
& OiM^^-^O /Asisiaa^iZcZa.isCc' cs L/i'yfCt^^CA^

hC&lAsO \°)S~(o

Chapitre III

LES PROBLfiMES HUMAINS

I. — LE PEUPLEMENT

Carrefour de peuplements vegetaux, le Moyen-Orient est egalement un
carrefour de peuples. Aussi est-il difficile de classer les populations du Moyen-
Orient arabe d'apres des caracteristiques anthropologiques.

Les anthropologistes croient que le fond du peuplement est de race mdditerraneenne,
dolichocephale. Elle domine encore dans tout le desert arabo-syrien, en Egypte et en Libye.
Mais, d6s le IV" millenaire, des populations de type alpin, armenolde, sont venues du Nord,
fortement brachycepholes, de taille moyennc, aux levres epaisses et nez incurves, bruns de
cheveux et de teint; tels sont representes les Juifs en caricature, tels furent les peuples
d'Akkad et de Sumer, tels seraient les Alaouites, les Metoualis de 1'Oronte, les populations
libanaises et druzes, celles de Galil6e, les Chaldeens d'Irak. Ce type serait predominant dansle
croissant fertile jusqu'a la plaine d'Esdrclon au Levant, et jusqu'au Nord de Bagdad. En outre,
des peuples d'une autre sous-race alpine ont penetr6 a partir du III" millenaire. Ce sont des
« Iraniens », brachyc6pha)es aussi, mais aux caracteristiques moins prononc6es que cellesdes
Armenoides, au point qu'on peut les confondre avec des individus de race nordique. Ce sont
les Cananeens et Pheniciens, suivis par Ins Arameens, dans la deuxieme moitie du II" Millenaire.
Mais il faut ajouter a ces groupes principaux des Indo-Aryens, des Mongololdes, venus avec
les Turcs et les Mongols, des Noirs de l'lnde ou de 1'Afrique, nombreux en Arabie meridionale
et en Egypte.

Un fait du moins est certain, c'est que, contrairement a la croyance
commune, il n'existe pas de « race » ni de a type » semite ou arabe, ni juif.
Les bedouins sont pour la plupart des mediterraneans. Mais des Armenoides,
des Cananeens, Pheniciens et Arameens ont pu etre, aux marges du desert,
a la fois bedouinises et, surtout apres l'expansion de 1'Islam, arabises. Les
Juifs seraient des nomades armenoides venus du Nord a plusieurs reprises,
au cours du IIe millenaire. Mais il est des Juifs grands et blonds, de type
nordique, et des Juifs de type iranien.

Ce n'est done guere a l'aide de types raciaux qu'on peut definir les popu
lations du Moyen-Orient arabe, pas plus que celles d'Afrique du Nord. Elles
se reconnaissent bien plutot entre elles, et se caracterisent, par la langue et
la religion.

La premiere est le grand facteur d'unification qui permet de rassembler
en une unite regionale les divers pays du Moyen-Orient arabe. En effet, les
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langues et dialectes paries sont des langues et dialectes semitiques, a l'excep-
tion du kurde, de l'armenien, du turc ou du caucasien. Parmi les langues et
dialectes semitiques, ceux du Nord, arameen et dialectes cananeens, ont
recule devant l'arabe. L'arameen, tres repandu pendant l'Antiquite greco-
romaine au Levant et en Mesopotamie, n'est plus parle que dans deux
villages du Kalamoun, pres de Damas, et n'est ecrit que dans la region de
Mossoul. Quant a l'hebreu, il reprend de l'importance par suite de l'immigra-
tion juive en Palestine et de la fondation de l'Etat d'Israel dont il est la
langue oflicielle. L'arabe a pratiquement recouvert tout le pays ; son expan
sion, anterieure meme a 1'Islam, a ete naturellement favorisee par lui. Mais il
est parle aussi par les populations demeure'es chretiennes. S'il existe des
parlers egyptiens, syriens et irakiens, d'autres encore en Arabie, toutes les
populations du Moyen-Orient arabe peuvent se comprendre, car ces parlers
sont voisins et s'opposent ainsi aux parlers maghrebins. On se comprend
&*autant mieux, naturellement, qu'on est plus lettre, cultive et qu'on parle
l'arabe littdral, forme £crite et litteraire de 1'idiome parle\ plus ou moins
afTine.

Mais si l'arabe, langue du Coran, est devenu la langue presque unique du
Moyen-Orient dit, pour cette raison, arabe, et, par suite, une grande force
d'unification culturelle ou meme politique, 1'Islam, bien qu'il soit la prin-
cipale religion du Moyen-Orient, n'a pas fait disparaitre d'importantes
minorites religieuses et n'a pas conserve lui-meme son unite primitive. Aussi
la complexity des groupements religieux du Moyen-Orient arabe est-elle
extraordinaire. Elle joue dans les divers aspects de la vie humaine un role
d'une exceptionnelle importance.

L'Islam orthodoxe sunnite est, il est vrai, de loin le plus repandu. D'apres
divers documents, seraient Sunnites 34.600.000 habitants du Moyen-Orient
arabe sur un total d'un peu plus de 45 millions, chifTres il est vrai tres
approximatifs.

La repartition des Musulmans sunnites serait la suivante : la quasi-totalit6 des habitants
de 1'Arabie sdoudite (6 millions ?),.45 % de ceux du Yemen (soit 1.800.000 environ dans le
bas-pays et le Sud), pres de 100 % de la population d'Aden, colonie et protectorats (720.000),
26 % en Oman (Dofar surtout: 215.000), la quasi-totalite des habitants des emirats du golfe
Persique, sauf a Bahrein oil ils ne representent que 50 % (soit environ 360.000 Sunnites au
total), 92 % de la population de l'Egypte (soit environ 18.500.000 en 1952, auxquels il faut
ajouter 202.000 refugies arabes de Palestine rassembles a Gaza), la quasi-totalite de la popu
lation de la Jordanie (1.055.000 habitants en 1952, auxquels il faut ajouter 502.000 refugies
de Palestine), 62.000 en Israel (1948), 252.000 au Liban (20 %, 1948), 69,2 % de la population
musulmane de la Syrie (soit environ 2.105.000 en 1947), 36 % de celle de l'lrak (soit tres
approximativement 1.750.000). II faut ajouter 257.000 refugies de la Palestine au Liban, en
Syrie et en Irak. Enfln les Sunnites representent 84% des Musulmansde Tripolitaine (682.000?)
et 98 % de ceux de la Cyrenaique (304.000).

Bien que 1'Islam orthodoxe soit ainsi dominant, les nombreuses crises
qu'il a subies et rendent si complexe son histoire, ont laisse des traces. Elles
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ont resulte a la fois de controverses theologiques, juridiques, politiques, et
de crises sociales puisque l'lslam n'est pas seulement une religion, mais aussi
un systume juridique, social et politique. Par suite, toute revolte contre le
pouvoir etabli s'est accompagnee d'une crise religieuse.

Le kharedjisme a ebranl6 l'Empire des Om6iyades et se repandit dans une grande partie
du monde musulman. Les Khnredjites Ibadites se sont maintenus dans les montagnes du
Oman, ou ils representent 72 % des Musulmans (soit 600.000 ?), dans le djebel Nefousa en
Tripolitaine ainsi que dans le Maghreb voisin (lie Djerba, Mzab).

Beaucoup plus nombreux sont, parmi les Musulmans non orthodoxes, les Chiiles, partisans
d'Ali et de ses successeurs, les Imam. Les Chiites duodecimains, qui portent un culte aux
12 Imam, sont en majorite en Irak (2.706.000, soit 56,4 % des Musulmans). La sont situees
les villes saintes du chiisme oil sont enterr6s Ali et plusieurs des Imam martyrs (Kerbela,
Nedjef, Kadhimaln et Samarra). En dehors de l'lrak, on trouve des Chiites en Syrie etsurtout
au Liban oil ils forment un groupe compact dans le Liban meridional et la Bekaa (Metoualis :
224.000 ; soit 40 % des Musulmans). Enfln des Chiites duodecimains ont emigre de Perse sur
les rives du golfe Persique.

Mais tous les Chiites ne croient pas aux 12 Imam. Les Ismaeliens arrStent la lignee au 7",
Ismail. Secte religieuse, devenue mouvement social revolutionnaire, les Ismaeliens sont
disperses en Syrie, au Yemen et en Oman. Quant aux Zaidiles, partisans de Zald, 5" Imam,
ils ont fonde au Yemen un Imamat eiectif qui s'est maintenu depuis le ix" siecle : ilsy repre
sentent un peu plus de la moiti6 (54,5 %) des Musulmans et y occupent le serah et les hauts
plateaux. Issu de l'lsmallisme, le Druzisme s'ecarte plus encore de l'orthodoxie. Les Druzes
vivent toujours dans les montagnes du Liban et de Syrie oil prgcha D8razi, compagnon du
calife fatimide Hakim (xi« siecle), considere comme l'incarnation de Dieu. Emigres du Liban
oil ils sont encore 79.000, ils occupent en Syrie le sauvage massif volcanique qui porte desor-
mais leur nom, ainsi que le Hauran voisin. Ilsy sont97.000. Une autre secte enfln, issue de
l'lsmallisme, divinise non Hakim mais Ali et a conserve des traditions palennes. C'est celle
des Nosairis ou Ansari6s, ou encore Alaouites, qui sont r6fugi6s dans le massif de ce nom et a
1'extrGmc Nord du Levant. Ils sont, en Syrie, au nombre de 339.000 (fig. 56).

Mais, si l'lslam recouvre, en les tolerant, d'anciennes coutumes, il laisse,
en outre, subsister des communautes religieuses infideles : des pai'ens, restes
attaches a de vieux cultes, comme il en existerait en Arabie meridionale ou
comme les Yezidis, petit groupe residuel de 20.000 hommes qui, refugies dans
le djebel Sindjar, unissent des traditions empruntees au Christianisme et au
Zoroastrisme ; et surtout des Chretiens et des Israelites.

Les trois provinces orientales de l'figlise chr6tienne du bas Empire ont donne naissance
auxllglises grecque orthodoxe (Constantinople), cople(Alexandrie) et syrienne jacobile (Antioche).
Apres la conquete musulmane, ces eglises isolees ont partiellement accepte l'aide de l'figlise
catholique romaine en reconnaissant l'autorite du pape. Ainsi se sont distingudes les
Eglises catholiques grecque, copte el syrienne. Mais des figlises independantes des Eglises pri
mitives se sont egalement constitu6es, armenienne, neslorienne (ou chaldeenne ou assyrienne),
maronite. Elles se sont ensuite scindees elles-memes, une partie des Arm£niens et des Chald6ens
se rattachant a Rome, ainsi que l'Eglise maronite tout entiere au xu" siecle. Enfln des missions
protestantes d'Europe et d'Amerique, a partir du xix" siecle, ont encore complique la
situation des communautes chretiennes.

En dehors des coptes d'Egypte, oil les Chretiens etaient, en 1952, au nombre de 1.600.000,
soit 8 % de la population totale, ces communautes sont toutes representees au Liban, seul
Etat du Moyen-Orient arabe oil les Chretiens sont en majorite (653.000 en 1948, soit 52,2 %).
Ce sont naturellement les Maronites qui sont les plus nombreux, environ la moitie. Les
diverses communaute chretiennes sont egalement representees en Syrie, toujours a l'exception
des coptes. Le recensement de 1947 y compte 424.000 Chretiens, soit environ 14 %. On les
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retrouve en Jordanie (environ 50.000), en Israel
(40.000) et en Irak (100 a 150.000). Les ChreUens
seraient doneau nombre total de 2.900.000 approxi-
mativement, soit 6,4 %, et plus de la moitie habl-
terait l'Egypte.

Les Israelites, enfln, jadi9 disperses en Arabie
sud-orientale (Yemen surtout), ainsi que dans tous
les pays du Levant et en Irak, se sont d6sormais
presque tousrassembl6sen Israel. DanscetEtatjuif,
dont la population s'eievait au chifTre de 1.596.000
en 1952, les minorites non juives ne representent
plus que 11 % depuis que, au cours de la guerre
de 1948-49, la plusgrande partie (867.000 en 1952)
de la population arabe a quitte la Palestine lsra6-
lienne.

Certaines minorites religieuses sont en
meme temps minorites par la langue, tels
les Juifs d'lsragl, une grande partie des
Armeniens. Mais la complexite des mino
rites est compliquee encore par le fait que
de nombreuses minorites religieuses parlent
l'arabe, la plupart des Musulmans hete>o-
doxes et des Chretiens, tandis que des
Musulmans sunnites ne le parlent pas
(kurdes).

II. — LES GROUPEMENTS

ECONOMIQUES
ET SOCIAUX TRADITIONNELS

Si les populations du Moyen-Orient
arabe ne se distinguent guere par des carac-
teres raciaux, ni par la langue qui les unifie,
mais plutot par leur religion, ils se distin
guent plus clairement encore par leurs
modes de vie. On a coutume d'opposer
bedouins nomades et hadhar sedentaires,
« fellah » (paysans) et citadins. Distinctions
bien tranchees, certes, quand on prend
comme exemples les cas extremes. A vrai
dire, les categories sociales sont bien plus
nombreuses et les groupements interme-
diaires innombrables et fluctuants, plus
encore qu'en Afrique du Nord. Mais le plus
souvent chaque groupe, selon son rdle
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econormque et les rapports sociaux qui en resultent avec les groupes voi.sins
constitue une communaute. Ces rapports sont regies par des coutumes"
undiques, des contrats ou, du moins, les mceurs. En Arabie meridional Ta

communaute deviant une veritable caste. Ailleurs, elle s'inscrit d mem
dans une hierarchy de relations, du type feodal ou de clientele. Ces groTe
.ont dautan mieux fermes qu'ils peuvent correspondre en outre adeTcom
munautes religieuses differentes.

1° Les nomades.

Le desert, naturellement, est le pays des nomades comme le Sahara Mais
pen -etre plus encore qu'au Sahara, les types de nomades sont varies seion
quils sont chameliers (al badia ou bedouins), moutonniers (chuayafl
la fois chameliers et moutonniers ou eleveurs de bovins fbeLaraTai'iU
associent la culture a1'elevage, qu'ils sont d'ascendance noble ou^' '
H~ I™™' n°made chamelier q«i vit sous la tente, jouit d'un pres-
SoK^tTr?prestige est d'autant plus grakd-surtout 2Ebedouins qu il est confirme par une g<mealogie plus longue et plus pure II
suit le bedouin meme quand celui-ci vient acesser de nomadiser au rnoin
rzsTmL's ^r^™-Le troupeau se -p"--"de chamelles Elles donnent leur lait et les plus belles sont montees Jadis

1lies permettaient les «rezzou >, rapides. Les males sont des SSS„ZS
lectionnes ou des porteurs. L'alternance des saisons de pluie et de I h

resse, la recherche des paturages et des points d'eau determinant les Sola
cements qU1 varient, par suite, selon les conditions naturel" Cles-d ne"
s n?d %rbi: rm: d4sere Syrie et en Arabie** *z Fszz

hamaLdesfdeid.e T* T*** *^ d*PIace™nts considerables, car le
les pjtssont reV FS !Tf i^63 ChaleUFS' IeS mares disparaissent,
de cantres comTet ' ?^ "*^ de ^randes oasis cultivees
enJe la stere H 'T^f' AUSSi leS tribuS doivent-elles oscille
11turaaaS„;U CriSSan fertllG °U kS ab°rds de 1'Euphrate etdu Tigre,
pa t le hall , T" ^ ^ d6 CUlture et Ies march^ * d'autre
abrrds des D'mW ^ T^8 "' S<5S r^°nS IeS Plus decoupei ou lesrieur vers LTeHnh ?*?* LeS deplacements sont done orientes de 1'inte-
Syrie du Norf> T* ?^ grrakment du Nord-Ouest au Sud-Est en
fon lr desTfdnaU Sud Cn Ira^ De ^ande amPk-. i^ sont reguliers et seJont par des ltineraires precis (fig. 57).

centrde Zt^ ^f*5 ^ dm™^s dans 1'Arabie septentrionale et
olfoulemen • t? PlUS ^^ traverse Par des °uadi riches en
ub eauen PT H J ' T** ' ^^ pIate3UX Calcaires' depressionssubsequentes, bandes dunaires. Aussi les parcours s'allongent-ils transver-
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salement aux zones structurales et morphologiques, de la tihama occidentale
aux hauts plateaux cristallins, aux plateaux calcaires et aux bandes dunaires
de ces plateaux et dunes a la cote orientale ou la nappe aflleure. Mais a'
1'interieur des parcours, les bedouins trouvent des oasis cultivees et des
centres commerciaux. Les conditions physiques et humaines expliquent done
que les defacements, determines par l'etat des paturages, soient moins des
migrations regulieres que des mouvements alternes de dispersion hivernale
plus ou moins lointaine, et de concentration estivale vers les points d'eau.

Les tribus etablies a la peripheric du desert, soit au contact du croissant
fertile, soit sur la bordure de la peninsule arabe, ont des parcours plus reduits
Les premieres sont des tribus refoulees qui ont tendance a se sedentariser.
Les secondes restent chamelieres au Hedjaz ou sur la cdte du golfe Persique
Mais, dans le Sud de l'Arabie, elles sont egalement en contact avec des seden-
taires etablis sur les hautes terres, arrosees par les vents de mousson. En Assir
et au Yemen, les parcours s'6tendent de la tihama aux contreforts montagneux
du serah, des regions elevees des hauts plateaux, a la vegetation sahelienne
plus dense, vers les abords du Roub el Khali. AAden, au Hadramaut et en
Oman, on retrouve ces deux types de parcours, a moins que les nomades
n'oscillent entre l'ouadi Hadramaut et la cote, entre les contreforts de la
chatne du Oman et la Batina ou entre la chalne et le desert. Les nomades
peuvent etre ainsi associes aux pecheurs qui fournissent aux hommes et meme
aux chameaux des provisions de poisson seche. Cette restriction des parcours
se retrouve enfin en Egypte ou le desert oriental constitue un bien meilleur
paturage d'hiver que les plateaux libyens, car il ya des paturages et des puits
dans les fonds de vallees. Mais les bedouins sont obliges de refiuer vers les
bords de la vallee du Nil pendant 1'ete. Dans tous ces cas, les nomades ne sont
plus au sommet de la hierarchie sociale.

Dans chaque zone, les deplacements sont variables d'une tribu a 1'autre
et selon les annees. Generalement 1'ete, quand les paturages sont sees et les
chaleurs fortes, quand les chameaux doivent boire tous les deux jours les
bedouins se rassemblent vers les puits des vallees et des depressions Les
chameaux doivent se contenter de buissons epineux. Les premieres pluies
soigneusement reperees par des eclaireurs, provoquent une dispersion brutale
bien que progressive. Les grands espaces des peneplaines cristallines, les
plateaux calcaires, les nefoud reverdissent. Le paturage n'est pas encore
abondant car le froid est dur qui ralentit le renouveau de la vegetation
MaiS hommes et betes peuvent vivre pourtant loin des puits. Avant la
dispersion, certains preferent sejourner quelque temps a I'oasis pour se
procurer des dattes a peine recoltees et du grain, soit en echange des produits
du troupeau, soit sous forme de prelevement, en vertu des droits de pro
tection et des liens traditionnels d'amitie, denommes khaoua, qui lient entre
elles tribus bedouines et tribus demi-nomades ou sedentaires. Les premieres
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Pig. 57. — Carte schematlque des tribus bedouines

1. Nom de vllle. — 2. Nom de pays. — 3. Nom de tribu. — 4. Limite de la Maamoura ou de la zone des cultures seches du croissant fertile
Amarat; Om^Sou'e^aMa s^omPos6s de deu* ^oupes : 1. Dana Mouslim : Roualla et Ould All; 2. Dana Abeid :Fedaan, Sbaa.
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chaleurs, accompagnant les dernieres pluies, amenent la belle saison. Le desert
est parseme de plantes qui fleurissent. Les chameaux engraissent, leur bosse
s'afTermit. Tant que le paturage est abondant, les chameaux ne boivent pas,
et les bedouins n'ont pas davantage besoin d'eau puisque le lait de chamelle
est leur principale nourriture. En dehors de la protection et des soins du
troupeau, le seul souci du pasteur est de le conduire periodiquement dans les
paturages sales ou de lui donner du sel. Le campement se deplace ainsi
environ tous les dix jours, la maitresse de la tente en'tete, juchee dans le
dhalla, ou chilab, ou ginn, l'equivalent, en moins volumineux, du bassour
saharien, et suivie des chameaux porteurs, puis du troupeau... On ne se
rapproche des groupes de puits a poulie que dans la mesure ou le paturage
seche.

Le nomade chamelier possede en outre des chevaux, des juments, neces-
saires jadis pour les deplacements de ceremonie et le rezzou, maintenant
de plus en plus remplaces par de luxueuses voitures americaines, et aussi
des moutons et des chevres, peu prisees sans doute, pourtant fort utiles car
elles procurent un supplement de lait, et leur poil est utilise pour le tissage
des bandes les plus resistantes de la tente. Mais moutons et chevres ne
peuvent suivre les grands deplacements des chameaux, car ils sont moins
rapides et doivent boire meme en saison pluvieuse, au moins tous les quatre
jours. Aussi les troupeaux de chameaux et de petit betail sont-ils le plus
souvent separes : moutons et chevres sont confies a des bergers.

Beaucoup de tribus nomades sont moins exclusivement chamelieres.
Quand la proportion des chameaux diminue par rapport au petit betail, les
premiers doivent s'adapter aux parcours des seconds, tout en conservant une
certaine independance. En hiver, quand il fait froid, les chameaux, comme le
petit betail, sont rassembles pres de la tente. Une partie de celle-ci est meme
abandonnee aux agneaux ; les moutons se rangent a l'entree, la tete vers la
tente, et le cercle est ferme par les chameaux.

Quoi qu'il en soit, tous ces nomades habitent la tente, noire, de poil _
de chameaux et de chevres, plus ou moins longue et grande selon qu'elle
est portee par 2, 4 ou 6 poteaux, en fonction de la richesse de son
proprietaire. Montee en travers du vent, et protegee en outre, cote au vent,
par un rideau, le rouag, elle est ouverte cote sous le vent, et est divisee en
deux sections par une cloison interieure. La portion la plus petite, a l'Est,
le rebaa, est reservee aux hommes et aux hotes. Aussi y trouve-t-on le foyer
reserve a la preparation du cafe, les meilleurs tapis avec la selle du maitre.
Le mharram est reserve aux femmes. Les bagages et provisions s'y appuient
a la cloison. II contient le foyer, les outres de peau, le materiel de cuisine, le
berceau, le metier a tisser.

Pour noble qu'il soit, le bedouin est generalement tres pauvre : il n'est
qu'eleveur, et chasseur pour ses propres besoins. II n'est pas transporteur,.,
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commercant, caravanier. II produit une bonne part de ce qu'il consomme,
le lait, la viande, qui est servie seulement lors des fetes ou en I'honneur
d'un hote, et est completee par les produits de la chasse au faucon ou au
slougui, outardes, lievres, gazelles. Les femmes ramassent en outre le3
champignons, surtout les trulTes aux premieres pluies, des graines sauvages,
des insectes et lezards quand le paturage s'asseche : les sauterelles sont pour
elles une bonne fortune. Elles tissent des bandes d'etoffe qui, cousues,
permettent de confectionner la tente, des sacs. D'autres sacs, les outres, sont
en peau de chevre. Mais il faut se procurer des tapis et des couvertures, les
vetements (amples culottes, chemises, robes et voiles de tete en cotonnades),
un peu de materiel, les cereales, les dattes et les oignons qui, avec le lait,
forment la base de l'alimentation, le cafe, voire le the et le sucre necessaires
pour recevoir dignement les hotes.

II faut done avoir un peu d'argent. Qu'ils soient sollicites par les
marchands qui penetrent au desert pendant le printemps ou qu'ils aillent
eux-memes a I'automne, a la ville, les bedouins vendent des chevaux, jadis
surtout, du moins des moutons ou des chameaux. Avant la guerre, un trou
peau de 10 chamelles permettait de vendre annuellement deux a trois
chameaux a 4 livres piece. Avec la vente annexe de quelques moutons,
d'un peu de beurre et de laine, ils procuraient un revenu annuel de 10 a
15 livres par tente. Cela permettait de vivre... a condition que le bedouin
satisflt son orgueil de la purete de son sang et du mepris de tous ceux qui ne
savent pas mener la vie dure, sans besoins, mais libre, du desert. A condition
aussi que 1'annee ne fut pas trop dure, que le froid, les maladies, la secheresse
prolongee ne fissent pas mourir chameaux et moutons, unique et instable
fortune du nomade. II ne pouvait jadis l'accroltre que par la guerre, le
ghazou, sorte de sport national qui obeissait a des regies. Par la surprise,
grace aux chamelles et aux juments de course montees pour l'assaut final,
on pouvait tenter de s'emparer des troupeaux d'une tribu ennemie, et de
leurs bergers. Les rezzou augmentaient l'insecurite, l'instabilite de la vie
au desert, pouvaient provoquer la ruine, la dissociation, Immigration, la
sedentarisation d'un groupe prive de ses betes, s'il ne parvenait pas a les
recuperer par un contre-rezzou. Mais les rezzou deviennent de plus en plus
rares...

A ces conditions de la vie materielle correspond une organisation
sociale a la fois rigide et souple. La famille augmentee, si elle est riche, de
serviteurs, esclaves ou affranchis, vit pratiquement independante, econo-
miquement et socialement, pendant la saison humide. En ete, autour des
puits, les families apparentees rassemblent leurs tentes noires en lignes,
selon une hierarchie severe, et les troupeaux sont gardes en commun. Ce
sont ces sous-fractions, fakhed (cuisse), ou fractions, ferga, qui constituent
l'unite administrative elementaire. Ses terrains de parcours ont des limites
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precises et constituent une sorte de propriete collective appelee dira ; les
chameaux, les puits ont une marque de reconnaissance. Son chef, le cheikh,
n'est qu'un chef de famille, mais dont l'autorite est reconnue : il contrdle
l'application de la coutume avec les autres juges ; il regie les conflits de
campements ; il est un chef militaire ; il represente le groupe devant les
autorites superieures. Les groupements plus larges, tribus ou confederations,
sont moins stables.

Mais cette hierarchie de groupements familiaux est assez formelle.
L'importance de la tribu est tres variable. Elle peut grouper quelques
dizaines, quelques centaines ou quelques milliers de tentes. Elle peut
s'accroltre ou au contraire se fondre dans une autre, disparaltre. Cette hie
rarchie, basee sur l'importance du groupement, se nuance d'une complexe
hierarchie sociale. La socieie nomade se compose de groupes qui sont main-
tenus distincts par des coutumes juridiques, des rapports de protection,
l'endogamie. Les tribus bedouines sont dans le desert d'Arabie centrale et
de Syrie, surtout les tribus nobles, traditionnellement groupees en deux
ligues hostiles (Yemen et Qais). Certaines tribus, meme chamelieres, sont
souvent liees a d'autres plus puissantes par des traites d'alliance et protection
dits de fraternite, la khaoua. Tribus alliees ou protegees peuvent etre ainsi
autorisees a partager les terrains de parcours. D'autres tribus, sans genea-
logie, sont des groupements de tribus detruitcs, d'isoles, d'anciens serfs, des
tribus de Ha'iye. Les tribus moutonnieres, celles qui, partiellement s6den-
tarisees, se livrent aux cultures dans les oasis de I'Arabie ou dans le croissant
fertile, celles qui elevent des boeufs, sont moins estimees encore. Au bas de
l'echelle sociale, sont d'anciennes populations de chasseurs comme les
sleyb, devenus bergers, guides, poetes a gages et boufl'ons, et leurs femmes
courtisanes, des affranchis, bergers aussi, des hommes de metier, forgerons
entre autres, attaches aux families nomades ou installes dans les oasis, des
serfs de la terre ou esclaves nes dans la famille. Dans I'Arabie meridionale,
la complexity du peuplement, des modes de vie, des influences exterieures,
explique que la hierarchie soit differente, plus compliquee.

2° Demi-nomades et demi-sedentaires.

Beaucoup de ces tribus sujettes ne sont plus vraiment nomades. Des
que les deplacements diminuent d'ampleur parce que le nombre des moutons
l'emporte sur celui des chameaux, aux confins du croissant fertile ou dans les
hautes terres d'Arabie, que le campement reste longtemps stable, la tribu,
de chouaya, peut etre qualifiee demi-nomade.

Quand l'elevage n'est plus l'unique source de subsistance et de revenus,
et est associe a la culture, la tribu peut etre qualifiee demi-sedentaire. La
sedentarisation peut avoir des causes multiples, etre brutale quand le
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nomade est subitement ruine, ou lente, voire provisoire, et presenter des
modalites multiples.

En Arabie meme, ce sont des tribus sujettes qui cultivent les oasis; mais
elles peuvent avoir des chevres, dans ce cas plus nombreuses, des moutons ou
meme des chameaux confies a des bergers. Des bedouins, meme de tribu
« noble », peuvent etre installes dans les villes, faire cultiver des terres ou
controler des commerces.

Mais c'est dans le croissant fertile que les formes de sedentarisation sont
les plus complexes. Parfois c'est le cheikh qui dirige et controle la sedentari
sation de la tribu en repartissant les terres comme jadis les campements, ou
en s'appropriant les meilleures parts, ou en les vivifiant par des travaux
d'irrigation. II fait cultiver par des nomades ruines, des alTranchis ou clients,
des cultivateurs venus des regions paysannes. II garde la tente mais se fait
aussi construire de grosses fermes, des gasr, autour desquelles se groupent
les tentes ou les huttes des serviteurs. II se transforme en seigneur terrien, de
type plus ou moins feodal. Parfois la sedentarisation est plus progressive.
Dans la tribu, les groupements les plus pauvres s'etablissent sur les terres
de culture tandis que les autres restent eleveurs nomades. Ou bien la tribu
entiere associe elevage et culture, oscillant entre les terres d'une part, en
ete et en automne, pres des fleuves oil la retiennent les semailles puis les
r6coltes ainsi que les irrigations et les chaleurs estivales, et le hamad de l'autre
ou elle reprend periodiquement la vie nomade pendant la saison des pluies.
Ou encore la tribu se fixe dans de vrais villages au milieu du terroir cultive
et confie la garde des troupeaux a des bergers, a moins que les plus riches ne
reprennent la tente en hiver pour suivre leurs troupeaux au hamad. Enfin le
nomade ruine, sa tribu dissociee, peut, ultime decheance, se mettre au
service des paysans.

Dans le Piemont du Taurus, des tribus de demi-nomades montagnards,
kurdes surtout, colonisent de meme leurs parcours d'hiver en s'y fixant au
moins partiellement. Ils abandonnent leurs parcours d'ete montagnard comme
les Arabes des plaines abandonnent leurs parcours d'hiver.

Dans chaque cas, l'habitat se transforme peu a peu. La tente, demontee
moins souvent, est entourSe de nattes, d'un enclos d'epines, de murettes de
pierres ou de terre. Elle peut etre montee sur des murettes. Elle fait place, a
proximite des cultures, k des huttes de bois et de roseauxcompleterspar des
enclos, des huttes de pierre seche, enfin de vraies maisons. Les tentes ou les
huttes peuvent se grouper comme en un campement d'ete, bien que parfois
elles se dispersent davantage. Quand la tente disparait, huttes et maisons,
groupees par famille, en quartiers, finissent par ressembler aux villages
paysans.

Quand le nomade se souille au contact de la glebe etadopte les techniques
des cultivateurs, quand il abandonne la tente, laisse se relacher les liens
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turc avait ainsi cherche a se reserver le controle et, par l'impot, une part des
revenus de la terre cultivee et de l'eau d'irrigation, en evitant la constitution
d'une propriete tribale (collective) ou «feodale ». II n'a empeche pourtant ni
la conservation de coutumes communautaires ni la constitution d'une grande
propri6te.

Malgre le code turc, et partout sauf en Egypte, de meme que le nomade
considere qu'il a un droit sur les terres de parcours, la dira, de sa tribu, de
meme le demi-nomade, le demi-sedentaire ou le sedentaire seconsiderentsou-
vent comme coproprietaires des terres cultivees ou de l'eau. Et de meme que le
cheikh peut intervenir dans la repartition des campements, de meme il peut
distribuer les terres de culture entre les chefs de fractions ou sous-fractions et
ceux-ci entre les families. Les terres etaient ainsi naguere redistributes perio-
diquement en Irak. Cette tache peut incomber aux chefs de la communaute
qui, dans la Palmyrene et au Hauran, redistribuent chaque annee les terres
entre les families en proportion du nombre de males. Dans tout leLevant step-
pique enfin, le terroir villageois, divise en quartiers et sous-quartiers selon la
qualite des terres, etait, et est parfois encore, alloti tous les trois ans, apres
chaque cycle de cultures entre les families des ayant-droit, de fagon que cha-
cune ait une part dans chaque secteur et, par suite, des chances egales de
recolte, dumoins a l'origine, car ce droit, etant considere comme une propriete,
est transmissible par heritage et cessible. Ce systeme d'occupation et de redis
tribution communautaire a ete souvent decrit sous le nom de mouchaa. II a
ete signale ailleurs, notamment en Afrique du Nord. L'eau peut aussi etre
propriete collective villageoise et distribute dans le terroir irrigue, selon des
coutumes variables. Ces coutumes diverses peuvent etre considerees, sinon
comme des preuves du passage progressif, mais souvent tres ancien, d'une
economie pastorale a une economie agricole, du moins comme des preuves de
la conservation d'une organisation tribale ou communautaire. Elles peuvent
expliquer le paysage rural decouvert, sans clotures, decoupe en lanieres, et
la concentration de l'habitat villageois dans toutes les regions oil la culture a
ete ou est encore essentiellement cerealiere (fig. 58).

Mais ni la legislation turque, ni ces traditions communautaires qu'elle
n'a pas fait disparaltre, n'ont empeche la grande propriete de se developper.
Les modalites en sont multiples et variables selon les pays, dont elles defi-
nissent la structure sociale rurale : l'Etat turc a concede lui-meme des biens
miri en veritables fiefs, en echange d'obligations financieres, militaires,
administratives, ou reconnu des spoliations locales. Lors de la sedenta
risation et de la distribution des terres d'une tribu, les cheikh ou agha
s'emparent des terres d'autant plus facilement que le regime des terres
collectives n'a jamais ete officiellement reconnu, sauf en Syrie pendant le
mandat francais (Irak et Transjordanie surtout). Les cheikh ou de notables
citadins, les beg, ont profite de meme des operations cadastrales pour faire
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enregistrer a leurs noms d'immenses surfaces, a moins qu'ils n'aient reussi
ase faire remettre par de petits proprietaires leurs titres de propriete (Syrie-

•'. */i r

Fig. 58. — Le terroir de Ghanto
fichelle : 1/33.000

Irak). lis utihsent a leur profit la legislation sur la concession des terres
oreTdT I'0 °btenant ^ '^ dC traVaiIIer Ies terres incultes puis deprendre en location ces terres vivifies, avec promesse de vente si elfes sont
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cultivees pendant au moins trois ans. Ils se font entrepreneurs de coloni
sation, toujours a leur profit, en amenageant les terres irriguees et assurant
la distribution de l'eau, souvent par pompage (Irak-Djezire).

Les paysans, principaux producteurs, ayant toujours ete consideres
comme taillables et corveables a merci, ont ete exploites soit par les gros
proprietaires, souvent collecteurs d'impot ou payes par la concession d'une
sorte de fief a exploiter, soit par les citadins, les uns et les autres seuls pos-
sesseurs de capitaux, obtenus a leurs depens, et seuls intermediates entre
eux et l'Etat. Ils ont ete lies par leurs dettes et par un systeme de clientele
qui ont permis aux gros proprietaires ruraux d'etendre encore leurs proprietes
et aux citadins d'en acquerir, par des moyens divers plus ou moins legaux,
et de s'introduire ainsi, dans les pays du Levant, dans le systeme mouchaa
en acquerant des parts d'ayant-droit.

Ainsi, d'une part s'est constitute une classe de gros proprietaires
absenteistes, de I'autre les parts du domaine tribal ou communautaire et
les proprietes paysannes de terres miri ou mulk ont ete morcelees sans cesse
par le jeu des heritages, selon la loi musulmane, meme si la femme est en fait
defavorisee, et d'autant plus que les parts sont deja morcelees en systeme
mouchaa. La decadence des coutumes communautaires, le developpement
de l'economie monetaire et des besoins, enfin les legislations adoptees dans
la plupart des Etats nouveaux ont accelere cette tendance.

Les gros proprietaires, qui peuvent possederdes terroirs villageois entiers,
et souvent meme les maisons des villages (regions de Hama, Alep, Amman
parexemple), pratiquent rarcment l'exploitation directe. Ils morcelent leurs
terres en petites ou moyennes exploitations, confiees generalement a des
metayers, qui sont souvent les anciens proprietaires, en Syrie par exemple.
Les surfaces, comme les contrats, oraux, varient selon les regions et la qualite
des terres, selon qu'elles sont seches ou irriguees, selon que le metayer fournit
seulement son travail — il regoit alors un quart de la recolte et est dit mrabaa,
en bonne terre — ou aussi le cheptel et la semence : il regoit alors la moitie
etestappele mnassaf. La superficie laissee au metayer, de 10 a 15 ha. en sec,
parfois beaucoup moins en terrain irrigue, augmente ainsi que sa part vers
la bordure du desert. Cinquante hectares et les 3/4 ou les 4/5 de la recolte
ne sont alors pas de trop pour subsister. En outre, le tenancier doit souvent
cultiver gratuitement une parcelle pour le gros proprietaire (Syrie). Conclus
pour l'annee agricole, les contrats n'assurent aucune securite de tenure aux
metayers. Mais ceux-ci, comme les khammes d'Afrique du Nord, sont le
plus souvent lies au proprietaire par des dettes, accrues en mauvaises annees,
qu'ils ne peuvent payer en bonnes annees, parce qu'ils n'ont pas les moyens
techniques ou financiers d'attendre en stockant et doivent vendre aux plus
bas prix... souvent a leurs preteurs.

La decadence des coutumes communautaires n'a pas encore provoque
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la disparition de Vhabilai groupe traditionnel, sauf sur la cote du Levant
et aux abords des villes. II est de regie dans les oasis d'Arabie, en Irak et
en Egypte, comme dans tous les deserts, bien qu'il y ait, dans la vallee du
Nil surtout, de nouvelles formes d'habitat rural. Mais il Test aussi en Arabie
meridionale, dans les steppes de culture seche du croissant fertile et dans les
oasis mediterraneennes. Le groupement est la consequence des obligations
resultant du partagede l'eau ou du systeme mouchaa (1). II a ete favorise en
outre par la recherche de la securite, par la rarete de l'eau, ou, au contraire,
dansles plaines inondables, la necessite des'en proteger, les voies decommuni
cation. De meme que les tentes groupees sont rangees par families et fractions,
de mSme des quartiers distincts rassemblent des families patriarcales,
parfois des minorites religieuses ou ethniques, autour d'une place-march<§,
dominee par la mosquee ou l'eglise. Les maisons, serrees mais juxtaposees en
desordre par suite de 1'extension de la famille, abritent, souvent dans une
seule piece en deux parties (Syrie-Jordanie), d'un cote le betail, de I'autre la
famille, la du moins oil les paysans sont particulierement pauvres ou se
sont recemment sedentarises. Elles se completent d'une etable, d'une piece
d'accueil, disposees autour d'une cour. Simples huttes de roseaux dans les
regions marecageuses (sarifa du Bas-Irak par exemple), elles sont generale-
ment couvertes en terrasse. Mais on constate des differences multiples dans
les materiaux et procedes de construction, de couverture, dans le plan. Par
exemple, dans la region d'Alep, les pieces sont couvertes de voutes ovoides ;
au Liban, elles donnent par une galerie sur l'exterieur ou une cour couverte,
et la maison nouvelle comporte un etage, un toit a double pente et couvert
de tuiles rondes. La cour ouverte disparait souvent aussi en basse et moyenne
Egypte. En Assir, au Yemen, au Hadramout, une extraordinaire archi
tecture de briques ou de pierres a etc souvent decrite : les maisons s'elevent et
les etages se multiplient, comme dans le Sud marocain. Le village prend ainsi,
parfois meme au Liban, ou en Syrie, un aspect urbain. Partout, aux abords
du village, les cimetieres, une koubba d'un saint personnage, les aires a
battre, la fosse d'oii Ton extrait la terre a pise bordent les pistes divergentes.

Les champs commencent aussitot. Dans les regions de plaines decouvertes,
ils sont parfois precedes de vergers enclos, s'il y a des puits. Ils composent
souvent une zone maralchere pres des villes. Les champs, en lanieres longues
parfois de 2 a 3 km., larges de quelques metres — consequence ou heritage
des pratiques communautaires — sont laboures a 1'araire. Ils sont ensemences
surtout de cereales, ble sur les plus grandes surfaces sauf en Irak,et orge pour
les animaux surtout, car, dans la plupart des pays, le ble seul est utilise pour le
pain, prepare par les femmes, souvent en commun, et cuit dans des fours
communaux, et pour le bourghoul, le couscous du Moyen-Orient. Apres la

(1) Les paysans etaient aussi et sont encore, surtout en Egypte, solidaires devant l'imp&t.
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moisson, faite a la faucille, les grains sont depiques sur les aires a battre
communales, soit, rarement, au baton, soit au pied des betes, soit a l'aide de
chariots a disques et de planches munies de clous ou de silex semblables au
plostellum et au tribulum de Rome. Ils sont moulus, comme en Afrique du
Nord, soit dans des moulins familiaux a meule dormante, soit dans des moulins
a eau, souvent communaux. Les cultures cerealieres d'hiver sont completers
par celles de legumineuses ou fourrageres (bersim ou trefle d'Alexandrie en
Egypte). Leur succedent des cultures de printemps et d'ete, mils et surtout
millets, repandus en particulier en Arabie meridionale, deja africaine, mais,
et des cultures industrielles, coton, tabac, sesame. Mais ces cultures sont
souvent irriguees. Dans les regions les plus seches, une jachere nue biennale ou
triennale permet de faire reposer la terre et de faire paitre le troupeau sur les
chaumes. Elle disparalt ou fait meme place k un assolement biennal sur les
meilleures terres.

Des cullures arbustives peuvent occuper le sol de fagon durable, vignes,
oliviers, figuiers, amandiers et pistachiers, autres arbres fruitiers communs
dans les pays mediterraneans, ainsi que des arbres fruitiers tropicaux, ou
encore des cafeiers et qat au Yemen. Mais les oliviers, les abricotiers, les
noyers, etc., sont irrigues des qu'on s'eloigne du Levant humide. Ces cultures
arbustives permettent souvent un morcellement de la propriete, grace aux
contrats de complant repandus dans tous les pays musulmans de la Medi-
terranee sous le nom de mougharsa. Le proprietaire cede en principe au plan-
teur une part du terrain quand la plantation commence a rapporter. Le plan-
teur peut en outre pratiquer en attendant des cultures intercalaires. En
realite, souvent les arbres seuls sont laisses au planteur, incapable de payer
les dettes qui le lient au proprietaire (Liban).

Ces cultures seches de cereales ou d'arbres fruitiers ne fournissent que
de maigres rendements, 5 k 10 qx. de grain a l'hectare, et sont aleatoires.

Dans les regions montagneuses arrosees, l'amenagement des pentes en
terrasses permet d'utiliser les versants, d'eviter l'erosion du sol, de faire
profiter les cultures des eaux de pluie, de varier les cultures, cerealieres,
arbustives, industrielles, et les assolements. C'est le cas general en Arabie
sud-occidentale, dans le Haut-Hedjaz, en Assir, au Yemen, etau Hadramaut,
ainsi que dans les vallees montagnardes du Oman, du pays kurde, du djebel
tripolitain et du Liban oil les versants ont ete amenages avec un soin par
ticulier. Les cultures en terrasses facilitent l'irrigation a partir de barrages de
derivation et meme de petits barrages de retenue.

Les techniques d'irrigation sont naturellement beaucoup plus complexes
et variees hors des regions montagneuses, dans lesoasis. Les fleuves de plaine,
les fleuves du Levant, et les grands fleuves etrangers, Nil, Tigre et Euphrate
procurent d'immenses ressources que ne connalt pas le Sahara. Fleuves de
plaine: leuramenagement pose des problemes techniques que l'homme s'efforce
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de resoudre depuis la plus haute antiquite. Si les debordements du Nil
permettent une irrigation naturelle, il a fallu pourtant diriger l'inondation
par un systeme de digues et canaux, avant qu'elle ne fut controlee et que
l'irrigation ne devlnt perenne, a I'aide de barrages de retenue etde derivation.
Les eaux du Tigre et de l'Euphrate sont beaucoup plus difficiles a maltriser,
sauf en aval, dans le Chatt el Arab, oil la maree a facilite l'amenagement par
I'homme. D'importants travaux d'endiguement, pour renforcer et completer
les digues naturelles, et de derivation, l'utilisation des bras de deversement,
transformes en canaux de derivation, des marais et lacs lateraux transformes
en bassins de retenue, pour importants qu'ils aient ete, n'ont jamais suffi a
controler les crues, a allonger jusqu'a I'automne et sur de grandes surfaces la
periode d'irrigation et, moins encore, a rendre l'irrigation perenne. Canaux de
derivation {sakie en Syrie) et de drainage, barrages de derivation (mezzaz)
et meme de retenue, comme celui de Horns, ont permis egalement l'ame
nagement, qui fut toujours tres partiel, des vallees de I'Oronte, du Litani et
du Jourdain, celles aussi du Barada, le fleuve de Damas et de son voisin,
l'Aouadj, celles des affluents de gauche de l'Euphrate, Khabour etJagh-Jagh,
ou meme celle du Koueik, la riviere d'Alep. Leur alimentation par eaux de
source et leur regime regulier leur conferent un interet exceptionnel qu'avaient
bien reconnu les ingenieurs romains ou arabes : les anciens barrages de retenue
du Khabour et du Jagh-Jagh en font foi. Mais le meme systeme de barrages
de derivation ou de retenue a permis aussi d'utiliser les crues beaucoup plus
temporaires des ouadi syriens a la bordure du desert, ou de ceux du Haut-
Hedjaz, de l'Assir etdu Yemen, comme en temoignent les nombreux exemples
de barrages envases et rompus, dans des regions qu'ont actuellement aban
donees les agriculteurs.

Mais les eaux d'inondation ne sont pas les seules utilisees. Les nappes
phreatiques, superficielles ou profondes, procurent au Moyent-Orient arabe des
ressources en eau plus abondantes aussi qu'au Sahara. Nappes de piemont
qu'il est possible d'atteindre par puits et de ramener a la surface du sol par
des galeries souterraines munies de regards, et comparables aux foggara
sahariennes. On les nomme feledj en Arabie meridionale oil elles sont fre-
quentes dans les plaines cotieres, les tihama, kanayet en Syrie et Jordanie,
keriz en Irak. Ce sont la de gros travaux et souvent fort anciens. Parfois, dans
les alluvions des ouadi, la nappe de sous-ecoulement est si peu profonde qu'il
est possible, en creusant dans les alluvions, de permettre aux racines des
arbres, des palmiers surtout, d'atteindre la nappe. Ces jardins en creux ne
sont pas rares dans les vallees du Hedjaz (ouadi Fatima) et du Nedjd.

II s'en faut toutefois qu'on puisse toujours ramener l'eau a la surface ou
l'utiliser a aussi faible profondeur. Les puits sont alors le seul moyen
d'atteindre la nappe, un peu partout dans le Moyen-Orient arabe. Parfois
meme il n'y a pas de nappe et des depressions amenagees (mhafir ou berket
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en Syrie) ou des citernes [djobb ou sahridj en Syrie) peuvent non seulement
fournir de l'eau a boire aux betes et aux hommes, mais aussi, exceptionnel-
lement, permettre quelques cultures irriguees. De toute fagon, il faut elever
l'eau.

par

Lagamme des procddes est d'uneincomparable varidte. L'eau peutetre tiree directement
.. I'homme a l'aide d'un seau (naltaba). En Egypte, la vis d'Archimede, vis elicoldale mue

par I'homme dans un cyclindre (tambour) permet d'elever 15 a 25 m3/h. au maximum a
moins de 1 m. L'appareil a balancier, le chadouf d'Egypte, mo par I'homme, est employe
surtout pour elever, au maximum de 3 m., de l'eau de rivieres ou canaux en Egypte et
Mesopotamie. Son rendement est faible, au plus 8 m* /h. Gu6re plus efflcaces sont les appareils
61evatoires a poulie ou munis d'un tambour sur lequel s'enroule la corde. Ils permettent de
tirer l'eau des puits du desert; mais l'eaunesert g6neralement que pour abreuver hommes et
troupeaux. Les appareils a traction animate sont d'un meilleur rendement. L'appareil apoulie,
dit parfois a« delou »auSahara, consiste enun tambour sur lequel glisse lacorde tiree par un
ane ou un chameau ; une deuxiemecorde,glissant ou non sur un deuxieme tambour, maintient
relevee pendant la mont6e l'extremite de l'outre, qui se deverse automatiquement en fln de
traction. Parfois plusieurs de ces appareils fonctionnent cdte a c6te. lis sont frequents sur les
bords de l'Euphrate et du Tigre (dchirrd), et en Arabie. Mais, de la sorte, l'alimentation en
eau du bassin voisin est encore discontinue. Les appareils a godets fixes sur une chalne sans
fin qui estanimee parun tambour sureleve et mu lui-meme, au moyen d'unengrenage de bois,
par une buflesse (Egypte), un ane, un mulet, un cheval ouunchameau, sontfrequents pour
elever l'eau du Nil ou de ses canaux, du Tigre et de l'Euphrate et surtout de puits. On les
nomme sakii en Egypte, challaf dans la Ghouta de Damas, doulab dans la Syrie du Nord,
gharraf sur l'Euphrate. Ils peuvent elever, de 3 a 8 m., de 15 a 40 m9/h. L'appareil le plus
perfections, jusqu'a une date recente, etait la noria, roue a godet mue parlecourant, souvent
de grande taille. mais qui n'existe quesur I'Oronte, le Khabour et l'Euphrate, la ou le niveau
de l'eau est assez constant et le courant sufflsant sans iHre excessif. Elle peut elever, de 3
a 5 m., de 15 a 20m3 /h. Les pompes a moleur sontevidemment les machines les plus puissantes
et les plus regulieres. Mais ces appareils, d'autant plus puissants et reguliers qu'ils sont plus
compliques, sont aussi d'autant plus chers : les pompes surtout ont 6te recemment et sont
toujours un des facteurs techniques qui ont favorise la constitution de la grande propriete
surtout sur les rives du Tigre et de l'Euphrate.

L'agricullure irriguee est naturellement tres differente de l'agriculture
seche. Socialement d'abord : les proprietes sont presque toujours mulk ou
au moins miri, comme toute terre vivifiee. Elles sont petites, surtout la oil
les paysans sont a la fois proprietaires et exploitants (Egypte, Liban central,
Ghouta de Damas ou Kalamoun par exemple), ou du moins les exploitations
sont petites la oil l'exploitant est metayer (Egypte, Irak).

La culture est un jardinage. Elle associe les cereales d'hiver (ble, orge)
et d'ete (mais, riz, mil), les legumes, les plantes fourrageres, les plantes
industrielles (coton surtout, oleagineux, canne ou betterave a sucre, etc.)
et les arbres fruitiers, en assolements variables et en proportions egalement
variees qui creent, pour chaque region irriguee, un paysage special. Tantot
I'arbre domine et I'oasis reste toujours verte. Mais les ghouta de Damas et
de sa region, avec leurs oliviers, leurs abricotiers, entre autres arbres fruitiers,
leurs peupliers qui cachent les cultures annuelles, ne ressemblent pas aux
orangeraies du Liban ou d'Israel, et surtout aux palmeraies du Bas-Irak
et d'Arabie. Tantot ce sont des cereales et les plantes fourrageres ou les
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legumineuses qui font alterner, au cours de l'annee, les taches vertes ou
fauves des champs, tantot les cultures arbustives, vigne, surtout coton, en
interrompent la nudite.

Toutes ces cultures, seches ou irriguees, sont associees a un elevage
modeste. II faut des betes de traction pour les labours : la gamousse egyp-
tienne fait partie de la famille, mais les vaches, ailleurs, ne sont pas moins
indispensables. Nourries de trefle d'Alexandrie (le bersim d'Egypte) ou
d'autres plantes fourrageres, ou de paille quand elles sont a l'etable, elles
sont conduites sur les chaumes par les enfants ou des bergers communs a
plusieurs families. Les moutons, les chevres surtout, sont de meme rassembles
en Syrie, en Irak, en Arabie, pendant la journee pour aller paltre sur les
chaumes, les jacheres ou les zones incultes a proximite du village. C'est
seulement dans les massifs levantins que des troupeaux plus nombreux,
sous la conduite de bergers, peuvent se deplacer en ete des plaines inte-
rieures vers les montagnes (Anti-Liban, Hermon), ou des montagnes vers les
plaines cotieres et surtout le hamad en hiver. Vers I'interieur, si Ton peut
operer un placement en betail, on n'a d'autre ressource que de le confier
au demi-nomade du voisinage ou au nomade avec qui sont conclus des
contrats d'association prevoyant le partage, moins du crolt que des produits
laitiers, le beurre fondu surtout (le sarane), et de la laine, selondes modalites
variables. Mais c'est la surtout pratique de riches citadins.

Car les paysans n'ont generalement pas la possibilite d'accumuler du
capital en betail non plus qu'en or ou en immeubles. Tout au plus, dans cer
taines regions fort localisees, pouvaient-ils, fort recemment encore, accroltre
quelque peu leur revenu par la vente sur le marche de produits artisanaux
(Egypte, Liban). Ces ressources sont desormais compromises par suite de
l'importation de produits fabriques ou du developpement des industries
locales. Dans certaines regions montagneuses situees a proximite des grandes
voies commerciales, les paysans sont contraints d'emigrer.

En somme, les oasis irriguees, localisees en taches a proximite des puits
ou le long des fleuves et des torrents, ou demesurement etendues en longs
rubans dans les vallees du Nil, du Tigre et de l'Euphrate, si elles laissent,
comme de coutume, une impression de richesse, n'en sont pas pour autant
plus prosperes que les regions de culture seche. La faible productivite du
paysan, consequence de ses moyens derisoires, une economie villageoise qui
est souvent de subsistance ou dont les revenus majeurs vont a de gros ou
moyens proprietaires parasites, un pouvoir d'achat reduit a sa plus simple
expression, cette misere retentit sur l'economie et le revenu de tous les pays
du Moyen-Orient.

Aussi pauvre qu'un nomade pauvre, il n'a pas en outre la satisfaction
d'etre fibre comme lui de toute contrainte, sauf tribale. II est, lui aussi,
soumis aux contraintes familiales, mais il en subit bien d'autres : celles de la
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communaute villageoise en regime mouchaa ; celles du vendeur ou distri
butee d'eau en region irriguee, Etat ou particulier qui lui mesure son eau.
lui fixe ses cultures et ses assolements ; celles du proprietaire, le plus souvent
absenteiste, represent par un intendant, Vouakil, double en region irriguee
par le technicien de l'irrigation, nazer en Egypte, sirkal en Irak, parades
gardiens aussi, et a qui il est dans l'obligation ou ne peut eviter de vendre la
part commercialisable de sa recolte ; celles du commergant, celui qui est au
village, l'epicier, le bakal, souvent grec en Egypte, ou l'agent qui tient le
cafe (le moudhij) d'lrak, celui qui est en ville, tous preteurs et usuriers ;
celles des intermediaires multiples necessaires a des illettres ; celles enfin des
agents de l'autorite, de l'Etat, a commencer souvent par le chef du village,
X'omda d'Egypte, le mouklar de Syrie, premier echelon d'une hierarchie plus
ou moins compliquee et specialisee. Cette misere, cette dependance multi
forme du fellah durent depuis si longtemps, le renforcement recent de l'Etat,
la concentration de la propriete, le developpement de l'irrigation, les progres
de l'economie monetaire l'aggravent au point que la paysannerie, a-t-on
souvent pretendu, aurait perdu tout espoir, et, l'lslam aidant, se seraitaban
donee a la fatalite. Mais la passivite orientale pourrait n'etre qu'utile
legende.

4° Les citadins.

Les cites jouent, dans le Moyen-Orient arabe, un role preeminent qui a
ete souvent souligne.

La population urbaine est relativement importante. La proportion serait
de 29 % en Syrie, 31 en Irak, 35 en Egypte, 40 au Liban, 69 en Israel. Elle est
du reste aussi difficile a preciser que celle des ruraux nomades ou paysans,
car les statistiques permettent moins encore qu'ailleurs de determiner ce qu'il
convient d'entendre par population urbaine. Une proportion moyenne de 38 %
de non-ruraux, soit un chifTre d'environ 17 millions, est exageree, car une part
de la population active classee, en Egypte par exemple, dans les secteurs
secondaire et tertiaire, habite dans des bourgs et travaille dans le cadre
d'une societe rurale. En outre, de gros bourgs de 10.000 habitants ne sont que
des villages. II n'en est pas moins vrai que s'il y a peu d'ouvriers d'usine,
meme dans les pays pourvus d'une industrie, il ya encore beaucoup d'artisans
et le nombre des intermediaires, commergants, employes, est considerable.
Ils se rassemblent soit dans les bourgs, soit surtout dans les grandes villes,
nombreuses dans le Moyen-Orient arabe. Deux, Le Caire et Alexandrie,
depassent le million et comptent ensemble plus de 3 millions d'habitants,
13 autres ont plus de 100.000 habitants (dont 4 en Egypte, 3 en Palestine,
3 enSyrie, 2 en Irak, 1au Liban), 15 plus de 50.000.

Cette importance des villes peut paraltre singuliere dans des pays dont
l'economie est essentiellement agricole. Pourtant, il en fut souvent ainsi dans
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le passe. Les villes actuelles sont toutes fort anciennes, mais bien d'autres, plus
nombreuses, ne sont plus que ruines, parfois somptueuses, plus souvent de sim
ples tell. Les causes en ont ete souvent signalees, mais elles sont complexes :
les pays du Moyen-Orient ont toujours ete les intermediaires entre l'Asie,
l'Extreme-Orient et le monde mediterranean ou l'Europe, point d'aboutisse-
ment des routes caravanieres de l'Asie centrale ou de l'lnde par 1'Iran, de
l'lnde par I'Arabie meridionale et la cote orientale ou occidentale de I'Arabie,
de l'Extreme-Orient et de l'lnde par mer, par le golfe Persique ou la mer
Rouge, selon qu'ont ete utilisees, concurremment ou de preference, voies
terrestres ou voies maritimes. Certes, des routes caravanieres ont passe plus
au Nord, par les steppes russes ou l'Anatolie. Mais les routes meridionales
furent le plus souvent, sinon toujours, les plus frequentees. Les villes etaient
de vrais ports oil il fallait changer de moyens de transport, du moins s'arreter,
stocker les marchandises, les transformer, les redistribuer. Elles etaient les
centres d'un commerce de denrees cheres, de luxe. Ce commerce Est-Ouest,
a sens unique, unissant par des interets communs les transporteurs cara
vaniers, les nomades, caravaniers eux-memes ou eleveurs de chameaux, et
les commergants des villes, a ete profitable aux uns et aux autres, tous
intermediaires. Dangereux et speculatif, il a permis l'accumulation de
capitaux, sous la forme de signes monetaires, et, par suite, le reemploi de ces
capitaux pour la conquete de nouveaux marches ou des investissements
locaux. Echanges et richesses ont favorise la croissance d'une industrie
artisanale. Celle-ci valorisait les matieres premieres importees ou locales, par
la fabrication d'objets destines a l'exportation ou a la satisfaction des besoins
locaux, surtout d'une clientele riche. Ainsi se sont creees des traditions, les
liens entre bedouins et bourgeois, des precedes commerciaux.

L'importance des villes varia selon les circonstances politiques, selon
que le commerce se limita plus ou moins au bassin mediterranean ou se
prolongea vers l'Asie centrale ou orientale.

Elles connurent une prosperity exceptionnelle apres Alexandre, sous les Lagides et les
Seleucides, puis sous les Flaviens et les Antonins : elles viderent l'Occident de son or et
accumulerent les richesses. Elles firent de meme sous Byzance. La conquSte musulmane
retablit les echanges un moment ralentis, les developpa par terre et aussi par mer, plus
activement que jamais, depuis l'lnde —et, par dela, la Chine et l'Indonesie —jusqu'au
Maghreb et a l'Espagne, a I'interieur du monde musulman, mais aussi jusqu'au monde slave
ou a l'Europe occidentale qui, du ix« au xi° siecle, n'achetaient plus guere de denrees pre-
cieuses, mais fournissaient des matieres premieres par les ports italiens ou les centres com
merciaux de l'Europe du Nord-Ouest. Cette fonction d'intermediaire, de distributeur de
marchandises et d'or, continua de faire la fortune des villes du Moyen-Orient arabe tant que
subsisterent les grands courants commerciaux (1).

Mais la ne fut pas la seule raison d'etre des villes. Nombre d'entre elles
grandirent avant le developpement du grand commerce international, des

(1) Cf. les travaux de M. Lombard, entre autres : Mahomet et Charlemagne, Annales 1948 •
J- evolution urbaine pendant le haut Moyen Age, Assoc, pour Vhistoire de la ciuilisation, 1950-1. '
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la formation des premiers fitats en Egypte et Mesopotamie, puis au Levant.
Elles furent capitales administratives et religieuses, creations politiques des
dynasties triomphantes. Et les villes hellenistiques ou romaines, souvent
creees de toute piece, celles aussi des Omeiyades et des Abbassides, unirent de
meme fonctions commerciales et fonctions administratives. Ces dernieres
avaient d'autant plus d'importance que les Etats «orientaux »etaient plus
centralises.

Enfin l'accumulation des richesses entre les mains des souverains, des
classes dirigeantes, du clerge ou des etablissements religieux fit des villes des
centres culturels. A cet egard aussi, le Moyen-Orient profita de sa situation
au carrefour de continents et de civilisations. Et 1'on a souvent souligne
comment, apres les Grecs et les Romains, l'lslam, dont l'expansion resulte a
l'ongine d'une conquete bedouine, est une civilisation essentiellement
citadine.

Sanctuaires, universites traditionnelles attirent les fldeles : l'Universite El Azhar au
Caire, rassemble des etudiants de tout le monde musulman. Pour certaines villes, la fonction
rehgieuse est meme devenue preponddrante : les villes saintes sont nombreuses. Jerusalem
t!,hItI?» pk f- tro,3,Srandes religi°ns monotheistes nees dans le Moyen-Orient arabe,
fa ronton ^TZrr mHeme.,slam-. La Mekke et Medine, vieilles viUes caravanieres sur
Ltall i, •* ,eS V'UeS Samt63 de n8lam- Le Pelerina&e, 1'une des 5obligationsondamentales du culte musulman, conduit chaque annee des Musulmans du monde entier a
La Mekke, centre de pelennage international comparable ft Jerusalem ou a Rome. L'exploi-
wh Jf P6'ermage a fait vivre la dynastie cheriflenne du Hedjaz, puis son successes Ibn
beoud, et fait pour une bonne part la fortune des villes-etapes du pelerinage. Mais en Irak
les 4villes, saintes des Chiites, Kerbela, En Nedjef, Kadhimain et Samarra Sent elles
iZ'enneT1CS "" ^n;0ri^ arabe> * P" ** de Perse, d'Afghanistan^t d'Indoustan
iestaam ma"™ C *" p61e"nage' mais aussi'souvent> se faire e^rrer pres des tombes

Toutes ces villes, mortes ou encore vivantes, ports du desert ou de la
mer, se succedent le long du croissant fertile, cote desert ou cote montagne,
au debouche des passes, ou cote mer (fig. 59).

En Mesopotamie, les villes du Chatt el Arab etaient les ports du golfe Persique et
vnierrnrhtra° hIlTerSa„e de V'Arabistan •Persa* a°tuel, vers Suse ou Chiraz :vieillesS„* uJt \'- d>b,lla,', VllleS actuelles de Basra, Mouhammara, Abadan. Au dela, en
fe^!;^°P , rmi6' lfl ^ °nt 6VU6 ,eS immenses marecages et se sont etablies sur lesterrainssecs alamontdesdefluents,de preference sur la rive gauche du Tigre (Amarra, Kout)
de Souk e. rChin,UVh6SertH' T™ l6S r/1,eS anCienneS d'0ur' Erek' Senkerefles villes actuelleift Shr., S^h »r t Na^iriya. Vers le Nord, au dela des marais des bahr el Chinaflya
«ii!«« J/ V °1 d6termine la fronti6re entre Sumer et Akkad, la densite des villes
S^'h °"u» „\a Proxmllte du d6sert- est surprenante : jadis Babylone, Rich, etc.,
Km« Z 3' Kfrbe a °U En Nedjef- Aramont de Ia BasselMesopotamie, de 1'Irak el
f™,™ V™ 22?$ °U le Tlgre 6t' EuPhrate se rapprochent le plus et oft les pistes du desert
Sele„S ril r ^ se.Ptentrlonal Par ,a vaI1^ d* »a Diyala, Bagdad occupe le site de
ni I ' ? ^a?' d6,la VlUe r°nde du Mansour- La ville semble s'etre etablie tantot sur la
wl6;,!,8"' \WT.dr0Ue'SeIon que ,e traflc' ou les Etats d°itelle etait la capitale,s onentaient plutflt vers l'Orient ou l'Occident. -

Au Nord de la Basse-Mesopotamie, dans l'ancienne Assyrie, les marais disparaissent
avec les oasis irriguees de palmiers-dattiers. Les villes commandent soit, cdte Zagros, les cols
ae iamontagne, comme Kirkouk, Arbil, soit les points de passage des grands fleuves, comme
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l'ancien Assour, aujourd'hui Samarra, ou Mossoul, tout pres de I'ancienne Ninive, sur le
Tigre ; comme Ramadi, Hit, Ana, Abou Kemal, Dcir ez Zor, Rakka ou I'ancienne ville de
Doura Europos sur l'Euphrate, au croisement des pistes vers Palmyre et Horns ou Damas,
ou vers Alep. Des villes s'cchelonnent et se succedent encore le long du Pi6mont taurique sur
la grande goute d'Iran en Anatolie, le longdu chemin de fer de Bagdadactuel ou en territoire
turc,dansdescuvettes riches eneau, Hassatche, Kamechljc, Mardin, Ourfa (l'antique Edesse),
Nisibin, Alep, les anciennes villes du Khabour et du Balikh.

Dans le Levant, deux lignes de villes sont plus remarquables encore. L'une jalonne la
bordure du desert, au debouche des cols ou vallees qui ouvrent des passages faciles vers la mer:
Soukhne et Palmyre qui fut peut-tHre l'exemple le plus typique d'une metropolc caravaniere,
sur la route de Deir ez Zor a Damas, Alep (Beroia), Hama (Apamee), Horns (Emese), Damas,
Baalbekk (Heliopolis), centres du Hauran (Bosra, Jerach), Amman, Maan, I'ancienne Petra,
le long de la route meridienne vers le lointain pays de Saba, le Yemen, et, plus tard, route du
polerinage vers Medine et La Mekke. L'autre ligne est celle des ports mediterranccns du
Levant, echclonnes aux debouches des routes menant vers les ports du desert, le long do la
route maritime des vents et6siens, a distance d'etape, sur les Hots et les presqu'lles
qui accidentent, jusqu'au mont Carmel, la c6te rocheuse de I'ancienne Phenicie :
Alexandrette (Iskenderun) et Antioche, aujourd'hui villes turques, dcbouch6s d'Alep par
PAfrine et le Bas-Oronte, Lattaquie, I'ancienne Laodicee. au Sud de I'ancienne Ougarit (Ras
Shamra), Banias, actuel debouche du petrole, Rouad et Tartous, Tripoli, debouche de Horns
et du petrole, les sites antiques de Byblos et Beryte, rajeuni en Beyrouth, au debouche de la
route de Damas, Sidon, devenu Salda, Tyr devenu Sour, Akka ou Acre, Haifa proteg6 par le
mont Carmel, au debouche du Hauran par la vallee d'Esdrelon.

Au dela, sur la cdto basse de la Palestine m6ridionale et du Neguev, les conditions
naturelles sont bien moins favorables et la vie maritime fut moins prospere et durable. Mais
les ports des bouches du Nil, Peluse, Canope, puis Alexandrie, ont aussi servi de debouche a la
route maritime de la mer Rouge ou continentale de l'isthme de Suez. Le long des cdtcs d'Arabie,
surtout en Arabie meridionale, ou, vers l'Ouest, les ports de la Marmarique, de la Cyrenalque
ou de la Tripolitaine n'etaient que des escales sur les routes maritimes, mais dont la richesse
de l'arri6re-pays pouvait 6galement assurer la prosperity.

Les villes actuelles s'opposent toujours moins au desert auquel les lient
les routes caravanieres qu'aux campagnes cultivees. D'apres J. Weulersse,
les populations urbaines en Syrie seraient sans attaches paysannes et com-
posees de communautes distinctes par leurs origines ethniques, leur religion,
leur situation economique et sociale aussi, les quartiers qu'elles occupent;
mais elles seraient apparentees de ville a ville. A vrai dire, une structure
communautaire n'est pas particuliere aux villes et il n'y a souvent pas de
difference profonde entre la composition et la structure sociale d'un gros
bourg et celle d'une ville, avec cette nuance que la structure est plus complexe
dans les villes. La plupart des minorites ethniques, linguistiques ou religieuses
du Moyen-Orient arabe sont representees a la campagne comme a la ville.
Les coptes d'Egypte sont fellah ou commergants, ou fonctionnaires. Les
Syro-Libanais Chretiens sont citadins en Egypte, comme d'une fagon generate
en emigration, mais les Maronites sont aussi bien ruraux que citadins au
Liban, tandis que les Chretiens sont surtout citadins en Syrie et en Irak.
Seuls, en somme, les Armeniens et les Juifs, avant le Sionisme, etaient
essentiellement citadins, commergants.

Si la ville s'oppose a la campagne, c'est surtout pour des raisons eco-
nomiques. Elle est un marche. Mais si elle consomme une part des produits
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de la terre ou les redistribue et les exporte, elle ne fournit guere aux popula
tions rurales dont le pouvoir d'achat est trop faible. Une economie d'echange
entre campagne et ville est ainsi tres reduite, parce que les benefices de la
production agricole reviennent, d'une facon generale, non aux producteurs
eux-memes mais aux citadins. Ceux-ci, en etTet, n'ont guere invest! leurs
capitaux dans des entreprises industrielles, du moins jusqu'aux recents
progres de 1industrialisation. lis preferent generalement accumuler de Tor
ou bien ils achetent des immeubles, en ville ou kla campagne. En Syrie en
Jordan.e et en Irak, et meme au Liban, sauf dans la haute montagne une
bonne part des grosses proprietes est entre les mains de families bourgeoises
qui ont achete des biens mulk, acquis I'usufruit de biens miri, valorises en
Irak par des amenagements hydrauliques, des parts dans les communautes
agra.res de structure mouchaa. Elles les mettent en gerancc, les morcelient
entre des metayers qui, on l'a vu, sont lies aux proprietaires citadins par un
systeme complexe de dettes, de rapports commerciaux ou de clientele Assu-
rees d'un benefice, pour variable qu'il soit selon les annees, elles ne se soucient
pas de la mise en valeur rationnelle des terres, amoins que, en Egypte depuis
1irrigation perenne, et, depuis 1945 surtout en Syrie, elles ne multiplied les
travaux d'irrigation et les achats de materiel, n'introduisent des cultures
industrielles dans un but speculatif. Aussi a-t-on pu dire que l'economie des
villes est une economie parasitaire.

Le drainage des revenus de la campagne ne s'opere pas seulement par
les proprietaires citadins. Comme capitales regionales au temps des Turcs
regionales ou d'Etats depuis, les villes sont le siege d'administrations long-
temps etrangeres et dont, aujourd'hui, les agents sont recrutes dans la meme
bourgeoisie. Celle-ci fournit ainsi les cadres de l'Etat et aussi la plupart des
membres des assembles elues dans les pays qui ont adopte un regime par-
cmentaire. Aux yeux des ruraux, cette administration apparait surtout des-
tinee afaire rentrer 1'impot, sans que les depenses publiques soient orientees
vers 1amelioration de la condition paysanne. C'etait vrai surtout du temps
des Turcs, mais souvent encore la campagne peut paraitre nourrir la ville par
1 impot. r

Enfin, sauf au Liban et dans une moindre mesure en Egypte, c'est a la
vi e qu il est possible d'apprendre a lire et de s'instruire. Beaucoup de
villages nont pas d'ecole publique, ni meme, faute de mosquee, d'ecole
coranique. La vie intellectueUe, sous toutes ses formes, le cinema entre
autres, 1instruction religieuse elle-meme, restent reservees aux villes et
permettent ainsi aux bourgeois de conserver leur situation privilegiee

L/anciennete des villes et leurs traditions commerciales, ainsi que les
conditions economiques et sociales actuelles expliquent l'aspect des villes
Elles occupent souvent 1'emplacement de villes anterieures, alexandrines ou
romames, sur plan geometrique. Mais les plans ont ete transformes parce
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ZltTZ 7? ^ Vie 'COn0mi^ (g-upement des artisans en corporations par exemple) ou sociales, dues surtout al'lslam, ont ete adoptees •
au point que les v.eux plans geometriques sont rarement reconnaissables'
comme la voie dro.te aDamas (fig. 60). En outre, meme avant le developpement

de quartiers ou de faubourgs
modernes, administratifs, in
dustries ou de plaisance, les
villesavaient subi des transfor
mations variees, visiblesdans le
trace des rues, surtoutles plans
des maisons ou les procedes de
construction : l'influence des
Turcs etait plus ou moins sen
sible selon le role joue par les
villes comme capitales regio
nales.et selon l'importance du
peuplement turc; celle des mi
norites ethniques ou religieuses
varie de meme selon leur impor
tance numerique, leur role eco-
nomique et social; les ports me
diterraneans avaient conserve
moins que les centres de I'inte
rieur l'aspect traditionnel des
villes musulmanes, subi, comme
echelles du Levant, davantage
l'influence des etrangers, et fini
par ressembler, partiellement
dumoins, auxautresportsmedi
terraneans, grace, par exemple,
aux toits de tuilerouge de leurs
maisons. D'autres influences
sont venues de Perse en Irak,
dTnde dans I'Arabie meridio-

/~"^^ i le Hauran
-versi Amman

____ I-la Mekke

Fig. 60. — Le developpement de Damas
(d apres J. Sauvaget)

1. xin« siecle. — 2. xvi« siAoip q ^t-,. ia ,
4. xx« siecle jusqu'a 1939 _niit^le' ,^T
arameenne. -i 6.^lf„te rTmaine^111168 *" to VUle

nale Pnfln W/.««,*•»• . , a inde dans I'Arabie meridio-

^ cofst^t^n tl0nSl°CaleS eXpHqUent d6S difT--CeS d"» ** P—d*.
musuTman^adir^ ^ **? °nt *** aSpCCtS C°mmuns aux viIles * mondemoSXi!n e SeSrar deS,rmpartS' envi™»ees de sanctuaires ou du
TeZionZTJ r ^ dleS SC C°mp0Sent de <*uartiers di^incts partada le a71 Population. Toutes les villes importantes ont una
mosau aSLlf *""> de lforteresses' P^s, bailments administratifs,mosquee. Elle est souvent juchee sur des buttes, collines residuelles ou tell,
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comme a Alep, Hama, Horns, Le Caire. Mais les vieilles citadelles sont desor-
mais abandonees et des quartiers neufs administratifs ont ete construits en
baa (Damas, Le Caire). Au centre de la ville ancienne se pressent les monuments
reugieux les plus venerables, au voisinage des souks, du moins des souks les
plus anciens et oil se fabriquent et se vendent les objets les plus precieux. Tels

* *

Hue Moawiya

ariaa

Fig. 61. — Les souks de Damas (d'apres Izzat Nouss)

Sroujlyye - seUerie. - 27. Zarablieh - Vavetiers. )- "" Marotrainerie. - 26. Souk As-

sont les souks aux soieries qui ont fait la fortune d'Alep, les souks aux etoffes
souvent converts (kaygariya), les souks des changeurs, des orfevres, etc
correspondant aux vieilles corporations (fig. 61). lis ont l'aspect souvent
dec„t :boutiques minuscules ouvrant sur la rue, khan ou caravanserails qui
sont des galenes-entrepots autour de larges cours. Partout penombre, four-
mllement humain, bruit, odeurs, poussiere. Mais ils ont rarement conserve le
Pttoresque des temps anciens, sauf aAlep. Ils ont ete brules a Damas, des
ues accessible* aux automobiles les ont defigures au Caire, aBagdad, sur la

nouve'r ^ D'aUtreS r^ °nt m 6Ublis h0rs du centre> archesnouveaux crees au cours du developpement de la ville ; marches qui se sont
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rapproches soit de l'eau, necessaire a certains travaux industriels, soit des
portes ou sont situes souvent des marches de gros ; marches locaux enfin,
destines a assurer le ravitaillement des quartiers. Les quartiers de residence
font avec les souks un contraste brutal. Ils sont generalement aussi paisibles
et silencieux que les souks sont agites et bruyants. Rues tortueuses et sombres,
finissant souvent en impasses, fagades aveugles dont les etages souvent sur-
plombants couvrent partiellement les ruelles, entrees coudee3 conduisant a
une cour.

Dans chaque quartier residentiel, d'autant plus isole du voisin que la
ville est plus eloignee de la cote et n'a pas elev6 son rang au dela de celui
d'une metropole regionale, habitc une population distincte par son origine,
geographique ou ethnique, sa religion, du moins ses habitudes. Souvent
brutalement distincts sont les quartiers juifs, bien que la plupart des Israelites
soient desormais partis en Israel, les quartiers Chretiens, armeniens, coptes
en Egypte, ou autres, musulmans, kurdes, turcs, chiites, etc., selon les villes.
A la communaute religieuse correspond souvent, en outre, une situation eco-
nomique et sociale determinee. Dans les quartiers musulmans eux-memes
s'opposent les quartiers de la vieille bourgeoisie qui emigre, il est vrai, de plus
en plus vers des quartiers neufs, hors de la vieille ville, de type europeen, et
des quartiers, parfois faubourgs hors les murs de la vieille ville, qu'occupent
des immigres plus recents, souvent des ruraux specialises par metier, des
caravaniers par exemple au depart des routes qui divergent de la ville. Ces
origines variees, cette hierarchie se retrouvent dans les corporations, la ou
elles sont encore vivantes, par exemple a Damas ou, en 1928, L. Massignon
avait compte 35 corporations organisees et reconnues, mais 411 metiers diffe-
rents. II est vrai que ces corporations sont decadentes, la meme ou elles n'ont
pas disparu comme en Egypte, en Israel ou au Liban. Elles disparaissent par
suite de la concurrence des produits industriels importes ou de fabrication
locale, ou bien elles se transforment en syndicats.

Selon la composition de sa population et sa structure sociale, chaque
ville presente ainsi des aspects, des caracteres qui lui sont propres. Mais
toutes les grandes villes dont le commerce est reste actif et oil se sont etablies
des industries modernes, se sont agrandies, transformers, et la plupart des
vieilles cites ont ete plus ou moins defigurees.

III. — LES CONSEQUENCES DE LA DOMINATION TURQUE
ET DES IMPERIALISMES

1° Le regime turc.

Si les villes se transforment souvent tres vite, les techniques et la vie
des bedouins, comme celles des paysans, paraissent au contraire immuables
et les villes elles-memes ne se transforment que depuis peu. Alors que, malgre
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les crises, pendant les periode.s alexandrine, romaine, et plus encore sous
Byzance et apres la conquete musulmane, le Moyen-Orient joua son role
d'intermediaire entre I'Orient et I'Occident, de rassembleur et distributeur
des marchandises et d'or, il semble s'etre assoupi progressivement et comme
immobilise au moment ou, en Europe occidentale, de nouvelles formes de
production et de structures sociales se developpaient. On en a rendu au
moins partiellement responsable le regime turc. A vrai dire, la conquete
turque a comme fixe une evolution economique et sociale qui s'est manifestee
a partir du ixe siecle et dont on peut schematiser les consequences de la facon
suivante :

Les gouvernements de l'empire turc, empire issu de conquetes et mili-
taire, au lieu de developper l'economie agricole ou d'echange, ont cherche
plutot a maintenir les formes de production traditionnelles afin d'en tirer
les rcssources necessaires au recrutement et au fonctionnement de I'armee
et de l'appareil d'Etat. Les troupes «feodales », recrutees surtout parmi les
nomades, ont, en effet, eu beaucoup moins d'importance que I'armee de
metier des Janissaires. Armee couteuse mais que les conquetes ont permis
d'entretenir jusqu'a ce que les conquetes cessent. Cet arret a provoque une
crise dans I'administration et dans I'armee, surtout a partir des xvne et
xvme siecles. Des fiefs concedes auparavant contre des obligations mili-
taires le furent de plus en plus souvent a des officiers ou des fonctionnaires,
sous forme de benefices en paiement de services, d'usufruit de terres miri ou
de proprietes privees. Le Gouvernement accorda egalement des fermes
d'impot ou I'usufruit de commerces ou d'industries. II laissa de meme se
constituer de grands domaines au benefice d'institutions religieuses ou de
ceux qui en vivaient, les waqf. Par ces moyens divers, I'administration
centrale, a l'inverse de ce qui s'est passe en Occident, favorisa le develop
pement d'une «feodalite»locale que ne liait au souverain aucune allegeance ou
hommage, mais qui s'est souciee d'exploiter ces benefices au detriment tant
des finances de l'Etat que des populations, les paysans surtout, souvent
reduits a l'etat de serfs lies a la terre, notamment en Egypte. Ainsi s'est
constituee une classe de notables parasites, gros proprietaires ou bourgeois
qui faisaient ecran entre le pouvoir central, lointain, ignore, et le peuple
producteur qui prit l'habitude de ne voir dans l'appareil bureaucratique
d'Etat qu'un moyen d'exploitation et d'oppression.

Par suite du declin du pouvoir central, l'Empire s'est morcele. Au moment
ou les progres du capitalisme en Europe occidentale, les decouvertes de terres,
de routes commerciales et de techniques nouvelles faisaient perdre, au moins
partiellement, au Moyen-Orient son role d'intermediaire et de redistributeur
de marchandises, les provinces les plus lointaines, celles du Maghreb, par
exemple, se sont isolees et les provinces arabes se sont repliees sur elles-
memes economiquement et administrativement. Des dynasties de pachas
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se sont maintenues en Irak et en Syrie, souvent en opposition avec les feodaux.
Avec leurs propres troupes, en Egyptecelles des mameluks et des mercenaires,
elles ont pu faire peser plus lourdement sur le peuple l'exploitation financiere,
organisee avec une precision particuliere en Egypte, et s'opposer meme a
la Porte a la fin du xvme siecle. La situation du paysan etait d'autant plus
dure que, en Egypte et surtout en Irak, les travaux d'irrigation et de drainage
n'etaient pas entretenus. Ce morcellement et ce desordre ont favorise enfin
l'expansion des bedouins ; ils n'etaient pas chasses par la secheresse mais ils
etaient prives des ressources d'un commerce decadent, a l'exception du
commerce local. Du xvr3 au xvme siecle, leurs tribus rivales se sont poussees
les unes les autres vers le desert de Syrie et le croissant fertile. Certaines se
sont sedentarisees, notamment en Egypte et dans le Bas-Irak.

Si, malgre certaines ameliorations locales, comme l'introduction ou le
developpement de cultures (tabac, sucre, indigo, riz), les progres de la « feo-
dalite » et le morcellement de l'Empire se sont faits aux depens des paysans,
l'economie citadine s'est egalement sclerosee. Les corporations d'artisans et
de commergants sont des institutions anciennes, religieuses a l'origine. Mais
elles se sont developpees aux xvne et xvme siecles, partiellement secula-
risees, ont ete reconnues, organisees par le Gouvernement qui leur a accorde
des privileges et les a placees sous le controle des cadi et des muhtasib. Sous
la direction de leurs cheikh elus et confirmes par les autorites, elles avaient,
comme jadis en Europe, pour but de regler le recrutement, les conflits, de
maintenir les procedes de production, d'equilibrer le marche. Mais l'appau-
vrissement des paysans et meme du peuple des villes, l'insecurite, l'absence de
routes, l'abandon des voies d'eau qui n'etaient plus entretenues, la diminution
du commerce de transit par ailleurs laisse aux mains de minorites religieuses
ou d'etrangers, ont entralne ou accompagne une diminution des echanges, et,
par suite, de la production artisanale. La concurrence des produits industriels
importes s'est manifested des la fin du xvme siecle. Les artisans et petits
commercants, prives de capital, domines souvent par les proprietaires des
souks, bourgeois ou institutions religieuses, n'avaient aucun moyen d'adopter
les techniques industrielles, commerciales ou bancaires qui progressaient en
Occident. Ni les bourgeois, ni les institutions religieuses, ni l'Etat ne se
souciaient de les aider. Bien qu'ils aient souvent tourne l'interdiction
musulmane du pret a interet, les riches citadins ont prefere les investisse
ments immobiliers aux investissements mobiliers et conserve la pratique
d'accumuler de Tor. Ils n'en ont pas moins partage avec le nomade le mepris
du paysan taillable a merci, et, en consequence, celui de la terre, legitime
par le Coran. Ainsi, dans les villes comme dans les campagnes, revolution
fut inverse de celle de l'Europe occidentale.

Le morcellement de l'Empire par le developpement d'une « feodalite »
rurale, le declin de l'activite citadine furent favorises et comme completes par
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la conservation, la reconnaissance et l'utilisation oificielle de minorites mul
tiples. L'lslam conquerant et plus encore les Turcs furent souvent d'autant
plus liberaux vis-a-vis des minorites qu'elles leur etaient plus utiles. Dans le
Moyen-Orient arabe, les Turcs n'ont pas cherche a turquiser les diverses
populations, et, de meme qu'ils ont abandonne I'administration locale a des
pachas, ils ont tolere le maintien des coutumes des populations dont I'admi
nistration posait des problemes trop difliciles a resoudre. Tel fut le cas des
nomades, kurdes et surtout bedouins : les Turcs ne toucherent pas a leur
organisation tribale, non plus, par exemple, qu'aux droits des cherif de
La Mekke sur I'administration des Lieux saints. Mais ils reconnurent de
meme, au moins en fait, l'autonomie des minorites religieuses musulmanes,
comme celles des Alaouites ou des Druzes. Quant aux Chretiens et aux Juifs,
qui ne font pas partie de la communaute musulmane et par suite n'en par-
tagent pas les obligations mais qui sont «peuples du Livre », la reconnaissance
de leur autonomic fut legalisee, des la prise de Constantinople, en ce qui
concerne les Grecs orthodoxes. Toutes les minorites chretiennes furent
successivement organisees en «nations » ou millet : on en comptait 14, aux-
quelles il faut ajouter les Juifs. Chaque millet avait son chef reconnu par
I'administration comme un fonctionnaire ayant sa place dans la hierarchie
oificielle, droit de sieger dans les conseils, de representer ses coreligionnaires
devant les autorites. Le millet etait une communaute autonome aux points
de vue religieux, administratif, judiciaire. Les Juifs et les Chretiens ont pu
jouer un role important dans la vie economique et financiere, en Egypte
notamment. Des groupes de paysans Chretiens ont pu se maintenir en
Egypte et dans le croissant iertile. Toutefois, malgre les garanties offertes
par le systeme du millet, les communautes minoritaires n'en etaient pas
moins a la merci d'une administration aussi incontrolee qu'instable.

Ainsi le regime turc a au moins contribue a cloisonner les groupements
humains dans le Proche-Orient arabe. Feodalisme isolant les paysans
exploites et qui conservaient non seulement d'immuables techniques mais
aussi, souvent, malgre la loi, de vieilles coutumes communautaires, villes
dont la bourgeoisie vivait en parasite de rentes immobilieres et dont les
artisans, sous le regime des corporations, ne pouvaient eux non plus rajeunir
leurs techniques ou concurrencer les produits importes, systeme tribal
conserve chez les nomades et demi-nomades que n'enrichissait plus le
commerce de transit, autonomic des minorites religieuses qui rendait le
cloisonnement plus hermetique a la campagne, et surtout entre les quartiers
des villes, toutes ces institutions ou pratiques ont ete une solution commode
au probleme de I'administration provinciate et locale dans la mesure ou
s'affaiblissait le pouvoir central. Elles ont meme ete utilisees par un regime
incapable, malgre des tentatives de centralisation, d'assurer I'administration
d'un Empire trop etendu, comme un procede de Gouvernement : il etait aise
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d'opposer groupes et minorites. Ce cloisonnement contribue a expliquer que
n'ait pu se constituer une classe comparable a la bourgeoisie capitalist de
l'Europe occidentale et que la vie economique et sociale se soit, en apparence,
comme immobilisee dans un repli sur soi. Mais il a egalement permis la
penetration d'interets etrangers, consequence et meme cause de ce « sous-
developpement »dont ils ont profite de diverses facons.

2° Les formes d'intervention economique des puissances imperialistes.
Ce sont les puissances d'Europe mediterraneenne puis occidentale qui

ont progressivement supplante les Musulmans dans le commerce d'echange
entre I'Orient et l'Europe, d'abord dans le bassin mediterranean, puis, a
partir du xvi<> siecle, dans l'ocean Indien.

Dans les ports du Levant, les tchelles, se sont etablis des commergants
etrangers, genois ou venitiens, puis d'autres pays, Catalans, frangais,
anglais, hollandais, etc., qui ont obtenu des privileges commerciaux et
juridiques : exemption de taxes et droits de douane, tribunaux speciaux.
Ces privileges, les capitulations, accordes depuis le xiv* siecle, ont ete etendus
dans les traites conclus aux xvi* et xvn" siecles entre Ia Porte et la France.
La Porte a reconnu acelle-ci un droit de protection sur tous les catholiques
non turcs (1). Ainsi, non seulement de nouvelles «nations»etaient reconnues a
I'interieur de l'Empire turc, le role lucratif d'intermediaire etait officiellement
concede a des etrangers, la limitation de la souverainete de l'Etat turc en
matiere de douane etait admise, mais encore les «nations >», les minorites
religieuses de l'Empire, etaient encouragees a s'adresser a l'etranger, les
protectees aintervenir dans la politique interieure de La Porte. Au xix« siecle,
les gouvernements frangais et russe intervinrent, en effet, tour a tour pour
le soutien des minorites catholiques et orthodoxes. Ainsi s'explique l'expe-
dition franchise en faveurdes Maronites du Liban contre les Druzes soutenus
par la Grande-Bretagne (1860). L'intervention des puissances europeennes
contraignit le Sultan a accepter la creation d'un Etat autonome du mont
Liban dont le gouverneur, chretien, etait nomme par les puissances. En
outre, grace a cet appui, les minorites chretiennes des villes s'occidentali-
serent plus vite que les Musulmans, surtout en Egypte et au Liban.

Les penetrations economique et culturelle, poursuivies simultanement,
ont eu pour resultat a la fois le controle financier du Gouvernement central
et son affaiblissement dans les provinces arabes. Mais, par suite des progres
du capitalisme industriel et financier dans les pays d'Europe occidentale, la
penetration economique fut de plus en plus active a partir de la deuxieme

„„/!' £**" souvent reference au traite de 1535. G. Zeller amontre que l'acte de 1569 reserve
morr. Ha T I £ » laT Fran« le droit exclusif de representer les etrangers se livrant au com-
sZL cTthoH Eche"eS- LeS caPitula"ons de 1604 et 1621 lui ont reconnu le droit de protection
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moitie du xixe siecle et opposa entre elles les puissances imperialistes. Les
modalites en sont bien connues.

Les puissances occidentales ne se sont interessees a la production de
matieres premieres que dans des cas precis et limites, quand leur intervention
massive etait necessaire, pour la production du coton en Egypte, et du
petrole. Pour se liberer du marche americain, les Anglais, en Egypte, ont,
en ellet, repris et developpe les travaux anterieurs destines a transformer
l'irrigation saisonniere en irritagion perenne. Le barrage de retenue d'Assouan
et les divers barrages de derivation, les travaux de canalisation pour l'irri
gation et le drainage, l'extension de la culture du coton ont transforme
I'aspect, la vie economique etsociale de I'Egypte. Les investissements pour la
recherche, l'exploitation et le transport du petrole, de plus en plus conside
rables, ont eu des resultats diflerents mais comparables en Irak, Koweit,
Arabie seoudite, Bahrein, Katar. Mais les investissements productifs dans
les autres secteurs industriels ont ete, en comparaison, tres faibles et destines
a la satisfaction d'un marche bien delimite et sans surprises. Ils ont ete
orientes vers la creation d'usines textiles, en Egypte d'abord, d'usines
productrices de gaz et d'electricite dans les grandes villes, I'equipement
des villes en distribution d'eau, en tramways, etc.

En dehors de ces cas precis, les puissances occidentales ont porte plus
d'attention au commerce, aux travaux d'equipement et a la creation de
banques (1) qui en sont les conditions necessaires. Le commerce traditionnel,
de type colonial, s'est maintenu et developpe : achat de matieres premieres
et vente d'objets fabriques ont accelere la ruine de l'artisanat traditionnel.
Mais les investissements de capitaux ont ete considerables dans l'amena-
gement et le controle des moyens de transport, amenagement des ports, des
voies d'eau (navigation sur le Nil, le Tigre et l'Euphrate), construction et
exploitation des chemins de fer et d'un reseau routier, amenagement de
bases et exploitation de lignes aeriennes, creusement et exploitation du
canal de Suez.

Le creusement du canal, la construction des chemins de fer et des ports
provoquerent les plus vives rivalites entre les puissances. Le percement du
canal de Suez, sur l'initiative de de Lesseps, fort mal aide, il est vrai, par la
banque frangaise, fut realise entre 1859 et 1869. II opposa la France et la
Grande-Bretagne qui reussit a prendre une place importante dans le Conseil
d'administration de la Compagnie par l'achat, en 1875, des actions du khedive
Ismael. Mais le statut du canal, regie par la Convention internationale de
Constantinople en 1888, est conforme aux principes de laliberte des echanges
et de l'egalite des puissances. Le canal orienta de nouveau, progressivement,

(1) Exemple de banques francaises : Banque ottomnae et sa flliale, la Banque de Syrie et du
I-iban, Pane et i'autre controlees par la Banque de Paris et des Pays-Bas.
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le trafic de I'Orient vers la Mediterranee, mais il ne rendit pas pour autant
aux pays du Moyen-Orient arabe leur role de transitaires entre le monde
mediterraneen ou l'Europe et I'Orient. Car, de meme que la concession du
canal et des terres riveraines est une enclave en pays d'Egypte, de meme les
navires franchissent le canal dans chaque sens sans que les pays voisins
participent au trafic.

La construction de ports etait necessaire pour assurer la penetration dans
I'interieur des pays. Pourtant, seuls les ports d'Alexandrie et de Port-Said
furent tres bien Squipes. Les Anglais et les Frangais, a1'epoque des mandats
tenterent de faire des deux ports rivaux de Haifa et Beyrouth les debouches
du Moyen-Orient, sans qu'ils fussent aussi bien equipes. La Syrie doit
s'eiTorcer maintenant de developper les installations de Lattaquie et de relier
ce port par chemin de fer au reseau syrien.

Les chemins de fer permirent, de meme, plutot la penetration des
influences etrangeres qu'une exploitation rationnelle des pays ou le retablisse-
ment du commerce de transit. Construits par trongons, sans plan d'ensemble
avec des ecartements diflerents, suivant un trace tres favorable aux interets
des compagnies dont les redevances etaient calculees au kilometre, ils n'ont
ete raccordes qu'entre les deux guerres ou pendant la derniere, pour des
raisons strategiques. Ils se sont longtemps limites a I'Egypte et aux pays du
croissant fertile. Le seul chemin de fer de penetration en Arabie, le chemin de
fer de Medme, a ete abandonne, et c'est seulement en 1949 qu'a commence
en Arable la construction d'une ligne nouvelle, celle de Damman a Riyad.
^rJr6!!011"11 Cntre le8.int,erfits de la Grande-Bretagne et ceux de 1'Allemagne, nouvelle venueparmi les puissances nvales dans le Moyen-Orient depuis la fin du xix- siecle exnlkme
notamment 1histoire du chemin de fer de Bagdad : il se termine aBasra* proetan*laR
non a Koweit ancien projet allemand. Le premier troncon, a voie normale fut construi nar
une compagme allemande, entre Bagdad et Samarra. Pendant la guem de1914Ts Aetata
construisirent diverses lignes d'interet strategique, aecartement de 1m. ou de 2Pieds 6inche
avec un materiel venu des Indes. Elles furent reconstruites aecartement de 1m mais deS
6cartements subsisterent et necessitent un transbordement aBagdad : la voie de' 1m mine
r6uSgBaldadBrM0rr,,atTal!^d,e^Uphrate' 6t de B^dad "Khanakin. La voie normal
vtnue Satnlt^. h^1 l% T*1 K°tChek' *la fr0ntiere ^^^ Mais la i°™«on *vec la ligneou'entreM4S iVn ff' £ "!' mar^ue,la '™«ere entre la Turquie et la Syrie, ne fut etaWie
mondjale ' J "aVeC le Transiranien egalement pendant la derniere guerre

Dro^irr^'o?8 ^f,16*' [ran5,aises surto«t- construisirent un reseau dont le trace, IaT.2L ment furen egalement determines par des questions d'interet commercial
Be^^™££?£??* hgnes r6unirent Jerusalem a Jaffa, en 1890, a voie normale,
ft\7Z£* J? v£ (t f95)',a V,T dG l'05 m- Le Chemin de fer du Pelerinage, avoie etroite,£2 £tat turc * Damas aMaan (1904-6), puis aMedine, mais detruit au dela de
sur HaPr?a In, HgU!^e 6t ia^1S retabli depuis- Sur cette voie ont ^e branchees des lignes
I In! iw,v?an BosAra;,Une voie normale a reuni, avant la guerre de 1914, Rayak, sur
!,1 4T x'Dam38 a^lep et a,a Bflgdad-Bahn. Mais il a fallu la guerre de 1914-18 pour
££ upft^eunissent l'figypte aHaifa en Palestine ainsi qu'a Tel Aviv et Jerusalem, puis
celle de 1939-45 pour qu lis construisent un pont sur le canal de Suez et prolongent la voie
mTrLde Ct6leZeTS ^y™"1 et Tripoli, deja relie a Horns sur le chemin de fer d'Alep.
Mais Iisolement politique eteconomique d'Israel aprovoque une interruption du traflc.
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LE MOYEN-ORIENT ARABE

En Egypte, enfln, le r6seau est plus homogene, a voie normale sur la plus grande partie
du parcours, complete par des voies secondaires dans le delta, et vers Suez, Marsa Matrouh
puis Tobrouk en Cyrenalque, le Fayoum, Kharga dans le desert libyque. Mais il s'arrdte
a Chellal peu en amont d'Assouan, et par suite, ne relie pas I'Egypte au Soudan dont le
chemin de fer s'arrete a la frontiere, a Ouadi Haifa : il no fallait pas orienter vers l'E^Dte les
productions du Soudan (fig. 62). 'M

Le reseau ferre est en definitive encore peu developpe. La densite par
100 km' est de 0,34 km. en Irak, 0,61 en Egypte, 0,67 en Syrie, 4,50 au Liban,
4,71 en Palestine. La densite pour 10.000 habitants est de 3,21 en Egypte,
3,24 en Irak, 2,54 en Syrie, 3,53 au Liban, 6,45 en Palestine.

La route, il est vrai, complete ou concurrence le reseau ferre. Entre les
deux guerres, la France et la Grande-Bretagne ont tente d'attirer vers la
Mediterranee le trafic de I'lrak par des pistes traversant le desert. La France
tentait de drainer le trafic de Mossoul, par Deir ez-Zor et Palmyre, ou de
Bagdad vers Damas et Beyrouth, la Grande-Bretagne de Bagdad par Routba,
Amman et Haifa. Toutefois, en Irak comme en Arabie, le reseau ne se compose
guere que de pistes, et de vraies routes n'ont et6 amenagees qu'entre les deux
guerres, et surtout peu avant 1939, en Egypte, Palestine, Liban, et dans une
partie de la Syrie. Dans ces deux derniers pays, toutefois, ^amelioration du
reseau date surtout de 1'apres-guerre. En Arabie seoudite, il ne fait que
commencer. La longueur par 100 km» n'etait apres la guerre que de 12 en
Egypte, 1,4 en Irak, 6,1 en Syrie. Elle ne s'elevait qu'en Israel (9,5) et au
Liban (43).

Ainsi les voies de communication modernes n'ont encore remplace ni les
pistes traditionnelles, ni les voies fluviales du Nil, du Tigre, et de l'Euphrate
Le reseau ferre, aux ecartements multiples, le plus souvent a voie unique et
impropre a un trafic lourd et rapide, reflete toujours les conditions dans
lesquelles il a ete etabli, et le reseau routier n'est pas moins imparfait La
densite est a peine superieure a celle de 1'Amerique latine, inferieure meme si
elle est calculee par rapport non a la superficie mais a la population. II en
est de meme pour la densite routiere. En outre, les tarifs sont aussi multiples
que les transbordements necessaires : les transports sont chers. Enfin la seule
matiere premiere lourde exportee en grande quantite, le petrole, Test ou bien
par mer et le detour de Suez, ou bien par pipe-line vers des ports speciaux du
Levant : le transit rapporte fort peu dans le premier cas, guere plus dans le
second, aux pays traverses.

Les pays du Moyen-Orient arabe ont ete enfin Squipes en terrains
d'avialion. Certains sont de classe internationale et sont desservis par les j
grandes compagnies d'Europe occidentale et des Etats-Unis (British Overseas,
Airways Corporation, K. L. M., Air France, Swissair, Transworld Air Lines)
et meme de l'lnde (Air India). Avant 1939, des compagnies allemandes,
italiennes et meme polonaises avaient aussi etabli des lignes regulieres. Les
prmcipaux aerodromes sont Tripoli, Le Caire, Tel Aviv-Yafs, Beyrouth,
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Damas, Bagdad, Basra, Bahrein, Dahran. Le Moyen-Orient redevient ainsi un
relais entre l'Ouest etI'Orient, mais guere ason profit, car il ne participe pas plus
au transit par air que par le canal de Suez. En outre, les bases aeriennes de
Tripoli (Castel Benito et Wheelus Field), Benghazi, Tobrouk-el Adem, de
I'lrak (Habbaniya) et de Dahran ont surtout un interet strategique. Quant
aux nombreuses societes d'Etatou priveesqui, dans chaque pays, desservent
les lignes locales, seules les Misr Air, lignes egyptiennes, et Avia el Al d'Israel
ontun kilometrage hebdomadaire de services reguliers qui depasse 45.000 km.

Par ces divers moyens, les puissances imperialistes avaient reussi, des
avant la guerre de 1914, a controler une bonne part de l'economie marchande
des pays du Moyen-Orient arabe et y avaient investi d'importants capitaux.
En Egypte, par exemple, le capital investi par des etrangers s'elevait en 1914
a 92.039.000 L. E. soit 91 % du capital societaire investi. Encore ce chiffre
ne comprenait-il pas le capital investi dans Ia Compagnie du canal de Suez
(16.218.000 L. E.), ni celui des nombreuses maisons de commerce, ni les prets
des banques etrangeres. La France precedait la Grande-Bretagne et la
Belgique.

3° Le partage politique.

Ces interets et investissements avaient une repartition geographique
correspondant a de vieilles traditions economiques, cultureUes, politiques. Ils
determinaient des zones d'influence qui preparaient un partage de l'Empire
turc.

La Grande-Bretagne s'est fortement etablie en Arabie meridionale, hors
des limites de l'Empire turc, afin de controler la navigation de 1'ocean Indien
et du golfe Persique sur la route des Indes. Elle a occupe Aden des 1839, l'a
transforme en colonie en 1937 et s'est assure une position dominante au
debouche|de lamer Rouge, lors de l'ouverture de l'isthme de Suez, enannexant
les ilots de Perim en 1858, puis de Socotra en 1876. D'Aden elle etendit son
influence sur les sultanats du Hadramaut qui accepterent son protectorat
en 1903. Ses interets sont dominants en Oman et elle a pris la succession de
la Compagnie des Indes orientales le long de la cote des pirates, dont
les 6«Trucial cheikh »avaient conclu un traite avec la compagnie des 1830,
apres une expedition destinee a supprimer Ia piraterie et le commerce des
esclaves. Ce traite fut transforme en un traite de paix perpetuelle. Les
Cheikh s'engageaient, en outre, a ne pas entrer en rapport avec d'autres
puissances et a n'aliener des terres a nul autre qu'a des Anglais. Un traite
analogue fut conclu avec le Cheikh de Katar (1916-1934). L'influence anglaise
est enfin predominate dans l'lle de Bahrein ou la plus grosse part du per
sonnel de la compagnie de petrole est anglaise et dont l'aerodrome est une
base importante des Imperial Airways.

Pour garder la route du canal de Suez, la Grande-Bretagne s'est de meme
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installee dans l'Ue de Chypre, cedee a bail par la Turquie en 1875, et trans
formed en colonie de la couronne en 1914. Mais elle a egalement profite des
troubles de 1881 en Egypte et de l'abstention du Gouvernement frangais
pour occuper militairement le pays en 1882. Elle pouvait ainsi controler le
canal de Suez et developper la culture du coton. En 1914, elle legalisa cette
occupation en etablissant son protectorat. Elle proclama en 1922 l'indepen-
dance du royaume sur lequel la Turquie renonga a sa souverainete aux
traites de Sevres et de Lausanne ; mais elle continua de l'occuper militaire
ment ainsi que la zone du canal. Elle renonga en principe a l'occupation de
I'Egypte en 1936 ainsi qu'aux capitulations (1937), mais le nouveau traite
prevoyait neanmoins une alliance perpetuelle. L'occupation militaire ne cessa
en fait qu'en 1947,celle de la zone du canal qu'a partir de 1955. Si l'influence
economique et culturelle frangaise resta longtemps preponderante, du moins
celle de la Grande-Bretagne fut dominante dans I'administration et l'economie
du pays jusqu'a sa liberation progressive.

Le traite de 1936 fut provoque par la menace de l'ltalie qui s'elait
etablie en Tripolitaine et en Cyrenaique en 1910-12 et surtout apres 1921, et
tentait de se constituer un Empire en Afrique orientale, a partir de l'Erythree
et de la Somalie, par la conquete de l'Ethiopie, coramencee en 1935. Elle
s'efforgait en meme temps d'etendre son influence dans I'Arabie meridionale,
au Yemen. L'ltalie, apres la complete soumission de la Libye, obtenue seu
lement en 1932, en fit a grands frais une colonie de peuplement. Mais la
guerre de 1939-45 cut pour resultat la ruine de cet Empire africain. La
Grande-Bretagne obtint I'administration provisoire de la Cyrenaique et de la
Tripolitaine puis fit, en 1951, proclamer l'independance de la Libye, composee
des trois provinces de la Cyrenaique, de la Tripolitaine et du Fezzan. Cet Etat
arabe est un royaume dont le souverain est Idriss El Mahdi El Sanoussi.
Constitue sous l'egide de la Grande-Bretagne, assure de son aide technique, il
temoigne des efforts de ce pays pour maintenir son influence en Mediterranee
orientale.

L'l3gypte occupee par les Anglais, l'Algerie et la Tunisie integrees dans
l'Empire colonial frangais, la Libye dans l'Empire italien, la Turquie avait ete
ainsi chassee d'Afrique des avant la guerre de 1914. Ce sont de meme les
interets de la Grande-Bretagne et de la France qui ont determine les condi
tions du partage politique des pays du Levant et de la Mesopotamie, au Nord
du Hedjaz et de I'Arabie seoudite, a Ia suite de la guerre de 1914-18, de la
« revolte arabe » et de l'effondrement de l'Empire turc. Des 1916, un premier
projet de partage, dit accords Sykes-Picot, fut prevu par les deux pays et la
Russie. Transforme par l'elimination de cette derniere, il inspira le traite1 de
Sevres (1920) qui reduisait la plus grande part du Moyen-Orient arabe, y
compris l'Anatolie, a l'etat de colonie. Mais s'il fut remplace par le traite" de
Lausanne, en ce qui concerne la Turquie, apres les victoires de Mustapha

— 340 —



LES PROBLEMES HUMAINS

Kemal, les rivalites de la France et de la Grande-Bretagne contraignirent les
puissances a reprendre les discussions a la conference de la paix. Les Anglais
avaient fait des promesses a la fois aux Arabes, specialement a la dynastie
hachemite du Hedjaz, et aux Juifs a qui Lord Balfour avait promis un«home »
en Palestine. Le but des Anglais fut toujours de creer sous leur sauvegarde un
royaume arabe englobant la Syrie, I'lrak et son petrole dont les gisements,
reconnus a Mossoul par les Allemands, avaient ete concedes a la Turkish
Petroleum Cy, anglo-allemande, en 1912. Celui des Frangais etait d'etablir
leur influence dans le Liban chretien et en Syrie, etendue jusqu'a Mossoul.
Ils durent en chasser l'emir Faygal, fils du cherif hachemite de La Mekke,
Hussein, roi du Hedjaz jusqu'en 1924.

En definitive, les frontieres du mandat qui fut confie par la Societe
des Nations a la France sont celles des republiques actuelles de Syrie et du
Liban. Le territoire de la Syrie fut ampute du territoire de Mossoul, primi-
tivement compris dans la zone frangaise lors des accords de 1916, mais qui
fut occupe par les Anglais. II s'allonge toutefois jusqu'au Tigre. Le mandat
confie aux Anglais comprenait I'lrak, territoire de Mossoul inclus, malgre" les
protestations des Turcs jusqu'en 1926, la Transjordanie et la Palestine. Les
deux premiers pays furent constitutes en royaumes au profit de princes hache-
mites, fils du roi Hussein du Hedjaz, Faygal en Irak, apres qu'il eut ete chasse
de Syrie, Abdullah en Transjordanie. Le territoire de la Transjordanie a ete
decoupe entre la Syrie, I'Arabie seoudite et I'lrak, de telle fagon quela branche
du pipe-line de I'lrak Petroleum Cy vers Haifa fut entierement en territoire
sous controle anglais. La zone d'influence anglaise fut limitee vers le Sud
par I'expansion des Wahabites diriges par Ibn Seoud en Arabie. II chassa un
fils de l'emir Hussein du Hedjaz en 1925 et se proclama roi en 1926. Des
accords fixerent la frontiere, previrent des zones neutres de part et d'autre de
l'emirat tampon de Koweit et le rattachement des tribus bedouines aux divers
Etats.

Les mandats attribues a Ia Grande-Bretagne et a la France etaient de la
classe C, prevoyaient que les puissances mandataires n'exerceraient leur
controle qu'a terme et devaient preparer faeces des divers pays a l'indepen-
dance. La Grande-Bretagne abandonna son mandat en Irak en 1932 : le
royaume d'lrak etait independant et entrait a la Societe des Nations. Mais
un traite d'alliance etait conclu et laissait a la Grande-Bretagne l'usage des
divers moyens de communication, l'instruction de I'armee : son influence
economique et politique restait et est encore predominante. C'est seulement
en 1946 que 1'independance fut accordee dans les memes conditions a la
Transjordanie, devenue Jordanie a la suite (1949) du partage de la Palestine
et de la fondation, en 1948, de l'Etat d'lsrael. Plus encore qu'en Irak, l'in
fluence de la Grande-Bretagne reste preponderante grace a l'aide militaire
apportee a la legion arabe et aux subsides financiers qu'elle consent.
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Les difficultes furent plus graves en Palestine. La Grande-Bretagne dut y
faire face aux revendications contradictoires des Juifs, qui ne voulaient pas
se contenter du « foyer national a promis, et des Arabes de Palestine qui,
soutenus par tous les autres pays arabes, ne pouvaient accepter d'etre chasses
de Palestine par ['afflux d'immigrants juifs. Cet afflux provoqua des conflits
des 1936 et plus encore apres la guerre. Ils devinrent si graves que la Grande-
Bretagne, incapable de concilier des interets aussi violemment opposes, bien
qu'elle les eiU elle-meme suscites, s'en remit en 1947 a I'Organisation des
Nations Unies. Une commission, la XIX0, decida le partage de la Palestine
entre Juifs et Arabes, la creation a Jerusalem d'une zone placee sous
controle international. Le mandat anglais prit fin en 1948 et la creation de
l'Etat dTsrael mit un terme aux avantages particuliers de la Grande-Bretagne
dans le nouvel Etat. Du moins la creation du foyer, puis de l'Etat juif, au sein
du monde arabe cr6e-t-elle une zone permanente de conflits et de rivalites
dans le Moyen-Orient.

La puissance anglaise, en recul en Egypte ainsi qu'au Soudan et en
Israel, s'est done, par contre, etendue en Libye, et du moins maintenue en
Jordanie et en Irak, bases militaires et economiques toujours utilisees en vue
de la realisation du vieux projet d'une grande Syrie. La guerre de 1939-1945
a ete beaucoup plus fatale a ['influence francaise. La puissance mandataire
avait eu, auparavant, quelque peine a tenir et organiser le pays. Malgre un
projet de traits, en 1938, ellen'abandonna pas son mandat. En 1941, Ia France
fibre et la Grande-Bretagne eurent lieu de craindre qu'il ne devlnt une base
allemandc pour des operations dans le Moyen-Orient. Elles promirent
l'independance a la Syrie et au Liban mais occuperent le pays. Apres 1944,
la France tenta de se maintenir ; des conflits permirent aux Anglais d'inter-
venir. En 1946, en vertu d'une decision du conseil de securite de l'O. N. U.,
toutes les troupes etrangeres furent evacuees et l'independance des deux
republiques du Liban et de Syrie fut proclamee : la Grande-Bretagne n'y
gagna rien. Du moins la France y perdit a peu pres toute influence privilegiee.

Si le partage politique du Moyen-Orient resulte bien des rivalites entre
la Grande-Bretagne et la France, d'autres puissances, selon les circonstances,
tenterent en outre de s'y faire une place, au moins d'y etendre leur influence
economique : Allemands et Italiens avant la guerre de 1939, Americains des
Etats-Unis des apres la guerre de 1914. L'influence economique, culturelle
et meme politique de ces derniers n'a cesse de croltre et s'est naturellement
amplifiee depuis 1945.

Par le moyen d'investissements de capitaux prives dans des industries
extractives, celle du petrole surtout, ou de transformation, et dans des
entreprises commerciales, par le soutien financier et technique d'organismes
officiels, Export-Import Bank de Washington, administration de cooperation
technique, en application du Point Quatre, ou d'organismes internationaux
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controles par les Etats-Unis, Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Developpement, Fonds monetaire international, organisations diverses
des Nations Unies, Vinfluence des Etats-Unis tend et reussit souvent a
supplanter celle des deux rivaux traditionnels, d'abord en Arabie seoudite
puis, apres la guerre, dans tous les autres pays du Moyen-Orient. Si les
investissements prives directs des Etats-Unis (actif des societes, participation
dans les entreprises etrangeres, proprietes immobilizes) sont encore assez
faibles en Egypte (39,7 millions de dollars en 1950), inferieurs a ceux de la
Grande-Bretagne, ils ont decuple entre 1943 et 1950 en Arabie seoudite, Irak
Jordanie, Syrie et au Liban, et s'elevaient en 1950 a1674,6 millions de dollars!
ycompris les transports et communications, mais non 1'industrie petrolicre!
En Israel, les investissements prives approuves des Etats-Unis et du Canada
au 31 juillet 1952 s'elevaient en outre a 46,8 millions de dollars, le tiers du
montant total des investissements etrangers en Israel. A ces chiflres, il faut
enfin ajouter les capitaux publics sous la forme de prets ou dons :246 millions
de dollars de mi-1945 a mi-1952, dont plus de la moitie pour Israel.

Aussi bien, si les divers Etats du Moyen-Orient ont desormais acquis une
independence politique plus ou moins complete, si leur economie est, moins
qu'avant guerre, de type semi-colonial ou colonial, si certains d'entre eux
ont fait un effort d'industrialisation, ils n'en sont pas moins toujours, plus
ou moins, des pays sous-developpes et ont par suite besoin de capitaux, de
biens d'equipement, de produits industriels, de techniciens. Par suite, ils
constituent toujours des zones favorables a l'expansion de puissances
etrangeres a la recherche de marches. La reapparition du Japon et surtout
de 1'AUemagne en temoigne.

4° Le petrole.

C'est toutefois 1'industrie petroliere qui a provoque dans le Moyen-
Orient les plus gros investissements, cristallise les rivalites internationales
surtout, cette fois, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, impose aux
pays du Moyen-Orient, producteurs ou traverses par les pipe-lines, de
nouvelles formes d'abandon de souverainete, tout en bouleversant 'leur
economie.

Les conditions structurales de la recherche et de l'exploitation du petrole
dans le Moyen-Orient arabe sont exceptionnellement favorables.
nentih!! "T ^t- &°?\-avanc6es en transgression sur le socle ont ete des mers epiconti-
swf.fi i3 s6dlmen,tatl°" a 6t6 assez uniforme, surtout a partir du Cretace superieur oft
saccuse le geosynclinal du Taurus etdu Zagros. Couches impermeables et couches poreuses

Cres °u ^6s' y ont *" deposees alternativement. Dans l'aire geosynclinale, en avant de la
K cnarriaps, des ovulations en bassins et seuils ont eu pour consequence des variations
JST h1 de faci6s1des d6P6ts et la formation de structures anticlinales simples : plis
verK.0Ur PIr8 !°l1 cambrien- soit Plus r6cent (Asmari-Fars) et compliques de failles
TertSre m0uvements se sont manifestes depuis le Cretace et prolonges jusqu'a la fin du
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modes de calcul variables. Aussi les taux de redevance s'echelonnent-ils,
selon les pays, entre 1.295 et 1.820 fr. par tonne. L'Etat producteur se
fait ceder, avec une reduction, une part de la production pour les usages
nationaux, jusqu'a concurrence d'un pourcentage determine. La compagnie
s'engage enfin a rafllner sur place une part de la production afin dassurer
au moins ces besoins locaux, a payer les fonctionnaires charges de la
controler, a relaiser les travaux dans les delais prevus, a employer et
former du personnel local, a realiser un equipement social, etc. Mais elle
obtient en echange, outre la possession des produits du petrole, le droit
d'utiliser la terre, les lies, les eaux territoriales, de construire puits etusines,
pipe-lines, chemins de fer, aerodromes, ports, centres urbains, d'utiliser les ins
tallations precedemment amenagees, d'exproprier contre indemnitenegoc.ee
par la compagnie, etc. Aussi bien la compagnie ne se contente-t-elle pas de
produire : elle transporte le petrole, au moins par l'intermediaire de fihales.
Celles-ci possedent une flotte de petroliers ou posent des pipe-lines qui
peuvent s'allonger bien au deli des frontiers du pays producteur. Par suite,
de nouveaux accords doivent etre conclus avec le Gouvernement du pays
producteur pour la partie du territoire qui esttraversee en dehors de la conces
sion et avec ceux des pays voisins. Ils prevoient de nouvelles concessions
territoriales, sous forme de location du domaine public, le droit d'exproprier,
celui d'importer le materiel necessaire en franchise de douane, dutiliser les
ports terminus choisis, de les amenager ou d'en creer de nouveaux, d'utiliser
ou de construire routes et chemins de fer, etc. Ces contrats prevoient done
un veritable transfert de souverainete. Malgre les avantages qui ont da etre
accordes aux pays producteurs et les flots d'or qui viennent remphr les
caisses, non du peuple, mais de l'Etat... ou de la famille regnante, ils
permettent aux societes concessionnaires de s'assurer de substantias bene
fices, sanscesse accrus, 180 millions de dollars par exemple al'Aramco en 1951,
deduction faite des impots qui vont enrichir le tresor amencain.

Les compagnies sont essentiellement anglaises et amencaines ; les
neuf dixiemes des capitaux sont fournis en effet par des entrepnses amen
caines (environ les deux cinquiemes) et anglaises (environ la moitie, avant
la nationalisation des petroles de lTran). Mais les interets anglais et amen-
cains sont l'objet d'une rivalite constante, plus ou moins ouverte. Elle a des
aspects non seulement economiques mais aussi strategiques. Elle recouvre
la traditionnelle rivalite anglo-frangaise et est devenue un facteur prepon
derant de revolution politique des pays du Moyen-Orient.

La fondation de 1'Anglo-Iranian Oil Company, en 1908, dont le G^^Xceme'nfaesnique acquit, en 1914, 60 %du capital, fut la prendre manifestation du^nforcement
interets an-lais dans le golfe Persique. En Irak, l'Anglo-Iraman s'associa avec a twySutch et SDeutsche Bank (25 %) Jour fonder, en 1912 et 1914, la T^bPJteoJjjmCj.
La guerre permit d'eliminer les interets allemands. Le Gouvernement tencaisrt^ciam
part liberee, disputa Mossoul aux Anglais, fit du moins admettre une participate franca
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au Pacte de San Remo (1920). Mais les groupes petroliers americains, soulenus par leur Gou
vernement, imposercnt aussi leur participation en vertu du principe du libre acces aux
matieres premieres. Apres une serie d'accords (1922-1928-1931), VIrak Petroleum Cg fut
constituee en association avec l'Anglo-Iranian (23,75 %), la Royal Dutch-Shell (23,75 %),
la Compagnie franchise des Petroles, society mixte c.rece kcet effet (23,75 %), la Standard
Oil Co. (New Jersey) (11,875 %), la Socony Vacuum Oil Co. (11,875 %) etG. S. Guibenkian (5 %).
La concession, qui recouvrait primitivement tout i'lrak, Tut reduite aux vilayets de Mossoul
et de Bapdnd, Al'Est du Tijjre et au Nord du 33* parallele ; elle est accordee sur 83.000 km*,
pour soixante-quinze ans, a partir.le 1925. Mais une flliale del'l. P.C, laMossoul Petroleum Co,
a hente d'une societe internationale a participation italienne et allemande (la British Oil
Development) tine concession dc soixante-quinze ans a dater de 1932 sur tout I'lrak a l'Ouest
du Tigre et au Nord du 33« parallele (119.000 km»); au Sud du33« parallele, une autre flliale
de l'l. P. C, la Basra Petroleum Co., a obtenu une concession de soixante-quinze ans a dater
de 1938. Dosormais, lo territoire entier de I'lrak est couvert par les concessions de 1*1. P C
et de ses llliales (fig. 64).

Les accords entre ces companies et le Gouvernement irakien ont ete frequemment
revises, en fonction du developpement de 1'exploitation, de la construction des pipe-lines, des
benefices et des avantages obtenus par Ibn Seoud en Arabie. Depuis 1952, le Gouvernement
irakien percoit une part fixe, par tonne, croissante avec la production, mais differente pour le
petrole qualit6 Kirkouk etcelui de la Basra Petroleum Co. Du moins les taux serapprochent-ils
de ceux qui sont prcvus en Arabie seoudite. L'Irak recoit en outre une partde la production
dont l'augmentation est impos6e. Car son developpement a ete ralenti par des evenements
divers et par la difficult* d'6vacuer le brut.

Le pipe-line de Kirkouk a la Mediterranee, achevc en 1934-35 et divise en deux branches,
l'une, anglaise, vers Haira par la Transjordanie, I'autre, frangaise, vers Tripoli par la Syrie etle
Liban, de 32,3 cm. de diamctre, n'avait a l'origine qu'un debit de 2 millions de tonnes pour
chaque branche. Sa cnpacite n'a ete portec qu'apres la guerre a 6 millions de tonnes pour
chaque branche, a la suite de leur d6doublement par des conduites de 10,6 cm. II est vrai que
la branche anglaise a cesse d'etre utilisee depuis 1941, mais la branche frangaise, qui fonc-
tionne a plein debit depuis 1949, a 6t6 doublee par un nouveau pipe-line de 66 a 81 cm. qui
relie directement Kirkouk a Banyas, sur la cdte syrienne, depuis 1952. Son debit normal est
de 13,5 millions de tonnes par an. D'autre part, lo petrole de la Basra Petroleum Co. est
conduit de Zoubalr au port de Fao, sur le golfe Pcrsique, par un pipe-line de 32,3 a 40,6 cm.
dont le debit (2,6 millions de tonnes) est insulllsant et oblige a prevoir laconstruction d'autres
conduites.

Les signataires de 1'accord de 1928 sur l'l. P. C. s'engageaient a ne rechercher isolement
aucune concession a I'interieur d'une zone delimitee sur la carte par une ligne rouge, et qui
englobait tout le Moyen-Orient arabe, sauf Koweit et I'Egypte, mais y compris la Turquie.
Cetait roserver ces immenses territoires aux intends anglais, dominant a l'l. P. C. Aussi
bien ri. P. C. a-t-elle cree une serie de flliales pour exploiter, pendant soixante-quinze ou
soixante-cmq ans, le petrole a I'interieur de laligne rouge : laKalar Petroleum Co., constituee
en1935, a droit Sexploitation surtoutle territoire de la peninsule jusqu'en 2010 ; laPetroleum
Development (Trucial Coast) a, depuis 1937-9, des concessions sur 116.000 km2 jusqu'en 2012 ;
m m(?me compagnie a obtenu, la meme annee, une concession de 135.000 km* en Oman et
Dofar. La Syria Petroleum Co. a obtenu en 1940 une concession de 108.000 km2 en Syrie
au Nord de Damas ; elle y a, il est vrai, renonce apres l'echec des travaux. La Petroleum
Development (Transjordan) a, depuis 1947, uneconcession sur le territoire entierde I'ancienne
i ransjordame, et la meme soci6te a des permis de recherches au Libanet en Palestine.

Mais ce monopole de l'l. P. C. ne faisait pas l'affaire des compagnies americaines non
participantes a l'l. P. C. Des rivalites entre compagnies americaines ontencore complique les
rivalites Internationales. Au surplus, laStandard Oil Co. (New Jersey) et laSocony Vacuum
uu Lo. trouvaient leur partbien reduite. Tout d'abord, des compagnies americaines non liees
par Iaccord de 1928 purent constituer des societes rivales. La Standard Oil Company of
California a acquis, des 1928-30, une concession dans l'ile de Bahrein, pourtant sous l'influence
anglaise, et, tout en s'engageant a recruter du personnel en majorite anglais, s'est associee a
parts 6gaieS avec la Texag Co (groupe Caltex)| en 1936) pour constituer deflnitivement la
aanrein Petroleum Co. etexploiter le territoire entier jusqu'en 1995. Ces deux compagnies ont
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LES PROBLEMES HUMAINS

ete attirees par les rives voisines de
I'Arabie seoudite et la Standard OilCo.
of California a de mt>me accepte l'aide
de la Texas Co. pour exploiter une
premiere concession acquise en 1933
(California Arabian Standard Oil Com
pany1. Enfln 1'Anglo-Iranian s'est assc-
cice, en 1934, avec la Gulf Oil Corpo
ration, a parts egales, pour constituer la
Koweil Oil Co. et exploiter le territoire
entier de cet emirat, situe a l'exterieur
de la red line. Ainsi des int6r8ts ameri
cains venaient comme tronconner le
domaine de l'l. P. C, profltant de I'hos-
tilitc d'lbn Seoud contre les royaumes
hachemitcs et de sa meflance a l'egard
de leurs protecteurs anglais.

Mais, apres la deuxieme guerre
mondiale, les compagnies americaines
participantes a 1*1. P. c. protesterent
contre les limitations imposees par la
ligne rouge, afln de participer a l'exploi-
tation des gisements d'Arabie seoudite.
De longs pourparlers (1944-1947) abou-
tirent a l'abandon de la clause de la red
line et au triomphe des intents ameri
cains. Desormais, chaque compagnie
participant a IT. P. c. a droit a une
part de petrole correspondant, non a sa
participation financiere, mais a ses
besoins... Du moins la Standard Oil Co.
(New Jersey) obtint-eile une part de
30 % et la Socony Vacuum de 10 %
dans la California Arabian Standard Oil
Co., transformee en 1944 en Arabian
American Oil Company (ARAMCO).
En 1939, la societe avait obtenu pour
soixante ans l'extension de sa conces
sion a une partie des zones neutres au
Nord de I'Arabie seoudite et dans
I'Arabie seoudite elle-meme. Pour eva-
cuer le petrole produit chaque annee en
quantite croissante et eviter le detour
ainsi que les frais de passage par Suez,
les 4 compagnies associees ont constitue
une flliale, la Transarabian Pipe Line
(Tap-Line) qui a construit, avec l'aide
du Gouvernement des Etats-Unis, un
pipe-line de 76a 79cm., Ionsrde 1.719km.
II peut debiter 14.500.000 t. qu'il
conduit a Saida, au Liban, terminus qui
ne fut adoptequ'apresde longues nego-
ciations et des crises politiques souvent
dramatiques dans les Etats traverses
(fig. 64 et 65).

Car l'abandon de la clause de la
red line n'a pas mis un terme, bien au
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sesont rait rfiserver, en 1948 et 1M9 I^n^r T?Mn IndeP^dant Oil Co. fAminoil)
Kow.il et I'Arabie Zlm^j^lS^SSSSSu^ '* ?°*"^^ «»
de la Petroleum Development (Oman) ne sont on™. . LeS inWrtto de •'Aramco et
I'Arabie seoudite et le sultana d'Oman Snar IT"? 5"" 'e COnllit «lui °PI»M
possession de I'oasis de Bouralmi P*r la Grande-Bretagne, a propos de la

Fig 65. - Les Compagnies petrolieres concessionaires au Moyen-Orient

Car, ecartes deflnitivement de I'Arabie sem.difp »f h™
asauvegarder leurs interets la ou ill on! lan Snll, Tf-" neUtres'les An?lais "ennentsont etablies a Katar et sur la cot"del ffi ?T Pohtl<Iue- Si les filiates de l'l. P. C.
ecartee d'lran, se sont fait en outre tccorZ kla £^f>UU*^,Wn et 1*Anglo-Iranian,
concessions sur la cdte des Pirates en iSoTat IKS Jft compagnies americaines, des
dela des 3milles conventionnels, au large de E"^^6 du p6trole en me^> au
En Arabie meridionale, une flliale de IT p r Ia D ♦ . * * PrinciPaute d'Abou Dabi.
recherche en Hadramaut. Elle essaye d'y efTectuer h!^ concessions a des permis de
prospecte dans Hie de Socotra qui apnarfient « In V"3,™"*' genes par l'insecurite, et
Le Gouvernement anglais chercha SSSS^LSSS^ «° Mahra (Hadramaut oriental),
les recherches, et PAnglo-IraS a^mfs en ,P^" Pa forafln d'6tablir Vord™ "^ ^ciliter
Yemen echappe a1'influencan^seTt ellTfiZkF ***' "m rafIlnerie aAden. Mais le
visibles sont des crises politiques dTs luttefJl f ?* COnfllt8 obscurs do** «•• resultatsAnglais installes aAden. Sc «m'oE°IentMfntre *« Gouvernement du Yemen et les
ont obtenu des concessions; la Fteval ]n„Jh I.T a63 cornPa^ie8 calirorniennes en 1953,
lies d'Asir et de Farsan en mer Ro.,«m Americains ont fait des forages dans lesrsan, en mer Rouge. Mais ce sont surtout les Allemands qu'on voit
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reapparaltre : ils ont obtenu des permis d'exploration dans la tihama de Hodeida. En Israel
enfin, on compte jusqu'a 6 compagnies qui poursuivent des prospections. Ce sont, pour la
plupart, de potitcs societes americaines, ou des filiales.
^ MSmes rivalites en Egypte qu'un Gouvernement plus fort a, il est vrai, la possibility

d arbitrer. Le territoire septentrional du pays aete prospecte concurremment par des groupes
am6ncains, Socony Vacuum, le groupe Caltex, la Standard Oil (New Jersey) et par une flliale
do la Royal Dutch-Shell, VAnglo Egyptian Oil Fields a laquelle est interesse le Gouvernement
egyptien. C'est cette derniere qui, tout en n'ayant obtenu de permis que sur le quart de la
surface concedee, fut la seulo exploitante. Mais toutes ces compagnies ont, en 1953, ete
dechues de lours droits, repris provisoirement par une Cooperative centrale des Petroles. Les
Amencains, associes a des Suisses, en profltent pour reapparaitre par le moyen d'une Inter
national Egyptian Oil Co. qui a son si6ge a Panama, a conclu des accords avec lacooperative
et a des permis dans le Sinai et laregion de Suez. La Conorada Petroleum Corporation, elle, a
obtenu avec d'autres societes une concession, a la place du groupe Caltex, sur la moitie
septentrionale du ddsert occidental (185.000 km2).

5° Conclusion.

Ainsi, k une rivalite surtout anglo-frangaise s'est substituee progressi-
vement, entre les deux guerres, et plus encore depuis la derniere guerre
mondiale, une rivalite surtout anglo-americaine. D'autres interets subsistent,
il est vrai, et compliquent le jeu des puissances, ceux de la France, voire de
l'AHemagne.

La Grande-Bretagne conserve encore une position importante. Les
investissements de capitaux anglais sont considerables en figypte, en Israel,
en Irak et dans les exploitations petrolieres par le moyen de I'Anglo-Iranian
et de I'lrak Petroleum oil sa position est dominante. Son influence politique
est dominante autour des Etats mediterraneans: en Irak, deBahrein kI'Arabie
meridionale, la Somalie, le Kenya et 1'Ouganda, et, dans une mesure decli-
nante, au Soudan, jusqu'a la Libye. Encore etait-elle installee au cceur du
systeme tant qu'elle a occupe Ia zone du canal de Suez. Elle tente de renforcer
ce controle par la realisation de son vieux projet de grande Syrie, federation
qui grouperait I'lrak et la Jordanie hachemites, la Syrie et peut-etre le Liban ;
par une federation des principautes du golfe Persique. Elle conserve ainsi
le controle, direct ou a distance, des voies maritimes, aeriennes de l'Europe
a l'ocean Indien et a l'Extreme-Orient. Les bases navales ou aeriennes de
Ghypre, de la zone du canal (1), de laJordanie et de I'lrak, de Bahrein, d'Aden
et, plus loin, du Soudan et du Kenya sont les points d'appui strategiques
de sa puissance militaire.

Si l'influence politique des Etats-Unis est plus discrete, elle n'en appuie
pas moins soit les interets economiques, prives ou publics, soit les interets
strategiques de la principale puissance mondiale «occidentale ». La pene
tration economique americaine a pris partout de l'ampleur apres la derniere
guerre. Les compagnies de petrole americaines se sont assure l'exploitation

(1) SeIon les termes de l'accord de 1954 sur l'evacuation de la zone du canal par les forces
Dntannicrues, la base de Suez est remise a la disposition de la Grande-Bretagne en cas d'attaque
contre I Egypte, un autre Etat de la Ligue Arabe ou la Turquie.
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