence  intellectuelle  avec le camp 
taïque  m oderniste  et u n e  so rte  de désappoin tem ent face à  ses  divisions.
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GANIAGE Jean . - H istoire contem poraine du Maghreb de 1830  à n os jours. Paris : Fayard. 1994. 822  p.

T " )a r ti  de l'idée  d 'u n e  m ise  à  jo u r  de  l'H istoire  de  A fr iq u e  d u  Nord  de C harles-A ndré  
.L JULIEN, partiellem ent rééditée  depuis  1951, c 'est finalem ent un  ouvrage entièrem ent 
n o u v eau  que livre J.GANIAGE su r  l'h istoire  contem poraine  du  M aghreb  (Maroc, Algérie, 
Tunisie). Ce projet am bitieux  im pliquait d 'une  p art  de faire une  place  aux  événem ents les 
p lu s  r é c e n ts ,  m a is  a u s s i  de  p re n d re  en  co m p te  le s  a c q u is  de  la  p ro d u c tio n  
historiographique  su r  le sujet.
De fac tu re  classique, l'ouvrage  es t  s tru c tu ré  en  deux  p artie s  différem m ent conçues. La 
prem ière, qui couvre la  période  de 1830 à  1914, est traitée  s u r  le mode de la chronologie 
longue, en  d istinguan t les différentes histo ires  nationales. Après u n  rappel de la situation  
de l'Afrique d u  Nord en  1830, elle fait la  p a rt  belle à  l'Algérie (plus de la  moitié du  texte) qui, 
la  prem ière, inaugure  le tem ps  d u  M aghreb  "colonial". Pour la  Tunisie  et le Maroc, on su it 
les  évolutions, com parables  d an s  leu rs  grandes  lignes, qui m èn en t à  l 'in s tau ra tio n  des  
pro tec to ra ts  en  1881 et 1912.
La prem ière  guerre  mondiale, ru p tu re  historique  profonde en  Europe, ouvre  égalem ent en  
Afrique du  Nord une  ère réso lum en t nouvelle. Celle-ci est tra itée  en  chap itres  parallèles 
p o u r  les  trois  pays dans  u n e  deuxièm e  partie  de l'ouvrage. Elle est largem ent consacrée  aux  
nationalism es  na issan ts , qui, sou s  des  formes différentes m ais  avec des b u ts  convergents, 

co n stitu en t u n e  donnée  capitale  de cette  période. Les opérations  m ilitaires de la deuxièm e guerre  m ondiale  n 'apporteron t 
pas de  changem ent m ajeu r  à  cet é ta t de fait, si ce n 'e s t  un e  rad icalisation  des m ouvem ents  nationalistes. Le pouvoir 
colonial y répondra  p ar  des  ten tatives  d 'a ju stem en t la  p lu p art du  tem ps m aladroites, le plus  souven t p ar  l'emploi de la 
force. L'ém ancipation  du  M aghreb, progressivem ent négociée en  Tunisie  et au  Maroc, sera  en  Algérie le ré su lta t d 'un  long 
et c ru e l  conflit au q u e l l 'a u te u r  co n sacre  u n  ch ap itre  entier. Enfin, c 'est ju s q u 'à  l'orée  des  an n ées  1990  que  n o u s  
co n d u isen t les cent dern ières  pages, en  s'in terrogeant, en  guise  de conclusion, su r  les perspectives  réelles d 'une  unité  
m aghrébine  à  la lum ière  des  in certitudes  politiques actuelles.
Le livre de J.GANIAGE, qui p e u t  se  lire comme u n e  vaste  fresque  historique, est égalem ent u n  ouvrage  de référence grâce 
à  la  présence  de deux  index, h isto rique  et géographique, ainsi que  de nom breuses  cartes, graphiques  et tableaux.

SIVAN Em m anuel. - M ythes p o litiques arabes ; trad . de  l'hébreu  par  Nicolas Weill. - Paris  : Fayard, 1995.- 296  p. - 
(L'Esprit de la Cité)
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T  e problèm e  du  décalage en tre  tes norm es e t tes uateurs  acqu ises  d a n s  tes institutions 
i^ s o c ta îîsa n .te s  (^amitié e t écotej e t ta  réatité  pratique  est la  question  essentielle  que révèle 
l'é tude  d'El M ostafa HADDIYA su r  le processus  de socialisation  des en fan ts  scolarisés  (i.d. 
les lycéens) en  milieu urbain .
Se p laçan t dans  un  contexte qui est celui des pays du  Tiers Monde, la  prem ière  partie  de 
l'ouvrage  présente  une  syn thèse  problém atique  de la  socialisation  et de l'iden tité  a u  Maroc. 
Des m u ta tio n s  accélérées  d 'ordre  global - et, n o tam m en t, économ iques, socia les  et des 
m odes de com m unication  - transform ent, en  particulier, le cadre  de la  vie urbaine . A travers 
u n e  critique  des visions stric tem ent économ icistes qui m etten t à  l 'écart les véritables  enjeux  
sociaux  et culturels des sociétés, l 'au teu r  discu te  de la  notion  m êm e de développem ent et 
considère  les effets d 'acculturation , en  ville e t en  m ilieu  rural, com m e les conséquences  du  
phénom ène  de  l'u rbanisation  contem poraine.
Après u n  bilan  synthétique  de l'é ta t de la  recherche  s u r  l'enfant a u  M aroc, so n t  analysées, 
d 'une  part, la  fonction de la  famille, lieu  de la  transm ission  du  capital culturel, et, d 'au tre  
p a rt, celle de l'in s titu tio n  scolaire  don t !e s ta tu t  e t le rôie d a n s  ta  soctété  son t rem is en  
question  p a r  tes étéues et teurs  p a ren ts . L'école n 'arrive  p lu s  à  su iv re  l'évolution  sociale, 
caractérisée  p ar  de profonds changem ents  - ce qui n écessitera it un e  réform e  du  systèm e  

éducatif (le débat est actuel au  Maroc). Le contexte  familial n'offre p lus  de "modèles d'identification" acceptés  p a r  les 
jeu n es  adolescents  - ce qui dém ontre  une  tendance  p tus  assim itatiue  qu'intégratiue.
Les fonctions  trad itio n n e lle s  de ces  deux  lieux  ré p u té s  de la  so c ia lisa tio n  s 'é ta n t  affaib lies, de  façon  no tab le , et 
l'accu ltu ra tion  se  diffusant p a r  u n e  cu ltu re  m édiatique  dom inante , ce se ra it le groupe  des  p a irs  qui in fluencerait le 
p ro cessu s  de so c ia lisa tion  des  je u n e s  ; m ais, souligne  l 'a u te u r ,  les  p h én o m èn es, an tiso c iau x  ou  p a th o g èn es , qui 
sem blent être  prédom inants  à  ce niveau, ne favorisent pas  un e  dynam ique  adéquate  d'intégration  sociate. Le chercheur  
relève, ainsi, dans  son  enquête, qu 'en  situation  de rupture  - sinon  extrêm e, du  m oins  critique  et réelle - c'est la  quête  
d'autonom ie  et d'individualisation  des adolescents qui l'em porte.
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HADDIYA M ostafa. - P rocessus de socia lisation  en  m ilieu  urbain au Maroc. - R abat : F aculté  des  Lettres et Sciences 
H um aines, 1995.- 2ème éd. revue  et augm entée.- 131 p. - (Publications de la  Faculté  des Lettres et Sciences  H um aines  . 
E ssais  et E tudes  . 11)

COLONNA F an n y . - Les V e r se ts  de l ' in v in c ib ilité  . P erm a n en ce  e t  c h a n g e m e n ts  r e lig ie u x  d a n s l'A lgér ie  
contem poraine - Paris : Presses  de  la  Fondation  Nationale des Science  Politiques, 1995. - 397  p.

T  a  passion  de Fanny  COLONNA po u r  le local trouve  ici son  expression  la  p lu s  achevée  au  
-L ytravers  d 'une  réflexion su r  ta  religion ordinaire  et l'histoire.
E tayées  p a r  u n  travail s u r  arch ives  et des  en q u ê tes  orales, q u a tre  nouuetîes  sc a n d e n t  
l'évolution, su r  un  siècle, de la  re la tion  en tre  p ay san s  et le ttrés  d a n s  l'A urès : la! fin du  
m agistère  des  sain ts  ; la  m ise  à  l'index  des grands  ritue ls  in te rtrib au x  ; la  sépara tion  entre  
sa v o ir  e t c h a rism e  s o u s  les  in f lu e n c e s  c o n v e rg e n te s  d es  ra t io n a l is m e s  re lig ie u x  et 
répub lica in  ; la contre-ré/orme unitariste  et l'ém ergence  d 'une  nouvelle  figure  de lettré, le 
sa v a n t  ré fo rm a te u r  (et n a tio n a lis te ) .  Ces h is to ire s  uiM ageotses c o n s t i tu e n t  a u ta n t  de 
m o m e n ts  s ty lisé s  d 'u n e  h is to ire  d es  m o d es  de p e n sé e  et de m ise s  à  l 'é p re u v e  d 'u n e  
ép istém olog ie  fondée  s u r  u n e  a sso c ia tio n  de la  sc ien ce  des  te x te s  e t de  la  d ém arch e  
sociologique.
L 'ensem ble  d u  propos  p o u rs u it  u n e  do u b le  visée  th éo riq u e . 11 te n d  à  p ro m o u v o ir  u n  
dépassem en t des approches  de type  binaire  opposant u n e  religion  savan te  où  prévaudrait 
l 'éc rit et u n e  religion  p o p u la ire  associée  à  l'o ra lité . S im u ltan ém en t, il p la ide  p o u r  une  
au to n o m ie  d u  p a s s é ,  p o u r  u n e  v is io n  de  l 'h is to ire  où  le  p a s s é  n e  p ré f ig u re ra i t  p a s  
nécessa irem ent le présent et où  celui-ci ne  sera it pas  le sim ple accom plissem ent de  celui-là. 
La prob lém atique  qui inform e l'ouvrage  est précisém ent celle de l'éc ritu re  d 'u n e  histo ire  

autre , d 'une  histoire  placée sous  le signe  de  la diversité  religieuse  et intellectuelle  et don t la  société  algérienne  a  été 
dépossédée.
Les thèm es  développés d an s  cette  perspective  convergent su r  le bouleversem ent culturel dont l'Algérie a  été le théâtre  
avec la  fin d 'u n  type  de  le ttré s  in ca rn é , entre  a u tre s , p a r  les  le ttrè s -p a y sa n s  de  l'A urès. Ils p e rm e tte n t  a in si non  
seulem ent d'entrevoir un e  configuration  qui n'offre pas  d 'espace  au  déploiem ent d'in tellectuels  critiques  m ais  égalem ent 
d'en  suggérer la contingence. La vision  com m une  d 'u n  face à  face en tre  deux  un itarism es, l'E ta t-p arti  e t le m ouvem ent 
islam iste, et d 'u n e  prise  en  é ta u  d 'une  poussière  d'orphetins, les  in tellectuels  dém ocrates, se  n o u rr ira it  de la seule  
am nésie  d 'un  passé  pluriel.
C 'est dire  to u te  la  portée  ac tu e lle  de l 'e ssa i d'archéotogie  cognitiue auquel, se  livre F.COLONNA. L 'enjeu , on  l 'a u ra  
compris, n 'est  au tre  que  d'offrir u n e  ascendance  aux  orphetins .
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T  a  recherche  de M. BEN REJEB  se  propose  d'éclairer les re la tions  qui peuvent exister 
en tre  m igration, psychopathologie  et psycholinguistique. C entrée  s u r  l'étude  clinique de 

cinq  jeu n es  enfants  (3 à  6 ans), fils de m igrants  Tunisiens  insta llés  en  région  parisienne, et 
q u i  o n t  m o n tré  d es  t ro u b le s  d u  la n g a g e  n o n  s o m a tiq u e s ,  l 'a u t e u r  te n d ,  p lu s  
p a r t ic u l iè r e m e n t ,  à  a n a ly s e r  le s  effe ts  d u  b ilin g u ism e  e t du  b ic u l tu r a l is m e  s u r  le 
développem ent intellectuel des  enfan ts. D ans  cette  dém arche, il s 'in scrit  d an s  le registre 
récen t  des  é tudes  su r  la m igration  qui privilégient l'individu  m igran t au  détrim ent d'une  
vision  p lus  globale du  phénom ène  .
R ésu lta t d 'une  recherche  effectuée dans  le cadre  d 'une  thèse  universitaire, cette  publication  
conserve  u n  certain  didactism e  qui perm et au  lecteur en  prem ière  partie  de se familiariser, 
d 'u n e  part, avec les problèm es d'ordre  épistémologique  et m éthodologique, et, d 'au tre  part, 
de sa is ir  les particu larités  socioculturelles  de la migration  vécue  p ar  ces enfants.
L 'analyse  des cas  cliniques est abordée  sous  l'angle de réponses  à  des te s ts  psychologiques 
b a sé s  su r  des im ageries que  l 'a u te u r  a  pris  soin  d 'ad ap te r  a u p a ra v a n t  en  a jo u ta n t  des 
scènes  de la  vie <farabo-musulmane", préalablem ent utilisées avec des groupes  d 'enfants  en 
Tunisie. Les ré su lta ts  fournis  p a r  l 'au teu r, avec les précau tio n s  d 'u sag e  d u es  à  l'aspect 
q u a lita tif  de l'é tude , m o n tren t  que, loin  d 'ê tre  u n  frein  à  son  développem ent, la  langue  

m aternelle  est u n  a to u t m ajeur  pour  l'enfan t m igrant : les re ta rd s  constatés, parfois, son t liés à  sa  dépréciation  ou  aux  
caren ces  de son  apprentissage. E n  France, l'institu tion  scolaire  républicaine  relaie la volonté m êm e des parents, pour 
d o n n er  à  la  langue  m aternelle  u n  s ta tu t  secondaire. Le débat qui s'ouvre  alors  m et en exergue le thèm e  d 'une  
CLdfLLreHe qui serait d é /trïte su r  ta  base  d u  processus  deyHtcdion - parertfaMé, celui-ci dépendant, a u ta n t,  des conditions de 
vie sociale  et culturelle  au  sein  de la  famille, que  de conflits d'ordre  psychologique.
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BEN REJEB M ohammed Riadh. M igration, psychopathologie e t psycholinguistique T unis : Alif Les Editions de 
la M éditerranée  : Faculté  des  Sciences  H um aines  et Sociales, 1995.- 191 p.- (Lumières)

ST RUCTURES RURALES ET  ORGANISATION DES MARCHES, CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES 
EXPERIENCES TUNISIENNE ET FRANÇAISE ; sous  la  dir. de Ridha  Ben Hammed  et Jean -P ierre  Théron. - Toulouse : 
P resses  de l'in s titu t  d 'É tudes  Politiques de Toulouse, 1995. - 211 p.

T  es  transform ations  rapides que  connaît l'environnem ent de l'agriculture  tunisienne  avec 
.L y le  désengagem ent de l'État, la  libéralisation  et la m ondialisation  de l'économie, im posent, 
pour  être  m ieux  m aîtrisées, de m ultiplier les études  et les recherches, notam m ent celles qui 
on t recours  au  com paratism e. D ans ce contexte, cet ouvrage issu  d 'une  recherche  collective 
apporte  u n e  contribution  essentielle, car il m et en  perspective le développem ent agricole et 
ru ra l  en  T u n isie  e t celui q u 'o n t  co n n u  les cam pagnes  fran ça ise s . M ettan t en  re la tion  
l 'h is to i r e ,  le  d ro it  e t  l 'é c o n o m ie ,  l 'e n s e m b le  d es  é tu d e s  c o n s a c re  l 'o p tio n  de la  
p lu rid isc ip lin a rité  e t perm et d 'ana lyser, d an s  leu r  com plexité, les s tru c tu re s  ru ra les  et 
l'o rganisation  des m archés.
Le foncier, du  fait qu'il constitue  la  base  de la production  agricole, occupe  une  place centrale  
d an s  le fonctionnem ent des stru c tu re s  rurales. C'est, en  prem ier lieu, le s ta tu t  même de la 
te rre  et celui de la transm ission  de la  propriété  foncière, d 'une  génération  à  une  autre, qui 
s tru c tu re n t  le paysage  agraire. Toute  politique d'am énagem ent doit en  ten ir compte pour 
conduire, san s  h eu rts , les transform ations  souhaitables. Les au tres  ressources  naturelles, et 
n o ta m m e n t  l 'e a u ,  c o n s ti tu e n t ,  en  T u n is ie , u n  fa c te u r  im p o r ta n t  de  p ro d u c tio n  : la  
codification  de l'appropria tion  de l'eau  et de son  u tilisation  co n stitu e  un  in s tru m en t  de 
prem ière  im portance  dans  la régulation  des sociétés rurales.

Les différentes  formes d'exploitation  peuvent modifier les stru c tu re s  agraires induites  par  les formes de propriété. Par 
exemple, certains  con tra ts  trad itionnels  tels  que  la mougfidrctça, ou bail à  com plant. perm ettent l'accession  à la propriété 
pour  les  paysans  sa n s  terre. D 'au tres  form es individuelles ou  collectives constituen t, elles-aussi, des  in stru m en ts  de 
rem odelage  des stru c tu re s  foncières, voire de politique de développem ent agricole et rural (exemple des  Sociétés de Mise 
en V aleur et de D éveloppem ent Agricole).
L 'o rgan isa tion  des  m arch és  est, en  outre , au  cen tre  des  d éb a ts  s u r  la  dynam ique  du  se c te u r  agricole, en Tunisie. 
L'analyse  de la com m ercialisation  in terne  des produits  agricoles m et en  relief les conséquences du  contrôle  exercé par les 
pouvoirs  publics  su r  les circu its  de com m ercialisation  et s u r  les prix. Les études  com paratives  de l'o rganisation  des 
m archés, ou celle portan t su r  le m arché  agricole commun, devraient apporter des élém ents d'aide  à  la  décision  dans  cette 
phase  de m utation  vers u n  systèm e  régulé p a r  le m arché.



VIENT  DE PARAITRE

SANTELLI Serge. - Tunis, le creu set m éditerranéen. - Paris : Les Editions du  Demi-Cercle : CNRS éditions, 1995. - 
126 p., ill.- (La Ville)

*T )érenn ité , stabilité, con tinu ité  des  p ra tiq u es  u rb a in e s  à  T unis, telle  e s t  l'analyse  que  
l'arch itecte  S. SANTELLI propose  d an s  u n  ouvrage, destiné  à  un  g ran d  public, qui décrit 

le développem ent de la  ville depuis  son  origine (IVe siècle avan t J.C .) ju s q u 'à  no s  jo u rs .
En  695, les conquéran ts  arabes  choisiren t T hunes  po u r  s 'in staller  au  d étrim en t du  site  de 
C arthage. Cette entité  s'articu Iait a u to u r  d 'u n e  s tru c tu re  principale  : u n  cen tre  viIle doté 
d 'une  m osquée  entourée  de souks. Ce fu t avec les Hafsides (1228) que  les caractéristiques  
de la  ville a rab o -m u su lm an e  v iren t le jo u r ,  à  savo i r  u n e  cu ltu re  c itad ine , a r tisa n a le  et 
m arch an d e . Celle-ci p e rd u ra  avec l'arrivée  des  T urcs, en  1574, qui re c o n s titu è re n t, eux  
aussi, la  centralité  binaire  m osquée-souks. Mais, à  p artir  de 1881, le développem ent de la 
vilIe trad itionnelle  dans  la  continuité  fut rem is  en  cause. La création  d 'u n e  vilIe neuve  et son  
expansion  s'accom pagna  d 'u n  véritable  renversem ent stru c tu ra l  : l'espace  public  fu t investi 
d 'un  nouveau  s ta tu t, et, p a r  l'apport des techniciens  français, la  ville neuve  fu t organisée  
selon  u n  quadrillage  orthogonal, avec u n  style  spécifique, éclectique, celui des  Beaux  Arts, 
choisi p o u r  les nouveaux  bâtim ents.
D ans  le b u t  de déceler la  logique  d u  développem ent con tem pora in  d e  T u n is , différen ts  
p ro je ts  d 'a m é n a g e m e n t  u rb a in  so n t  e n s u ite  ex am in és  p a r  l 'a u te u r ,  a in s i  que  ta  ufHe 
tn/ormeMe ; gourbfuiHes et cttés popuiaires . Le développem ent de T unis  se  se ra it  réalisé  dans  

la  fragm entation, m ais  les projets, tou/'ours cenfrtpétes, son t constitués  a u to u r  d 'une  centralité  qui favorise l'autonom ie  
de  ch acu n  d 'en tre  eux  : m édina  au tour  de  ses  souks  et de  s a  mosquée, ^'ancienne utHe rteuue, ie iortg de  son. a  Derme 
prtnctpafe, tes quartiers  informeis, !e fonç? d 'u n  axe com m ercial et ies nouveaux  quartiers, réglem entés au tou r  de  teur centre 
com m ercial

T T ne  vision  franco-française  réd u it le plus  souvent Ie problèm e  de la  ségrégation  socio- 
L J  spatia le  à  celui des im m igrés des  cités dortoirs  en  banlieue. Mais certa ines  banlieues  
son t loin d 'être  des espaces  en «crises" et de  vieux  quartiers  d'im m igrés se  s itu e n t  au ssi  
d a n s  d es  cen tre s -v ille s . Il a rriv e  c e p e n d a n t  qu e  ces  c e n tre s -v ille s  so ie n t  to u t  a u s s i  
déshérités  que  certaines  banlieues.
Si l'on  p asse  les frontières  de l'hexagone, les im m igrés  ne  so n t p as  fo rcém ent d 'origine  
m aghrébine, et les populations  ségrégées peuvent être  des  natio n au x  depu is  de nom breuses  
générations  et résider d an s  des quartiers  centraux . Q u'en  est-il donc  en  G rande-B retagne, 
en Italie ou  en  Espagne, en  Algérie ou  en  T unisie...?
Se s itu e r  dan s  l'espace  M aghreb-Europe, espace  m igratoire  en  réciprocité, in tro d u it  une  
dim ension  com parative  dan s  l'analyse  de la  ségrégation  avec les pays  du  Tiers-M onde. La 
colonisation  invoquée pour  les u n s  et la  m igration  de  trava i l po u r  les au tre s , les  politiques 
du  logem ent des pays respectifs  révèlent la  territorialisation  de la  m isère, l'e thn icisation  des 
rap p o rts  et des conflits sociaux.
La double  dim ension  com parative  (à la  fois géographique  e t disciplinaire) de  l'analyse  du  
p ro cès  de  ség rég a tio n  p e rm e t  de  m ieu x  co m p re n d re  les  m a n ife s ta t io n s  de  v io len ces  
populaires  qui se  développent à  l'heure  de l'u rban isa tion  généralisée  e t de la  paupérisa tion  

de m asse  ; elle perm et aussi  de b a ttre  en  brèche  les idées reçues  et, ainsi, de ne  plus  sacrifier aux  effets d 'annonce, aux  
m odes et à  la  dénonciation  de boucs-ém tssaires  que  provoquent les discours  et les stra tég ies  politiques, et que  véhiculent 
allègrem ent les m édias.

L iv r e s  r e ç u s  à la  B ib l io t h è q u e  d e  l'IR M C

DJABARI Youcef. - La France en Algérie . Bilan et 
controverses : genèse, développem ent et lim ites d 'un  
capitalisme d'E tat colonial. - 3 vol. - Alger : OPU, 1995. - 
809  p.
HAMZOUI Hasna . - Approche psychologique du lien 
existentiel entre les parents, les ailes et les garçons 
au sein de la famille. - Tunis  : CERES, 1995. - 269 p. -

(S e c ré ta r ia t  d 'E ta t  à  la  R ech erch e  S c ie n t if iq u e  et  
Technologique. Université de Tunis  1 . C E R E S ],} Série 
Psychologie 9) en  langue  arabe  
JAGAILLOUX Serge. - La Médecine traditionnelle 
égyptienne du XVIème siècle à nos jours. - Reims : 
im pr. Atelier Graphique, 1995. - 197 p.
LE ROLE DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DANS LES 
PAYS ARABES ET EN TURQUIE ; études  réunies  et 
préfacées par Abdelj elil Temimi : actes  du  1er congrès 
in ternational, Z aghouan  : Fondation  Temimi pour  la 
Rech e rc h e  S c ien tifiq u e  e t  l 'In fo rm a tio n  (FTERS1), 
novembre  1995. - 241-368  p. 
texte arabe-français.
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LES QUARTIERS  DE LA SEGREGATION. TIERS MONDE OU QUART MONDE ?  sous  la dir de René Gallissot et Brigitte 
Moulin ; actes du  colloque tenu  à  l'Université de Paris 8, Saint-Denis, 26-27-28  novembre 1992.- Paris : K arthala  : Institut 
M aghreb-Europe, 1995. - 323 p. - (Hommes et Sociétés)
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Avec cette nouvelle revue, le Centre National de Coordination  et de Planification de la Recherche Scientifique et 
Technique  ten te  de  pallier le handicap  que  conna ît la production  scientifique  m arocaine, trop  isolée et 
méconnue à  l'échelle tan t nationale  qu'internationale. Composé de résumés d'articles ou de thèses récemment 
publiés, ce biannuel perm et d'établir un  état des sciences dans le pays tout en favorisant la communication 
entre  spécialistes et en élargissant la diffusion de la connaissance.
Ce prem ier num éro  est consacré  à  des travaux  publiés  en  1990, 1991 et 1992, a  priori san s  restriction  
disciplinaire. Classés par champ  de recherche et selon la nomenclature de l'UNESCO. tes résum és  - en français 
ou en anglais - concernent cependant essentiellem ent les sciences «dures" (mathém atiques, physique, chimie, 
sciences  de la  vie, médecine, technologie) bien  qu 'une  atten tion  soit portée  à la production  en  sciences 
économiques.
Ce répertoire est complété par un index des au teu rs  indiquant leur rattachem ent et un  index des revues dans 
lesquelles son t parus  les articles traités. Cette initiative s'inscrit dans  une dynamique plus large engagée par le 
CNR qui vise à produire  des instrum ents de travail destinés aux scientifiques. Ainsi le Répertoire des unités de 
recherche 1995, particulièrem ent exhaustif, présente-il l'ensemble des établissements scientifiques marocains en 
les ordonnant su r  le critère du  champ scientifique.

Centre National de Coordination et de Planification de la Recherche Scientifique et Technique  - 52, charia'a  
Omar Ibn K hattab  - Agdal - BP 8027 - 10102 Rabat - tel. (07] 77 28 03 - fax : (07) 77 12 88.

Trauait-Entreprise

La RMDS participe au  débat que soulève le projet de réforme du  code du  travail marocain.
Dans une  lecture  critique du  projet, R.F1LAN1 MEKNESS1 s'interroge su r  sa  dimension prospective. La méthode 
et la portée  de la codification sont perfectibles, tandis  que  son champ  d'application  et les innovations qu'il 
comporte continuent à  susciter des réactions. Quoi qu'il en soit sa rédaction  constitue  un  moment décisif. A.EL 
AOUN1 souligne que le nouveau  code ne pallie pas le vide juridique  en  matière de dialogue social et négociation 
collective. A.ALAOUI HASSAN met l'accent su r les limites dans  lesquelles les concepts du Droit du  travail restent 
opératoires : ce cadre juridique est hérité des catégories élaborées dans un autre  contexte social. De ce fait, les 
formes jurid iques  de l'emploi sem blent exclure de leur champ  d'application  des pans entiers  du secteur du 
travail...
En matière de droit à la retraite et à  travers le m anquem ent à l'obligation faite à l'employeur de déclarer ses 
salariés, M.S.BENNAN1 relève l'incohérence des textes et de la jurisprudence. A.AZARGU1 s'est intéressé à  la 
législation relative aux  jeunes  entrepreneurs et prom oteurs : les cadres normatifs sont-ils suffisam m ent adaptés 
pour perm ettre  aux  PME de créer des emplois et su rtou t de les préserver ? Enfin S.CHEIKH propose une étude 
de l'expérience américaine en matière d'arbitrage des conflits du  travail. Par ce biais, 1! interroge la législation 
marocaine. En  conclusion on soulignera, avec A.EL AOUAN1 la nécessité de produire un  droit comparé du  travail 
: outre que le droit français reste très présent dans  le droit positif marocain du travail, le Maroc, en tant que 
membre de TOIT ne peut ignorer l'omniprésence des norm es du  droit international du  travail.

Revue marocaine du  droit social - 88, avenue Hers Sultan  - Casablanca - tel. (02) 20 60 43 - fax : (02) 20 60 45.

Le droit marocain des  Jraudes  su r  tes m archandises et son adaptation  aux  marchés extérieurs

Du point de vue européen, l'enjeu de la répression  des fraudes, notam ment au  Maroc, porte essentiellem ent su r  
la  contrefaçon  (Ch.HEN) tand is  que  pour les E ta ts  m aghrébins, l'harm onisation  des  législations pourrait 
favoriser les échanges au  sein de l'UMA (A.CABANIS). Au Maroc, suite  à  des scandales reten tissan ts  consécutifs 
à des empoisonnem ents de masse, la législation a  évolué dans le sens d'une  répression  accrue (F-P BLANC), 
tandis que s'institutionnalisaient des mécanismes de prévention, même si le contrôle à  la production  demeure 
presque  inexistant, reflet des choix libéraux  du  Royaume (F.FERAL).
Plusieurs au teu rs  se proposent d'étudier la genèse du  droit marocain des fraudes, et particulièrem ent l'abandon 
d'un  systèm e "traditionnel" dans  lequel les corporations sont sous le contrôle du muhtassib, ju g e  et fondionrmtrc 
nommé par le Sultan  pour limiter les contre-pouvoirs au  nom  du principe religieux de commandement du  bien et 
de  pourchas  du  mat. Le protectorat provoque l'effacement de cet agent (E.DEVEAUX). C'est en 1914 qu'un  
véritable droit des fraudes est implanté, succédant à  l'âge  d'or de taJraad e  dont ont bénéficié depuis 1807 les 
ressortissan ts  français, su r  la  base  du  code civil de 1836 (F-P BLANC).
Le m uhtassib  a  fait sa  réapparition  en  Î982 . Personnage  adm inistratif déconcentré, ass is té  d'experts  (les 
oum anas), il a désorm ais  compétence en  m atière  de contrôle des prix et de fraude  su r  les m archandises  
(S.BOUKNAN1).
L'examen critique de neuf décisions rendues, en  matière frauduleuse, par les tribunaux  marocains, permet de 
passer de la théorie à  la pratique  tandis que la revue publie en annexe le texte des lois de 1914 et de 1984 (en 
traduction) qui fondent la répression des fraudes au  Maroc.

Institu t d'E tudes  Politiques - 2ter, rue  des Puits-Creusés - 31000 Toulouse.
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CAHIER 
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Série sociologie - N° 24

L'A!gérie peut-eüe sortir de [a crise ? En guise de réponse. G .HtDOUCi. ancien m inisire algérien de  !'économie, 
par ailleurs au teu r de Azérie. Ca KbéraKon inacheuée (La Découverte, 1995), souligne ta cohérence démocratique 
des réformes amorcées par le gouvernement Hamrouche entre  septem bre 1989 et ju in  1991. A l'aune  d'un  projet 
réform ateur dont il fu t l'un  des artisans, il apprécie les ten an ts  et abo u tissan ts  d 'une  crise  im putée  aux  
conservatismes de tous poils et au  retour des anciennes éiites à la direction du pays. H conteste à celles-ci la 
capacité  de prom ouvoir un  quelconque  red ressem en t économ ique, en dépit du  program m e  d 'a ju s tem en t 
structurel engagé en  1994. Aujourd'hui, comme en 1989, la sortie de la crise passerait par une  réforme globale 
a ssu m a n t  le principe  d 'un  contrôle  dém ocratique  du  pouvoir. La plate-form e  de Rome de jan v ie r  1995 
constituerait une étape  positive dans cette direction. Com m entant l'article et l'ouvrage de G.HlDOUCi, J.LECA 
salue une approche reconnaissant le pluralisme comme institution  politique de la société. 11 constate  néanmoins 
que demeure pendante  la question de savoir comment m ettre en oeuvre un projet constitutionnaliste  dans un  
contexte dominé par l'autoritarism e bureaucratique.
Dans la même livraison. C.ARDOUIN s'interroge su r  les perspectives de l'économie algérienne et l'impact de 
l'aide extérieure, française notam ment, tandis que R.MORT1MER s'emploie à  dém ystiher la perception de la 
politique des Etats-Unis à l'égard de l'Algérie
Un article de M.AMZERT sur les politiques de l'eau et un document de la revue ai-Wasctt sur l'Armée Islamique du 
Salut et le Groupe Islamique Armé, traduit et présenté par F.BURGAT, complètent un sommaire qui. centré sur 
l'Algérie, fait aussi place à une analyse du contentieux territorial entre le Yémen et l'Arabie Saoudite (M.AL-SAQQAF).

La Documentation Française - 29, quai Voltaire - 75344  Paris Cedex 07.

La pêche côtière en Tunisie et en Méditerranée fades  du  sém inaire)

Le sém inaire a abordé les aspects historiques, techniques et économiques de la pèche côtière en Tunisie et 
ouvert la porte au comparatisme avec des communications su r  l'Italie, la France et la M auritanie.
Les rapports que, de tout temps, les Tunisiens ont entre tenus  avec la mer, source d'activités économiques 
directes (P.TROUSSET), ou voie d'accès à  d'autres m archés (M.FANTAR) sont au  centre de travaux  d'histoire qui 
perm ettent également, croisés avec d 'autres  approches, de mieux connaître l'évolution du tracé et des milieux 
côtiers. Cette connaissance est fondamentale pour la compréhension  du comportem ent géologique des côtes, 
indispensable à leur aménagement.
L'impact de l'activité anthropique va bien au delà du  tracé des côtes et, s'agissant de la pèche, se répercute su r  
les stocks halieutiques dont la surexploitation dans certaines zones s'ajoute aux  effets de la pollution entraînant 
un déséquilibre inquiétant de l'écosystème marin  (H.LABA1ED et A.OUSLAT1).
L'évolution des techniques de pêche n 'est pas non plus sans  impact. Ainsi, si les techniques traditionnelles qui 
sont encore en usage autour de l'archipel de Kerkennah  ou dans la région de Zarxis, respectent la reproduction  
des espèces, l 'in troduction  de techniques  plus perform antes  risque, si l'usage  n 'en  e s t pas  réglem enté, 
d'aggraver le déséquilibre (M.N. BRADAI).
L'économie de la pêche côtière en Tunisie a été très peu étudiée. Aussi les contributions réunies ici apporten!- 
elles des indications fort intéressantes su r  les différentes systèmes de pêche, avec des élém ents de comparaison  
par rapport à certaines régions de France, d'Italie et de Mauritanie.

Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales - CERES - 23, rue  d'Espagne - 1000 Tunis.

RuraKié urbanité et exclusion soctafe au  Maghreb

Ces cahiers présentent les actes de deux  rencontres maghrébines tenues à T unis : Ruraitté-urbanité au  Maghreb 
(1993) et L'exdusion soctate et îe deuenir des sociétés (1994). L'objectif de ces rencontres était de mener une 
réflexion interdisciplinaire et comparative su r  les formes de la pauvreté, la marginalité et de l'exclusion dans le 
milieu urbain  et rural et de comprendre les déterminismes sociaux  qui les engendrent.
L'approche s'inscrit dans une perception globale ; sociologues, psychologues, économistes et critiques littéraires 
se sont attelés à la tâche pour décrypter ces phénomènes. Les contributions cherchent à concilier théorie et 
connaissance du milieu social.
Les sociologues ont étudié des catégories de démunis : tels les en/ànts ram asseurs d'ordure dans le milieu urbain, les 
ruraux  affrontant le manque d'eau, les handicapés et la question de leur insertion sociale. D'autres problèmes sont 
abordés, parmi lesquels la dimension culturelle de la pauvreté, le désarroi des ruraux  confrontés aux  programmes 
d'aménagement ou celui des jeunes face au  temps libre. Les psychologues enquêtent sur la population carcérale et 
sur les pauvres. Les économistes réfléchissent su r  l'aspect macro-économique de la pauvreté.
L'exclusion est perçue comme un  phénomène social spécifique de cette lin de siècle. Elle serait le résultat de l'échec 
des programmes de développement. Les groupes fragiles que constituent les chômeurs, les jeunes, les femmes et les 
immigrés, sont les premières victimes de l'exclusion, de la marginalité et de la répression qui s'ensuit.
La question se pose alors du devenir réservé aux  m asses exclues. Et on se dem ande si l'intégrisme et les régimes 
d'extrême droite de type raciste ne seraient pas avant tout une réponse socio-culturelie à l'exclusion.

Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales - CERES - 23, Rue d'Espagne - 1000 Tunis.
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En rem ettant en  cause ['histoire officielle israélienne et sa  version de la guerre de 1948, c'est au  mythe même de 
!a création  de l'E tat hébreu  que s'attaque  une nouvelle génération  d'historiens israéliens. Ceci explique que la 
polémique déclenchée à la fin des années 1980 a  parfois pu prendre une tournure violente. En effet, su r  ta base 
d 'archives  récem m ent rendues  accessibles, ce co u ran t  historiographique  dont se réclam e  explicitem ent 
A.SHLA1M (The Debate about 194S) a  entrepris la critique radicale des dogmes les mieux établis d'une  histoire 
qui n 'est à ses yeux  qu'une  propagande de vainqueurs. Sont ainsi revisités : le rôle de l'ex-puissance mandataire 
britannique, les forces militaires en présence, l'origine du  problème des réfugiés palestiniens, les relations 
israélo-jordaniennes, les buts  de guerre des armées arabes, les causes de l'impossible paix...
A partir de l'observation  des Frères m usulm ans dans  l'Egypte contemporaine, S.ABED-KOTOB se livre à un 
autre  type de relecture, portant su r  la philosophie, les buts  et les stratégies de ce groupe. Cet article (A-fush'rn 
Brotherhood) s'inscrit dans  la ligne de travaux  qui invitent à introduire des nuances dans une analyse  souvent 
trop monolithique de l'islam  politique, et à reconsidérer les rapports entre  islamisme et démocratie. Par ailleurs. 
H.KAYAL1 examine le processus de modernisation dans l'Empirc ottoman en étudiant les élections tenues entre 
1876 et 1919 (Etecttons in the Ottoman Empire), tandis que R.A.H1NNEBUSCH propose une analyse  de l'équilibre 
entre E tat et m arché  dans le contexte de la libéralisation économique syrienne (Economie LtberaÜzattort ta Stjna).

The Middle East Studies Association of North America - Department of History - University of California - Santa  
B arbara - California 93106  - USA.

L'écriture des  sciences de t'homme

Réunis au tour  de la question  de l'écriture, de nombreux scientifiques tentent de dire, décrire  ce qu écrire veut 
dire.
Qu'ils parten t de leur propre souffrance à produire un  écrit à  partir d'une expérience ou d 'un  savoir acquis, de 
la difficulté d'accéder à l'autre, le lecteur, de lui être accessible sans se renier, qu'ils disent la nécessité de cette 
écriture, tém oignage  parfois, et la  responsabilité  du  savant devant le plus  grand  nombre, qu'ils abordent 
l'éthique d'une  écriture  scientifique comme un  devoir, un gage de tiberté ou qu'ils souiignent les innombrables 
contrain tes  du  genre, économiques, techniques  mais aussi institutionnelles, tous relèvent la centralité  de 
l'écriture pour le scientifique, en tant que m édiateur du  savoir.

Ecrire, transcrire, transm ettre, produire, dire, redire, traduire, pubiier, tout en disant et se disant, parfois en 
laissant entendre, parfois en affirmant, ou échafaudant, en tentant de convaincre, tout cela en respectant les 
lois du genre  qui requièrent de l'érudition, du style, de l'originalité, du sérieux  et de la consistance, voilà 
l'exercice d'écriture  scientifique sous toutes ses facettes, tet qu'il est abordé ici.

Le lecteur saisira  le fond -mais aussi la forme- de la question  de l'écriture scientifique à travers des textes parmi 
lesquels  nous  pouvons, un  peu  arb itra irem en t m ettre  en exergue ceux  de C.BALAND1ER, F.AFFERGAN, 
M.K1LAN1, P.SANSOT et R.LOURAU pour leur valeur exemplaire.

EHESS - Centre d'E tudes Transdisciplinaires - CETSAP - 105, bd Raspail - 75006 Paris - te! : (1) 45 48 27 68

L'Europe com m unautaire  serait-elle un objet poétique non identité  ? La perte de souveraineté que subissent les 
E tats-nations  n 'est pas  restituée  dans  la chair d'une  entité  politique nouvelle, car l'Europe ne dispose d'aucune 
des conditions et attribu ts  (volonté souveraine, nation  et peuple) de l'existence politique, il sem blerait également 
qu'il y ait un  contraste  choquant entre une Europe envahissante, s'arc-boutant sur les détaiis matériels les plus 
futiles et l'im puissance  politique dont l'Union européenne  fait parfois preuve (B.FARAGO).
11 faut rappeler que cette im puissance est davantage celle des Etats membres que de l'Europe en tan t qu'acteur 
collectif. Ce son t eux  qui privent l'Europe  de m oyens d 'action  et dem eurent ré ticen ts  aux  abandons  de 
souveraineté. Pourtant, la construction  européenne n 'est pas un processus de disparition  de la souveraineté 
mais une stratégie destinée à reconquérir, en la partageant, une influence que les nations européennes ne sont 
plus en  m esure  d'exercer seules, rappelle D.BOCQUET, O.BEAUD faisant valoir tes ressources originales de la 
fédération.
Entre la montée des régulations juridiques et la poussée des réquisitions éthiques, reste-t-il encore une place 
pour le politique ? P.RAYNAUD tente de répondre à cette interrogation fondamentale en analysant les motifs et 
les effets de l'ascension  du  droit au  sein des démocraties, au  travers d'un  parallèle entre  le cas américain  et le 
cas français. J . DE MAILLARD propose une  généalogie critique de l'appel à l'éthique au  sein  de nos sociétés qui 
en fait ressortir les ambiguïtés et les périls.
E.BAD1NTER, B.BACZKO et M.PERROT font part de leurs réflexions au  sujet du livre de M.OZOUF. Les Mots des 
Jemm.es, qui renouvelle l'approche du  mouvement féministe en France et aux  Etats-Unis tandis que L.FERRY et 
A.F1NK1ELKRAUT livrent au  débat leurs conceptions su r  l'avenir de l'école française.

LE DEBAT - 128, avenue du  Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 77403 Lagny Cedex.
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T U D E S  D O C T O R A L E S

IRMC (Tunis) - C E S H S  (Rabat) SOUTIENS AUX 
RECHERCHES DO CTORALES 1999

A N TH R O P O LO G IE  JU R ID IQ U E  E T  SOC IALE

N aw el GAFSIA, ZAzcezz/izz/Y/iz'oz; j'zz/7'Jz'<yzze g/? 7'zz/zz.yze 
<v l/Yzre/\y /rz /o///zrzlz'o/z el  /rz Jz.y.y^/zzlz'o// Jzz /ze/z 
/zzrzl/z'/z?ozzz7z/, thèse en co-tutelle  sous la dir. de Claude  
B O N T E M P S  et de  M a ît r e  S a ss i  BEN  H A L IM A  - 
Université de Paris XI - Université de Tunis IH.

G É O G R A P H I E

Pierre-Arnaud BARTHEL. ZYz ^zze îz /̂z Je  /'ê zzz ci 
Je  / 7z//ze/z<7ge///e/ü zz/Ẑ zz/z J<7/z.T /e G/Yz/z J  7zz/z/.y, DEA  sous 
la direction  de Jean-Paul  B R A V A R D  - Université  de 
Paris IV.

V i n c e n t  B I S S O N .  Dy/z<7//z/'<yzze.s co//z^^z/ee.s J e  
/'H/'^f/H/.Tf/l/fJH e/z //zz7z'ezz i/z'/^ ẑ/ f.7<?/J;//zze, M̂ZZZ/'ZlrZ/ZZe, 
7zz/zz'.sz'e) ; .sz//zz/zlzzJe.s* el Jz^e/e/zee.y, Thèse sous !a dir. de 
Pierre SIGNOLES - Université de To urs.

H IS T O IR E  CONTEM PORAINE

Laurent ESCANDE, Le /je/ez'z/zrzge n Lrz Mee^zze Je^ 
A/ge/ze/z.s', 7zz/zz.sze/z.s el A7rz/oerzz/z.y Jzz/Yzzü /^/ez/zze/e 
//zozize Jzz XXe ^zee/e, T h èse  sous  la dir. de R obert  
ILBERT  - Université de Provence.

C h r i s t o p h e  G IU D IC E . Les  rzriezz/\y J e  /rz 
co/z l̂zzzcizo/z Je  /rz rz7/e etz/Y7f)ee/;/ze Je  rzzzzz.y J  /'e/^o^zze 
Jzz Pzoleclo/Y/l. Thèse sous ta dir. de Daniel RIVET  - 
Université de Paris I.

D a v id  L A M B E R T , NrUf/^z/zie-s co/o/zzrz/e^ <7/; 
Mrzg/z/*e^ J<rz/z.s' /<r/ /^/e/nze/e z/zozlze J/t XXe .yzee/e, Thèse 
sous  la dir. de  Daniel R IV ET,  C entre  de recherches  
africaines, Paris I.

SC IEN C E  P O L I T IQ U E

B ab ak  Ali NARAGHI, Æ7VZM zzzie/Yz/Yz/?e, Mémoire 
de fin d'études  sous la dir. de Michel CAMAU  - Institut 
d'Etudes  Politiques - Aix en Provence.

S C IE N C E S  S O C IA LES  - SOCIOLOGIE

H a g e r  B E T T A IE B , Aes rfz/ezz/*^ ezz/izz/e/Ze-y, /e.s 
/*e/ /̂e.ye/zirzlz /̂!.s' .sY/rzVz/e.s el /e eo//z/w/*lezz;e/zl J7ze/zrzl ; 
elzzJe z/zle/ezz/lzz/eJe f/Yzzzee-rzz/zz'.sze, Thèse sous la dir. de 
Pierre VERGES  - Université de Provence

M oh am ed  OUARDANI, E.s/Mce p/*zt'e izzzzAs;z'e/z e/zi/*e 
1/YzJzlzo/z el //zoJe/'/zzle .' ôez7z/z.sYzizo/z el e.yprzce.y Je  
.yocz7z/z.sYz!z'c/z, Thèse  sous la dir. de Patrick WATIER  - 
Université des Sciences Humaines  de Strasbourg.

Y o u s s e f  S E D D IK . 5lzYzlegz'e.y Je.? rzelezz/.s* el  
Jere/o/p/je/zze/zl J e  .s o/*ĝ z/zz.sYzlz7)/z.y .' /e (Y/.s J e  /'q^z'ee  
/zrzlz'ozzrz/ Je.y e/ze//zz/z.s* Je  /e/* //zrz/Y)erzzz?.y (CWCF),  thèse 
sous la dir. de Renaud SÀINSAULIEU, Université de la 
Sorbonne Nouvelle, Paris III.

O u s m a n e  W AGUE, P/oyei.y J e  Jere/o/^e/zze/zi el 
r̂ ẑz/rzlz' /̂zi /zzzYz/ei e/; AVrzzz/'&z/zz'e, Thèse sous la dir. de 

Khemaïs TAAMALLAH  - Université de Tunis I .

ÉCOLE D'ÉTÉ DU CENTRE ROBERT SCHUMAN  
(Institut U nivers ita ire  E u rop éen )

Flux transm éditerranéens : prom esses, peurs et 
institutionnalisation. Florence, 5-15 juillet 1999 

Date  limite  des  ca n d id a tu re s :  5 mai 1999  
Cette école d'été, placée sous la direction de Ghassan 

SALAME  (IEP-CNRS-Paris), est proposée aux doctorants 
et post-doctorants  ayant  une bonne  connaissance  de la 
langue anglaise et/ou française, sans condition d'âge  ou de 
nationalité. Les participants seront répartis en trois ateliers : 
Economie, finance et développement ; Securité, conflits et 
m ig ra t io n  ; R e p ré se n ta t io n s ,  c u l tu re  et re l ig io n s .  
Renseignements et inscriptions : Valérie AMIRAUX  
E-mail : amiraux@datacomm.iue.it - tél : 00  39 055 50 
0 )4  87 - fax : 00 39 055 46 85 770.

B O U R S E S  MICHEL SEURAT ET 
JEAN-PIERRE THIECK

La bourse  Michel  S EU R A T  1998 a été attr ibuée  à 
E m m an u e l  B O N N E ,  d octo ran t  de l ' i n s t i tu t  d 'é tu d e s  
po li t iques  d 'A ix -e n -P ro v e n c e ,  pour  sa recherche  ZYz 
jM-sv/ce e// -Sy/'/'e .' z'/z.slz7zzizr//ẑ , fwzzwz'/* el .soezele, menée 
sous la direction de Bernard BOTIVEAU.

Une  Fondation Jean-Pierre THIECK  a été récemment 
créée pour honorer la mémoire de ce chercheur, spécialiste 
des  pays  arabes  et musulmans.  La  Fondation  propose,  
chaque année, une aide à la recherche doctorale ou post
doctorale, sous différentes formes. L'historienne Nora LAFI, 
première lauréate, a été distinguée, le 20 janvier 1999, pour 
ses travaux sur la magistrature urbaine du c/zez'M <r//-7?J<rzJ 
(au Maghreb  et au Machrek), ainsi que pour sa recherche 
doctorale 77z/;w/;' (Az/jve), /?/.sfr/;/*e .sY/eŸJe el zz/Vxvz'zze (779.5- 
7977), menée sous la direction de Robert ILBERT.

SO U TEN A N CE S DE THÈSE

Jean-Pierre CASSARINO, 7zzzzz.szrz/z /Vetc E/zi/e/^/e/zezz/.y 
ez/zJ 77/e/'/' P<rt.s? E\/^e/ze/zee.y o/ AV/g/Y/l/wz /// EzzzYjpe - T//e 
Fo/'/z/rzizo/z q/ MentY?/'/. Mee/z<rz/zz.s///.s, thèse de doctorat de 
l 'European  University  Institute, soutenue  à Florence  en 
décembre  1998. sous la dir. de Christian JOPPKE.

Fatm a-Zohra GUECHI, ẑz.sYz/zif/zrz rz/z/zczJf/zrz uYz-/- 
z/zzz/lfz//; /̂' /z/ rz/-/zzz.s;f'rz/-'rzttitYz/ //zz/zrz Z-^^z/zz rz/-l/zJ/zl/z 
'rz.y/zrz/' rz/-/zzÿ/7 (//zz'zz 7zu'ô^/zz/* fJ-^z/y; rz/-l/zJz/zz'/z 'eẑ /zrz/* 
77J //zzz/zlrz êz/ez/- r̂z/'/! (7/-!J.K7'Vz.sVzrz/7, (Constantine : ville 
et soc ié té  (fin  X V IH e-m il ieu  X IX c  siècle) ,  thèse  de 
doctorat en histoire, Université de Tunis  I, soutenue le 20 
février 1999, sous la dir. de Mohamed-Hedi CHERIF.

Y a s s in e  KARAMTI. ZY/ r/7/e, /e.s .SY/z//l.y el /e .- 
elzzJe A/z/' /e e/zrz/zge//zezzl .SYXŸ// Jrz/z.s /rz /*egz7;/z Je  TVe/lrz rzzz 
X7Xe el XXe .szee/e.s, Doctorat en anthropologie sociale et 
historique, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales- 
Paris, 27 octobre 1998, sous la dir. de Lucette VALENSI.

L a h s e n  JE N N A N , Le Move/z / \i /r /i  ce/zi/rz/ el .se.s 
/?o/J///e^ z/zzzlrzlz7/zz.s /eeezzle^ el Jvzzrz//z/^zze  ̂ Je  / 'e .^zee  
el J e  /rz ^oc/ele  /zz/Yz/e, i/zè^e J e  j?e^,t?/T/fJz;e /zz/Y//e, 
Université François Rabelais, Tours  et URBAMA,  1998, 
sous  la dir. de Jean BISSON.

2 4 Cr7//'^ .\/w /? J w tr f.s ' / ; ° J 3  //;rz/^-r/)7 z7 7 9 9 9

mailto:amiraux@datacomm.iue.it


C A L E N D R I E R
S C I E N T I F I Q U E

12 janvier AIX-EN-PROVENCE 
Les films documentaires 
produits au Maghreb avant les 
indépendances.
Rencontre organisée par 
l'Association Mémoires 
Méditerranéennes et l'Equipe de 
Recherches et d'Etudes en 
Communication (EREC). 
Coordination : André RAYMOND 
Mémoires Méditerranéennes 
7, avenue Pasteur, 13617 
Aix-en-Provence 
Té! : 42 21 59 88 
Fax : 42 21 52 75

19 janvier RABAT 
Gestion de l'espace urbain et 
décentralisation : le cas de 
Chefchaouen.
Séance du séminaire 
Recherches sur !a utMe organisé par 
l'institut de Recherche sur ie 
Maghreb Contemporain (IRMC). 
Intervention : Jamal MOHAMBR 
Coordination : [RMC
1, rue Annaba (Rabat)
Tel : (212-7) 76 96 40 
Fax : (212-7) 76 89 39

12-14 mars TUNIS 
L'Espace local : développement 
et aménagement.
VHème Colloque de Géographie 
Maghrébine organisé par 
l'Association des Géographes 
Tunisiens (AGT).
Coordination : Taoufik BELHARETH 
AGT, 43, rue de la Liberté,
Le Bardo, 2019, Tunis

13 mars PARIS
La production des logements de 
pauvres à Fès.
Séance du séminaire fmmtgmhon, 
ségrégation, recomposition urbaine 
organisé par l'institut Maghreb- 
Europe.
Coordination : Raymond GUGLIELMO 
Institut Maghreb-Europe 
Université Paris 8
2, rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis 
cedex 02 (France)
Tél : 49 40 68 67 
Fax : 49 40 68 10

21-22 mars PARIS 
Structures autonomes et 
modèles étatiques : 
comparaisons et réciprocités 
(Makhzen et Empire ottoman). 
Séminaire organisé par l'institut 
Maghreb-Europe.
Coordination : René GALLISSOT 
Institut Maghreb-Europe 
Université Paris 8 
2, rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis 
Cedex 02 (France)
Tél : 49 40 68 67 
Fax : 49 40 68 10

29 mars - 3 avril ZAGHOUAN 
Chrétiens et musulmans à 
l'époque de la Renaissance.
Ilème Congrès International 
organisé par la Fondation Temimi 
pour la Recherche Scientifique et 
l'information (FTERSl). y  - 
Coordination : FTERSl'
B.P. 50 (1118) Zaghouan (Tunisie) 
Tél : 676 446 
Fax : 767 710

10-12 avril RABAT 
Stratégies pour l'intégration 
de la science et de la 
technologie dans les 
économies du Maghreb
et les défis de la transition. 
Conférence internationale 
organisée par le Réseau Maghrébin 
pour l'intégration de la Science et 
de la Technologie dans le 
développement au Maghreb 
(MAGHTECH).
Coordination :
Abdelkader DJEFLAT 
Faculté des Sciences 
Economiques et Sociales 
59655 Villeneuve 
d'Ascq (France)
Tél :20 33 71 03 
Fax : 20 43 66 55

11-12 avril PARIS 
Crises et contestations
au Machreq et au Maghreb.
Journées d'études organisées par
le Groupe de Recherche sur le
Maghreb et le
Moyen-Orient
(GREMAMO).
Coordination : B. DESTREMAU,
B. SEMMOUD 
GREMAMO 
Université Paris 
VII-Denis Diderot 
2, Place Jussieu 
75251 Pans 
Tél : 44 27 47 01 
Fax : 44 27 79 87

24-25 avril ORAN 
Etudes urbaines et milieux 
naturels en Algérie.
Colloque organisé par le Groupe 
de Recherche sur le Maghreb 
et le Moyen-Orient 
(GREMAMO).
Coordination : A. PRENANT,
B. SEMMOUD 
GREMAMO
Université Paris VH-Denis-Diderot
2, Place Jussieu
75251 Paris
Tél: 44 27 47 01
Fax : 44 27 79 87

29-30 mai OUJDA 
Emigration, Espace et 
Investissement.
Rencontre internationale organisée 
par le Centre d'Etudes sur les 
Mouvements Migratoires 
Maghrébins
(CEMMM) de l'Université 
Mohammed 1er d'Oujda. 
Coordination : A. FALEH 
Rectorat de l'Université 
Mohammed 1̂ '
B.P. 524 Oujda 
( Maroc]
Tél : 74 47 83/74 47 85 
Fax : 74 47 79

APPELS A CONTRIBUTION

6-8 mars TUNIS
Structuration des entreprises et 
habilités organisationnelles : 
l'autre dimension de la mise à 
niveau.
Colloque international organisé 
par ie Département des 
Ressources Humaines de l'institut 
Supérieur de Gestion de Tunis.
Les communications doivent 
parvenir avant 
le 15 janvier 1996.
Coordination : Sami BOUSOFFARA 
ISG. 41. avenue de la Liberté 
Bouchoucha, Le Bardo.
2000 Tunis
Tél : (216-1) 261 854
Fax : (216-1) 568 767

8-9 mars RABAT 
Le financement des systèmes 
d'éducation et de formation 
professionnelle : débat sur la 
réforme.
Table ronde organisée par 
la Fondation Abderrahim 
BOUABID et te Groupe d'Etudes et 
de Recherches sur les Ressources 
Humaines (GERRH). Les 
communications 
doivent parvenir avant le 30 
janvier 1996.
Coordination : Fondation 
Abderrahim BOUABID 
123. me de Palestine, Bettana. Salé 
Tél : (212-7) 84 33 13/14 
Fax : (212-7) 84 33 15

16-21 mai ZAGHOUAN 
Pour un corpus d'archéologie 
ottomane dans l'espace de 
l'Empire ottoman.
Premier congrès international 
d'archéologie co-organisé par ia 
Fondation Temimi pour la 
Recherche Scientifique et 
l'information
(FTERSl) et l'institut National 
du Patrimoine (tNP).
Coordination : FTERSi
B.P. 50 [1118] Zaghouan (Tunisie)
Tél : 676 446
Fax : 676 710
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A C T I V I T E S  DE
L ' ! R M C

SEMINAIRE
1RMC - R ab a t

P rem ière  sé a n c e
12 d écem b re  1995

REUNION 
DE RECHERCHE

]R M C -T u n is  
8 ja n v ie r  1996  

17 h e u re s  30

R e c h e r c h e s  s u r  l a  v i l l e

Conférence
N o u v e a u x  r e g a r d s  s u r  la  c i t a d i n i t é  d a n s  le  M o n d e  ar ab e  

M ichel LUSSAULT

D ans le cadre  des  activités du  laboratoire  URBAMA, des  chercheu rs  en  sciences  sociales 
c o n d u ise n t  u n e  réflex ion  s u r  la  n o tio n  de  c ita d in ité ,  e n te n d u e  com m e  u n  nouvel o u til 
p erm ettan t de sa isir  les m odalités  de production, d'organisation  et de régulation  des espaces  
urbains  contem porains.

Envisagée dans  cette  perspective, la citadinité  n 'e s t  au tre  que  le rap p o rt d 'u n  su je t - i.e. 
un  ac teu r  social, qu'il soit u n  individu  ou ces acteurs  trè s  particu liers  que  so n t les groupes, les 
in stitu tions... - à un  objet ; en l'occurrence, le m onde  urba in . Ce rapport est m édiatisé  p a r  u n  
systèm e  de signes, qui perm et l'analyse. Le m ot signe est envisagé  dans  une  acception  large  : il 
renvoie  à  to u t  ce qui, à  la  fois, p e rm e t  et m an ifeste  u n e  re la tio n  d 'u n  ind iv idu  ou  d 'u n  
ensem ble  à  la ville : mot, discours, icônes, attitudes, usages  particuliers  de l'espace, etc.

La citadinité  serait donc une  stru c tu re  - très  complexe - de rep résen ta tions  fondant des 
pratiques, celles-ci en re tour, par  réflexivité, con trib u an t à  modifier celles-là. On p eu t y  voir 
une  sorte  d'im aginaire  social in s titu a n t  - l'organisation  socio-spatiale  et son  fonctionnem ent 
con stitu an t  dès lors le niveau  in stitué  - et non  pas  sim plem ent le produit, car  ce term e  sem ble  
réd u c teu r  et pourrait la isser  penser  à  u n e  causalité  linéaire  sim ple  entre  l'idéel prod u cteu r  et 
le m atériel produit. En réalité, entre  l 'in s titu an t et l'in s titué  il existe un  va et vient in cessan t - 
ce qui a  été institué  devenant ensem ble  in stituan t.

C haque  a c te u r  social p o ssèd e  donc  un e  c itad in ité , pro té ifo rm e. qu 'il in v e s tit  d a n s  
c h a q u e  a c tio n  u rb a in e ,  de la  p lu s  tr iv ia le  à la  p lu s  a m b it ie u s e ,  se lo n  d e s  r e g is t r e s  
d 'en g ag em en t divers, e t qu 'il es t  am en é  à  m é d ia tise r , p lu s  ou  m o in s  v o lo n ta ire m e n t  et 
efficacement, p a r  des signes de n a tu re  très  diverses, co n stitu an t  un  m atériau  explicatif de ses 
agissem ents. Les actes, les usages  de la  ville de tou t individu, son t im prégnés  par  u n  ensem ble  
hétérogène, intériorisé, de prescrip tions, de norm es, de valeurs  citad ines  ; ensem ble  que  la  
ten eu r  même et la configuration  de ces actes, ainsi que  les récits de tou tes  sortes  co n stru its  
pour  les justifier et les expliquer, avant, pendan t ou après, con tribuen t à  révéler.

La citadinité  constituera it donc une  constellation  de rep résen ta tions  en  acte  de la ville, 
n o u rrissan t  des m anières  de faire, en  mêm e  tem ps  qu 'une  com pétence  de l 'ac teu r  à  cohérer ces 
m a n iè re s  en  u n e  r e p ré s e n ta t io n  d 'u n e  s tra té g ie  q u 'o n  v e u t  so u v e n t  ra tio n n e lle  e t /o u  
intentionnelle, livrant à  lui-m êm e  et aux  au tres  le sens  social de son  action  urbaine, to u t  en  lui 
affectant une  place  dans  le cham p  des  valeurs  idéologiques du  m om ent : bref, une  s tru c tu re  
m ythico-rituelle  performative.

Q uatre  niveaux  d'énonciation  d 'une  citadinité  on t été analysés  : les spécia listes  de  la  
ville, les grands  in tervenants  socio-politiques, les m édias, les citadins  "ordinaires".

Notes de séances  et extrait de "La citadinité  : pour  une  approche  problém atique", in M. 
LUSSAUT (éd.). - A propos de  ta. citadinité d an s  te Monde Arabe, (Actes de la  tab le-ronde  su r  la 
citadinité, Tours, 29-30  ju in , 1992). - Tours  : URBAMA, coll. fasc. de recherche, sous  presse .

Michet L LASSA ULT, m aître  de  conférences à  t'UniuersRé de  Tours, est  ra ttaché  a u  Centre 
d 'E tudes  et de  Recherches su r  L Urbanisation  dan s  te M onde A rabe  (URBAMA). i! est p a r  at^eurs  
directeur adjoint de  ta M aison  des  Sciences de ta Vitte de  Tours. R a  notam m ent pubtié  ; Tours .' 
im ages de  ta uitte et potitique urbaine  . - Tours Maison  des  Sciences ta  Vitte, uniuersité  de  Tours, 
1993  (Cottection Sciences  de  ta  Vitte, 3) et dirige, en tre  au tres , te B uttetin  in ie rn a tio n a t de  
sémiotique de  t'image fEfDOS).

AnnaBOZZO

Les relations entre C onstantine e t Tunis au XIXèm e s iè c le . A propos des dynam iques  
d in tégration  sub-régionale au Maghreb.

Anna Bozzo est professeur d'Histoire de la civilisation arabo-islam ique  à  l'Université de Rome 111. 
Elle collabore depuis 1978 avec le Centre d'Etudes Politiques Internationales (CESP1) de Rome et 
les revues A/n'ca e Medite?raneo, Oriente Modemo, Afiicana, Uniuersità det Afediienaneo. Elle est, 
par ailleurs, membre corrrespondant de la  revue Confluences -Méditerranée.

Anna Bozzo a  notam m ent publié  fstam  e taicità in Atgeria ; ta  sociétd  aigerina  dat cotoniatismo 
att'indipendenza. - Roma : IPO, 1992, 178 p. ; L Atgeria  nei documenti dett'Archiuio di Stato  di 
iVapoti fJ7<S2-J862J. - Roma : IPO, 1992, 413  p. (Fonti e stud i italiani per la storia  dell'Africa . 8) 
et «Le relazioni tra  C ostan tina  e Tunisi nel XIX secolo. Per uno  stud io  delle dinam iche  sub-  
regionali a  latere  dei processi nazionali nel Maghreb", Afrtcana. 1994, n ° l,  p. 35-53  (organe de 
l'Association des Africanistes Italiens).
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R e c h erch es  u rb a in es : p ro cessu s  de p ro d u ctio n  e t  a c teu rs  de la  v iïle

F ran cis GODARD, d ire c te u r  de  rech e rch e  au  CNRS, e s t  d ire c te u r-ad jo in t d u  P rogram m e  
In te rd is c ip l i n a ir e s  s u r  la  Ville (PIR-Villes). Il e s t  r a t ta c h é  a u  L a b o ra to ire  T e c h n iq u e s .  
T errito ires  e t S o cié tés  (LATTS) à  l'Ecole N ationale  des  P o n ts  et C h au ssées .

T errito ires u rb a in s e t  m o d es  de terr ito r ia lisa tio n

Prem ière  é ta p e  p o u r  u n e  p en sée  prospec tive  de  la  ville, le d é p a sse m e n t  d 'o b s tac le s  
de  tro is  o rd re s  : l 'a d o p tio n  d 'u n e  d é m a rc h e  n o rm a tiv e  e t  p lan ifica trice  ou , à  l'in v erse , 
r e c e n tré e  s u r  le  p ro c é d u ra l  ; la  ré d u c tio n  de  la  viIle à  d es  p ro b lè m e s  s e c to r ie ls  : s a  
d iabo lisa tion .

La q u e s tio n  qui se  pose  a u jo u rd 'h u i  avec  acu ité  e s t  celle d es  m étro p o les  e t  de  leu rs  
m odes  d 'o rg an isa tio n . D es  te n d a n c e s  fo rtes  e x is te n t  en  F rance  com m e  d a n s  la  p lu p a r t  des  
g ra n d e s  v illes  d u  m o n d e , I 'é ta lem en t u rb a in  avec  le d év e lo p p em en t d 'h y p e rm a rc h é s  en  
p ériphérie , de  voies  rap id es , de n œ u d s  ro u tie rs ... e t  se s  effets in d u its  : l 'a c c ro isse m e n t de  
la  v itesse , l'é Io ignem en t d es  Iieux  de travail e t d e  résidence , «l'effet tu n n e l"  ou  a u tre m e n t  
d it la  p e rc e p tio n  de  la  ville à  p a r tir  de  se s  n œ u d s  a u to -ro u tie rs  et. donc, la  p ercep tio n  
d 'u n e  ville frag m en tée  sp a tia lem en t. L 'au tom obile  a p p a ra ît  com m e  l 'u n  des  in s tru m e n ts  de  
c e s  n o u v e a u x  m o d e s  de  t e r r i t o r i a l i s a t i o n .  C e s  t e n d a n c e s  s 'a c c o m p a g n e n t  d 'u n e  
m odification  d es  tem p o ra lité s  u rb a in e s  : rantoîmsafLOfT. et la  d ésy n ch ro n isa tio n  e n tra în e n t  
d es  reco m p o sitio n s  d a n s  la  fam ille  et, p e u t-ê tre  p lu s  difficilem ent, d a n s  la  vie sociaIe.

J ea n -S a m u e l BORDREUIL, c h e rc h e u r  a u  CNRS, e s t  ra tta c h é  a u  lab o ra to ire  
M éd ite rran éen  de  Sociologie  (LAMES) d 'A ix-en-Provence

C entra li t é  e t  terr ito r ia li t é  : le cas de New York

L 'é ta b lis se m e n t  à  S oho  (à Lower M a n h a tta n )  à  p a r tir  des  a n n é e s  so ix a n te  d 'u n e  
co lo n ie  d 'a r t i s te s  e t  l 'a c c e s s io n  de  ce  q u a r t ie r  à  u n e  p o s itio n  c e n tra le  s u r  le m a rc h é  
in te rn a tio n a l  de  l 'a r t  c o n s titu e n t  deux  p ro c e ssu s  so u v en t  an a ly sé s  sé p a ré m e n t.  Or, leu r  
c o m p ré h e n s io n  p a s s e  p a r  Ie c ro ise m e n t  de  q u e s tio n s  qui o n t t ra i t  a u x  c h a m p s  de  la  
so c io lo g ie  u r b a in e  e t  d e  la  so c io lo g ie  de  l 'a r t  : c e lle s  de  l 'im p o r ta n c e  d e s  f a c te u r s  
sy m b o liq u e s  d a n s  le s  re c o m p o s itio n s  so c io -sp a tia le s  e t  d e  l 'a r t ic u la t io n  e n tre  ch a m p  
c u ltu re l  e t  esp a c e  ph y siq u e .

A Lower M a n h a tta n ,  la  qentrifîcation  (rem p lacem en t  de p o p u la tio n s  m o d e s te s  p a r  
d es  c la sse s  p lu s  aisées)  - thèm e  p ré se n t  d a n s  les  é tu d e s  de  sociologie  u rb a in e  s u r  les  villes 
an g lo -sax o n n es  et n o rd -am érica in es  d a n s  les  a n n é e s  so ix an te-d ix  - s 'e s t  h e u rté e  a u  fort 
an crag e  te rr ito ria l  des  m inorités  e th n iq u es. A Soho, on  ne  p e u t  p a s  n o n  p lu s  p ro p re m e n t  
p a r le r  de  g e n tr i / ïc a t io n  : l 'e n tré e  d es  a r t i s te s  d a n s  ce  q u a r t ie r  de  fr ic h e  in d u s tr ie l le  
s 'exp lique  p a r  u n  tripte  uide, territo ria l économ ique  e t  stra tég ique. M ais c 'e s t  a u s s i  parce  
q u 'ils  o n t  s u  affirm er  le u r  position  critique  d a n s  le  ch am p  de l 'a r t  en  m o b ilisa n t  l 'e space  
de  S o h o  q u e  le s  a r t i s t e s  o n t  p u  c o n fo r te r  le u r  im p la n ta t io n  u rb a in e ,  d if fu s e r  le u r s  
c ré a tio n s  à  l 'é c h e lle  m o n d ia le  et, au -d e là ,  u n e  m a n iè re  d 'h a b ite r  la  ville. C e n tra lité  e t  
te rr ito ria lité  c o n s ti tu e n t  ici deux  p h én o m èn es  ind issoc iab les.

M ich el PERALDI, c h e rc h e u r  au  CNRS e t p ro fe sse u r  à  l'U niversité  de T o u lo u se  IL es t  
ra t ta c h é  à  l'E q u ip e  de R echerche  s u r  les  M odes de P roduction  e t l'E n v iro n n em en t  
SociaJ (ERMOPRES)

L ogiq u es de q u a rtiers  e t  p o iitiq u es  u rbaines, le  ca s  de M arseille

A près  u n e  p h a s e  d 'ex p an sio n  m étropo lita ine , M arseille  s 'a p p a u v rit  : elle n 'en  e s t  p as  
m oin s  le siège  d 'u n  d isp o sitif  p o litico -ad m in is tra tif  p u is sa n t.  Q uelles  fo rm es  so c ia les  e t  
te rr ito ria le s  ce la  in d u it-il  ?

La ville  e s t  seg m en tée  : u n  n o rd  p a u v re  et u n  su d  riche. Les d ifférences  e th n iq u e s  y  
so n t  p ré se n te s ,  m a is  sté rile s  dès  lors  qu 'il s 'a g it  de  c o n s titu e r  u n  su p p o r t  à  l'iden tifica tion  
d u  q u a rtie r .  B elsu n ce , a u  cen tre , e s t  o ccu p é  p a r  u n  com m erce  in te rn a tio n a l  ram ifié  e t  
cosm opo lite , s u r to u t  m ag h réb in , qui fo n c tio n n e  s u r  l'o ra lité . le form el et l'in fo rm el. Ce 
d isp o sitif  com m erc ia l s tru c tu ré ,  so u rce  de  rich esse s , su sc ite  des  réac tio n s  chez  les  a u tre s  
co m m erçan ts . U n  d é b a t  politique  es t  engagé  a u to u r  de  la  légitim ité  d 'u n e  telle  activ ité  à  
o ccu p er  u n  e sp a c e  cen tra l. La seg m en ta tio n  e s t  d a n s  ce q u a rtie r  a u ss i  la  règle  : à  côté  des  
c la sse s  m o y en n es  ap p u y ées  s u r  des  d ispositifs  ad m in is tra tifs , in c a p a b le s  de  s 'o rg a n ise r  
e n  c o m m u n a u té s ,  u n e  p o p u la tio n  co m m e rç a n te ,  in sc r ite  d a n s  d es  r é s e a u x  la rgem ent, 
o u v e rts  s u r  l'ex té rieu r, p ro d u isa n t  du  c o m m u n a u ta ire  m a is  p a s  de  c o m m u n a u té s .  Q u a n t  
a u x  cités  HLM d es  q u a rtie rs-n o rd , re lev an t d 'u n  pro je t rem is  en  c a u se  a v a n t  m êm e  le u r  
o c c u p a tio n ,  e lle s  s o n t  g é ré e s  a v e u g lé m e n t  e t  f in a le m e n t  in v e s t ie s  à  la  fo is  p a r  d e s  
m é d ia te u rs  d u  trav a il  social e t des  m ilitan ts .
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